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S a l v a t o r i se d i t p l u s v o l o n t a r i s t e ; i l est ce r 
t a i n que nous, nous ne l ' a v o n s jamais é té . La v o l o n 
té ne peut f a i r e l e s révo lut ions, n i l e p a r t i les créer. 
I l peut l e s f a v o r i s e r , e t i l l e d o i t , par son a c t i o n 
consc iente en s 'opposant à temps aux fausses d i r e c 
t i o n s v e r s l e s q u e l l e s l ' o p p o r t u n i s m e traîne l a géné
reuse f o u l e des p ro l é ta i r es en dévoyant l e u r s f o r c e s . 
Le p a r t i l a i s s a s'échapper l a ressource q u ' o f f r a i t 
l ' h i s t o i r e , à cause précisément d ' u n manque déplorab
l e de maturité théorique m a r x i s t e . Cette ressource 
c o n s i s t a i t à "barrer l a r o u t e à l a manoeuvre de l ' e n 
nemi , q u i s a v a i t qu ' en c a n a l i s a n t l e f l o t des p ro l é 
t a i r e s v e r s l e s u rnes , i l c o n j u r e r a i t l e choc de 1 ' 
i n o n d a t i o n révolut ionnaire . Si l e p ro l é ta r i a t en se 
l ibérant des i l l u s i o n démocratiques a v a i t brûlé d e r 
r i è r e l u i l e va i sseau p a r l e m e n t a i r e , l a l u t t e a u r a i t 
f i n i b i e n autrement . Le p a r t i révolutionnaire a v a i t 
l e d e v o i r de t e n t e r c e t t e grandiose e n t r e p r i s e en se 
j e t t a n t en t r a v e r s de l ' a u t r e . Ma i s , révo lut ionnaire , 
l e p a r t i ne l ' é t a i t pas . 

5I0HIA IELIA S I I I S I I A XéwI IS i ; . q ag. 175) 



I N V A R I A N C E 

de la théorie du prolétariat 

*• Défendue dans la Ligue ces Communistes (Manifeste 
du P a r t i Communiste 1S4P); dans l ' A . I . T . (oeuvre du 
C o n r e i l Généra1 l a Londres dirigé par M a r x ) ; l ors de 
la Commune; dans la I le Internationale ; contre la dé 
générescence et la f a i l l i t e de c e l l e - c i (Gauche socia
l i s te en Allemagne, Bolcheviks , Gauche socialiste en 
I ta l ie - F r a c t i o n Abstentionniste) . 

- Qui tr iomphe er Russie 1917 et internationalement ; 
Moscou 1919: iondation de la I l l e Internationale ; 
Livourr.e 1921: rupture d'avec la démocratie. 

- Défendue par la Gauche Communiste contre la dégéné
rescence de Mrscou ; contre l 'Union Sacrée dans la Ré 
sistance au fasc isme. 

- Qui doit être restaurée, a ins i que le P a r t i Communiste 
- organe de la classe prolétarienne - en dehors de 
tout démocrat i .me, carr iér isme, ind iv idual i sme, con
t r e l ' immédiatisme et contre tout doute révisionniste 
sur la doctr ine • 

Le but d1 " Inv r iance" est la r e f o r m a t i o n du P a r t i 
Communiste • 



La révolution n'est donc pas seulement 
r.éreesaire parce q u ' i l n'y a ras d'autre 
z:~e ie renverser l a classe dominante, 
r a i e er. ::re parce que l a classe q u i rer.-
v e r s : l ' a u t r e ne peut réussir que par 
i r e révolution à se débarrasser de t o u t 
1-: v i e u x f a t r a s et à devenir a i n s i capa
b l e d ' e f f e c t u e r une n o u v e l l e f o n d a t i o n 
ie i e société. 

MARX ( Idéologie Allemande.) 

Peut-être l a v i c t o i r e de l a Révo
l u t i o n n ' e s t - e l l e p o s s i b l e qu' 
une f o i s accomplie l a c o n t r e -
révolution. 

( Discours au procès de Cologne) 
(février 1849) 



THESES DTE : : ET I T ETES 

1 nos-cire ne f a i t r i e n , e l l e ne "possède 
r a ; de richesse énorme", e l l e ne " l i v r e pas de 
combats" ! C'est p lutôt l'homme, l'homme r é e l et 
r i v a l ] u i f a i t e t possède t o u t cela et l i v r e 
des rcmbats; ce n ' e s t p a s " l ' h i s t o i r e " - comme s i 
e l l e é t a i t un personnage à p a r t - qui se s e r t de 
l ' h o u e comme moyen de r é a l i s e r ses b u t s , car 
s l l î r. es- r i e n d 'autre que l ' a c t i v i t é de l ' h o m 
me poursuivant ses b u t s . " 

MARX. La Sainte F a m i l l e . 

1 * - On ne trouvera dans oe numéro que des a f f i r m a t i o n s et aucune démonstra-. 
t i o n . C e l l e - c i sera l ' o e u v r e des numéros sumvar.ts d ' I n v a r i a n c e . C'est pour ce
l a que nous avons u t i l i s é l e mot t h è s e . Ces thèses sont une p r i s e de p o s i t i o n s 
v i s - à - v i s de l a doctr ine considérés ::mrs i n v a r i a n t e et v i s - à - v i s de l a r é a l i 
té socia le en devenir q u i n ' e n t r e pas en c o n t r a d i c t i o n avec l a première. E l l e s 
sont en même temps dé l imitat ion v is-à—vis de tous les courants revendiquant 
un marxisme quelconque. 

2. - Cet ensemble de thèses n ' e s t pas une simple réponse à une s i t u a t i o n con
t ingente : c e l l e a c t u e l l e où 1s r r o g r a n e a été f a l s i f i é ou r a f i s t o l é . Car c1 

est encore ê tre sur l e t e r r a i n adverse que de répondre simplement aux données 
de l ' a c t u a l i t é ; c ' es t de 1 1 immédiatisme. I l f a u t i n t é g r e r l a réponse dans l e 
corps de d o c t r i n e . 

ê 
3. - Toute étude fondamentale d o i t poser ses l i m i t e s dans l e temps. Celles 

de ce t r a v a i l sont : surgissement de l a d o c t r i n e prolétar ienne (1848), pers
pect ive de l a révolut ion f u t u r e dans les années 1975—60. Le raisonnement d i a 
l e c t i q u e se f a i t entre ces l i m i t e s . Cependant i l est des domaines où i l y a 
dépassement : études des s o c i é t é s p r é - c a p i t a l i s t e s et d e s c r i p t i o n de l a s o c i é 
té communiste. 

4 . - Tout t r a v a i l de r e s t a u r a t i o n d o c t r i n a l , de maint ien de l a t r a d i t i o n 
programmatique de l a c lasse, de déchiffrement du f u t u r de c e l l e - c i e t , donc, 
de c e l u i de l a s o c i é t é humaine, i m p l i q u e , non pas une réaf f i rmat icn pure e t 
simple d'un corps de d o c t r i n e mais, avant t o u t , en f o n c t i o n de c e l u i - c i , d ' 
ê tre capable d ' i n t é g r e r l e r é s u l t a t auquel é t a i t parvenu l a pensée agissante 
de l a classe u n i f i é e dans son p a r t i au moment de sa dernière grande phase r é 
v o l u t i o n n a i r e . 
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5. - Etant irrité que l'époque de 1917-28 n'a pas pu accomplir l a restau 
r a t t e r intégrale ne l a doctrine,nais que l ' e f f o r t - avec l a discontinuité 
révrlu-irnnaire à laquelle i l était lié - f u t ré absorbé par l e déracoratir-
te B t l i e r - . i l est nécessaire de remonter jusç' 'au peint l e plus haut du 
ratentael - ' r i bru. ::-praoique ie la classe ; l i f t . 

6. - L ' h i s t o i r e présente une su i t e de discontinuités dues à 1 1intervem 
t i e n des classes. Ce sont e l l e s qui coupent les noeuds gordiens et résol
vent les énigmes. Les continuités internédiaires ne sent qu'écoulement d' 
a contenu affirmé au mènent des éruptions sociales. 

7. - L'oeuvre théorique vise donc à comprendre de façon t o t a l e l a hase 
sur laquelle s'6st manifestée l a classe en tant que classe et donc l a hase 
sur l a q u e l l e e l l e se manifestera demain. C'est par cette oeuvre que l e par
t i formel, puis les quelques éléments demeurés fidèles à l a lig n e de classa, 
peuvent être l e l i e n entre les différentes époques et p a r t i c i p e r au p a r t i 
h i s t o r i q u e : l a véritable Gemeir.weser. du prolétariat. 

8. — Comprendre à quel niveau de conscience l e prolétariat se manifestera 
dans l a prochaine révolution,c'est se l i e r déjà matériellement à l a révolu
t i o n f u t u r e . Cela implique de l u t t e r contre les obstacles actuels à sa ma
n i f e s t a t i o n ; c'est i n d i v i d u a l i s e r l e devenir i n i t i a l des fausses d i r e c t i o n s 
qui iemain cer.feront ie ié-vier le f l o t revclumior.naire. 

9«- En période de contre-révolution t o t a l e , comme d ' a i l l e u r s en période 
de rupture <ie l a phase de ce l l e - c i , s e u l e l a pensée réflemive, ayant pour 
base médiatrice l e programme de l a classe ouvrière permet de retrouver 1' 
action véritable du passé et de v o i r c e l l e de l'a v e n i r . Par là e l l e est po
ten t i e l l e m e n t un réel dépassement, parce qu'elle ne se borne pas à être 
un élément du contenu s'épuisant entre deux phases révolutionnaire. Cette 
pensée n'est pas " une passion de l a tête " mais " l a tête de l a passion ". 
Son objet est l a l u t t e centre toutes les influences de l a société capita
l i s t e . Son but est l a des c r i p t i o n de l a discontinuité e f f e c t i v e f u t u r e 
Ç l a révolution ) , c e l l e de l a société communiste q u i l u i succède et l a 
mise en évidence de l a façon dont l e mouvement réel prépare cette discon
tinuité ( révolution ). 

10. - La réflexion peut concevoir, comprendre, expliquer les d i r c o n t i n u i -
més, e l l e ne peut les créer; seule l ' a c t i o n de l a classe peut l e f a i r e . 
Cependant c e l l e — c i ne peut effectuer ces ruptures que s i e l l e se constitue 
en tant que classe, donc en p a r t i . E l l e devient alors un être qui a une 
pensée c o l l e c t i v e et un programme. 

11. — Le programme n'est pas notre propriété privée. Fous devons l e trans
mettre inaltéré aux générations montantes et nous pensons justement ( à 1' 
échelle mondiale ) qu'elles n'ont pas rigoureusement besoin de notre moyen 
terme pour accéder à sa compréhension. Elle s y parviendront en grande par
t i e par elles-mêmes. Notre ferme maintien sur l a li g n e h i s t o r i q u e permettra; 
au nomer.o où la société sera révolutionnée, d'accélérer la processus l ' i n 
tégration programmatique. La refonaation du p a r t i est tâche de m i l l i o n s e t 
ie m i l l i o n s i'horores. 



~ ? E E H I S T O R I Q U E EU U C U T E I E U T IE- LA C L A S S E PROLETARIENNE 

DANS L ' A I R E EUEC-NCEE-A: IEEElAlNE LES CRIC-INES A NOS JOUES 

• Cn ne se p l a i n t pas d'événements h i s t o 
riques;, or. s ' e f f o r c e , au c o n t r a i r e , d'en 
comprendre l e s causes e t , par là, l e s con
séquences q u i sont l o i n d'être épuisées." 

MARX 

1 . 1 . - Le c y c l e h i s t o r i q u e des o r i g i n e s à l a I I I 0 I n t e r n a t i o n a l e . 

1.1.1. - Depuis l a d e s t r u c t i r r ie l ' a n t i q u e communauté humaine i u ccmmu-
nisne p r i m i t i f , différents r t u v e r e r . t s ter.-èrent de l a r e c o n s t i t u e r . Ceci se 
p r o d u i s i t t a n t dans l a société e s c l a v a g i s t e a n t i q u e que dans l e moyen-âge. 
Ce mouvement de rébellion oontre l a société de classes de l'époque était en 
définitive réactionnaire parce q u ' i l s'opposait à l'évolution h i s t o r i q u e . Le 
poids du passé était t r o p p u i s s a n t . L e communisme p r i m i t i f était mythe e t poé
s i e s o c i a l e e t r i e n que c e l a . Cependant avec l e développement de l a société 
féodale e t l a montée de l a b o u r g e o i s i e , de n o u v e l l e s bases pour une société 
différente app a r a i s s e n t e t , même, l e cc r r u r . i s r e peut être entrevu - à p a r t i r 
de c e l l e s - c i - non comme un simple r e t v u r i u passé. 

1.1.2. - Les l u t t e s p r i r e n t dans c e r t a i n s s e c t e u r s un caractère nettement 
révolutionnaire. I l en f u t a i n s i de l a révolte des Ciompi en I t a l i e on 1378. 
Engels e x p l i q u e pourquoi l a p l u p a r t ieo mouvements de l'époque comme c e l u i de 
John B a i l ( I 3 8 I , en A n g l e t e r r e ) ou comme c e l u i des h u s s i t e s du X7° eurent un 
aspect r e l i g i e u x . 

" I l e s t donc c l a i r que t o u t e s l e s attaques dirigées en général 
con t r e l e féodalisme devaient être avant t o u t des attaques- contre 
l ' E g l i s e , t o u t e s l e s d o c t r i n e s révolutionnaires, s o c i a l e s e t po
l i t i q u e s , d e v a i e n t être, en même temps e t p r i n c i p a l e m e n t , des 
hérésies idéologiques. Rrur p o u v o i r toucher aux c o n d i t i o n s s o c i a 
l e s e x i s t a n t e s , i l f a l l a i t l e u r e n l e v e r l e u r caractère sacré." 
( La guerre des paysans.?.38.) 

A l a f i n du ?rcyen-âge avec l a d i s s o l u t i o n de l a société féodale l e s plé
béiens c o n s t i t u a i e n t 

" l a seule classe placée en dehors de l ' a s s o c i a t i o n féodale, com
me de 1 ' a s s o c i a t i o n l o u r g s o i s e . I l s n'avaient n i privilèges, n i 
propriété, e t ne possédaient même pas, comme l e s paysans e t l e s 
p e t i t s b o urgeois, un b i e n , fût-il grevé de lo u r d e s charges. I l s 
étaient sous tous l e s r a p p o r t s sans b i e n s e t sans d r o i t s . Leurs 
c o n d i t i o n s d'existence ne l e s m e t t a i e n t jamais en c o n t a c t d i r e c t 
avec l e s i n s t i t u t i o n s e x i s t a n t e s , q u i l e s i g n o r a i e n t complètement. 
I l s étaient l e symbole v i v a n t de l a décomposition de l a société 
féodale e t c o r p o r a t i v e b o u r g e o i s e , e t , en même temps, l e s premiers 
précurseurs de l a société bourgeoise moderne. 

" C'est c e t t e s i t u a t i o n q u i e x p l i q u e pourquoi dès c e t t e époque, 
l a f r a c t i o n plébéienne ne mourait pas se l i m i t e r à 1 B simple 1 -.-
cont r e l e fécdalisme e t l a b o u r g e o i s i e privilégiée; e l l e d e v a i t . 
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du moins en imagination, dépasser l a société bourgeoise moderne 
à peine naissante. F i l e explique pourquoi cette f r a c t i o n , exclue 
de toute propriété,devait déjà mettre en question des i n s t i t u 
t i o n s , des conceptions et des idées qui sont communes à toutes 
les formes de société reposant sur les antagonismes de classe, 
les rêveries c h i l i a s t i q u e s du christianisme p r i m i t i f o f f r a i t pour 
cela un point de départ commode. Hais, on même temps,cette a n t i 
c i p a t i o n par delà non seulement l e présent, mais même l'avenir ne 
pouvait avoir qu'un caractère v i o l e n t , f a n t a stique, et devait, à 
la première t e n t a t i v e de réalisation pratique,retomber dans les 
l i m i t e s r e s t r e i n t e s imposées par les conditions de l'époque. Les 
attaques contre l a propriété privée,la revendication de l a commu
nauté des biens,devaient se désagréger en une organisation gros
sière de bienfaisance. La vague égalité chrétienne pouvait, tout 
au plus, aboutir à l'égalité c i v i l e devant l a l o i ; l a suppression 
de toute autorité devint, en f i n de compte,la c o n s t i t u t i o n de 
gouvernements républicains élus par l e peuple. L ' a n t i c i p a t i o n en 
imagination du communisme était, en réalité, une a n t i c i p a t i o n des 
conditions bourgeoises modernes.( Ouvrage cité, page 41.) 

Tel f u t l e mouvement de Thomas 'flinzer, v r a i précurseur du communisme. 
Seulement l a contre-révolution triomphante sur l e continent en 1555 ( paix d' 
Augsbourg ) a l l a i t se tr a d u i r e par une t e r r i b l e phase de recul dans l ' a i r e 
germanique e t l a guerre de Trente Ans a l l a i t encore accentuer ce phénomène. 
C'est de cette époque que date l a balkanisation de l'Europe, qui f u t un f r e i n 
énorme au développement révolutionnaire. 

1.1.3«- Près d'un siècle plus t a r d , l e mouvement devait reprendre en 
Angleterre. Là encore - au cours de l a révolution bourgeoise - l e mouvement 
prolétarien se f a i t s e n t i r : les n i v e l l e u r s e t l e s bécheux. A l e u r tour, i l s 
f u r e n t battus. Cependant, c'est grâce à eux que l e s idées bourgeoises de : 
volonté générale, acoord du peuple, séparation des pouvoirs, égalité, e t c . . 
purent pénétrer tout l e X V I I I 0 siècle. Les grands philosophes ne f i r e n t que 
les redécouvrir e t l e u r donner une certaine forme. C'est eux qui donnèrent 1* 
impulsion maximale à l a révolution. La République ne put se développer qu' 
après leur défaite. Toutes les républiques françaises eurent l e même surgis— 
sèment : e l l e s apparurent après l a défaite prolétarienne. 

1.1 ,4.- A l a f i n du XVIII° siècle,la d i s s o l u t i o n de l a communauté a g r a i 
re de même que c e l l e féodale était parvenue à un t e l p o i n t que des masses d' 
hommes n'avaient plus de véritables l i e n s sociaux. Autrement d i t l a question 
se posait de refermer une communauté. La bourgeoisie donna sa s o l u t i o n , i n s 
t i t u t i o n n e l l e , démocratique; l e prolétariat avec Babeuf formula l a sienne : 
l e communisme. De classe mobilisée i l t endait à devenir une classe mobilisa
t r i c e . 

Par là-même l e prolétariat manifesta son être réel : restaurer l ' a n t i 
que être communautaire mais possesseur de tous les apports des société de 
classe. Et l a s o i f du pouvoir qui s'était déjà manifestée l o r s de l a guerre 
des paysans, l o r s de l a révolution anglaise de 1640 à 1650, s'affirma avec 
plus d'ampleur i c i . Le prolétariat est cette classe qui a s o i f du pouvoir 
parce que : " Qui a l a force a raison !"," Qui a du f e r a du pain !" Par sa 
d i c t a t u r e i l eut été possible de d i r i g e r l e s masses mises en mouvement par l a 
révolution bourgeoise ( caractère commun avec l a révolution communiste ) et 
f a c i l i t e r a i n s i l e développement des nouvelles forces productives ; accélère-. 
t i O D dm développement économique, base pour une révolution communiste. 

Grâce à l ' i n t e r v e n t i o n des prolétaires ( terrorisme) l a révolution a 
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pu réussir. A l a v i s i o n menchévique ( déjà!) qui veut poser des étapes,qui se 
préoccupe toujours de f i x e r des hauteurs à l a révolution, i l répond comme 
Marat, en proclamant l a révolution en permanence : 

" Lorsque j e lus l e l i v r e de Bougeart sur Marat, j e m'aperçus 
qu'à bien des égards nous i n i t i o n s inconsciemment l e grand exemple 
de l'ami du peuple. Je m'aperçus aussi que les hurlements et les 
f a l s i f i c a t i o n s q u i , depuis, bientôt cent ans, ont altéré l e v r a i 
visage de Marat, s'expliquent très simplement. D'abord, dévoilant 
ceux qui se préparaient à t r a h i r l a Révolution, Marat arracha 
sans pitié l e masque des idoles du moment ; d'autre p a r t , comme 
nous, i l ne considérait pas l a révolution comme terminée, mais i l 
v o u l a i t qu'elle f u t xrrolaaée permanente." Engels. 

1.1.5-- C'est au cours ie l a révolution française que s'effectue l e 
mieux, pour l a première f o i s , la coupure entre mouvement bourgeois et prolé
t a r i e n . Car au cours de c e l l e - c i se manifeste l e premier p a r t i communiste 
agissant ( Marx ). De là aussi les deux caractères opposés : l a révolution 
bourgeoise est une révolution sociale à âme p o l i t i q u e , l a révolution proléta
rienne, une révolution p o l i t i q u e à âme sociale. A p a r t i r de ce moment, l a ré
v o l u t i o n t i r e sa poésie de l ' a v e n i r et nen plus du passé ( Marx ). Enfi n , 
pour réellement triompher l a révolution d o i t être radicale. Pour l e moment l e 
prolétariat a f a i t l a révolution pour l a bourgeoisie. 

1.1 .6.- La contre-révolution vis-à-vis du prolétariat date de 1795) 
c e l l e contre l a bourgeoisie de I815. Avec l a première,le mouvement p o l i t i q u e 
du prolétariat, son mouvement vers sa c o n s t i t u t i o n en classe, et donc en par
t i , est enrayé, avec l a seconde, c'est son propre mouvement de genèse qui 
tend à être freiné. I l est en f a i t r a l e n t i sur l e continent mais en Angleterre 
l e développement du capitalisme l e pr o d u i t au co n t r a i r e sur des bases plus 
f o r t e s ( surtoutaprès 1829), l a même chose s'effectueaà un rythme plus l e n t 
sur l e continent après l a c r i s e de 1827. 

" La grande i n d u s t r i e agglomère en un seul endroit une foule 
do gens inconnus les uns aux autres. La concurrence les divise 
d'intérêts. Hais l e x a i n t i n du s a l a i r e , cet intérêt commun qu' 
i l s ont contre l e u r maître, les réunit dans une même pensée de 
résistance- c o a l i t i o n . A i n s i l a c o a l i t i o n a toujours un double 
but, c e l u i de f a i r e cesser entre eux l a concurrence, pour pou
v o i r f a i r e une concurrence générale au c a p i t a l i s t e . Si l e premier 
but de résistance n'a été que l e maintien des s a l a i r e s , à mesure 
que les c a p i t a l i s t e s à l e u r tour se réunissent dans une pensée 
de répression, les coalitions,d'abord isolées, se forment en 
groupes,et'en face du c a p i t a l toujours réuni, l e maintien de 1 ' 
association devient plus nécessaire pour eux que c e l u i . d n . s a l a i 
re. Cela est telle-mer. T -.-rai, que les économistes anglais sont 
tout étonnés de v o i r les ouvriers s a c r i f i e r une bonne p a r t i e du 
s a l a i r e en faveur des associations q u i , aux yeux de ces écono
mistes, ne sont établies qu'en faveur du s a l a i r e . Dans cette 
l u t t e - véritable guerre c i v i l e - se réunissent et se développent 
tous les éléments nécessaires à une b a t a i l l e à v e n i r . Une f o i s 
a rrives à ce point-là, l'association prend un caractère p o l i t i q u e . 

" Les conditions économiques avaient d'abord transformé 1= 
masse du pays en t r a v a i l l e u r s . La domination du c a p i t a l a créé 
à cette massa une s i t u a t i o n commune, des intérêts •-- =. 



t o u t l e processus ", nais c e l u i - c i n'engendre aucune valeur, i l p r o d u i t gra-
t u i t e a e n t , d'où dévalorisation. Surgit alors l a néoessité de détruire cette 
s o c i a l i s a t i o n qui est i n h i b i t i o n i u procès de v a l o r i s a t i o n . 

" Le c a p i t a l est une con t r a d i c t i o n en procès : d'une p a r t , i l pousse 
è l a réduction du temps de t r a v a i l à un minimum, et d'autre part i l pose 
l e temps de t r a v a i l comme l a soûle source et l a seule mesure de l a r i 
chesse. I l diminue donc l e temps de t r a v a i l scus sa forme nécessaire 
pour 1 ' a : : r : i t r e sens sa ferme de s u r t r a v a i l . Dans une proportion c r o i s 
sante, i l pose donc l e s u r t r a v a i l comme l a condition - question de v i e 
ou de mort - du t r a v a i l nécessaire. 

" D'une p a r t , i l éveille toutes les forces de l a science et de l a na
ture a i n s i que celles de l a coopération et de l a c i r c u l a t i o n sociales, 
a f i n de rendre l a création de l a richesse indépendante (relativement) 
du temps de t r a v a i l utilisé pour e l l e . D'autre p a r t , i l prétend mesurer 
les gigantesques forces sociales a i n s i crées d'après l'étalon du temps 
de t r a v a i l , et les enserrer dans des l i m i t e s étroites, nécessaires au 
maintien, en tan t que valeur, de l a valeur déjà produite. Les forces 
productives et les rapports sociaux - simples faces différentes du dé
veloppement de l ' i n d i v i d u s o c i a l - apparaissent uniquement au c a p i t a l 
comme des moyens pour produire à p a r t i r de sa hase étriquée. Mais, en 
f a i t , ce sont les conditions matérielles, capables de f a i r e éclater cet
te hase." ( Fondements, t . I I . p. 222- 2 2 3 . ) 

4 . 2 . 8 . - Le c a p i t a l étant l a valeur en procès, i l apparaît évident q u ' i l 
englobe en lui-même un moment où i l y a dévalorisation, i l renferme donc une 
cont r a d i c t i o n . Cette c o n t r a d i c t i o n n'est pas stati q u e ; e l l e se développe au 
cours de l a v i e du capital-sous une forme tangible. C'est l a baisse tendanciel
l e du taux de p r o f i t , r r 1 _ V /^\ 

c - v 
" La masse du t r a v a i l v i v a n t employé diminuant sans cesse par rapport 

aux moyens de production qu'elle met en mouvement, par rapport aux moy
ens de production consommés productivement, i l f a u t bien que l a f r a c t i o n 
non payée de ce t r a v a i l v i v a n t qui se concrétise en plus-value voie son 
rapport au volume de valeur du c a p i t a l t o t a l diminuer sans cesse." 

1 ( 2 ) 
On peut exprimer d'une autre laçcn cette l o i en écrivant : f l '= r ~ : 

Ceci est v r a i s i l'on raisonne à l'échelle sociale où l a somme de plus-
value est égale à l a somme de p r o f i t . Le taux de plus-value étant égal à 10CÇ:-
p = v, l a formule ( l ) est devenue _'_ p v en d i v i s a n t l e second 

c + v c + v 
membre par v on obt i e n t l a formule ( 2 ) où >. est égal à c/v, qui est l a compo
s i t i o n organique du c a p i t a l . Plus e l l e est grande, plus l a productivité du 
t r a v a i l est grande. La formule ( 2 ) nous indique une f o n c t i o n toujours décrois
sante, " donc l a tendance progressive à l a baisse du taux de p r o f i t général 
est t o u t simplement une façon propre au m; ie ie- : r : iuc'icr. ee.eetali; ~e , j' ex
primer l e progrès de l a productivité sociale du t r a v a i l . " 

4 . 2 . 9 « - L'analyse purement mathématique de l a f o n c t i o n ( 2 ) ne nous permet 
pas de f a i r e une étude des l i m i t e s du mode de production c a p i t a l i s t e . En e f f e t , 
s i l'on considère que l a productivité, donc l a composition organique du capi
t a l , s'accroît indéfiniment, l e taux de p r o f i t tend vers zéro. Hais l a ques
t i o n est de savoir comment i l peut y tendre. 

4.2.10.— La l u t t e contre l a dévalorisation va apparaître comme l a l u t t e 
contre cette baisse tendancielle du taux de p r o f i t . D'où l'importance du cha-
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p i t r e XIV " Causes q u i contrecarrent l a l o i ". Certaines sont déjà incluses 
dans ce qui précède. 

1. Augmentation du degré d ' e x p l o i t a t i o n de l a force de t r a v a i l . 
2. Réduction du s a l a i r e au—dessous de sa valeur. 
4. La sur-population r e l a t i v e . 

Les points : 3. l a i s s e les p r i x ces éléments du c a p i t a l constant. 
5. Le commerce extérieur e t 6. Augmentation du c a p i t a l par actions, sont des 
points indiqués mais non développés. Or, c'est de l a manifestation de cela 
que résulte ce qu'en a appelé 1 ' erpércalcsue tome s i ie c a p i t a l a v a i t changé 
e t , qu'à chose nouvelle, nos nouveau. 

4-2.11.-"La dévalorisa ce : r. i _ aspirai existant ( c'est-à-dire de ses élé
ments matériels), qui résulte du développement i n d u s t r i e l , se rattache à ce 
qui précède. E l l e aussi est une des causes constantes qui arrêtent l a "baisse 
du taux de p r o f i t , "bien que dans certains cas, e l l e s o i t susceptible de rédui
re l a masse du p r o f i t par réduction de l a nasse du c a p i t a l p r o d u c t i f de p r o f i t 

a - Une première façon de diminuer les coûts da c a p i t a l constant f u t 
l a méthode c o l o n i a l i s t e : l a a::;;-;:::, iar.aière des pays produisant les élé
ments du c a p i t a l constant. Cela correspond à une forme inférieure du capita
lisme. Au XIX

0
 siècle, l a pluparr i:s pays c a p i t a l i s t e s se sont lancés à l a 

conquête de tous les pays non encore touchée par l e développement c a p i t a l i s t e . 
I l s les opprimèrent, les ente rxèraitt i - : se iév:l;pper et même l o r s q u ' i l s réus
s i r e n t à l e f a i r e , dans l ' i n d u s t r i e ( I n d e ) , l ' a g r i c u l t u r e (Algérie) ce f u t de 
façon parasite sur l e corps s o c i a l du pays qui demeurait enserré dans les an
ciennes formes. 

Le partage du monde, l a répartition des colonies en un groupe peu nombreux 
de pays pouvait définir l e capitalisme à un moment donné de son évolution, 
mais i l était impossible de l e considérer comme tme phase f i n a l e , u l t i m e . 
(Cf. 4 . 5 . ) 

h - Une seconde façon e s t , une f o i s que l e s pays ont accédé à l'indé
pendance et q u ' i l n'est plus possible de f a i r e une pression d i r e c t e sur eux, 
d ' u t i l i s e r les mécanismes xrr.étiires a f i n i ; payer les produits moins chers. 
Ceci vérifiant pleinement ce que d i t Marx : " l e capitalisme parvient à l a 
totalité dans l e marché monétaire." Cela implique évidemment que l a puissance 
qui f a i t a i n s i , e s t une puissance réellement mondiale, jouissant d'un monopole 
sur l e marché : les E.U. 

Grâce à l a f i x a t i o n du p r i x do l ' o r à 35 d o l l a r s l'once depuis 1935» l
e s 

E.U. peuvent acheter avec une monnaie dépréciée des marchandises qui enfer
ment en f a i t un quantum de va l e u r plus grand. Par là les E.U. l i m i t e n t l a d i 
minution du taux de p r o f i t . De c e l a , i l s n'en sont pas les seuls bénéficiaires 
mais l'ensemble des nations hautement développées du p o i n t de vue c a p i t a l i s t e 
et qui e x p l o i t e n t c o l l e s qui sont à l'aube du développement. C'est pourquoi 
l a l u t t e des autres nations c a p i t a l i s t e s contre l e monopole des E.U. n'est pas 
une l u t t e pour détruire ce monopole mais pour l e partager. 

c - Le c a p i t a l peut encore o b t e n i r des matières premières à v i l p r i x 
en produisant des matières premières de remplacement, a r t i f i c i e l l e s . 

" I l s'ensuit d'abord que l e c a p i t a l tend nécessairement à se rendre 
maître de l a production sous toutes ses formes, et notamment à produire 
lui-même des matières brutes q u ' i l façonnera, ou qu'un autre c a p i t a l 
produira; l e c a p i t a l tend à se d i f f u s e r partout." (Fondements.T.II. 
p. 303. 
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4.2.12.— " Pour a u t a n t que l e commerce extérieur f a i t b a i s s e r l e p r i x s o i t 
des éléments du c a p i t a l c o n s t a n t , s c i t des subsistances nécessaires en quo i se 
c o n v e r t i t l e c a p i t a l v a r i a b l e , i l a pour e f f e t de f a i r e monter l e taux de pro
f i t , en élevant l e taux de l a p l u s - v a l u e e t en abaissant l a v a l e u r du c a p i t a l 
::ns:ar.:.!'ur .6 façon A-f-r.éralo, i l a g i t dans ce sens du f a i t q u ' i l p o r t e s l'é
l a r g i r l'échelle de l a p r o d u c t i o n . Ce f a i s a n t , i l accélère d'une p a r t l ' a c c u 
m u l a t i o n , mais d'autre p a r t a u s s i l a chute du c a p i t a l v a r i a b l e , par r a p p o r t 
au c a p i t a l c o n s t a n t e t par là l a baisse du taux de p r o f i t . De môme l ' e x t e n s i o n 
du commerce extérieur, q u i était l a base du mode de p r o d u c t i o n c a p i t a l i s t e à 
ses débuts, en e s t devenue l e résultat, à mesure que p r o g r e s s a i t l a p r o d u c t i o n 
c a p i t a l i s t e en r a i s o n de l a nécessité inhérente à ce mode de p r o d u c t i o n de d i s 
p o s e r d'un marché t o u j o u r s plusétendu. On constate de nouveau i c i l a même am
b i v a l e n c e de l ' e f f e t . " (...) 

" Or on ne v o i t pas pourquoi ces taux de p r o f i t p l u s élevés que rendent 
des c a p i t a u x i n v e s t i s dans certaines branches, e t q u ' i l s transfèrent dans l e u r s 
pays d ' o r i g i n e , n ' e n t r e r a i e n t pas a l o r s , s i par a i l l e u r s des monopoles n'y 
f o n t pas o h s t a c l e , dans l e système de péréquation du taux de p r o f i t général e t 
ne l ' a u g m e n t e r a i t pas. " 

Le commerce extérieur q u i connut une s t a g n a t i o n durant l ' e n t r e deux guer
r e s , connaît à l'heure a c t u e l l e un développement considérable provoquant un 
r a l e n t i s s e m e n t de l a baisse du taux de p r o f i t . 

4.2.13-- " A mesure que progresse l a p r o d u c t i o n c a p i t a l i s t e , ce q u i T a de 
pair avec une accumulation p l u s r a p i d e , une p a r t i e du c a p i t a l n ' e s t p l u s comptée 
e t employée que comme c a p i t a l p r o d u c t i f d'intérêt. Non pas en ce sens que t o u t 
c a p i t a l i s t e q u i prête du c a p i t a l se contente des intérêts, t a n d i s que l e ca
p i t a l i s t e i n d u s t r i e l empoche son bénéfice d'entrepreneur. Ce f a i t , l u i , n ' i n 
téresse nullement l e niveau du taux de p r o f i t général,car, pour l u i , l e p r o f i t 
= intérêt + p r o f i t de t o u t e s o r t e + r e n t e foncière, ex sa iasar i : ixi zr. :-r.-ra
ces catégories particulières l u i e s t indifférente." 

I l s ' a g i t donc du stade où l e c a p i t a l s'est constitué en t a n * que t o t a 
lité dans l e marché monétaire. 

" Mais ces c a p i t a u x , b i e n que placés dans de grandes e n t r e p r i s e s produc
t i v e s , ne f o u r n i s s e n t , déduction f a i e de tous l e s f r a i s . , que des intérêts 
p l u s ou moins grands qu'on a p p e l l e d i v i d e n d e s : dans l e s r . h f i n s de f e r par ex
emple, I l s n ' e n t r e n t donc pas dans l e système de péréquation i u 
t a u x de p r o f i t général, étant donné q u ' i l s rendent un tau x de p r o f i t inférieur 
au taux moyen. S ' i l s y e n t r a i e n t , c e l u i - c i t o m b e r a i t beaucoup p l u s bas. D'un 
p o i n t de vue théorique, on peut l e s y i n c l u r e e t on o b t i e n t a l o r s un taux de 
p r o f i t inférieur à c e l u i q u i semble e x i s t e r e t q u i dé t e r n i n e réellement l e s 
c a p i t a l i s t e s , car c'est justement dans ces e n t r e p r i s e s que l e c a p i t a l c o n s t a n t 
e s t l e p l u s élevé r e l a t i v e m e n t au c a p i t a l v a r i a b l e . " 

On comprend a i n s i t o u t l'intérêt des n a t i o n a l i s a t i o n s pour l e capital». 
N a t i o n a l i s e r r e v i e n t à f a i r e c = Ot autre-mer.c d i t a v o i r l a oroiuooror. sans 
d e v o i r f a i r e l a dépense pour l a p a r t i e constante du c a p i t a l p r o d u c t i f . 

4.2.14.- La d i m i n u t i o n de l'incrément r e l a t i f de l a p r c A i c t i o n , c'est-à-di
r e c e l l e du r a p p o r t P" — P' donne une i n d i c a t i o n s u r l e phénomène mentionné 

p l u s h a u t , mais n'est que c e l a . En e f f e t , considérer ce r a p p o r t comme étant 
une ex p r e s s i o n i d e n t i q u e , mais en termes de marchandises, c'est accorder l ' i m 
p o r t a n c e à l a masse, à l a matière e t ne pas t e n i r compte de- l a v a l e u r . C'est 
une e r r e u r physocratique.Or l e c a p i t a l n'est pas une matière t a n g i b l e , i l e s t 
v a l e u r or. procès. 
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" On constate une f o i s de plus combien i l e s t important, dans l a produc 
t i o n c a p i t a l i s t e , de ne pas étudier isolément, en soi,en tant que siinpl 
marchandise, l a marchandise p r i s e à part ou l e produit -marchandise d' 
une période quelconque, mais do le- considérer comme l e produit du capi
t a l avancé et par rapport au c a p i t a l t o t a l qui produit c e t t e marchandi
s e . " ( Le Capital.t.6 .p.242.) 

P" - P' t 
4 . 2 . 1 5 - - D'autre part, l a l o i de l a ba i s s e de — — ( P1 et P", comme 

dans le- point précédent, indiquent l a production de deux années s u c c e s s i v e s ) 
t r a d u i t un résultat mais ... i : : r e * pas un processus. De plus c e l a tend à ap
parenter l e phénomène c a p i t a l i s e ; à ur. phénomène n a t u r e l : l a diminution du 
rythme de croissance dans un organisme en développement, chez un c r i s t a l , e tc.. 
Or, l e s l o i s du c a p i t a l ne peuvent pas être ramenées è des processus n a t u r e l s . 
Sinon, on f a i t du c a p i t a l lui-même un processus n a t u r e l qu'on doit s u b i r de 
toute éternité. I l y a des l o i s précises qui régissent l e développement du 
c a p i t a l , a u s s i précises que l e s l o i s se : :u -;rtes dans l a nature,mais ce ne 
sont pas des l o i s n a t u r e l l e s . 

" I l f a u t donc que l e marché s'agrandisse sans cesse, s i bien que ses 
connexions internes e t l e s ce nui t i e n s qui l e règlent prennent de plus 
en plus l ' a l l u r e de l o i s de l a nature indépendantes des producteurs et 
échappent de plus en plus à l e u r contrôle." (Le Capital.T. 6.p. 258») 

4 . 2 . 1 6 . - Les v a r i a t i o n s de v a l e u r ne so font pas imperceptiblement mais i l 
y a de véritables bouleversements, des révolutions. La v i e du c a p i t a l consiste 
à l e s surmonter. Le développement de 1'autocation apporte une t e l l e révolution 
de l a v a l e u r . Cependant l e c a p i t a l parvenu à l a totalité en tant que marché 
monétaire réussit à l a surmonter. 

4.2.17. — " 1 Avec l a b a i s s e du taux de p r o f i t , l e développement de l a f o r 
ce productive du t r a v a i l donne naissance à une l o i , qui, à un c e r t a i n moment, 
entre en opposition absolue aveo l a propre développement de ce t t e p r o d u c t i v i 
té. De c e f a i t , l e c o n f l i t d o i t être constamment surmonté par l e s c r i s e s . " 
( I b i d . p. 270.) 

4.2.18. - " 2. C'est l'appropriation de T r a v a i l non payé e t l e rapport entre 
ce t r a v a i l non payé le or:"-- a l rssînelisé en général ou, pour p a r l e r en 
langage c a p i t a l i s t e , c ' e s t l e p r o f i t e t 1e rapport entre ce p r o f i t e t l e ca p i 
t a l utilisé, donc un c e r t a i n niveau de taux de p r o f i t qui décident de l'exten
s i o n ou de l a l i m i t a t i o n de l a production, en l i e u eue c e _ e o i i l e rapport de 
l a production aux besoins sociaux, aux besoins d'êtres humains socialement 
évolués." ( i b i d ; p. 271-) 

4.2.19«- " La v a l e u r de l a marchandise e s t déterminée par l e temps de t r a 
v a i l t o t a l , passé e t v i v a n t , q u ' e l l e absorbe. L'augmentation de l a p r o d u c t i v i 
té du t r a v a i l réside précisément en c e c i que l a p a r t du t r a v a i l v i v a n t e s t ré
duite e t que c e l l e du t r a v a i l passé augmente, mais de t e l l e sorte que l a som
me to t a l e de t r a v a i l contenu dans l a marchandise diminue; autrement d i t , l e 
t r a v a i l vivant diminue- plus sue r. ' augmsnme le t r a v a i l passé. Le t r a v a i l passé 
matérialisé dans l a v a l e u r d'une marchandise - l a portion de c a p i t a l constant -
se compose pour une part de l'usure du c a p i t a l constant f i x e , pour l ' a u t r e de 
c a p i t a l constant c i r c u l a n t : matières premières et a u x i l i a i r e s , absorbées en 
totalité dans l a marchandise." ( i b i d . p. 273») 

Autrement d i t , i l n'est plus possible de donner une définition immédiate 
de l a valeur, puisqu'intervi ent dans sa détermination un quantum toujours plus 
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grand de temps de t r a v a i l passé. 

4.2.20.- " Donc pour l e c a p i t a l , l a l o i de l'augmentation de l a force pro
ductive du t r a v a i l ne s'applique pas de façon absolue. Pour l e c a p i t a l cette 
productivité est augmentée non quand on peut réaliser une économie sur l e t r a 
v a i l v i v a n t en général, mais seulement quand on peut réaliser sur l a f r a c t i o n 
payée du t r a v a i l v i v a n t une économie plus importante q u ' i l n'est ajouté de 
t r a v a i l passé, comme nous l'avons déjà brièvement indiqué au l i v r e 1 . ." 
( i b i d . p.274.) 

C'est pourquoi l e c a p i t a l s'oppose p a r f o i s à l ' i n t r o d u c t i o n de nouvelles 
machines, parce que cela n u i r a i t à sa v a l o r i s a t i o n . Cependant toute l a v i e du 
c a p i t a l est de surmonter les barrières à l a v a l o r i s a t i o n . De ce f a i t , i l y 
aura, finalement, i n t r o d u c t i o n de ces machines. 

4.2.211- " Trois f a i t s principaux de l a production c a p i t a l i s t e : 

1. Concentration des moyens de production en peu de mains; a i n s i i l s 
cessent d'apparaître comme l a proprité des t r a v a i l l e u r s irmédiats et se trans
forment, au contraire,en puissances sociales de l a production. Mais, d'abord, 
i l s apparaissent comme propriété privée des c a p i t a l i s t e s . Ceux-ci sont les 
trustées ( syndics) de l a société bourgeoise, mais i l s empochent tous les _ t 
f r u i t s qui résultent de cette f o n c t i o n . 

2. Organisation du t r a v a i l lui-même comme t r a v a i l s o c i a l par l a coo
pération, la d i v i s i o n du t r a v a i l et l a l i a i s o n du t r a v a i l et des sciences de l a 
nature. 

Dans les deux sens, l e système de production c a p i t a l i s t e a b o l i t l a 
propriété privée et l e t r a v a i l privé, quoique sous des fermes con t r a d i c t o i r e s . 

3. Con s t i t u t i o n du marché mondial. " ( ibid.p.278.) 

I l y a, dans ce qui précède, tous les éléments pour comprendre l e s t a 
de récent, l e plus jeune du c a p i t a l , c e l u i qui f u t appelé impérialisme et que 
l'o n voudrait nommer, à l'heure a c t u e l l e , ultra-impérialisme ou encore capita
lisme monopoliste. Malheureusement l e chapitre " Epanouissement des contradic
t i o n s internes de l a l o i " d'où l a c i t a t i o n précédente est e x t r a i t e , a i n s i que 
les"Adàenda" ne sont pas développés de façon exhaustive.C'est peut—être pour 
cela q u ' i l f u t s i f a c i l e de f a i r e des théories sur l'impérialisme. 

4.2.22.- Avec l'accroissement du c a p i t a l et donc de l a productivité du t r a 
v a i l , toutes les entraves au procès de v a l o r i s a t i o n , que l e c a p i t a l n'a pas 
supprimées mais englobées, deviennent des moyens de v a l o r i s a t i o n : l a rente . 
foncière ( agraire ou des t e r r a i n s à bâtir ) , les l i m i t e s nationales avec l e 
protectionnisme, e t c . . Cela veut di r e , en définitive, essor considérable de 
l a spéculation. Autrement d i t arrivé à un c e r t a i n stade de l a dévalorisation, 
l e c a p i t a l ne peut l a f u i r qu ' a u travers de l a spéculation et en devenant capi
t a l f i c t i f . 

4.2.23-- Le gaspillage sous toutes ses formes est une manifestation phéno
ménale ie le i l v e l r r i s e t i e n . La tendance du c a p i t a l est de diminuer l e nombre 
d'homes produisant l a plus—value e t d'accroître c e l u i de ceux qui en vive n t . 
Cela veut d i r e q u ' i l y a un gaspillage ( l e plus important) de forces produc-^ 
t i v e s . La production e t l a consommation d'une fou l e d'objets i n u t i l e s ou àême 
; : aies est un autre aspec* du gaspillage. 

Lorsque l e c a p i t a l s'est consitué en totalité, l a consommation de l a 
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p a r t des nouvelles classes moyennes n'est plus s u f f i s a n t e pour détruire l e dé
séquilibre entre production et v a l o r i s a t i o n . Dés l o r s s'impose une i n d u s t r i e 
q u i n'a plus besoin d'hommes pour consommer ses produits ( i l s sont nécessai
res pour permettre l e u r consommation ) : l a guerre.L'Etat i n t e r v i e n t bien alors 
en tant que représentant de l a communauté matérielle pour prélever, sous forme 
d'impôts, l a plus-value nécessaire a f i n augla v a l o r i s a t i o n puisse se f a i r e au 
sein des entreprises productrices d'armements. Ceci touche surtout les prolé
t a i r e s et les nouvelles classes moyennes mais aussi d'autres couches sociales, 
même celles qui sont directement liées au c a p i t a l ( tous ses fonctionnaires, par 
exemple),Cela montre à quel p o i n t l ' E t a t est devenu un agent important dans l e 
procès de v a l o r i s a t i o n du c a p i t a l . I l ;r. est de .même de l a guerre. E l l e est 
nécessaire pour détruire l a s o c i a l i s a t i o n de laprcduction, c'est-à-dire sonrré-
s u l t a t quipirhib.. s n proefo - r i t c l . _ 

1.2.24»- La co n t r a d i c t i o n v a l o r i s a t i o n -iévaiorisatien se manifeste de l a 
façon l a plus percutante e n t r e g g a s ^ ^ l q u i tend à l a v a l o r i s a t i o n maximum et 
l e s hommes qui f i x e n t de p l u ^ l a valeur et donc dévalorisent. En e f f e t , a f i n 
d'inhiber l a rébellion des h o œ s contre l e s conditions de v i e qui l e u r sont 
f a i t e s , i l eut nécessaire do l e u r accorder une certaine réserve sociale ( f a s 
cisme = démocratie s o c i a l e ) . Ceci f u t d'abord f a i t pour l e prolétariat puis 
pour presque toutes les couches de l a société. Le c a p i t a l surmonte cette f i x a -
t i e n en u t i l i s a n t d'une manière ou d'une autre l'argent des différentes cais
ses d'assurance, ou en volant les prolétaires en diminuant les remboursements, 
par exemple. I l . y a r r i v e , pour beaucoup de travaux, en f a i s a n t appel à des 
t r a v a i l l e u r s , étrangers à l a sons ou ce c a p i t a l se développe. Ces t r a v a i l l e u r s 
venant de pays moins évolués ont des besoins moindres e t , d'autre p a r t , ne 
sont pas organisés. Cependant, étant donné que l e pays prêteur de main d'oeuv 
v r e ; veut récupérer une p a r t i e de l'argent obtenu par ses t r a v a i l l e u r s , i l 
peut y avoir pression sur l e pays -:cpl: TUT a f i n que les salaire s ne soient 
pas t r o p bas. Inévitablement l a c o n t r a d i c t i o n réapparaît. 

En définitive, l a c o n t r a d i c t i o n sous sa forme l a plus évoluée, se fera 
entre l e c a p i t a l et les bannes ie — n u s ies obstacles à l a v a l o r i s a t i o n . Ceux-
c i devront répondre à l ' o f f e n s i v e du c a p i t a l q u i tendra à les détruire, a f i n 
de libérer son procès. I l s n'aurent qu'une possibilité de survie : l a destruc
t i o n du c a p i t a l . 

A i n s i à l a f i n de l a v i e du c a p i t a l , réapparaîtra l'antagonisme i n i t i a l 
q u i a v a i t été masqué durant toute l a période de son devenir à l a totalité, de 
sa conquête de l a planète : 1'antagonique entre l a valeur d'échange devenue 
c a p i t a l et l'homme, En e f f e t , à l ' o r i g i n e , i l s'opère entre c a p i t a l e t prolé
t a i r e salarié. Pour conjurer les assauts prolétariens, l e - c a p i t a l tend à n i e r 
les classes et à immerger l e prolétariat dans les nouvelles classes moyennes. 
Cela se pro d u i t avec l a généralisation du s a l a r i a t et de l a condition de pro
létaire à l a majorité des hommes, e t en assurant une réserve sociale aux- ». 
esclaves du c a p i t a l . Ce f a i s a n t , l'hcaee devient trop coûteux pour l e c a p i t a l ; 
i l . est l'obstacle fondamental à sa v a l o r i s a t i o n . La l u t t e obligatoirement 
éclatera, non plus entre c a p i t a l et prolétariat 3oui, t a i s entre c a p i t a l et 
l a masse des hommes prolétarisés, dirigée par l e prolétariat. C'est l a néga
t i o n de l a négation. 
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4-3-- Le c a p i t a l et l ' a g r i c u l t u r e . 

" Tant par sa nature que par l ' h i s t o i r e , l e c a p i t a l crée l a 
propriété et l a rente foncières, modernes; son action dissout 
donc parallèlement les anciennes formes de l a propriété fonciè
re. La nouvelle forme s u r g i t à l a place de l'ancienne par s u i 
t e de l ' a c t i o n du c a p i t a l . En ce sens, l e c a p i t a l est père de 
l ' a g r i c u l t u r e moderne. Les rapports économiques de l a proprié
té foncière moderne représentent un procès s rente foncière -
c a p i t a l - t r a v a i l salarié ( on peut l ' i n v e r s e r aussi : t r a 
v a i l salarié - c a p i t a l - rente foncière; mais toujours, c'est 
l e c a p i t a l qui est l'intermédiaire a c t i f . ) Nous avons a i n s i 
l a s t ructure interne de l a société moderne, l e c a p i t a l étant 
posé dans l a totalité de ses rapports." 

MARX. Fondements. 1.1. p. 224. 

4.3«L« Caractères généraux. 

4«3«1«1> Nature et t r a v a i l . 

'entrethés X, La nature met périodiquement à l a d i s p o s i t i o n de l a société hu
maine une masse de richesses. Celui qui contrôle une p o r t i o n de t e r r a i n j o u i t 
de l'usage d'une p a r t i e d'un t e l f r u i t . 
Thèse 1. Tout l e complexe de "biens d'usage dont dispose l a société provient du 
t r a v a i l humain. Dispose de biens, sans l i v r a i s o n correspondante de t r a v a i l , 
t o u t groupe s o c i a l qui contrôle: a) les personnes des producteurs; b) l e d r o i t 
d'accéder à l a te r r e des producteurs; c) les ir.scrumsr.cs ùe t r a v a i l indispensa
bles aux producteurs, donc les produits. 

4.3»l-2. Richesse e t s u r - t r a v a i l . 

Contrethèse 2.Terre, o u t i l l a g e de t r a v a i l , argent sont accumulations de r i c h e s 
ses, qu'elles proviennent de l a nature ou du t r a v a i l q u i , sans s*épuiser,en en
gendrent périodiquement une quote-part dont i l est possible de j o u i r ( rente, 
profit,intérêt). 
Thèse 2. Toute entrée, pour les classes qui ne s'adonnent pas à l a production, 
dérive d'un s u r - t r a v a i l d'autres classes. Sur l e produit engendré, les i n s t i 
t u t i o n s p o l i t i q u e s imposent seulement l e prélèvement de l a p a r t i e mineure, qui 
s u f f i t à conserver et à f a i r e reproduire l a classe active. 

Intérêt, rente, p r o f i t , ne sont que des p a r t i e s de cet excédent ou sur
p r o d u i t , attribué à diverses couches sociales, en v e r t u des pouvoirs de l'ordre 
en vigueur. 

4.3«1«3- Répartition du produit. 

Contrethèse 3» ( Formule t r i n i t a i r e ) . Le produit est formé grâce aux t r c i 3 f a c 
teurs de l a production : t r a v a i l , propriété, c a p i t a l . I l d o i t donc être répar
t i en t r o i s p a r t i e s : l e s a l a i r e rémunère l e t r a v a i l , l a rente l a propriété 
foncière, l e p r o f i t ( e t 1'intérêt) l e c a p i t a l . 
Thèse 3» A v a n t / l e p r o d u i t contient un 4° élément : l e quantum de matières pre
mières et l'usure de l ' o u t i l l a g e et des implantations q ui d o i t être restauré 
à l a f i n du cycle et que les marxistes appellent c a p i t a l er.s ear.t. L' é .y. acier, 
de l'économie bourgeoise classique est donc fausse : p r o d u i t égale s a l a i r e 
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plus "profit", plus rente. On doit donc répartir la a valeur ajoutée au produit 
au cours d'un cycle productif donné. Une t e l l e valeur dérive toute du t r a v a i l 
employé. 

Dans la forme capitaliste moderne-, i l y a t r o i s classes en présence. Tou
te valeur engendrée dans la production découle du t r a v a i l du prolétariat, et 
sur ce l l e - c i s'opèrent t r o i s prélèvements : salaire pour les ouvriers (sépa
rés des instruments de t r a v a i l et de l a t e r r e ) , p r o f i t peur les entrepreneurs 
capitalistes (qui disposent de capital mais non de ter r e ) ; rente pour les 
propriétaires fonciers. 

4.3.1.4.- Patrimoine et eatetel. 

Contrethèsc 4- La rente foncière équivaut au f r u i t que r e t i r e celui qui pos
sédait un capital-argent on l'ayant inv e s t i dans l'acquisition de la terre, 
de même q u ' i l l'aurait obtenu en l'ayant inv e s t i dans celle d'implantations 
productives ou en le prêtant contre intérêt. 
Thèse 4. Le p r o f i t des diverses entreprises capitalistes tend à un n i v e l l e 
ment et à un taux moyen, tant que n'intervient pas la rente. En ce cas, le 
produit assume sur le marché la valeur i'érhar.pe qui correspond à celui que 
le marxisme appelle prix do pr 0 du0 0r :r. ; espiaal constant + capital variable 
+ p r o f i t . 

L'économie bourgeoise appelle ccût de production l a somme anticipée pour 
le capital constant et le capital variable. 

L'économie marxiste appelle taux de p r o f i t , l e rapport du p r o f i t è une 
t e l l e somme avancée, elle appelle ensuite taux de plus-value l e rapport d" 
p r o f i t au capital variable ou dépense pour les salaires. 

Ni l'une n i l'autre des grondeurs n : oorresperi au taux i-o bénéfice vu 
dividende, en général plus ba3,que l'écenoaie habituelle met en rapport au 
patrimoine de l'entreprise-, patrimoine représentant la valeur des implanta
tions productives, plus le capital monétaire de gestion, plus les immeubles, 
s ' i l y en a. 

Terre et capital monétaire et même valeur estimée des moyens de t r a v a i l s 
dans la mesure où i l s sont ccr.sidérés comme des biens mercantiles et nen com 
me des facteurs liés à la production et qu'ils demeurent inchangés après l e 
cycle qui a réalisé le produit net, ne sont pas des investissements do capi
t a l productif nais sens d.: s: :iaux à f a i r e des prélèvements sur le 
p r o f i t et sur le sur-travail ainsi :u-: sur le sur-prof as, -quand al existe. 
I l s n'entrent pas dans l e calcul de répartition du produit t o t a l vendu ( l e 
ch i f f r e d'affaires pour les bourgeois) qui pour les marxistes se répartit en
tre capital t o t a l anticipé et p r o f i t . 

4.3-1.5-- Rente différentielle. 

Contrethèse 5. La rente de l a terre est d'autant plus élevée que l'est l a va
leur de marché de cette dernière. Cela résulte du d r o i t de l'époque moderne 
qui laisse l i b r e l'achat ou la vente de la terre ou d'investir a i l l e u r s le 
prix selon les convenances. 
Thèse 5. Tandis que l'intérêt est une partie du p r o f i t normal, ie reste est 
" bénéfice d'entreprise- " pue 1 ' encre preneur cède à un prêteur quand i l ne-
dispose pas lui-même du numéraire pour acquérir les matières premières et 
payer les salaires, avec ce q u ' i l recouvre lors de la vente du produit f i n a l ; 
la rente surgit seulement quand i l y a un sur-profit en regard du taux.de pre— 
f i-mur. r. ~. i a I acyon lui-même . 

Une exploitation agricole uroduit du surprofit par rapport à une autre 
quand la fertilité de l a terre est t e l l e qu'avec le même t r a v a i l et l a même 

http://taux.de


- 104 

a v ;.-. : e i : : e - '- "• ;1 m réccltc un: p l u : prend-; quantité ic denrées . que i n nar-
rï . ' p r i x général. 

Cette différence, une f o i s rembotisés les dépenses e t l e p r o f i t normal du 
fermier c a p i t a l i s t e , est versée au propriétaire et forme l a rente ie;eéren-
t i e U e . 

à.3.1.6.- Loi du t e r r a i n l e plus mauvais. 

!ontre—thèse f . De même que pour les produits manufacturés, l e p r i x dépend i ; 
1 et de l a demande : i l est élevé quand existe une plus grande iemanie 
i; oer.sommatior., i l est cas quand existe une plus f o r t e capacité de production. 
nés: 6. les célèbres o s c i l l a t i o n s concurrentielles n'ont pas plus d'impor

tance que de p e t i t e s " modulations d ' a l t i t u d e " sur l'ende portante d ' a l t i t u 
de stable : e l l e s se compensent entre e l l e s et ne produisent pas de t r a n s f o r t 
de richesses d'une classe sociale à l ' a u t r e , mais seulement p r o f i t s et pertes 
épisodiques d'entreprises particulières. Pour les produits manufacturée-de 1 ' 
i n d u s t r i e moderne, l e p r i x tond à s'établir autour de leu r valeur d'échange, 
identique dans ce cas au p r i x de production, incluant l e p r o f i t en raison du 
taux moyen. 

Pour les produits agricoles l e p r i x du marché s'établit d'après l e p r i x 
de production p a r t i c u l i e r du t e r r a i n l e moins f e r t i l e , qui a r r i v e à compenser 
l e seul p r o f i t moyen, outre les dépenses. Etant donné l e rapport entre l a po
p u l a t i o n croissante et l a t e r r e c u l t i v a b l e limitée, tout l e produit est éta
b l i au même p r i x , et là où, à dépense égale, i l se trouve en quantité plus 
grande, et donc/unc£rix de production p a r t i c u l i e r plus p e t i t , apparaît l e sur
p r o f i t qui devient .la rente. 

4.3.1.7.-Rente absolue. 

Contrethèse 7. Etant donné q u ' i l n'y a de rente peur l e propriétaire qu'à par
t i r d̂ û m̂ ment où l e produit rapporte, au p r i x du marché, quelque chose en plus 
d u / c a p i l a l i s t e normal, i l n'y a pas de rente sur l e plus mauvais t e r r a i n , ré
gulateur du marché. I l ne s e r a i t cultivé que par l e propriétaire lui—même, en 
t a n t qu'entrepreneur c a p i t a l i s t e (Ricardo). 
Thèse ]_. Eia plus des bons successifs du volume de l a rente qui proviennent de 
l a meilleure qualité des t e r r a i n s , on trouve une rente absolue, propre au cas 
l e plusdéfavorable. Cela est dû au f a i t que, pour les denrées alimentaires 
( blé = aliment de base ) l e p r i x de marché est supérieur même à la valeur, 
c'est—à-dire au p r i x de production dans les ::r.ditions les plus mauvaises, e t 
ce, à p a r t i r du moment où l a t e r r c entière- est occupée et gérée sous l a forme 
de l ' e n t r e p r i s e c a p i t a l i s t e ( à p a r t i r donc du moment où l a consommation d i r e c 
te des denrées par l e c u l t i v a t e u r a été dépassée, et où tout entre comme mar
chandise dans l e c i r c u i t mercantile.) 

Le mode his t o r i q u e de production c a p i t a l i s t e , en se répandant, f a i t bais
ser l e p r i x des objets manufacturés, et s'élever l e p r i x des aliments. 

4.3«1«8.- I n d u s t r i e et a g r i c u l t u r e . 

ontrethèse 8. Avec l e progrés de l a technique et l'investissement de capitaux 
plus importants dans l ' a g r i c u l t u r e , l a masse des produits alimentaires pourra 
s'accroître jusqu'à f a i r e baisser l e coût...; 

sous-contre-thèse a.) : à condition de libéraliser les échanges et 
l e 6 investissements de capitaux... 

sous—contrethàgg b) : à condition qu'une d i v i s i o n économique cen
t r a l e calcule de façon opportune l e s volumes de capitaux à destiner aux d i f 
férents secteurs, et régie les cotations du marché. 
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ë. Toute compensation entre les p r i x i n d u s t r i e l s e t les p r i x agr icoles 
est impossible dans l 'économie c a p i t a l i s t e , de même qu'en généra l , entre l a 
s a t i s f a c t i o n des besoins en f o n c t i o n de l ' i n t é r ê t s o c i a l ; de même q u ' e l l e est 
impossible dans l a d i s t r i b u t i o n de l a r ichesse , du c a p i t a l , du revenu. 

La tendance d'une t e l l e économie, tou jours plus é lo ignée de l ' é q u i l i b r e , 
es t l i é e non à l a simple a p p r o p r i a t i o n de s u r - t r a v a i l , mais au f a i t que l a r é 
p a r t i t i o n du p r o d u i t entre les d i f f é r e n t e s classes, dépend de l ' e x i s t e n c e d'un 
p r i x courant de marché j a ;1 pour 1 :-s r a r : "mer. dis es produites dans les condit ions 
l e s plus diverses re lat ivement tus et f o r t s et aux r é s u l t a t s . 

La composition organique tou jours me i l l eure du c a p i t a l i n d u s t r i e l ( n i* -
veau technologique é levé : i-c-s t ê t i è r e s premières nombreuses transformées par 
un nombre tou jours moindre d ' o u v r i e r s e t d'heures de t r a v a i l ) , détermine l a 
baisse générale du taux de p r o f i t ( tandis qu'avec lacroissance du c a p i t a l g l o 
b a l , l a masse de p r o f i t croît- énormément) même avec un taux égal de plus-value 
(prélèvement égal de s u r - t r a v a i l ) . 

• 

Ce processus que l e développement de l a product ion r e n d i t i n é l u c t a b l e , 
e s t bloqué dans l ' a g r i c u l t u r e , non seulement par l e monopole p r i v é de l a t e r r e , 
mais s u r t o u t par l e nive l lement mercant i le de toute l a masse produi te apportée 
à l ' é c h a n g e , et pr.r l e rapport d i t =v:racle t coula t i e n - t e r r e . 

L ' a t t r i b u t i o n à l ' E t a t de tontes l e s rentes f o n c i è r e s , propesée depuis 
l e s débuts de l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n , n ' é l i m i n e r a i t pas les causes de ce f a i t es
s e n t i e l . Car -ce]a c o n s i s t e r a i t à r e d i s t r i b u e r l e s u r p r o f i t , q u i a l l a i t aux 
p r o p r i é t a i r e s f o n c i e r s , e n t r e l e s c a p i t a l i s t e s auxquels l ' E t a t , selon l a v i e i l l e 
thèse de Ric~rdo, ne réc lamera i t p lus d'impôts sur l e s béné f i ces . 

4 . 3 , 1 . Q . Communisme et- antimcrcor.tolieme. 

Contrethèse 9 » La compensation g inTraie e t l a baisse du temps de t r a v a i l s o c i a l 
moyen, avec un niveau général é levé de l a consommation, peut ê t r e obtenue, en 
p lus de l ' é t a t i s a t i o n de l a rente : a) en a t t r i b u a n t à l ' E t a t t o u t l e p r o f i t 
des entrepr ises i n d u s t r i e l l e s e t agr i co les ; b) en l a i s s a n t l e p r o f i t aux asso
c i a t i o n s autonomes de tcus l i s t r a v a i l l e u r s de chaque e n t r e p r i s e . 
Thèse 9> Ces mesures ne sortent rr.= i u : : ir-c mercant i le et àenc s t i t a l i t ~e , 
étant donné eue l 'échange mercanti le r . ' u l e r a i t les rapports d 'entrepr i se à cr—-
t r e p r i s e , ou d ' e n t r e p r i s e à E t a t , d ' e n t r e p r i s e à consommateur, ou de consomma
t e u r à E t a t , a i n s i que d ' e n t r e p r i s e à t r a v a i l l e u r . On a u r a i t également un énor
me t r a v a i l s o c i a l g l o b a l avec une f a i b l e consommation socia le g l o b a l e , e t aucu
ne compensation entre apports de t r a v a i l e t jouissances de consommation. 

La d e s t r u c t i :r. i u i ; 5 t : ~ : s m : ; " - : r i ; , : . i u " 1 1 -impris mnement p : u r un 
temps de t r a v a i l -:x= g;'r: ~* vuï 1 1 :hn : 1 : pieu :m : n t devra i t a u j o u r d ' h u i censtiw-
t u e r une p e t i t e f r a c t i o n du temps de t r a v a i l de l 'époque p r é - c a p i t a l i s t e et du 
maximum physiologique) et l a d e s t r a c t i o n de 1 ' anarchie la preductien eu le 
gasp i l l age d'une grande-part ie du p r o d u i t s o c i a l sans q u ' i l s o i t transformé en 
consommation u t i l e ) c o n s t i t u e n t l e programme coiŒiuniste de l a révo lut ion p r o l é 
t a r i e n n e . I l comporte l e s c a r a c t è r e s suivants : 

A. A b o l i t i o n de l ' a d m i n i s t r a t i o n de l a product ion par les u n i t é s d'errer, 
t r e p r i s e s . 

3 . A b o l i t i o n de l a d i s t r i b u t i o n par l e moyen de l ' échange mercant i le e t 
v cnéta i r e , t a n t pour les produits-marchandises que pour l a force humaine de 
c r e v a i ! , 

C. Plan s o c i a l unique, mesuré d 'après des quant i tés physiques e t non d 1 

après des équiva lents économiques, de l ' a s s i g n a t i o n aux d i f f é r e n t s secteurs 
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A i n s i c e t t e masse e s t déjà une classe vis-à-vis du c a p i t a l , n a i s 
pas encore pour elle-même. Dans l a l u t t e , dont nous n'avons s i g n a 
lé que quelques ph-.ses, c e t t e masse se réunit, e l l e se c o n s t i t u e 
en c l a s s e pour elle-même. Les intérêts q u ' e l l e défend deviennent 
des intérêts • de classe. Mais l a l u t t e de classe à classe e s t une 
l u t t e p o l i t i q u e . " 

liisère de l a p h i l o s o p h i e . Page 1;4« 

1 . 1 . 7 - - A i n s i l e prolétariat au cours de sa l u t t e engsndre son program
me. L ' a c t i o n précède l a conscience. Dans l e s t r o i s pays l e s p l u s développés 
de l'époque : A n g l e t e r r e , France, Allemagne, l e prolétariat au t r a v e r s de 1' 
a f f r o n t e m e n t sur un des t r o c s p l a n s : économique, p o l i t i q u e , p h i l o s o p h i q u e , 
était arrivé à l ' a f f i r m a t i o n du. communisme. 

L'oeuvre de " a r x et d'Engels e s t u n i f i c a t r i c e . I l s ont lié e n t r e eux 
l e s d i v e r s aspects du communisme ( Marx e t Engels p a r l e n t du p a r t i .communiste 
dès 1843 ) e t l u i o n t donné assise théorique profende : l e matérialisme h i s 
t o r i q u e . Ceci s'est effectué en Allemagne du f a i t même de l a double révolution 
q u i i m p o s a i t d ' u t i l i s e r t o u t l ' a c q u i s des dernières révolutions e t l e s leçons 
de l a contre-révDlution. 

1 . 1 . 8 - Cet ap p o r t i n t e r n a t i o n a l de l a f o r m a t i o n de l a théorie se r e t r o u 
ve dans l ' o r g a n i s a t i o n d'un mouvement de l u t t e . La Sociétés des Saisons, l a 
Ligue des J u s t e s , l a Ligue des communistes, r e g r o u p a i e n t des o u v r i e r s de t c u t e 
nationalité. C'est pour c e t t e dernière- eue M a r x et Engels écrivirent l e mani
f e s t e du p a r t i communiste dont l e mot d'ordre e s t : 

" Prolétaires de tous l e s pays, unissez-vous ! " 

En I 8 4 8 , en France, l e prolétariat se manifeste s e u l , i l s'oppose à l a 
b o u r g e o i s i e . I l e s t b a t t u . 

Fn Allemagne, par s u i t e du r e t a r d de l a révolution e t du caractère cou
a r d de l a b o u r g e o i s i e , de sa f a i b l e s s e , seule une révolution r a d i c a l e e t non 
p r o g r e s s i v e ( comme 6n France ) peut résoudre l a q u e s t i o n s o c i a l e . I l e s t b a t 
t u , mais dans tous l e s cas l a révolution p r o f i t e à l a b o u r g e o i s i e . 

Dans l a phase s u i v a n t e , l e développement des f o r c e s p r o d u c t i v e s r e p r o 
d u i r a l e prolétariat sur une base encore p l u s l a r g e e t son mouvement d ' u n i f i -
c a t i c r . sera plus p u i s s a n t - En 1564. c'est l a f o n d a t i o n i e 1 ' A. 1. E • qui déelare 
: ** l'émancipation des t r a v a i l l e u r s sera l'oeuvre des t r a v a i l l e u r s eux-mêmes." 
e t q u i a f f i r m e , en définitive, l a nécessité du p a r t i p o l i t i q u e ; que l a classe 
n ' e x i s t e que l o r s q u ' e l l e s'est constituée en classe e t donc en p a r t i ( comme 
le p r o c l a m a i t déjà le- Manifeste ., l a commune ie Paris est ba t t u e après a v o i r 
assuré l a d i c t a t u r e du prolétariat pendant p l u s de deux n c i s . Le c y c l e du p r o 
létariat dans l ' a i r e o c c i d e n t a l e est complètement achevé. Désormais seule l a 
révolution pure se- pose dans c e t t e a i r e e t l a commune d: Pa r i s or est e l l e — 
môme un exemple l U x i ' t i v : -

En I889» I e prolétariat p a r v i e n t à nouveau à réaliser son unité à l'é
c h e l l e mr.t ermati c r a i e , mais de façon moins globale- qu'on iScA, et c e t t e f e r 
l e ni n i i a i i i I a t t e i n t des zones encore p l u s vastes t r a d u i s a n t à l a f o i s l ' e x -
t e n s r c n du t r i . ie p r c i u c t i c n c a p i t a l i s t e et c e l l e do l a thécri: i u proléta
r i a t . 
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r r c i u i - t i f s i:; forces de- t r a v a i l j des matières premières, des instrument s, c: 
de l'assignation des produits dans les secteurs de consommation. 

les formules qui affirmen t que l e socialisme est l a suppression de l a 
plus-value et le r e s t i t u t i o n du produit intégral à chaque producteur, sent t o -
tolement erronées. 

Le socialisme, c'est l ' a b o l i t i o n de toute valeur marchande et de tout 
t r a v a i l forcé et payé, avec l e don de s u r - t r a v a i l de chaque i n d i v i d u à l a so
ciété, non è d'autres n i à lui-même. 

4.3.1»10.- P a r c e l l i s a t i o n et misère. 

!ontrethèse 10. Un remède aux grandes disparités de d i s t r i b u t i o n de l a riches
se, reconnues par tous, se trouve dans l a p a r c e l l i s a t i o n de l a t e r r e en peti-t 
tes unités f a m i l i a l e s dirigées par des fermiers, des colons,des paysans pro
priétaires l i b r e s . 
Thèse 10. Dens l ' a g r i c u l t u r e , outre les salariés, les couches de l a population 
laborieuse, dont l a société c a p i t a l i s t e ne sera jamais épurée, sont des s u r v i 
vances de formes sociales passées. Le produit d'une t e l l e production fragmen
t a i r e se maintient à un p r i x plus bas que c e l u i f o u r n i par l ' a g r i c u l t u r e p l e i 
nc-ment c a p i t a l i s t e , seulement parce que ces travailleurs-entrepreneurs et même 
micro-propriétr. 1res fonciers - à cause de difficultés na t u r e l l e s et sociales 
et de l a mauvaise technique - abandonnent une p a r t i e de l a rente et du p r o f i t 
et souvent même du s a l a i r e ( équivalent à c e l u i d'un paysan sans t e r r e ) à l a 
classe c a p i t a l i s t e et à l ' E t a t , aux consommateurs ( cas où l e p r i x est au- . 
.esseus et non au-dessus de l a valeur ). 

De t e l l e s couches forment une classe - presque une caste d'opprimés -
arriérée vis-à-vis du monde moderne, incapable.- dans l a mesure où leurs rovol*-
tes à cause de l a famine peuvent t r o u b l e r l e pouvoir bourgeois- (^personnifier 
de nouvelles fermes sociales révolutionnaires. 

La révolution est l a tâche des prolétaires de l ' i n d u s t r i e et de l a t e r r e 
l a d i c t a t u r e révolutionnaire est l a f o n c t i o n seulement de ceux - c i . 

4.3.I.H.- monopole et concurrence. 

iontrethèse 11. La théorie marxiste de l'économie moderne,fondée sur les l o i s 
de la production en tant/aoGerminations de l a valeur du produit et de l a plus-
value, n'a pas pu rendre compte exactement des phénomènes récents A i oonopolc 
e t de l'impérialisme, étant donné que ses déductions p a r t a i e n t de l'hypothèse 
de l'existence de l a pleine concurrence. 
Thèse 11.La théorie fondée sur l e ca l c u l de l a grandeur de l a valeur et de ses 
f r a c t i o n s dans l a production c a p i t a l i s t e , s'opposa dés son ap p a r i t i o n à c e l l e 
bourgeoise de l a concurrence. E l l e l a nia et l a condamna, en dévoilant, dés 
ce moment-là, l e caractère de monopole de classe de cette économie. Les phéno
mènes récents ont confirmé l a doctrine et toutes ses .prévisions. Leur présen
t a t i o n théorique et mathématique, acao dans les secteurs i n d u s t r i e l s , s'aeccu-
p l i t sans aucune difficulté, grâce aux théorèmes rigoureux sur l a rente. 
Ceux-ci f u r e n t appliqués - dès l e u r enonciation - non seulement à l ' a g r i c u l 
t u r e - mais à toutes les forces n a t u r e l l e s . I l s sont donc valables pour l'éco-r 
nomie où i l y a l e moteur à vapeur, ou à essence, dont l'énergie est l'hydro
électricité ou, demain, nucléaire. Tout cela forme les bases actuelles ou pro-» 
chaînes, do s u r p r o f i t s et de monopoles, de revenus p a r a s i t a i r e s , q ui accuse::; 
le- manque de compensation de l a ferme sociale c a p i t a l i s t e . 
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4.3-1-12. La science ennemie. 

Contrethèse 12. Les doctrines fondées sur l 1 i n t r o d u c t i o n de giandeurs mesura
bles dans l a production, sur l e passage de valeur de classe à classe, avec 
leurs prévisions sur les ter. iar.ee s l'un dévoloppement h i s t o r i q u e , sont des 
idéologies a r b i t r a i r e s , étant donzié que dans l e domaine économique, i l n'y a 
pas de prévisions s c i e n t i f i q u e s possibles. La seule science possible est c e l 
l e qui se fonde sur 1 'enregistrement des p r i x concrets, en s u i t les v i c i s s i 
tudes extrêmement complexes. Les économistes modernes, très postérieurs à 
îîarx, les auteurs les plus connus, l e s professeurs l e s plus s u i v i s et les p l u 
i l l u s t r e s , s'en~ticnnent aux théories du p r i x . 
Thè s c 12. Les professeurs à l a lanterne ! 

( i l programma comunista n°12. 1954 ) 

- Ag r i c u l t u r e et procès de v a l o r i s a t i o n mu c a p i t a l . 

4.3*2.1 . L'étude de l a rente foncière e t des l o i s économiques régissant 
l ' a g r i c u l t u r e c a p i t a l i s t e n'est pas une p a r t i e marginale de l'oeuvre de Marx; 
E l l e est pourtant t r o p souvent délaissée sous prétexte que l ' a g r i c u l t u r e oc
cupe une- place toujours moindre dans l a production c a p i t a l i s t e . Pour certains 
i l semble que cette étude ne s o i t importante que pour l e s pays accédant au 
capitalisme. I l s oublient que l a rente foncière que Marx étudie est l a rente 
foncière c a p i t a l i s t e . Mieux, c e l u i - c i d i t que " c'est l a seule valeur que l e 
c a p i t a l crée à p a r t i r de lui-même." On en est arrivé à ces erreurs parce qu* 
on a fr-gmer.té 1 ' oeuvra i-: Morx : u " : n -. v r u l u f a i r e de c e l u i - c i un théori
ci e n uniquement de " l'économie i n d u s t r i e l l e " . 

" bref, le t r a v a i l salarié ions sa e : ; a l i e ' s: développe sràce à l'a c r i 
du c a p i t a l sur l a propriété foncière; e n f i n , lorsque cette dernière a 
p r i s une forme élaborée, l e propriétaire f o n c i e r lui-même poursuit cette 
a c t i o n . I l procède- - l o r s lui—même am r.eeeeyege, scier, le mot do Steuort, 
c'est-à-dire- q u ' i l dé-haras s-: la rammagr.-a- des touches ir.uoiles, arr a onc
l e s enfants de l a t e r r e au soin maternel, où i l s ont grandi, transfcra
mant a i n s i l ' a g r i c u l t u r e q u i , de par sa nature, apparaît comme source de 
subsistances immédiates en source&e subsistances médiatisées et dépendan
tes des rapports s coieux. 

( Cette interdépendance d o i t s dégager d'abord dans toute sa pureté 
avant qu'on ne puisse penser à une véritable communauté sociale : toutes 
l e s conditions doivent dé couler de l a société e t ne plus être détermi
nées par l a nature.)" Fondements.t.I.pp. 224-225. 
• 

Sans une transformation t o t a l e des rapports de l'honaae à l a nature — ce 
q u i implique que l'homme doive dépendre du c a p i t a l qui devient élément média
te u r entre l'homme et c e l l e — c i - i l ne peut y av o i r une révolution sociale. 
I l ne s u f f i t pas que 1'agriculture produise pour l e marché, i l f a u t que l e 
c a p i t a l s'empare complètement d ' e l l e . 

4 - 3 . 2 . 2 . - En f a i t l a théorie de l a rente foncière est une pièce maîtresse 
de l'oeuvre de Marz. 

" Mais plus j e me plonge dans cette ordure ( l'économie p o l i t i q u e , n.d.r. 
plus j e me convaincs que l a réforme de l ' a g r i c u l t u r e , donc également de 
cett e merde de propriété qui se fonde sur e l l e , est l'alpha e t 1*oméga 
du bouleversement f u t u r . Sans quoi l e père Ilalthus a u r a i t raison." ( l e t — 
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t r e de Marx à Engels. 03.04.1851.) 

Or, i l e s t c l a i r qu'avant de résoudre, i l faut étudier ccmacr.* le capi
t a l se comporte dans l ' a g r i c u l t u r e . 

" C'est a l o r s seulement que devient possible l ' a p p l i c a t i o n do l a 
scien c e e t l e p l e i n développement des forces p r o d u c t i v e s . i l no peut donc 
subsistez de doute t iane sa forme,classique, l e t r a v a i l salarié imprègne 

sociétq&ans toute sa largeur et, comme fondement de l'activité s o c i a l e , se 
subs t i t u e à l a t e r r e à p a r t i r du moment où est créée l a propriété fonciè 
r e moderne, c'est-à-dire où l a propriété foncière est produite en tant-
que va l e u r par l e c a p i t a l . C e s t pourquoi l a propriété foncière se ramène 
e l l e a u s s i au t r a v a i l salarié. En un sens, c'est tout bonnement l e trans 
f e r t du t r a v a i l salarié des v i l l e s à l a campagne; autrement d i t , l a d i f 
f u s i o n du t r a v a i l salarié sur toute l a surface de l a société." Fondo-
ments.t.I.p.225* 

4 . 3 . 2 . 3 . - A i n s i , c'est en s'emparant de l a t e r r e , en produisant l a rente 
foncière que l e c a p i t a l peut a r r i v e r à se poser en tent que totalité. 

" Fn créant l a propriété foncière, l e c a p i t a l se remet donc à pro
duire du t r a v a i l salarié, qui est sa base- productive générale. Le c a p i 
t a l e s t i s s u de l a c i r c u l a t i o n et implique l e t r a v a i l salarié : c'est 
a l o r s q u ' i l se développe en une totalité, e t pose l a propriété fonciè
re a l a f o i s comme sa condition et sen antagonisme. Mais i l se révèle 
que, ce f a i s a n t , i l crée uniquement l e t r a v a i l salarié comme sa base 
générale. I l faut donc l e considérer à pa r t . " (ibid.p.227.) 

4 . 3 . 2 . 4 . - Le développement du c a p i t a l élimine l e bourgeois e t l e proprié
t a i r e f o n c i e r en tant que personnages, mais l e s l o i s q u ' i l s représentaient sont 
généralisées. En p a r t i c u l i e r , en ce qui concerne l a propriété foncière, e l l e s 
prennent une extension considérable dans .la construction puisque c e l l e - c i e s t 
directement liée à l a question de l a i e n t e des t e r r a i n s à bâtir, base à l a f o i s 
du renchérissement des lo y e r s e t cb l'accroissement de l a spéculation.D'autre 
p a r t , étant donné que l e c a p i t a l e s t urbanisation de l a campagne, ces l o i s 
trouvent un champ d'application plus ample. 

4 . 3 . 2 . 5 * - Les erreurs d'interprétation de l a qu e s t i o r ^ g r a i r e dérivent du 
f a i t de l a non compréhension du fondement de l a c r i t i q u e de l'économie p o l i t i 
que : l a théorie de l a va l e u r , de son surgissement à sa destruction.Le c a p i t a l 
e s t un moment de l a v i e de œlle-ci. Les économistes d i r e n t qu'avec l e c a p i t a l , 
l a l o i de l a v a l e u r n'était plus opérante.Marx montra que l e c a p i t a l n a i s s a i t 
s u r l a hase de c e l l e — c i , q u ' i l ne l a détruisait pas, mais parvenait à l a demi-
ner : passage à l a l o i des p r i x de production ( moment où i l semble que ce 
s o i t l e c a p i t a l qui donne v a l e u r aux pr o d u i t s ) . C'est d ' a i l l e u r s par l ' i n t e r 
médiaire de cett e dernière que l e c a p i t a l a r r i v e à dominer l ' a g r i c u l t u r e ( cf. 
l e l i v r e I Y du C a p i t a l ) . 

Le c a p i t a l naît dans l ' a g r i c u l t u r e :: capitalisme = révolution agraire . 
" a i s ce n'est qu'à un c e r t a i n stade de son^développement q u ' i l p a r vient à l ' a s 
s u j e t t i r à ses l o i s . Dés l o r s , l a barrière,monopole lié à l a propriété privée 
n'est plus une barrière externe mais devic-nt interne e t e s t un moyen de v a l o 
r i s a t i o n . A ce moment—là l e monopole a perdu l e caractère q u ' i l a v a i t dans l a 
société féodale. 

" Dans l a v i e pratique, on trouve non seulement l a concurrence, l e 
monopole e t l e u r antagonisme, mais a u s s i l e u r synthèse, qui n'est pas 
une formule, mais un mouvement. Le itm p^lo produit l a concurrence, 

http://productives.il


- 109 

l a concurrence produit l e ncr.cpcle. l e s acropoles se font de l a concur
rence, l e s concurrents deviennent monopoleurs, s i l e s monopoleurs r e s 
treignent l a concurrence entre eux par des as s o c i a t i o n s p a r t i e l l e s , l a 
concurrence s'accroît parmi l e s o u v r i e r s ; et plus l a masse des prolétai
res s'accroît vis-à-vis des monopoleurs d'une nation, plus l a concurren
ce devient effrénée entre l e s monopoleurs des différentes nations. La 
synthèse est t e l l e que l e monopole ne peut se maintenir qu'en passant 
continuellement par l a l u t t e de l a concurrence." (Misère de l a philoso
phie. ) 

" Donc, l o monopole moderne n'est pas une simple antithèse, c'est au 
con t r a i r e l a v r a i e synthèse." ( i b i d ) . I l e s f ' l a négation de l a négation" 

4.3.2.-.-- Le monopole, en f a i s a n t obstacle à l a péréquation du taux 
de p r o f i t , l i m i t e l a dévalorisation. Or l e c a p i t a l l u t t e contre cette dernière. 
I l e s t donc évident qu'au s e i n de l a sphère i n d u s t r i e l l e un t e l mouvement puis
se se produire. Ceci e s t a u s s i v a l a b l e pour l e protectionnisme qui e s t i n d i s 
solublement lié au libre-échange comme l e monopole à l a concurrence. A l ' o r i 
gine, i l e s t un obstacle à l a v a l o r i s a t i o n du c a p i t a l , puis i l en devient une 
composante. C'est en f a i t un moyen d'ajouter de l a v a l e u r à des marchandises 
dévalorisées à cause de l a productivité du t r a v a i l . 

4.3.2.7. - La t e r r e e s t devenu c a p i t a l . Trace au développement de l a science 
(chimie, biochimie, pédologie, e t c . . ) i l e s t p o s s i b l e d'accélérer l a produc
t i o n et donc d ' a r r i v e r à diminuer l e temps d'immobilisation du c a p i t a l , sa dé— 
v a l o r i s a t i o n . ?.c-cip r : que-ner. :, l e raçuoal prend des caractères f o n c i e r s . I l y 
a, par exemple, l a mise en jachère du c a p i t a l . C e c i se produit l o r s q u ' i l y a 
trop de c a p i t a l libéré du precès de production, et que c e l u i - c i ne trouve pas, 
pour a i n s i d i r e , "un t e r r a i n " où s'incorporer, lorsque l e marché monétaire s' 
est constitué, ces capitaux devenus " f l o t t a n t s " sont s u s c e p t i b l e s d ' a l l e r d* 
une zone à l'a u t r e et de p a r t i c i p e r à l a spéculation. 

4.3.2.8. - Le maintien d'entreprises marginales a r r i v a n t d i f f i c i l e m e n t à 
produire au taux moyen de p r o f i t s o c i a l , e s t un autre exemple de cett e "agra-
r i s a t i o n " du c a p i t a l . C e c i se produit non seulement dans l e s pays peu évolués, 
mais aux F.TJ. En f a i t , c'est un moyen pour l e c a p i t a l , en tant que totalité, 
de récupérer du s u r - t r a v a i l . Peut se passa coure peur l e s paysans p a r c e l l a i r e s . 

" Une p a r t i e du s u r - t r a v a i l effectuée par l e s paysans qui t r a v a i l l e n t 
dans l e s conditions l e s m u s favorables e s t donnée gratuitement à l a 
société et n'entre pas dans l a fuxaticr. des p r i x de production ou dans 
l a création de v a l e u r en général. Ce p r i x moins élevé résulte par consé
quent de l a pauvreté des producteurs e t nullement de l a productivité de 
l e u r t r a v a i l . " ( l e T a p i r a i , t.5 . p.lôô.) 

4-3»2.9-- Le monopole reprend sa forme foncière, en capitalisme pleinement 
évolué. Pour l e propriétaire f o n c i e r , i l c o n s i s t a i t dans l e f a i t de posséder 
une p a r t i e de l a t e r r e c u l t i v a b l e ; pour l ' e n t r e p r i s e (non poux un homme) i l 
réside dans l e f a i t de détenir une part du c a p i t a l s o c i a l . D'où l a concurrence 
que se font l e s e n t r e p r i s e s a f i n de j o u i r d'une f r a c t i o n toujours plus grande 
de c e l u i - c i ; d'où l a t e n t a t i v e d'infléchir l ' E t a t , représentant de l a comsu»-
nauté matérielle, dans l e sens de l e u r s intérêts, c'est-à-dire : se f a i r e ac
corder des avantages fscaux, a r r i v e r à a v o i r des commandes, se f a i r e octroyer 
des prêts. Avec ce qui e s t appelé l e "complexe m i l i t a r o - i n d u s t r i e l " , l e s E.U. 
off r e n t l a meilleure i l l u s t r a t i o n de ce qui précède. Ceci e s t logique, car, s i 
l ' E t a t d o i t être géré comme une e n t r e p r i s e , c e l l e - c i a besoin de l ' E t a t , sur
tout de l'armée, pour réaliser ses o b j e c t i f s . Le langage m i l i t a i r e envahit l e 
irnair.-: ê orr.-xique. 
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4.2,2.11.- Peur le- c a p i t a l l'unique r i c h e s s e c'est l a fonce de t r a v a i l v i -
vano J c e l l e eue engendre l e plus-value, car c'est grâce à e l l e q u ' i l s'accroît 
e t v i t . Pour que- l e c a p i t a l domine pleinement, i l faut donc que tout devienne 
c a p i t a l , que l'homme s : i t séparé ie tout, dépouillé de tout, de t e l l e sorte 
que s ' i l veut produire, manger,jouir, i l doit accepter l e s conditions du eapi— 
- a l : fo u r n i r le s u r t r a v a i l . Cependant l'accroissement ie l a production tend à 
ietiruer.à réiuir. è zére le tirets ie t r a v a i l vivant i n c l u s dans l e s r.r.rolir.:rr-
d i s e s : c'est l a négation du c a p i t a l . D'où a l o r s l a tendance à f r e i n e r l o dé
veloppement des forces productives et à trouver des moyens - a r t i f i c i e l s de 
v a l o r i s a t i o n qui condamnent l'homme 1 à toujours t r a v a i l l e r . Ce f a i s a n t 

an nouveau type ie rente apparaît. E l l e représente l a valeur de l a différence 
le -eues ie t r a v a i l cristallisé dans le produit engendré per le produc

t i o n actuelle et l e temps de t r a v a i l q u ' i l renfermerait s i réellement toutes l e s 
Pessihilités techniques étaient utilisées o-t le gaspillage détruit, l e c a p i t a l 
e s t donc une entrave au progrés. Hais cotte entrave se manifeste de façon a i 
guë sous l a forme d'une e x p l o i t a t i o n absurde ; f a i r e t r a v a i l l e r i r i r i i l ornent l e s 
h entes. 

4 . 3 . 3 . - Le c a p i t a l e t l a destruction de l a nature. 

4 . 3 . 3.I. " Dans l ' a g r i c u l t u r e comme dans l a manufacture, l a transformation 
c a p i t a l i s t e de l a production semble n'être que l e martyrclogue du peo— 
duetcur, l e moyen do t r a v a i l , que l e Moyen de dompter, d'exploiter et 
d'appauvrir l e t r a v a i l l e u r , "h combinaison s o c i a l e du t r a v a i l que l'op
p r e s s i o n organisée de sa vitalité, de sa liberté e t de son indépendance 
i n d i v i d u e l l e s . La aimmémin-tien des t r a v a i l l e u r s a g r i c o l e s sur de gran
des surfaces b r i s e l e u r force de résistance, tandis que l a concentration 
augmente- c e l l e des ouvriers urbains. Dans l ' a g r i c u l t u r e medorne, de mê
me que dans l ' i n d u s t r i e des v i l l e s , l'accroissement de l a productivité 
et l e rendement supérieur du t r a v a i l s'achètent au p r i x de l a destruc
t i o n et dm tarissement de l a force de t r a v a i l . En emtr-e, chaque progrès 
de l ' a g r i c u l t u r e c a p i t a l i s t e e s t un progrés non seulement dans l ' a r t d' 
e x p l o i t e r l e t r a v a i l l e u r , mais encore dans l ' a r t de dépouiller l e s o l ; 
chaque progrés dans l ' a r t d'accroître sa fertilité peur un temps, mn 
progrés dans l a ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un 
pays,les Etats—Unis du Nord de l'Amérique, par exemple, se développe 
su r l a base de l a grande i n d u s t r i e , plus ce procès de destruction s'ac
complit rapidement. La production c a p i t a l i s t e ne développe donc l a t e c 
hnique e t l a combinaison du procès de production s o c i a l e qu'en épuisant 
en même temps l e s deux sources d'où j a i l l i t toute r i c h e s s e : 

" La t e r r e et l e t r a v a i l l e u r . " 
Le Capital.t. 2 .pp. 181-182. 

" La grande i n d u s t r i e e t l a grande a g r i c u l t u r e exploitée i n d u s t r i e l l e 
ment agissent dans l e même s e n s . S i , à l ' o r i g i n e , e l l e s se distinguent 
parce que l a première ravage et ruine davantage l a force de t r a v a i l , 
donc l a force n a t u r e l l e de l'homme, l ' a u t r e plus directement l a force 
n a t u r e l l e de l a t e r r e , e l l e s f i n i s s e n t , en se développant, par se don
ner l a main : l e système- i n d u s t r i e l à l a ceexagne f i n i s s a n t a u s s i par 
débiliter l e s ouvriers et i 1 indus 1rie et l e commerce, de l e u r côté, four
n i s s a n t à l ' a g r i c u l t u r e l e s moyens d'épuiser l a t e r r e . " (ibid.t.8;p.192.) 

k 
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Ces prévisions de lîarx se vérifient quotidiennement à l'heure a c t u e l l e , 
l e développement du c a p i t a l se présente comme une iaracnse-jCatastrophe nature] 
l e : épuisement des s o l s , destruction de l a faune e t de/flore. Le c a p i t a l 
e s t réification de l'homme et minéralisation de l a nature. 

4-.3»3*2.- La minéralisation de l a nature s'effectue par : 
a - l e développement des v i l l e s . D'une part, i l y a destruction des 

espaces v e r t s q u ' e l l e s renfermaient, d'autre p a r t , e l l e s s ' a c c r o i s s e n t énoi 
mémont, minéralisant toujours plus l a campagne. 

b - urbanisation de l a campagne, c'est-à-dire q u ' i l y a une construc
t i o n toute à f a i t absurde do résidences secondaires, d ' i n s t a l l a t i o n s peur l e s 
l o i s i r s : campings, motels, hôtels, sans arroser différentes i n s t a l l a t i o n s 
a t t r a c t i v e s , h auts-lieux de 1'incrétinisation humaine. 

c - l e développement du réseau r o u t i e r qui détruit toujours plus de 
"bonnes t e r r e s pour permettre un moyen de- transport anarchique. Le développa-
ment de l ' i n d u s t r i e automobile implique c e l a , tant pour l e déplacement des 
hommes que pour c e l u i des marchandises. C'est i c i une c l a i r e manifestation es 
l'antagonisme entre s o c i a l i s a t i o n e t p r i v a t i s a t i o n . Le c a p i t a l ne peut assu
r e r son procès de v a l o r i s a t i o n qu'en p r i v a t i s a n t , parce que c e l a permet une 
m u l t i p l i c a t i o n de l a production. 

d - développement anarchique des v e i e s navigables, des ports, des aéc-
rodromes. 

Sous l e féodalisme, l e s t e r r e s de c u l t u r e était transformées en t e r r a i n 
de chasse. La nature n'y éoait pas déarrrr:. A l'heure a c t u e l l e , l a société 
des l o i s i r s met l a nature en cage a f i n de l a présenter aux hommes ab r u t i s cu_ 
ne peuvent v o i r en e l l e que l e r a f l e r i - leur asservissement. 

4.30«3«- Cette minéralisation s'accompagne d'une p o l l u t i o n toujours plus 
poussée de l ' a i r et de l'eau. En ce qui concerne cette dernière, e l l e v i e n t 
à manquer même dans l e s pays où l e b i l a n hydrique f u t toujours nettement po
s i t i f . En e s t responsable non seulement l ' i n d u s t r i e , qui a besoin de co l i 
quide peur l e refroidissement de s e s acteurs ( de t e l l e sorte que l'eau des 
rivières a t t e i n t p a r f o i s une temp4rar_r: i i f f i c i l e m e n t compatible avec l a v i e 
mais l'économie domestique e l l e même qui a été industrialisée à un point ex
trême. L'homme moderne devra payer l ' a i r e t l'eau, ce qui veut d i r e que pou-
avoi r l e s éléments que l a nature l u i o f f r a i t gratuitement, i l devra f o u r n i r 
un surcroît de t r a v a i l . Le capita l i s m e ne diminue donc en aucune façon l e 
temps de t r a v a i l de l'homme, l a peine de l'homme. En ce sens i l e s t profon
dément r e l i g i e u x : i l conserve e t amplifie l'antique malédiction divine i n s 
c r i t e dans l a genèse. L'homme ne pourra l a détruire qu'en détruisant l e capi
t a l . 

Pour assu r e r l'approvisionnement en eau dans l e s concentrations urbai: 
i l f aut m u l t i p l i e r l e s barrages de retenues, en amont des v i l l e s bâties sur 
l e s r i v e s d'un fleuv e ( P a r i s , par exemple),ou bien a l l e r chercher l'eau à cru 
centaines de kilomètres. Or, dans l e premier cas, ces barrages causent des ca 

":£"r:~hss irréparables à l a v i e parce que l e s brusques v a r i a t i o n s de niveau que l'on 
doit y provoquer pour alimenter l e s v i l l e s détruisent, en p a r t i c u l i e r , l e s 
frayères, d'où l a raréfaction du poisson dans beaucoup de rivières. 

4 . 3 . 3 . 4 . - Les épigones du c a p i t a l , l e s savants, proclament que tout mal 
peut être combattu. A i n s i , on peut apporter l'eau aux v i l l e s , on pourra étu
d i e r des systèmes pour combattre l a p o l l u t i o n de l'atmosphère e t de l'eau, 
;n c o n s t r u i r a des navires srérr-lisés dans l a destruction du pé~r:l: répand. 



è la sur; a:-: 1rs mars. Cependant, ce q u ' i l s oublient toujours, c'est eue d:-
:e:a-: : a : : n :n crée de nouvelles i n d u s t r i e s , de nouveaux moyens de v a l c r i s a -
t i o n du c a p i t a l e t , qu'en conséquence, on condamne toujours l'homme au t r a v a i l 
forcé. 

C'est pourquoi l e mot d'ordre que certains lancèrent en l i a i ( l e s s i t u a -
nar.r.asees, par exemple ), même s ' i l n'est pas rigoureusement correct du peint 
de vue théorique, est hautement révolutionnaire : a b o l i t i o n du t r a v a i l . Effcc— 
taxeront, al fau* que l'huranité cerprar.ne que son salut n'est pas dans un 
surcroît de t r a v a i l ( dans l a réalisation d'un p l e i n emploi stupide et a v i 
l i s s a n t ) , mais dans l a destruction d'une société qui l u i impose l'esclavage 
salarié producteur d'absurdités et de destructions. 

• i . 3 . 3 . 5 - - Avec l a minéralisation de l a nature, l'homme devient un être tou
jours plus a b s t r a i t , sans racines, i l n'est plus un être de l a nature, mais 
un être du c a p i t a l . C'est pourquoi se c o n d u i t - i l en prédateur vis-à-vis. d'el
l e . La destruction de l a nature est sa propre destruction. I l a r r i v e r a un mo
ment où cette s i t u a t i o n ne sera plus tolérable et l'humanité devra se révol
t e r peur se récupérer et régénérer l a terre-mère. 

La création de réserves n a t u r e l l e s est une mise encage qui précède l e dé
périssement t o t a l . On s a i t ce q u ' i l advint des hommes à qui on octroya un es
pace limité. D'autre p a r t , l a science se targue d'avoir, avec l'écologie, 
trouvé un moyen de sauver l a nature. Cette science présente, i l est v r a i , un 
aspect p o s i t i f ( i l n'est que l e complémentaire de l ' a u t r e , c e l u i d e s t r u c t i f ) . 
L'écologie tend à considérer les différentes espèces dans l e u r économie na
t u r e l l e , c'est-à-dire dans leurs/r§^-B$i>roques avec l e m i l i e u , et entre e l l e s , 
e t ce, dans l e temps; ce qui i n c l u t une étude génétique et évolutive. Dés l o r s 
se pose l a nécosité d'une éoologie humaine. Certains auteurs se rendent com
pte que les " p r i m i t i f s " connaissaient une écologie. 

Mais ce- n'est pas une science - un produit séparé ie l'activité t o t a l e 
de l'homme - qui peut apporter remède à lgfcramatiquc s i t u a t i o n où se trouve 
l'espèce humaine à l'heure a c t u e l l e . Seule une doctrine générale qui i n c l u t 
en elle,en t a n t qu'élément déterminant de sa réalisation, une action fondamen
t a l e , l a révolution, peut présenter l a s o l u t i o n . Cette doctrine c'est c e l l e 
du prolétariat : l e communisme. 

• LE COMMUN!SUT E"T LA CONNAISSANCE d'UN PLAN DE VIE POUR 

L'ESPECF HUMAINE." ( Prometeo. 11° série.p.125.) 
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- Développement du capitalisme et crises. 

4-4.1. Fondements et bref historique des crises. 

4.4.1.1. La crise est inhérente au système capitaliste parce q u ' i l est fon
dé sur la production pour l a production ( au travers de œlle-ci i l peut avoir 
la valorisation maximum), sur une sous—consommation obligatoire, structurelle, 
non seulement du prolétariat mais de la majeure partie dos nouvelles classes 
moyennes. D'autrcpart le déséquilibre nécessaire entre capital f i x e et capi
t a l circulant n'est pas dominé, eu s ' i l l'e-st, c'est en apparence grâce au ca
p i t a l f i c t i f . L o r s du renouvellement du premier i l apparaît toujours un déséqui
l i b r e qui est cause de crise. La l u t t e contre la dévalorisation traduite sur 
l e plan phénoménal par la l u t t e contre l a baisse tendancielle du taux de pro
f i t , aboutit à une production énorme qui englue l e marché. Une solution : abo
l i r la circulation, d'où le développement de l'industrie de guerre; D'autre 
part, pour l u t t e r contreela chute du taux de p r o f i t , prolifération des socié
tés se contentant de 1'intérêt.Hais ceci aboutit encore à une augmentation de 
la production et à des déséquilibres dans la circulation. 

La crise manifeste la nécessité de détruire les déséquilibres. Elle im
plique la destruction du capital f i c t i f , de l a socialisation qui est f i x a t i o n 
du capital, a f i n que le cycle de valorisation reprenne. 

4.4.1.2. Concrètement la crise s'est manifestée par : une diminution de 
la production, une augmentation du chexage, une baisse du prix de gros, une 
diminution de voleur des t i t r e s en "bourse, du commerce extérieur; le système 
monétaire remplace celui de crédit. 

Elle f u t précédée par une augmentation des salaires et par celle du taux 
de l'intérêt ( à l'échelle mondiale, évidemment). Le libre-échange connut une 
grande extension avant la crise; c e l l e - c i étant suivie d'une phase de protec
tionnisme. 

4 . 4.I . 3 . - La cause réelle deit être recherchée dans l'être capital l u i -
même; sinon on reste en surface, en interprète le& apparences. 

"La sur-production générale ne provient pas de ce que les ouvriers ou les 
capitalistes cens cmmcr.t r : l * 0 1 - . ur : p c u i.. marchandise s , mais de 
ce- eus leur production -:so or : t forts î -:11a n'est pas trop forte cur 

: r.s ommation, m - : : ;: : .. r ç_ : car : : ;ns :m...r o::n -: 0 valo
risa tien, la production. as~ trot forte tour 2 valorisation." ( Marx. 
Fondements.I. p. 405») 

Le développement des nouvelles classes moyennes ( consommateurs impro
ductifs ), celui de l'industrie de guerre, permet d'accroître la consommation 
mais cela n'empêche pas que la production reste trop forte pour la valorisa
t i o n . 

4.4-1.4-- L'histoire des crises c'est celle de l a formation de l'être ca
p i t a l , ses structurations successives. 

Au début elles affectent l ' a i r e anglaise où le capital s'est réellement 
émancipé des formes sociales antérieures, s'est autonomisé. 1788 : crise dans 
l'industrie cotonnière; 1800 : crise liée au manque de céréales; 1815 • crise 
causée par la f i n de la guerre centre l a France. C'est une crise de réajuste— 
mono. 
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1825-27 commence l e v r a i cycle des crises et des phases de prospérité. 
A p a r t i r de ce moment, i l est à peu près de 5 ans : 18275 1832; 1837; 1842; 
1847. C'est pourquoi étant donné que l a crise de 1847 a v a i t amené l a révoluti 
"arx prévit l e retour de c e l l e - c i pour I 8 5 2 . Mais avec cette période se t e r n i : 
une étape de l a v i e du c a p i t a l . 

4.4.1-5'- Après l a cr i s e de 1847, se produit un développement considérable 
du capitalisme à l a s u i t e de l a découverte de l ' o r c a l i f o r n i e n , l a pénétratic; 
en Chine, puis au Japon (une v r a i e phase impérialiste ! ) . Le c a p i t a l s'étend 
donc ( première généralisation mondiale), prend une base plus vaste et de
v i e n t plus robuste. Le cycle s'allonge et devient décennal 1847» 1857>1867. 
Cependant i l est de nouveau perturbé à l a su i t e de l a guerre de 1870 ( essor 
du capitalisme allemand). Entre 1873-1377» se produit une stagnation avec un 
maximum en 1875 en Angleterre. La reprise s'effectue-en-1877 y sux E.U.; on 
assiste à une grande concentration et suitcut un développement des banques. 
Après I38C, l a cr i s e est définitivement surmontée, mais, en 1893» nouvelle cr 
se, puis en I9OC-I903, e t , e n f i n , 1913» Cette dernière se résout en guerre. 

4.4.1 .6 . - Durent l a période qui va de 1870 à 1914 on assiste à une poussée 
impérialiste ( dans l e sens de d i f f u s i o n de l a forme sociale) qui n'est que 1 
prolongation de c e l l e qui s u i v i t l a crise de 1847 ( avec un nombre de p a r t i c i 
pants plus élevé). Le capitalisme s'étend à toute l a planète, mais c'est l a 
p l u p a r t du temps une simple domination formelle. I l ne provoque pas de boule
versements sociaux dans les pays q u ' i l domine. Parallèlement l e c a p i t a l s'édi
f i e de plus en plus en marché monétaire, d'où l e développement considérable 
des banques, des t r u s t s , e t c . . L'être c a p i t a l prend un nouvel aspect que l a 
p l u p a r t des théoriciens veulent présenter comme impliquant une discontinuité 
avec l'être qui précède; ce ne s e r a i t pas une simple métamorphose, mais une 
véritable mutation : l'impérialisme. 

4 . 4 . 1 . 7 . - Avec l a c r i s e de 1913 s'ouvre un cycle de crises et révolutions 
q u i se clôturera seulement en 1945 ( pour l e caractère général de cette pério
de cf 4«6.)Aprés l a 1 ° guerre mondiale, très rares sont les pays qui rattrape 
r e n t rapidement l e niveau de production d'avant-guerre; d'autre p a r t , l e com
merce mondial connut une importante stagnation. 

1929-1932, c'est l a grande crise qui touche surtout les E.U. pays qui 
n'avait pas connu de re c u l à cause de 13 guerre. La c r i s e est à l a f o i s de 
production e t monétaire. Dans c e l l e s antérieures, les deux phénomènes étaient 
p a r f o i s apparus dissociés. L'autre p a r t , l a question monétaire qui se posa 
a l o r s n'est pas encore résolue. La c r i s e f u t l e moyen v i o l e n t de l i q u i d e r l a 
s i t u a t i o n antérieure,celle où l e c a p i t a l ne s'était pas encore pesé en t a n t 
que totalité, où i l n'était pas encore autonome ( n'avait pas rompu l a s t r i c t 
dépendance d'avec l ' o r ). Le c a p i t a l tendait à s'ériger en totalité : marché 
monétaire. La théorie de- Keynes ne f i t que représenter cette exigence. 

1939 : nouvelle crise q ui se résout en seconde guerre mondiale. 

4 . 4 . 1 . 8 . - On ne peut pas comprendre les raisons de l a stagnation du capita
lisme dans l'entre-deux guerres s i on ne t i e n t pas compte de l a l u t t e des cla 
ses. 

Entre 1917 et 1919» l e prolétariat f u t menaçant et i l ne f u t pas pos
s i b l e de l e domestiquer a f i n do l u i e x t r a i r e une quantité plus grande de plu. 
value. Autrement d i t l a tendance du prolétariat à se constituer en t a n t que 
classe et donc à poser l a réalisation de l a véritable communauté humaine a em 
péché, a freiné l'édification de c e l l e du c a p i t a l . Nous avons signalé ( 1 . 3 



- 115 

e t 3 . 1 ) l e vaste soulèvement - malheureusement non coordonné et incapable 
d'arriver à une v i s i o n c l a i r e des o b j e c t i f s - du prolétariat des pays capita
l i s t e s , de c e l u i des pays coloniaux aidé des m i l l i o n s de paysans attirés dans 
l ' o r b i t e de l a révolution. 

Ceci est encore une preuve- de l a théorie du prolétariat : l e c a p i t a l se 
n o u r r i t de l a plus-value extorquée aux prolétaires. Lorsque l e talo n de f e r 
parvient à triompher l e c a p i t a l se développe librement et i l surmonte l a crise 
do 1914» Depuis 1945» °0 a une phase- continue de l a production c a p i t a l i s t e , 
entrecoupée de quelques stases. 

Plusieurs théoriciens dont Trotsky ont accordé une trop grande impor
tance à cet arrêt momentané de l a production c a p i t a l i s t e . I l s l ' o n t thécrisé 
comme étant un f a i t irréversible. Leur erreur fondamentale est d'avoir, dans 
leur analyse, séparé mouvement économique e t l u t t e de classes. 

4 . 4 . I . 9 . - Au cours de ces événements fon-isnontaux concernant l'évolution 
du c a p i t a l en sa totalité, i l s'en p r o d u i s a i t d'autres dans les différentes 
aires c a p i t a l i s t e s antagoniques. Tout d'abord l e remplacement de l'Angleterre 
par les E.U. dans l e rôle de despote du marché mondial. 

Dès l a f i n du XIX0 siècle, coasse i l s l e désiraient, les E.U. avaient 
( en ce qui concerne l a production ; rattrapé l'Angleterre et même l a dépas
saient. Cependant s i ceci ne s'est pas immédiatement t r a d u i t par un changement 
de d i r e c t i o n dans l a suprématie mondiale, c'est que l ' i n d u s t r i e anglaise a v a i t 
des prolongements dans l'Inde et d'autres pays. Les E.U. avaient bien dépassé 
la production anglaise de l'Angleterre, mais non toute l a production anglaise. 
Lorsque l a c r i s e se développa au début du XX° e t en 1929 l'Angleterre l a r e 
porta sur des pays comme l'Inde e t pourra résister tandis que cette dernière 
subira un phénomène de désindustrialisation, de régression qui explique l a 
faiblesse du mouvement prolétarien hindou, e t , s u r t o u t , l e caractère rétrogra
de de c e l u i do Gandhi qui l u t t a , non en f o n c t i o n d'une société nouvelle, mais 
opposa l a v i e i l l e société, on t o t a l e décomposition, au capitalisme anglais. 
I l était l a revendication de l a déchéance. 

4 . 4 . 2 . - Les rapports entre l e s E.U. e t l'Europe. 

4 . 4 . 2 . 1 . - " L'Amérique f u t jusqu'à l a f i n du XVHI* siècle une colonie an
glaise au sens p o l i t i q u e e t jusqu'à l a guerre de sécession de 1866, 
comme l e d i t Uarx, une colonie dans l e sens économique." ( B a t t a g l i a 
Comunista. n° 15- 1950.) 

Pendant toute l a seconde moitié du XIX° siècle, l'expansion de l'in d u s 
t r i e e t du c a p i t a l américain se f a i t de façon ininterrompue. D'autre p a r t , par 
l'entremise de l a doctrine de Ucnraë, i l s s'étaient ménagés une zone où i l s 
pourraient exercer tranquillement l e u r monopole : les deux Amériques; d'autre 
pa r t i l s pénètrent on Asie ( Japon ) . 

C'est aux E.U. que l a concentration bancaire commença à prendre uno cer
taine extension et que l e machinisme p r i t son essor l e plus considérable, d'où 
l e jugement d'Engels : " Mais, à v r a i d i r e , qui peut compter sur une évolution 
p a i s i b l e en Amérique ? I l y a en ce pays dos bonds économiques, comme on Fran
ce des bonds politique-s, qui ont d ' a i l l e u r s los mêmes contre—coups momentanés'" 

4-"4.2.2.- Dès l a f i n du siècle dernier, Engels prévoyait que l a guerre à 
v e n i r ( c e l l e qui f u t l a grande guerre) se t r a d u i r a i t par l a v i c t o i r e des E.U. 



1 . 1 . 9 » - Cependant au sein de divers p a r t i s occidentaux une gauche s'é
t a i t individualisée. Celle des t r i b u n i s t e s hollandais qui malheureusement no 
fu r e n t pas exempts d'une faib l e s s e anarchiste dans leu r théorisation du p a r t i . 
En Allemagne i l s'en constitua une autour de R.Luxembourg, Tïehring, e t c . . 
Hais i l y eut aussi des groupes dent les posit i o n s différaient sensiblement 
et qui se manifestèrent 1ers de l a révolution en 1918. Le mérite de cette 
gauche f u t de défendre l a v i s i o n catastrophique de Karx et de r e j e t e r l e ré
formisme; souligner l'importance des grèves donc de 1'activité"des masses", 
sans lesquelles aucune révolution n'est possible; e n f i n d'avoir dénoncé l e 
colonialisme et d'avoir compris que s i l e prolétariat n'était pas capable de 
s'opposer aux entreprises coloniales, i l ne p o u r r a i t pas non plus s'opposer 
à l a guerre impérialiste. 

En I t a l i e , dès 1906, l e courant de l a gauche s ' i n d i v i d u a l i s e et défend 
les mêmes positions que l a Gauche allemande, mais en plus l u t t e contre l a dé
mocratie et en p a r t i c u l i e r l e parlementarisme e t l a p o l i t i q u e de f r o n t unique 
appelée à l'époque en I t a l i e bloccardisme ' en cela se rapproche de l a gau
che hollandaise ). E l l e p r i t violemment p o s i t i o n centre l a culture ( qui est 
toujours bourgeoise ) , mais mis au premier plan l'intransigeance de pensée, 
l a primauté de l a théorie. C'est sous l ' a c t i o n de l a gauche ( l a f r a c t i o n 
abstentionniste ) que l e p a r t i s o c i a l i s t e ne sombra pas dans l'union sacrée. 

En dehors de ces courants, aucune réaction importante ne se . f i t en 
Europe occidentale contre l a dégénères ; : r . i u rcuvemer.t s o c i a l i s t e . La guerre, 
d'autre p a r t , i n t e r r o m p i t partout l e mouvement de r a d i c a l i s a t i c n . Cependant 
en Allemagne ( 1916 ) et en I t a l i e dès I 9 I 4» i l y eut une r i p o s t e sérieuse 
du prolétariat. 

1 . 1 . 1 0 . - Malheureusement cette I n t e r n a t i o n a l e créée trop tôt sombra r a 
pidement dans l e démocratisme e t l e réformisme. Son passage, en 1914, à l 1 

union sacrée - sa trahison e f f e c t i v e - a v a i t des racines profondes. Contre ce 
devenir opportuniste des p a r t i s s o c i a l i s t e s , i l y eut dans les pays l a t i n s 
une vigoureuse r i p o s t e de l a p a r t du syndicalisme révolutionnaire. 

De part leurs positions " anarchisantes ", les syndicalistes révolution
naires ne purent surmonter l a faiblesse du mouvement ouvrier. I l s favorisè
rent l a coupure en son sein. A i n s i en 1906, l a charte d'Amiens théorisait 1' 
indépendance du syndicat par rapport au p a r t i . C'était l a perte définitive 
de l'unité ouvrière. Ceci devait se réaliser aussi en dehors de France. 

A cette coupure au sein de l a classe correspondit une d i v i s i o n sur l e 
clan théorique. Berstein opposa l e but au mouvement et affirma l a primauté 
du deuxième sur l e premier. Le mouvement ouvrier pâtit encore de cette d i v i 

sion. 

1 . 1 . 1 1 . - La 1 1 1 ° I n t e r n a t i o n a l e est fondée à Moscou en 1919, à l a su i t e 
de l a révolution russe, et ce, comme Engels l ' a v a i t prévu. " Cependant,de t e l s 
événements sont en t r a i n de mûrir en Russie où. l'avant-garde de l a révolution 
engagera l a b a t a i l l e . A notre a v i s , c'est cela, et son inévitable réparons* 
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.serait 
"L'industrie- américaine/alors v i c t o r i e u s e sur toute l a l i g n e et nous place

r a i t devant ce t t e a l t e r n a t i v e : ou r e c u l à l a pure a g r i c u l t u r e peur son propre 
usage ( toute- autre étant i n t e r d i t e par l e b i s américain ) ou transformation 
s o c i a l e . " 

L ' e f f e t sur l ' a g r i c u l t u r e occidentale n'a pas été a u s s i s a i s i s s a n t , nais 
i l f u t patent sur c e l l e de l a Russie. Ceci e s t une des causes du repliement 
r u s s e , do l a resuruo-uaration de l ' a g r i c u l t u r e : produire non pour l e marché 
mondial, mais peur l e marché intérieur. D'autre part, i l e s t évident;que, peur 
des r a i s o n s de conservation s o c i a l e , l e c a p i t a l d o i t l i m i t e r , p a r f o i s , ses im
p u l s i o n s . 

4.4.2.3-- La première guerre mondiale f u t l a première agression à l'Europe, 
ef'toute l a p o l i t i q u e de l ' E t a t bourgeois américain entre l e s deux guerres a 
été une- préparation d i r e c t e e t con t i n u e l l e pour une l u t t e expansionniste en 
Europe." ( B a t t a g l i a ccnunista.n°4.1949 )« Le p a r t i communiste d'Amérique dans 
son manifeste de 1919» Trotsky e t l a gauche communiste d ' I t a l i e mirent en évi
dence do façon très précise co rôle des E.U. Le gauche a v a i t dénoncé en son 
temps l a m y s t i f i c a t i o n des 14 points de Wilscn. Ultérieurement, i l f u t montré 
que l a pression de l'économie américaine sur c e l l e européenne a v a i t été une 
des causes du triomphe du fascisme. 

4 . 4 . 2 . 4 = - du gue-rr: de 1939-45 Lut l a se-cende- agression à l'Europe. Le ré
s u l t a t en f u t encore plus profond et durable. L'Europe devint une colonie éco
nomique des E . U . A l l a i t - e l l e devenir une colonie p o l i t i q u e ? Le rôle des E.U. 
s'accomplit de deux façons : pre s s i o n d i r e c t e sur l'Europe ( pian Marshall, 
commandes off-shores ) et i n t e r v e n t i o n dans l e processus do décolonisation. 
I l s f u r e nt aidés par l'URSS avec l a q u e l l e i l s formèrent une t a c i t e s a i n t e — a l 
liance.L'URSS p r o f i t a a u s s i de cet t e agression bien qu'olle dût subir e l l e aus
s i c e t t e pression; mais en définitive e l l e renforça considérablement sa p u i s 
sance. 

Cependant de 1949 à 1956, i l y a un développement e x t r a o r d i n a i r e du cap i 
t a l dans l e s pays qui ont été l e plus détruits : Allemagne et Japon. Plus enco
r e dans ce dernier, pays c a p i t a l i s t e plus jeune. 

1956 e s t une année f a s t e pour l e c a p i t a l , non seulement 3ur l e plan do 
l a production mais sur c e l u i de son u n i f i c a t i o n : c ' e s t l ' a c c e s s i o n de l'URSS 
s u r l e marché mondial ( coexistence p a c i f i q u e ) . E t à p a r t i r de ce moment,dans 
un grand nombre de pays - même ceux qui étaient auparavant restés en dehors 
du mouvement - i l ya un développement considérable de l a production. 

I n 1353, i l y a un pe-tit déséquilibre : l a récession ar.érieair.e qui, or. 
f a i t , n'est qu'un réajustement de l'économie des E.U. En Europe, avec l a f i n 
de l a décolonisation, on s'achemine vers une s t r u c t u r a t i o n plus moderne ( Fr a n 
ce, I t a l i e ) qui conduit à un renforcement de l ' E t a t et,par là, e s t un f a c t e u r 
favorable au développement du c a p i t a l . L'Europe e s t r e c o n s t r u i t e . E l l e refuse 
d'être une colonie p o l i t i q u e et tente d'échapper à l a sujétion économique des 
TP TT 

France et I t a l i e ( l a seconde d'une façon plus soutenue et continue ) 
connaissent un "boom" économique. En l i a i s o n avec ce dernier, on a l'idéologie 
g a u l l i s t e de l'indépendance nationale. E l l e exprime l a volonté de ne pas être 
une colonie américaine et,en même temps, l a résurgence d'une idéologie nazie : 
l u t t e , centre l e c a p i t a l extérieur e t défense de l'emploi ( moyen de mo b i l i s e r 
l e prolétariat).Ceci a trouvé un écho en Allemagne ( et l e trouve de plus en 
p l u s ) a i n s i qu'en I t a l i e . L'Europe tente de b r i s e r l'emprise américaine,en 
portant l a l u t t e sur le- marché dos U.S.A. 
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Les E.U. r i p o s t e n t en accroissant l e u r p o t e n t i e l p r o d u c t i f : développe-
r -: r. T ie 1 ' automa t i e n , eu u t i l i s e r.t toujours plus leur monopole monétaire. I ' 
lurepe n'a tus le puissance f ir.an aie r-: peur réaliser les investissements de 
a a t i t a l f i x e que uécassitcr.tit la même t : d i t e que é a anemique que celle de son 
adversaire. E l l e ne peut résister qu'en accroissant son u t i l i s a t i o n do capi
t a l v a r i a b l e e t , pour cela, e l l e redevient négrière et pompe l a main-d'oeuvre 
de tous les pays. Ceci a son point culminant en 1964. 

A l a même époque les E.U. , commençant à i n t e r v e n i r au Vietnam, parvien
nent à conjurer l a c r i s e qui les menaçait, l e u r production reprend et connait 
même des taux d'accroissement plus f o r t s que dans l a phase précédente. L'autre 
p a r t , l e u r excédent de- main-d'oeuvre ( une p a r t i e du chômage ) peut être u t i 
lisé dans l a guerre. Les nécessités de I'escalade ne f o n t que renforcer l e 
développement de 1'automation. 

1956 marqua donc un maximum p r o v i s o i r e dans l a production qui ne pré
céda pas l a cr i s e mai3 une autre pics-; i'expansion après une p e t i t e c r i s e de 
réajustement. A p a r t i r de ce moment-là, dans des pays comme l'Espagne où l a 
grande menace prolétarienne semble avoir été conjurée, se produit un dévelop
pement du capitalisme qui ruine l e s bases de i*anarchisme, complément néces
saire du sous-dévclcppement de ce pays. 

4.4.2.5. - Les rapports entre les E.U. e t l'Europe prennent un aspect par
t i c u l i e r en ce qui concerne l a Russie; ne serait—ce que parce que ce dernier 
pays est à l a f o i s européen et asiatique. Jusqu'en 1956 on a une coll a b o r a t i o n 
inavouée mais e f f i c a c e qui permet de conjurer tcute c r i s e révolutionnaire, 
intégrer l e mouvement des pays coloniaux, en mène temps que, dans les l i m i t e s 
de l'Union soviétique, l'édification de l a société c a p i t a l i s t e s'accomplit à 
un rythme accéléré. Après 1956, c'est une co l l a b o r a t i o n plus avouée liée à 
une concurrence ouverte dent 11 expression la plus saisissante est c e l l e aéro
spa t i a l e . 

Dans l a période qui va de 195" s. 1968, on a deux périodes. La première 
se termine on 1964 avec l e limogage de Erouchtchov : c'est l a f i n de l ' i l l u 
sion de r a t t r a p e r les E.U. en un i n t e r v a l l e de temps bref; c'est l a f i n de l a 
démagogie sur l e communisme en I98O, complément nécessaire de l a compétition 
avec les E.U. Au fond, i l y a v a i t l ' e s p o i r , de l a part des russes,de résoudre 
la question sociale des pays de l'c-st à l'aide d'un grand développement éco
nomique tout en contrebalançant e t même en parvenant à dépasser l a force mi
l i t a i r e américaine . à' où 1 ' anaca—;r.aa :r. à Tuba en 1962, et l a te n t a t i v e d' 
une pénétration en Amérique- l a t i n e ) . Cependant l a cr i s e agraire de I964 et 
le redémarrage de l ' i n d u s t r i e américaine à l a s u i t e de l ' i n t e r v e n t i o n au V i e t 
nam devait provoquer l'abandon des perspectives krouchtchviennes. S'établit 
alors un accord t a c i t e , un équilibre qui progressivement va se détruire aux 
dépends des russes. La pression de l'économie américaine (relayée très souvent 
car c e l l e allemande; oblige les rusées à s a c r i f i e r certains o b j e c t i f s et à 
accroître l ' e x p l o i t a t i o n des pays sous l e u r domination. D'où l a crise tchécos
lovaque de 1Q68. 

4.4.2.6. - Tout cela n'est que l e développement phénoménal de l a tendance-
à l a c o n s t i t u t i o n du marché mondial e t à un marché monétaire u n i t a i r e où l e 
c a p i t a l se pose en tant que totalité. Ceci apparaîtra avec l'intégration des 
pays de- l ' E s t , qui est désormais en cours; mais déjà se manifeste un autre 
élément ; l'Asie. 

Au cours de l a 2 e guerre mondiale ce continent a joué un rôle aussi im
portant que l'Europe e t , à l a f i n , i l devient prépondérant. Maintenant - à l a 
su i t e du déclin de l'Europe occidentale, de l'équilibre a t t e i n t entre c e l l e — c i 
e t l e s U.S.A., et de l a montée -irrésistible de l'Asie : révolution chinoise 
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e t c o n s o l i d a t i o n d'une n a t i o n tendant au p l e i n c a p i t a l i s m e , développement 

i r u f r a y a r.- l u Japon - l e c e n t r e des grandes l u s s e s i n s c r - c a s i t a l i s t c s s ' e s t 

t o t a l e m e n t déplacé v e r s l ' E s t , en A s i e . Comme l e prévoyait Marx en I849 l'océ

an p a c i f i q u e j o u e r a l e même rôle que l a Méditerranée dans l'antiquité. 

4 . 4 . 3 « - Eloignemens de l a c r i s e . P e r s p e c t i v e s s u r s a m a n i f e s t a t i o n a v e n i r . 

4 . 4 . 3 . 1 . Après 1945 l a périodicité décennale de l a c r i s e ne se r e t r o u v e 
p l u s . On put p e n s e r q u ' e l l e p o u r r a i t s e r e t r o u v e r après un c e r t a i n décalage, 
un r e t a r d . A i n s i à l a f i n de l a phase de r e c o n s t r u c t i o n de l a société ( 1955 
e n v i r o n ) on e n v i s a g e a une c r i s e pour 1965 ( c r i s e d'entre-deux g u e r r e s , s i m i 
l a i r e à c e l l e de 1929) e t une a u t r e en 1975 ( g u e r r e ou révolution.). Cepen
d a n t , en dehors de l a r e c e s s i o n de 1958 aux E.U. e t de d i v e r s e s a u t r e s dans 
d ' a u t r e s p a y s , t e l l e l a dernière, en Allemagne (1967)» on a eu un développe
ment c o n t i n u de l a p r o d u c t i o n . En f a i t , l e c a p i t a l s ' e s t renforcé. I l e s t un 
être p l u s r o b u s t e . On ne peut pas prévoir l e moment e t l e déroulement de l a 
pr o c h a i n e c r i s e , s i on décalque purement e t simplement l e déroulement de c e l l e 
de 1929 s u r c e l l e à v e n i r . I l f a u t v o i r comment l e c a p i t a l s ' e s t structuré e t 
cemment s e s oontradiot ions se m a n i f e s t e n t . Lorsqu'on c'tuùie l'évolution du 
c a p i t a l i s m e de 1929 à nos j o u r s , on c o n s t a t e q u ' i l y a une q u e s t i o n q u i n ' e s t 
t o u j o u r s pas résolue, c ' e s t c e l l e monétaire. 

4 . 4 . 3 . 2 . - E n t r e 1880 e t 1914 ce f u t l a période du v r a i étalon—or interna-» 
t i c n a l . Le c a p i t a l i s m e connut une phase soutenue d ' a c c r o i s s e m e n t de l a p r o 
d u c t i o n , un développement régulier du commerce mondial. 

L e s déséquilibres de l'économie mondiale, provoqués p a r l a g u e r r e , i n 
citèrent l e s banques c e n t r a l e s à e n t r e r en c o l l a b o r a t i o n , e t l a Banque des 
règlements i n t e r n a t i o n a u x f u t créée. 

1929, chute du G c l d Exhange St a n d a r d ; 1931 '• abandon de 1 'étalon-or 
av e c f l u c t u a t i o n s de l a L i v r e j u s q u ' e n 1934» A l a même époque, l e p r i x de 1 ' 
o r e s t fixé. 

La c r i s e monétaire q u i a b o u t i t à l a dévaluation de l a L i v r e e t , par 

v o i e de conséquence, de to u t e une série de monnaies n a t i o n a l e s , ne f u t pas 

résolue a v a n t 1939* 

Après l a g u e r r e , t e n t a t i v e de r e t o u r n e r au G c l d Exchange S t a n d a r d e t 
à l ' c r d r c monétaire d'avant 1939» On a s s i s t e a l a f o r m a t i o n d'une banque mon
d i a l e t e l l e que l a préconisait S a i n t - S i m o n au m i l i e u du X I X 0 siècle : l e 
fonds monétaire i n t e r n a t i o n a l . Cependant, l e déséquilibre monétaire ne f u t 
pas surmonté : dévaluation de l a L i v r e en 1949• 

A p a r t i r de 1956, deux phénomènes i m p o r t a n t s s e m a n i f e s t e n t : l a thé
s a u r i s a t i o n de l ' o r e t l ' a c c r o i s s e m e n t du système de crédit i n t e r n a t i o n a l : 
bons Boosa, a c c o r d s de Svaps, e u r o - d o l l a r , d r o i t s de t i r a g e spéciaux, e t c . . 
C e c i ne f i t q u ' a c c e n t u e r l e s difficultés monétaires : I96C, spéculation s u r 
l ' o r ; 1961, réévaluation du Mark e t du F l o r i n , f o n d a t i o n du Pool (abandonné 
en I 9 6 8 ) , dévaluation du d o l l a r c a n a d i e n ; 1964» n o u v e l l e c r i s e de l a L i v r e 
e t , en 1967» dévaluation de c e l l e - c i . Parallèlement, l a spéculation s u r l ' o r 
c o n t i n u e , c o n d u i s a n t à l'arrêt de l a convertibilité du d o l l a r en or (1968) e t , 
de nouveau, c r i s e à l a f i n de I 9 6 8 , avec spéculation s u r l e f r a n c e t l e mark. 

4»4.3«3»~ C e t t e c r i s e monétaire t r a d u i t l a tendance du " a p i t a l à s e cons

t i t u e r en totalité. C e l l e - c i ne peut s ' e f f e c t u e r que de façon c o n t r a d i c t o i r e 
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e t antagonique. On a assisté à l'élimination de l'Angleterre en tant que pre
mière puissance financière et au remplacement de l a Livre par l e d o l l a r . Là 
encore, l'URSS a aidé les E.U. La crise du S t e r l i n g s u i v i t l'arrêt des ventes 
d'or russe à Londres, Pendant un c e r t a i n temps, les russes pensèrent f a i r e du 
rouble une troisième monnaie de réserve. 

Au travers du triomphe des E.U., c'est une forme plus élaborée du capi
t a l qui l'emporte : l e c a p i t a l Ù9 crédit. I l tend à s'aff r a n c h i r de sa base 
étroite : les métaux précieux. Cependant, s i en 1945 l a production des E.U. 
représentait 60 fi: de ce l l e mondiale, et pouvait, donc, être l e support de l a 
monnaie de crédit, e l l e n'en représente- plus maintenant que l e quart. 3e ce 
f a i t , un réajustement est nécessaire. Ce dernier sera l e résultat d'une l u t t e 
acharnée entre les différents secteurs c a p i t a l i s t e s , l'URSS y compris. 

Les réformes qui seront ace: créées au système monétaire mondial en en 
f a i s a n t un système hybride monétaire et de crédit ne résoudront pas les con
t r a d i c t i o n s . 

" Les réformateurs de l a c i r c u l a t i o n se trompent lourdement s ' i l s s' 
imaginent f a i r e autre chose que i e déblayer les obstacles poses par l e 
c a p i t a l lui—même à sa reproduction, l o r s q u ' i l s cherchent à accélérer l a 
vitesse de l a c i r c u l a t i o n . Certains de ces réformateurs délirent pure
ment et simplement, quand i l s se f i g u r e n t qu'au moyen d ' i n s t i t u t s de 
crédit et de bureaux d'inventions, i l s pourraient a b o l i r l e temps de 
c i r c u l a t i o n , tandis que, dans l a production, i l s pourraient non seule
ment réduire à zéro les i n t e r r u p t i o n s nécessaires à l a transformation 
du produit f i n i en c a p i t a l , sais encore rendre superflu l e c a p i t a l con
t r e lequel s'échange l e c a p i t a l productif."(Fondements.Tome 2.P-39») 

4 . 4 . 3 . 4 . - L'escamotage de l a c r i s e (type 1929) parallèle à l a c o n s t i t u t i o n 
du marché monétaire a été facilité par quatre phénomènes : 

a - Les révolutions anti—coloniales,enrayées dans l e u r transcroissance, 
fixées ensuite au stade de révolution par de haut, e t l'accession de l'URSS 
sur l e marché mondial ont finalement r a j e u n i l e c a p i t a l . I l s'est créé des 
zones où c e l u i — c i peut trouver un vaste champ de développement. 

La d i s p a r i t i o n des marchés e x t r a — c a p i t a l i s t e s ne crée donc pas une phase 
de cr i s e f i n a l e . Mais dans l a mesure où les ex-pays coloniaux réussiront à 
devenir des pays c a p i t a l i s t e s , cela provoquera un renchérissement des matière 
premières,donc une baisse du taux de p r o f i t . 

h - L'accroissement e x t r a o r d i n a i r e du c a p i t a l f i x e consécutif à l ' i n t r o 
duction de 1'automation, à l a r a t i o n a l i s a t i o n du procès de c i r c u l a t i o n grâce 
è la programmation. 

c - Extension du crédit sous toutes ses formes : pour l e consommateur 
(moyen de l i e r les prolétaires à l a production), pour l e s entreprises ( l e Cré 
d i t — b a i l , par exemple), pour l e s nations ( v o i r p o i n t précédent). 

d - La guerre (Corée, 7ietnam). E l l e est réellement devenue un élément 
du procès de v a l o r i s a t i o n du c a p i t a l , de deux façons : réalisation de l a va
leur par destruction des marchandises (munitions diverses, avions, hélicoptè
res, etc.;; s t i m u l a t i o n de l a production de ces mêmes marchandises. Le procès 
de v a l o r i s a t i o n n'est plus encombré par ces dernières. Plus t a r d , l a recons
t r u c t i o n du pays détruit sera encore une merveilleuse a f f a i r e pour l e capital 
comme cela se p r o d u i s i t après l a seconde guerre mondiale. 

4.4»3»5» - La société c a p i t a l i s t e a c t u e l l e se caractérise par une énorme 
::z::z-r;:::z. une diminution, le l u t ogulazior. active dans 1 ' a g r i c u l t u r e , une 
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i:z r e l t t i v e e: par: r i s absolue dans l ' i n d u s t r i e , par une augmentation 
ras n:_vallas rlasees moyennes, e n f i n par l ' u t i l i s a t i o n toujours croissante de 
la r.rn seulement, remue avant, dans 1e procès de production -

erréiict, mais dans c e l u i de c i r c u l a t i o n ( informatique, cybernétique). 
Peut rela est 1 ' exprès s : rr. ie la dévalorisation et de sen dépassement qui est 
é 1 rigr.ruent de l a c r i s e , non sa suppression. 

depuis sen app a r i t i o n , l e mouvement antagonique ie l a valeur l'échange 
r r n s i s t e à englober les contradictions, non à les supprimer. Ceci se manifeste 
de façon exacerbée dans l e c a p i t a l - valeur d'échange parvenue à l'autonomie. 

" Comme on l e v o i t , l'argent ne résout les contradictions du t r o c e t 
de l a valeur d'échange qu'en les généralisant." Fondements.1.1.p.142. 

" Dans l a production c a p i t a l i s t e , les contradictions ne cessent de j a i l 
l i r et d'être a b o l i s , e l l e s ressurgissent toujours pour être abolies bru
talement. Cette a b o l i t i o n apparaît à certains comme une p a i s i b l e égalisa
t i o n . Mais c'est une autre a f f a i r e . " Fondements.1.1.p.362. 

" Toutes les contradictions de l a c i r c u l a t i o n ressurgissent sous une fos-
me nouvelle avec l e c a p i t a l . " Fondements.1.1.p.363• 

4.4.3*6.- On a, de nos jo u r s , un englobement général des contradictions 
avec l a formation du marché monétaire. Mais en f a i t , e l l e s réapparaissent, les 
plus anciennes aussi, même s i e l l e s ne sont pas e f f e c t i v e s . A i n s i , l e prolé
t a i r e est en même temps serf dans l a mesure où i l est de plus en plus lié à 
l ' e n t r e p r i s e , i l est esclave dans l a mesure où: " le t u : l ' : u " r i e r échange cen
t r e le c a p i t a l , c'est : ou:-:- sa capacité de t r a v a i l : 1 ' : 1 iéc-tr.se. ne ttona en 
20 ans. Au l i e u i ; ~ _ u i payer en une f o i s , l e c a p i t a l la l u i paie par p e t i t e s 
deses, au f u r et à mesure q u ' i l en dispose, mettons hebdomadairement." Fonde
ments. tlp.240. 

On p o u r r a i t f a i r e des remarques analogues en ce qui concerne toutes les 
données de l'économie. Autrement dit,depuis l e surgissement de l a valeur 
d'échange, dont l e devenir détruisit les antiques ceuxur.au:5s humaines, aucune 
des contradictions, aucuns des problèmes apparus, ne f u t résolu. Cela ne sera 
possible qu'avec l a révolution communiste. 

Sur l e plan p o l i t i q u e , i l en est absolument de même. On v o i t r e s s u r g i r 
toujours plus explosive l a question de l'unité allemande ( non résolue depuis 
1525 ) i l en est de même pour l a question des balkans. La pression de l'écono
mie américaine sur l'Europe, f a i t réapparâdre l e fascisme, dans son aspect 
de défense de l a nation contre- l e c a p i t a l étranger ( Allemagne,Italie,France). 
La création de l ' E t a t d'Israël ressuscite dans l e monde moderne l e s mêmes an
tagonismes q u ' i l y a 3.000 ans. L'indépendance de l' A f r i q u e remet en s e l l e de 
vieux c o n f l i t s escamotés durant l a période coloniale. Cn p o u r r a i t prendre en
core des exemples en Amérique,dans I'extrême-orient etc.. Enfin l e développe
ment inégal, anarchique du c a p i t a l redonne v i e aux v i e i l l e s oppositions e t h n i 
ques, provinciales ( en Belgique,en France,en Grande-Bretagne, er. I t a l i e , etc. 
Les diverses réfermes régionales, de struct u r e s , l e recours à un fédéralisme 
sont des moyens pour p l a n i f i e r l'aœxchie et masquer les c o n f l i t s . Mais chaque 
s o l u t i o n n'est qu'un englobement et apporte, une autre contradiction. 

4.4.3.7.- La c r i s e d'entre deux guerres a été englobée. E l l e télescopera 
1'autre,celle prévue pour 1975-80.En f o n c t i o n de to u t ce q u i précède on peut 
d i r e qu'ellê/se manifestera pas seulement avec les caractères indiqués en4«4. 
1.2. 

Etant donné qu'avec l a crise toutes les contradictions i n e f f e c t i v e s , à 
l'heure a c t u e l l e , deviendront e f f e c t i v e s , i l estpossible que beaucoup se l a i s 
sent tromper par les apparences et ne voient pas que l a cause e f f i c i e n t e de 
tout cela est l'opposition c a p i t a l - prolétariat. 

http://uxur.au
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Le c a p i t a l essaie toujours plus d'absorber son ennemi en l e réifiant, ce 
f a i s a n t i l se n i e , parce q u ' i l se dévalorise. C'est au cours de ce mouvement 
d'autant plus c o n t r a d i c t o i r e q u ' i l est nécessaire, pour l e c a p i t a l , d'en nier le 
résultat ( l a dévalorisation) que réapparaissent les c o n f l i t s non résolus. Ceux-
c i peuvent r e s t e r en suspens du moment que l'assaut prolétarien est conjuré et 
:u ' bir.i-e ''antagonique c a p i t a l - t r a v a i l . C ' es t cens la forme de I ' éclatement de 
cette unité que se manifestera l a crise future qui permettra au prolétariat de 
r e p a r t i r à l'assaut pour l a destruction du c a p i t a l . 

4.4.3. S.- Remstein n i a i t l a possibilité d'une cr i s e catastrophique et af
firmait..que l'évolution du capitalisme i n f i r m a i t les prévisions de Marx : concen
t r a t i o n plus f a i b l e que prévue dans l ' i n d u s t r i e , son arrêt dans l ' a g r i c u l t u r e , 
non d i s p a r i t i o n des classes moyennes qui se transformaient, e t c . . 0r,3ernstein 
ne pouvait pas être réfuté en récusant les f a i t s - ( c f Kautsky) sur lesquels i l 
se basait parce q u ' i l s étaient réels, mais en montrant que tout cela n'était qu' 
un moment de l a v i e du c a p i t a l . C'est ce que tenta R.Luxembourg en expliquant 
que l a vra i e crise n'avait pas encore eu l i e u , que l a théorie marxiste a n t i c i 
p a i t sur l e développement de l a société. A i n s i , même s i son oeuvre renferme 
des erreurs, e l l e a l e mérita indéniable d'avoir défendu l'essence même de l a 
théorie prolétarienne. 

A l'heure a c t u e l l e , c'est au nom de l a concentration énorme, des t r u s t s , 
des monopoles, du système bancaire hautement évolué que l'on veut réviser l a 
théorie marxiste. I c i , encore, l a méthode de R.Luxembourg est valable : i l s'a
g i t de montrer comment, finalement, l'évolution c a p i t a l i s t e vérifie l a théorie, 
de façon absolue. 

Marx a f a i t l'étude d'un être, l e c a p i t a l , de sa naissance à sa mort. I l 
a donné les l o i s général® de son développement, mais i l n'a jamais prétendu que 
l'évolution de c e l u i - c i dépendait uniquement des l o i s inhérentes au c a p i t a l , que 
l a l u t t e des classes n'avait aucun rôle. A ce moment-là ce s e r a i t présenter l e 
c a p i t a l comme dépendant seulement d'un phénomène technologique, ce s e r a i t une 
chose et non un rapport social,un procès. On a u r a i t nié l e second élément essen
t i e l , l e prolétariat,et toute d i a l e c t i q u e a u r a i t disparu. 

Pour comprendre l a phase de ralentissement ( époque de Bernstein) c e l l e 
d'arrêt apparent ( époque théorisé par Trotsky ) ou c e l l e de grand 11 boom" ( a -
prés 1945) i l f a u t t e n i r compte de l a l u t t e de classe. Dans l e premier cas, un 
équilibre, en Allemagne, s'était pro d u i t entre prolétariat et bourgeoisie, dans 
l e second, l e c a p i t a l n ' a r r i v a i t pas consolider sa domination sur l e proléta
r i a t , dans l e trôsième, c'est son p l e i n triomphe. 

Certains ont considéré comme une i n f i r m a t i o n de l a théorie marxiste l e 
f a i t qu'uncertain nombre de pays ont vu le u r développement bloqué (Inde et Bré
s i l en sont les exemples probants). Or, en dehors de ce qui a déjà été indiqué 
au s u j e t du c a p i t a l quia intérêt à avoir des matières premières peu coûteuses, 
i l y a l e f a i t que l e capi" = l tcr.d à l i m i t e r les e f f e t s de son développement.-
C'est pourquoi Marx prônait l a nécessité, de l a part du prolétariat, d'aider l a 
bourgeoisie è i - ' t r u i r : le féeialesn:.harxvoulait q u ' i l fasse pression sur sa 
bourgeoisie pour qu'elle intervienne m i l i t a i r e m e n t — dans certains ca3 — a f i n 
d'accélérer l e processus: cas de l a guerre de Crimée où i l reprochait aux ango
l a i s et aux français de ne pas f a i r e sérieusement l a guerre centre les russes; 
sa perspective était l a chute du tsarisme. De même,lors de l a guerre de séces
sion, l a 1° i n t e r n a t i o n a l e p r i t p a r t i pour Lincoln. 

l a révolution russe, décapitée de sa transcroissance, cet une a p p l i c a t i o n 
grandiose de cette l o i : l e prolétariat d o i t pousser l e c a p i t a l à son p l e i n dé— 
valrppcmer.t, car s'est gràoo à c e l u i - c i que la révolution est rendue possible, 
les trssuppcsîions n a t u r e l l e s sont remplacées par des présupposétiens sociales, 
l e l a veut l i r e pu. toute la société dépend ie r e l a t i o n s sociales, humaines, le 



c a p i t a l l u i - m » e dépendant d 'un rapport s o c i a l , l ' échange entre t r a v a i l mort 
e t t r a v a i l v i - ar.t.Une t e l l e s o c i é t é devient moins s t a b l e , l ' i n c e r t i t u d e (En
g e l s ) de son existence a u g m e n t e . L ' i n h i b i t i o n de l a l u t t e de classe devient plus 
d i f f i c i l e . Cette dernière manifeste t o u t d ' a b o r d l a c o n t r a d i c t i o n entre l e p r o 
cès ie va ; i u c a p i t a l et son r é s u l t a t : l u t t e des nouvelles classes moyennes 
contre l e c a p i t a l (1968), pour a t t e i n d r e , e n s u i t e , c e l l e fondamentale, au coeur 
i : l ' ê t r e ra i t a l . l ' o p p o s i t i o n entré 1: travail t o r t ; t la t r a v a i l vivant 1 
l u t t e du p r o l é t a r i a t contre l e c a p i t a l . 

l i â t que ressusci tant c c r. t i nu d i c t e n t les centra i i ete tes i u tassé l e ca-
p i t a l d é t r u i t l e s bases de ce dernier ; l ' oeuvre de l ' a v e n i r peut s ' o p é r e r : l e 
e c t r u n i s t e . 

A t r e t e s Te l ' i m p é r i a l i s t e . 

" Le capita l i sme n'a jamais été c o n c u r r e n t i e l et l i b é r a l . 
Ceci é t a i t seulement une f i c t i o n de ses défenseurs (à l a 
que l l e i l s n ' o n t pas renoncé en p l e i n monopolisée avoué). 
I l e s t , dès sa première a p p a r i t i o n , l 'ensemble des monopo
les sociaux et de classe sur les p r o d u i t s du t r a v a i l e t 
sur les quotes de s u r - t r a v a i l s o c i a l . ( . . . . ) " 

" Depuis t o u j o u r s , l e capita l isme est monopole s o c i a l 
des forces product ives . Mais, à son avènement, c ' e s t un 
pas on avant dans l e rendement du t r a v a i l humain; eu cours 
de son é v o l u t i o n , i l devient moins rentable e t p a r a s i t a i r e . 
Les condit ions de son écroulemont e t l a r é v o l u t i o n socia le 
se posent a l o r s . " 

" L ' é t a p e , non l a phase ou l 'époque i m p é r i a l i s t e , c ' es t 
seulement c e l l e où l e monopolisée e t l a v io lence sociales 
ne peuvent plus ê t r e d i s s i m u l é s , mais se montrent en p l e i 
ne l u m i è r e . " 

" Lénine annonça cet te é c l a t a n t e " v i c t o i r e théorique " . 
Peur ne pas la transformer en d é f a i t e , i l f a l l a i t p o i n t e r 
sur l e monopole- c a p i t a l i s t e démasqué e t l u i opposer l e mo
nopole d i c t a t o r i a l de l a révo lut ion p r o l é t a r i e n n e . . . " 

" i l programma ccaunista " . n° 23- 1953-

4 . 5 . I . - " I l nous faut maintenant essayer de dresser un b i l a n , de f a i r e l a 
synthèse de ce q u i a é té d i t p lus haut de l ' i m p é r i a l i s m e . L 1 i m p é r i a l i s 
me a s u r g i comme l e développement et l a c o n t i n u a t i o n d i r e c t e des p r o 
p r i é t é s essent ie l l e s du capital isme en g é n é r a l . Hais l e capita l isme n ' 
est devenu l ' i m p é r i a l i s m e c a p i t a l i s t e qu 'à un degré d é f i n i , t r è s é l e v é , 
de son dévelcppeme-nt, quand certaines dos c a r a c t é r i s t i q u e s fondamenta
les du capital isme ont commencé à se transformer en l eurs c o n t r a i r e s , 
quand se sont formés e t pleinement r é v é l é s l e s t r a i t s d'une époque de 
t r a n s i t i o n du capita l i sme à un régime économique e t s o c i a l supér ieur . 
Ce q u ' i l y a d ' e s s e n t i e l au p o i n t de vue économique dans ce processus, 
c ' e s t l a s u b s t i t u t i o n des monopoles c a p i t a l i s t e s à l a l i b r e concurrents 
c a p i t a l i s t e . La l i b r e conciïrrence est l e t r a i t e s sent ie l du capita l i sme 
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et de l a production marchande en général; l e monopole e st exactement l e 
con t r a i r e de l a l i b r e concurrence; mais nous avons vu cette dernière se 
con v e r t i r sous nos yeux en monopole, en créant l a grande production, en 
éliminant l a p e t i t e , en remplaçant l a grande par une plus grande encore, 
en poussant l a concentration de l a production et du c a p i t a l à un point 
t e l q u'elle a f a i t et qu'elle f a i t s u r g i r l e monopole : l e s c a r t e l s , l e s 
syndicats patronaux, l e s t r u s t s e t , fusionnant avec eux, l e s capitaux 
d'une dizaine de banques brassant des m i l l i a r d s . En même temps, l e s mo
nopoles n'éliminent pas l a l i b r e concurrence dont i l s sont i s s u s ; i l s 
e x i s t e n t au-dessus e t à côté d ' e l l e , engendrant a i n s i des contradictions, 
des f r i c t i o n s , des c o n f l i t s particulièrement aigus e t v i o l e n t s . Le mono
pole est l e passage du capitalisme à un régime supérieur." ( Lénine. 
Oeuvres complètes, t.22.p. 256-237.x 

4.5-2.- " L'impérialisme e s t l e capitalisme arrivé à un stade de développe
ment où s ' e s t affirmée l a domination des monopoles et du c a p i t a l f i n a n 
c i e r , où l'exportation des capitaux a acquis une importance de premier 
plan, où l e partage iu mcr.ie e :r.:é entre l e s t r u s t s internationaux 
et où s ' e s t achevé l e partage de tout l e t e r r i t o i r e du globe entre l e s 
plus grands pays c a p i t a l i s t e s . " ( i b i d . p.237.) 

Marx a expliqué que l e c a p i t a l devient une totalité en devenant marché 
monétaire. Toutes l e s discussions sur 1'impérialisme furent en f a i t des i n t e r 
prétations du devenir de cett e totalité. C'est Kautsky qui au fond t r a d u i s i t 
l e mieux c e l a . Cependant ce devenir ne pouvait pas se f a i r e de façon pacifique 
et d'autre part c'est une tendance. Kautsky théorisait l'étemisation du c a p i 
t a l comme réalisée a l o r s que Marx indique que c ' e s t sa tendance. Etant donné 
que cette transformation ne pouvait pas se f a i r e sans c r i s e , i l était logique 
de poser, comme l e f i t Lénine, l a perspective de l a révolution s o c i a l e qui, 
après de multiples détours, devait triompher. 

4.5-3--"H f a u t noter plus spécialement quatre espèces p r i n c i p a l e s de mo
nopoles ou manifestations e s s e n t i e l l e s du capitalisme monopoliste, carac
téristiques de l'époque que nous étudions. 

Premièrement, l e monopole esc né de l a concentration de l a production, 
parvenue à un très haut degré de développement. Ce sont l e s groupements 
monopolistes de c a p i t a l i s t e s , l e s c a r t e l s , l e s syndicats patronaux, l e s 
t r u s t s . (....) 

Deuxièmement, l e s monopoles ont entraîné une mainmise accrue sur l e s 
p r i n c i p a l e s sources de matières premières, surtout dans l ' i n d u s t r i e fon
damentale, e t l a plus cartellisée, de l a société c a p i t a l i s t e : c e l l e de 
l a h o u i l l e e t du f e r . (....) 

Troisièmement, l e monopole e s t i s s u des banques. Autrefois modestes 
intermédiaires, e l l e s détiennent aujourd'hui l e monopole du c a p i t a l f i 
nancier. (....) 

Quatrièmement, l e monopole e s t i s s u de l a p o l i t i q u e c o l o n i a l e . Aux 
nombreux " anciens " mobiles de l a p o l i t i q u e c o l o n i a l e l e c a p i t a l f i n a n 
c i e r a ajouté l a l u t t e pour l e s sources de matières premières, pour 1' 
exportation des capitaux, pour l e s " zones d'influence ", - c'est—à-dire 
pour l e s zones de tr a n s a c t i o n s avantageuses, de concessions, de p r o f i t s 
de monopole, e t c . , — e t , e n f i n , pour l e t e r r i t o i r e économique en général. 
(....) ( Lénine. Oeuvres complètes, t.22. P-322-323-) 

Tout c e c i e s t phénomènologiquement exact. C'est l a mise en évidence de 1' 
accession du c a p i t a l à l a totalité. Cependant l a contradiction réelle fonda
mentale , n'apparaît cas ; c e l l e encre v a l o r i s a t i e n e-r iével : r i s a c i : r _ . qui esc 
à l a base de tout c e l a . 



4.5.4-- " Monopoles, o l i g a r c h i e , tendances à l a domination au l i e u des ten
dances à l a liberté, exploitation d'un nombre toujours croissant de na
tions p e t i t e s ou f a i b l e s par une poignée de nations extrêmement riches 
ou puissantes : tout cela a donné naissance aux t r a i t s d i s t i n c t i f s de 
l'impérialisme qui l e f o n t caractériser comme un capitalisme p a r a s i t a i r e 
ou pourrissant." (Lénine. Oeuvres Complètes, t . 22. P-323») 

A i l l e u r s , Lénine explique que ce dernier caractère est lié au f a i t que l o 
c a p i t a l s'oppose au progrès technique. Cr ceci est une tendance contrariée 
par l ' a c t i o n d'autres phénomènes. I l peut y avoir des catastrophes qui r a j e u 
nissent l e c a p i t a l . Marx indique : " I l y a au sein du mouvement développé du 
c a p i t a l des moments (f a c t e u r s ) autres que les crises qui f r e i n e n t ce mouvement. 
A i n s i , par exemple, l a constante dévalorisation d'une p a r t i e du c a p i t a l e x i s 
t a n t , l a transformation d'une grande p a r t i e du c a p i t a l en c a p i t a l f i x e ne ser
vant pas d'agent de l a production d i r e c t e , l e gaspillage improductif d'une 
large p o r t i o n de c a p i t a l , etc." (Fondements, t . I I . p. 278.) 

D'autre par t cette caractérisation a engendré l a théorie évolutionniste 
de l a branche descendante de l a production c a p i t a l i s t e . 

" C'est avec un r e l i e f sans cesse accru que se manifeste l'une des 
tendances de l'impérialisme : l a création d'un " Etat r e n t i e r ", d'un 

Etat u s u r i e r , dont l a bourgeoisie v i t de plus en plus de l' e x p o r t a t i o n 
de ses capitaux et de l a " tonte des coupons " . ( Lénine. I b i d . p.323-324.) 

Ceci est un aspect secondaire. L'Etat devient en f a i t une véritable entre
p r i s e c a p i t a l i s t e q ui d o i t avoir un rendement optimum. 

" 7'ais ce s e r a i t une erreur de cr o i r e que cette tendance à l a putré
f a c t i o n exclut l a croissance rapide du capitalisme; non, t e l l e s branches 
d' i n d u s t r i e , t e l l e s couches de l a bourgeoisie, t e l s pays manifestent à 
l'époque de l'impérialisme, avec une force plus ou moins grande, tantôt 
l'une, tantôt l' a u t r e de ces tendances. Dans l'ensemble, l e capitalisme 
se développe in f i n i m e n t plus v i t e qu'auparavant, mais ce développement 
devient généralement plus inégal, l'inégalité de développement se mani
fes t a n t en p a r t i c u l i e r par l a putréfaction des pays les plus riches en 
c a p i t a l (Angleterre). (Lénine; p. 324.) 

L'inégalité de développement s e r a i t , peur beaucoup, une découverte de Lé
nine. Or, dans l'Idéologie allemande, Marx en p a r l a i t déjà. D'autre p a r t , en 
ce qui concerne l'Angleterre, l a remarque est pleinement justifiée, mais est 
assez s u p e r f i c i e l l e ( surcoût aujourd'hui). C'est l a s c c i c l i s a c i :r. i ; l a pro
duction = f i x a t i o n du c a p i t a l qui inhibe l e mouvement de v a l o r i s a t i o n dans ce 
pays. L'Angleterre est mûre pour le socialisme. E l l e est malais i u r e t a r i de
là .révolution et d'avoir gagné l a guerre. Seule en e f f e t l a des t r u c t i o n de 
tout l e t r a v a i l mert a u r a i t pu y régénérer l e c a p i t a l . 

4.5»5«- " Parmi les caractéristiques de l'impérialisme qu i se rattachent 
au groupe ie phénomènes ient nous tarières, i l faut rter.tienre-r la diminu
t i o n de l'émigration en provenance des pays impérialistes et l ' a c c r o i s 
sement de l'immigration, vers ces pays, d'ouvriers venus des pays plus 
arriérés, où les sala i r e s sont plus bas."(Lénine. P-3C5-) 

A l'heure a c t u e l l e , un vaste courant migratoire s'effectue des pays l e s 
moins évolués vers l'Europe, puis de c e l l e — c i vers l e s E.U. I l concerne l e s 
techniciens et les savants. Le monstre automatisé, l e c a p i t a l , a besoin d'une 
quantité toujours plus grande de cette force de t r a v a i l complexe q u i nécessi
te une durée de formation très longue, donc un coût de production élevé. Ce 
pompage de force de- t r a v a i l de l a part des E.U. t r a d u i t l'antagonisme entre 
c a p i t a l et hommes. Plus 1'cutomation, l a r a t i o n a l i s a t i o n pénétreront dans les 
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d i v e r s pays, plus cet antagonisme se renforcera. 

4 . 5 - 6 . - Lénine indique que l'opportunisme e s t lié à l'impérialisme bien qu' 
i l s i g n a l e q u ' i l était déjà opérant dans l'Angleterre du m i l i e u du X I X 0 . C'est 
une manifestation fondamentale, une r e l a t i o n d i a l e c t i q u e e s s e n t i e l l e : l e ca
p i t a l doit n i e r l e prolétariat a f i n d'assurer son procès de v i e . Pour ce f a i r e , 
i l f a u t que l e s prolétaires deviennent des bourgeois; i l faut q u ' i l s aient 
une certaine réserve. Dès 1 8 4 4 , Marx s i g n a l a i t ce phénomène. 

L'opportunisme était l a recerraissanoe de l a part du prolétariat de l a 
suprématie c a p i t a l i s t e , l ' a f f i r m a t i o n unilatérale d'un des aspects de l a réa
lité, l a hase économique : l'augmentation du niveau de- v i e p o u r r a i t conduire 
à une libération de l'homme. A l'heure a c t u e l l e , i l n'existe pas d'opportu
nisme parce que tout l e mouvement ouvrier e s t sous l a d i r e c t i o n du c a p i t a l . 
La question e s t de s a v o i r s i l e processus d'intégration conduit à une négation 
durable ou non de l a c l a s s e ouvrière, et s i l a c r i s e économique pourra f a i r e 
réapparaître l'a s p e c t négatif de c e t t e société : l e prolétariat. 

4 . 5 - 7 » - " En dehors de ces analyses j u s t e s i l y a dans l'ouvrage de Lénine 
des affirmations gormes de toutes l e s thécrisations aberrantes a c t u e l l e s dont 
l a théorie évolutiozmiste ( c f . 4 - 5 - 4 - ) . 

a - " Le capitalisme s ' e s t transformé en impérialisme'.' (Lénine.p.219-) 
h - " Ce qui caractérisait l ' e n c l i n capitalisme, où régnait l a l i b r e 

concurrence, c'était 1 ' experts t i m ii-s t s r :n;r.iises. Ce qui caractérise i e ca
pit a l i s m e a c t u e l , où régnent l i s nenet :!-: = : :'-:st 1 '-exportatien des capitaux." 

(Lénine, p.260. ) Cr l e s marchandises ne ser.e eue capital-marchandises, l a 
concurrence e x i s t e toujours entre capiteux et s'est même,pour l e c a p i t a l total* 
l e moyen de se réaliser. 

Cependant, Lénine ne nie pas l a l u t t e entre l e s monopoles : " I l e s t 
donc hors de doute que l e passage du capit a l i s m e à son stade monopoliste, au 
c a p i t a l f i n a n c i e r , e s t lié à l'aggravation de l a l u t t e pour l e partage du mon
de."(p. 2 7 6 . ) 

c - " C e r t e s , s i l e ca p i t a l i s m e pouvait développer l ' a g r i c u l t u r e qui, au
jourd'hui, retarde t c r r i c l c n c n t sur l ' i n d u s t r i e , s ' i l pouvait élever l e niveau 
de v i e des masses populaires qui, en dépit d'un progrès technique vertigineux;, 
demeure partout grevées par l a sous—alimentation et l'indigence, i l ne s a u r a i t 
être question d'un excèdent de capitaux." (p. 2 6 0 . ) Or là où l e c a p i t a l triom
phe l e plus, l ' a g r i c u l t u r e connaît l a surproduction et l'alimentation des 
masses s'est relativement améliorée. 

d - " A i n s i , l e XX° siècle marque l e tournant où l ' a n c i e n capitalisme 
f a i t place au nouveau, cù l a domination du c a p i t a l f i n a n c i e r se substitue- à 
l a domination du c a p i t a l en général." (p. 244 - 2 4 5 » ) 

" Un nouveau capitalisme l u i succède, qui comporte des éléments manifes
tes de t r a n s i t i o n , une s o r t e de mélange entre l a l i b r e concurrence et l e mono
pole." (p. 2 3 7 . ) 

Fn réalité, on a s s i s t e à l a domination du c a p i t a l en général, c'est-à-
dire du c a p i t a l seus toutes ses f a r t e s intégrées dans l a ccmzrunauts matérielle, 
"arx remarquait qu' " i l e x i s t e un rapport spécifique entre l e c a p i t a l e t l e s 
conditions générales de l a t r : du : tu ar. s : : n l e , et que ce r a t p r r t dit ère des 
e en dirio n s prêtres ru : t a ~ r. 1 p a r t i :ul a-: r et è s au p a : :-è s _ _ praiu:ta:n t a n i 
malier. " (Fondements, t . I I . p. 2 5 - 2 6 . ) T a n t que l e c a p i t a l ne s ' e s t pas sou
mis toutes " l e s conditions générales de l a production s o c i a l e s ", i l peut ap
paraître c o n c u r r e n t i e l ; mais c e c i s'évanouit dès l a réalisation de l a soumis
si o n . I l y a l o r s opposition entre l e mouvement anarchique- des capitaux p a r t i 
c u l i e r et l a communauté matérielle qui tend à l e r a t i o n a l i s e r . 

4 - 5 . 8 . — En définitive, tous l e s caractères de l'impérialisme sont déjà con
tenus dans l e c a p i t a l à l'aube do son développement. I l n'était pas nécessaire 
d'employer un mot nouveau pour p a r l e r du stade ultime ( i l a u r a i t mieux v a l u , 
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sion en Allemagne, qu'on doit attendre, et a l o r s viendra l e temps d'une déner.s-
t r a t i c n grandiose et de l ' i n s t a l l a t i o n d'une i n t e r n a t i o n a l e formelle, o f f i 
c i e l l e , qui, tout simplement, ne pourra plus être qu'une société de propagande, 
mais seulement une société en vue de l ' a c t i o n . " 

1.1.12.- La fondation de l a 111° I n t e r n a t i o n a l e marque une discontinua-: 
réelle. Le t r a v a i l des révolutionnaires était ûo l a rendre do plus 6 n plus e f 
f e c t i v e . Four cela une c r i t i q u e matérialiste de l a f a i l l i t e de tous l e s p a r t i s 
de l a I I 0 I n t e r n a t i o n a l e , une c r i t i q u e de ses p r i n c i p e s eut été nécessaire. 
I n Russie, e l l e s'opéra dans l e s f a i t s et a u s s i , ( e n p a r t i e ) dans l a d e e r r i r : 
( l ' E t a t et l a révolution). En occident l e mouvement ne parvint pas à rompre 
définitivement avec l a démocratie et ne put conduire avec détermination l a 
l u t t e centre l e c a p i t a l . 

1.1.13-- En Allemagne l e mouvement prolétarien s u b i t une grave défaite 
au moment même où commençait son vas t e mouvement de réunification sur une base 
de c l a s s e , en rompant avec l a démocratie. Le l i e n avec l a révolution russe ne 
put se produire. 

En I t a l i e , l a puissance du p a r t i s o c i a l i s t e p r o f i t a n t du pre s t i g e à l u i 
conféré par sa non-partioipation à l a guerre a r r i v e à dévoyer l e prolétariat 
vers l e s élections au l i e u de s'adonner à l a préparation révolutionnaire. La 
rupture avec l a droite e t avec l a démocratie - rupture voulue essentiellement 
par l a f r a c t i o n abstentionniste - se f i t trop tard, après l a grande vague ré
vol u t i o n n a i r e de 19-? ( Livourne 1921 ) . 

A i n s i , après ces deux défaites et après cellosde Hongrie, de Finlande, 
l'absence de mouvements sérieux en France et en Angleterre, l a révolution russe 
était isolée. 

1.1.14-- Cette défaite du mouvement ouvrier de l'Europe occidentale eut 
son contre-coup en F.ussie Î l a NEF. D'autre part, l e point culminant de l a v a 
gue révolutionnaire 1919 passé, i l a u r a i t f a l l u préparer l e s p a r t i s pour l a 
prochaine phase révolutionnaire. C'est ce que l a F r a c t i o n Communiste d ' I t a l i e 
v o u l a i t en demandant des conditions draconniennes pour l'admission des p a r t i s 
dans l ' i n t e r n a t i o n a l e ( e l l e f i t adopter en p a r t i c u l i e r l e s points 16 e t 19 ) • 
Malheureusement tout de s u i t e après cette promulgation de conditions, devait 
prévaloir une tactique de front unique d'abord l o r s de l a f u s i o n du jeune par
t i communiste allemand avec l e s indépendants de gauche ( H a l l e 1920 ) , l o r s de 
l a t e n t a t i v e d'en f a i r e autant entre l e p a r t i communiste d ' I t a l i e e t l a gauche 
du p a r t i s o c i a l i s t e ( l e s t e r z i n t e r n a z i o n a l i s t i ) puis avec l a théorie o f f i 
c i e l l e du f r o n t unique pour a r r i v e r finalement au mot d'ordre du gouvernement 
ouvrier et paysan. 

Ces erreurs a f f a i b l i r e n t , a u l i e u de l e r e n f o r c e r , l e communisme mondial 
=: ce f u t de nouveau l a défaite : Allemagne 1923, après l a v i c t o i r e du fascisme 
en I t a l i e en 1922. L ' I n t e r n a t i o n a l e devint pleinement a l o r s un phénomène russe. 
7eue I : mouvement m r r i i a l va s'épuiser à défendre un assure sans parvenir à 
repasser sa pr:pr: s i e u a t i : n . 
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a a i l l e u r s , p a r l e r de stade plus jeune). " La tendance à créer l e marché ncr_-
11 al existe donc immédiatement dans l a notion de c a p i t a l . Toute l i m i t a t i o n l u i 
ijçaraît comme un obstacle à surmonter." (Marx.Fondements.t.II.p.364-365») 

I l s'agissait,à l'époque de Lénine, du passage à l a domination réelle 
du c a p i t a l , de l a première grande manifestation de sa tendance à l a totalité. 
I l est donc préférable de r e j e t e r l e terme d'impérialisme pour caractériser une 
étape de l a v i e du c a p i t a l . I l reste valable l o r s q u ' i l s'agit de p a r l e r de l a 
tendance à l a domination de l a part d'un pays donné. I l est possible de pa r l e r 
d'impérialisme américain, par exemple. 

- 4 . 5 . 9 . - L'ouvrage de Lénine ( L'impérialisme stade suprême du capitalisme ) -
dent l e s o u s - t i t r e est, i l ne f a u t pas l ' o u b l i e r , " essai de v u l g a r i s a t i o n " -
reste sur l e t e r r a i n de l'adversaire.Lénine, au fond, accepte les analyses des 
autres, i l en change seulement le s conclusions : les crises ne sont pas élimi
nées, l'impérialisme est l e prélude à l a révolution. Ces conclusions sont essen
t i e l l e s et marquent une rupture avec l e courant social-démocrate.Mais l e ca— 
r~ctère s u p e r f i c i e l i e l'ensemble de l'ouvrage a permis de v o i l e r son noyau 
réel et ju s t e . I l est donc nécessaire de reprendre l'étude t e l l e que Marx l ' a 
v a i t abordée. 

" La domination du c a p i t a l est l a prémisse de l a libre-concurrence, t o u t 
comme l e despotisme impérial f u t à Rome l a prémisse du l i b r e " d r o i t p r i 
vé ". Aussi longtemps que l e c a p i t a l est f a i b l e , i l s'appuie simplement 
sur des béquilles prises dans les modes de production passés ou en voie 
de d i s p a r i t i o n à l a su i t e de son développement. Sitôt q u ' i l se sent f o r t , 
i l r e j e t t e ces béquilles e t se meut conformément à sos propres lois.En
f i n , l o r s q u ' i l commence à s e n t i r et à savoir q u ' i l devient lui-môme une 
entravo, i l cherche refuge dans des formes q u i , tout en parachevant l a 
domination du c a p i t a l , b r i d e n t l a l i b r e concurrence et annoncent l a disso
l u t i o n du mode de production fondé sur l e c a p i t a l . " ( Fondements.t.II.p. 
167-168.) 

Autrement d i t , l e phénomène que Lénine essayait de mettre en évidence,en 
parlant de phase de t r a n s i t i o n , était déjà individualisé par Marx, e t ce, sans 
avo i r besoin de p a r l e r de mutation, en demeurant au sein de l'analyse de l'être 
c a p i t a l . Un moment donné n'était pas substitué au to u t . 

4 . 5 . 1 0 . - L-r.s sir. étude du c a p i t a l , Marx m entre t i n t e l'absurdité de la 
théorie de l a concurrence. Cette dernière ne crée r i e n ; e l l e réalise les l o i s 
immanentes du c a p i t a l . 

" La concurrence réalise l a l o i selon l a q u e l l e l a valeur r e l a t i v e d'un 
pro d u i t est déterminé par l e temps de t r a v a i l nécessaire pour l o pro
duire. "Misère de l a philosophie. 

Dans l'analyse de l a réalisation du taux moyen de p r o f i t , Marx montre 
cela de façon e x p l i c i t e . En e f f e t , i l net en évidence- eue t e r le ccr.currcr.-ce tcu" 
c a p i t a l égal à 100 a r r i v e à récupérer un p r o f i t égal, bien que les taux de plus-
value soient différents. D'autre p a r t , i l montre que l e c a p i t a l qui a l a compo
s i t i o n organique l a plus élevée récupère une masse de plus—value plus grande 
que c e l l e engendrée au sein de son procès immédiat.Qu'a donc f a i t , dans ce cas, 
l a concurrence, sinon réaliser l e monopole de ce c a p i t a l q ui parvient à r e t i r e r 
p l u s, parce q u ' i l exerce une puissance plus grande sur l e c a p i t a l social? S i ce 
monopole n ' e x i s t a i t pas, l e problème de l a réalisation d'un taux de p r o f i t 
moyen ne se poserait pas. 

4 . 5 . 1 1 . Dans l'exposé sur l a baisse tendancielle du taux de p r o f i t , lîarx 
montre l a façon dont n a i t l a l u t t e pour l ' o b t e n t i o n de s u r - p r o f i t s . 

" S i l e taux de p r o f i t décroît, i l se p r o d u i t , d'une p a r t , une tension 
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ie c a p i t a l , dans l e but de permettre au c a p i t a l i s t e i n d i v i d u e l d'abaisser par 
de meilleures méthodes, e t c , l a valeur i n d i v i d u e l l e de ses marchandises au-des
sous de l e u r v a l e u r s o c i a l e moyenne et de réaliser un p r o f i t extra pour un 
c e r t a i n p r i x de marché; d'autre p a r t , se développe l a spéculation; ce qui l a 
f a v o r i s e , c'est que tout l e monde se lance dans des t e n t a t i v e s passionnées 
tou r trouver de nouvelles méthodes de production, réaliser de nouveaux inves
tissements de capitaux, se l a n c e r dans de nouvelles aventures envue de s'assu
r e r quelque s u r p r o f i t , indépendant de l a moyenne générale et plus élevé qu'elle. 

Létaux de p r o f i t , c'est—à—dire l'accroissement r e l a t i f de c a p i t a l , e s t 
surtout important pour toutes l e s nouvelles agglomérations de c a p i t a l qui se 
forment d'elles-mêmes. E t s i l a formation de c a p i t a l devenait monopole exclu
s i f d'un p e t i t nombre de gros capitaux arrivés à maturité, pour l e s q u e l s l a 
masse du p r o f i t l'emporterait sur son taux, l e feu v i v i f i a n t de l a production 
s'éteindrait définitivement. C e l l e - c i tomberait en sommeil. Le taux de p r o f i t 
e s t l a force motrice de l a production c a p i t a l i s t e , et on n'y produit que ce qui 
peut être produit avec p r o f i t e t pour autant que cela peut être produit avec 
p r o f i t . " 

Dans l e même chap i t r e , i l aborde l a question de l'exportation des c a p i 
taux que Lénine considérait comme une caractéristique de l'impérialisme. 

" S i on exporte des capitaux, ce r.'es: pas qu'on ne puisse absolument l e s 
f a i r e t r a v a i l l e r dans l e pays. C'est qu'on peut l e s f a i r e t r a v a i l l e r à l'étranr-
ger à un taux de p r o f i t plus élevé. Mais ces capitaux constituent un excédent 
absolu de c a p i t a l peur l a population ouvrière occupée et plus généralement pour 
l e pays en question. I l s e x i s t e n t sous c e t t e forme, à côté de l a population en 
excédent r e l a t i f , et cet exemple montre comment l e s deux phénomènes peuvent co
e x i s t e r et se conditionner réciproquement. " 

Toute l'étude sur l a rente e s t e x p l i c a t i o n du monopole, de cet autre élé
ment de l a manifestation du c a p i t a l . Enfin,Marx a écrit un chapitre s i g n i f i c a 
t i f : " L ' i l l u s i o n de l a concurrence ". I l y reprend son analyse antérieure, r e 
définissant tous l e s éléments de l a v a l e u r e t montre comment l a concurrence e s t 
inopérante l o r s q u ' i l s ' a g i t d'expliquer l e u r génèse. I l reprend d'autre part 
l e s résultats de l'étude sur l a rente foncière et met en évidence que l a l o i de 
l ' o f f r e et de l a demande - m:ie ie manifestation s u p e r f i c i e l de l a concurren
ce - e s t e l l e a u s s i inopérante. Marx conclut : 

" Bref, l a concurrence doit se charger d'expliqer tout ce que l e s écono
mistes ne comprennent pas, a l o r s que ceux—ci auraient inversement pour mission 
de"nous expliquer l a concurrence." 

D'un point de vue général, toutes l e s i l l u s i o n s sur l a concurrence sont 
liées à l a théorie affirmant que l a v a l e u r pouvait se créer au s e i n de l a c i r 
c u l a t i o n , a l o r s que Marx preuve q u ' e l l e e s t seulement l a sphère de sa réali
sa t i o n . 

4.5-12.- On ne peut donc pas expliquer l e c a p i t a l par l a libre-concurrence 
mais c e l l e - c i par celui-là. Arrivé à un c e r t a i n stade de son évolution, l e ca
p i t a l d o i t / b r i d e r parce %ue sa manifestation — tout en réalisant son être — 
abo u t i t à sa négation : l a dévalorisation. Ce n'est pas grâce au monopole que 
c e c i peut s ' e f f e c t u e r p u i s q u ' i l e s t un autre mode de réaliser son être. Ce-la 
se produit avec sa c o n s t i t u t i o n e s communauté matérielle qui e s t dépassement 
de l a concurrence e t du monopole. 

P a i r e une théorie du c a p i t a l monopolist§ c ' e s t f a i r e oeuvre a n t i — d i a 
l e c t i q u e et c'es t se mettre en dehors de l a théorie marxiste. Le côté bouffon 
i e l a chose c'es t que l e point de départ de cet t e t e n t a t i v e c ' e s t l ' a f f i r m a — " 
a i :r. eue Marx av a i t opéré avec une hypothèse c c n c u r r e - n t i e l l A u t r e m e n t i i t 
c e t t e théorie ne peut être, à l a rigueur, que c e l l e du monopole de l'ignorance. 
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4.5-13*- Le noyau réel et valable de l'oeuvre de Lénine c'est l ' a f f i r m a 
t i o n de l a l u t t e de classes et de l a révolution. I l sut i n d i v i d u a l i s e r cette 
dernière à son juste moment. Hais à l'heure act u e l l e ceux qui reprennent son 
oeuvre en mettant en épingle que l'impérialisme est une phase de t r a n s i t i o n ne 
f o n t que l a rêver; d'où une théorie de l a révolution permanente. Pour qu'elle 
revienne l a crise est nécessaire. Ce l l e - c i est inévitable. Hais pour l a prévoir 
i l f a u t savoir exactement comment se présente aujourd'hui l e c a p i t a l ; pour ce
l a i l f a u t a l l e r au-delà des explicat i o n s s u p e r f i c i e l l e s . 

" Comme l a baisse du taux de p r o f i t correspond à une diminution du t r a 
v a i l immédiat par rapport au t r a v a i l objectivé q u ' i l reproduit e t q u ' i l 
crée de nouveau, l e c a p i t a l mettra tout en oeuvre pour c o n t r a r i e r l a bais
se du t r a v a i l par rapport au quantum de- c a p i t a l en général; autrement d i t , 
de l a plus-value exprimée comme p r o f i t par rapport au c a p i t a l avancé." 

" I l tentera, en outre, de réduire l a part attribuée au t r a v a i l nécessaire, 
et d'augmenter encore davantage l a quantité de s u r t r a v a i l par rapport à 
l'ensemble du c a p i t a l employé. En conséquence, l e maximum de développement 
de l a puissance productive a i n s i que l e maximum d'extension de l a richesse 
existante coïncideront avec l a dévalorisation du c a p i t a l , l a dégradation 
de l ' o u v r i e r et un épuisement croissant des forces v i t a l e s . 

"Ces contradictions provoqueront des explosions, des cataclysmes et des 
crises au cours desquels les arrêts momentanés de t r a v a i l et l a destruo--
t i o n d'une grande p a r t i e des capiteux ramèneront, par l a violence, l e ca
p i t a l à un niveau d'où i l pourra reprendre son cours. Ces contradictions 
créent des explosions, des cri s e s , au cours desquelles t o u t t r a v a i l s'ar
rête pour un temps, tandis qu'une p a r t i e importante du c a p i t a l est dé
t r u i t e , ramenant l e c a p i t a l par l a force au point où, sans se su i c i d e r , 
i l est à même d'employer de nouveau pleinement sa capacité productive. 

Cependant, ces catastrophes qui l e régénèrent régulièrement, se répètent 
à une échelle toujours plus grande et f i n i r o n t par provoquer son renverse
ment v i o l e n t . " (Marx. Fondements.t.I. p.277—278.) 

- C'est dans ces moments de cri s e que l e prolétariat peut i n t e r v e n i r . Jusqu' 
à maintenant c e l l e s - c i ont pu se développer en escamotant l e heurt entre capi
t a l et t r a v a i l . Demain i l ne pourra pas en être a i n s i parce que l a crise f e r a 
éclater l'unité c a p i t a l - t r a v a i l . 

Lénine considérait l'impérialisme comme une phase ie t r e n s i t i m . I l est né
cessaire de préciser en quoi e l l e consiste. L'imprécision à ce su j e t a permis 
de j u s t i f i e r les positions manoeuvrière-s et v o l o n t a r i s t e s . A notre époque, i l 
s u f f i r a i t de trouver l e moyen de mettre les masses en mouvement poux to u t ré
soudre. Certains recherchent les bons mets d'ordre, d'autres l a forme d'orga
n i s a t i o n adéquate, d'autres, e n f i n , f o n t le l'cr.erism:. 

On peut préciser l a p o s i t i o n de Lénine en montrant qu'à l'heure a c t u e l l e 
c'est l e c a p i t a l qui réalise l e programme immédiat du prolétariat, a i n s i de l a 
généralisation de l a condition de prolétaire à l'ensemble de l a société ( c f . 
p o i n t 4«7- et chapitre sur l a société communiste.) 

La question du capitalisme d'Ftat est entièrement liée à c e l l e de l'impéria
lisme. On l'abordera l o r s de l'étude du fascisme et de c e l l e des classes. 

L'Ftat i n t e r v i e n t d'autant plus que l e capitalisme est moins développé.Cela 
correspond à l a période de surgissenent du nouveau mode de production. L'Etat 
n'est pas,alors, l e réprésentant de l a société c a p i t a l i s t e , mais c e l u i de l a 
société que le c a p i t a l d o i t justement détruire: cas du despotisme éclairé en 
France, du tsarisme ( f i n du XlX°et début du XX°) en Russie. 

Lénine avait raison de p a r l e r de capitalisme d'Etat pour l a Russie. Zr. ef
f e t , c'est l ' E t a t prolétarien, puis l ' E t a t s'appuyant sur l e prolétariat e t l e 
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paysannerie q u i d e v a i t prendre l e s mesures devant p e r m e t t r e l e développement du 
c a p i t a l i s m e . 

Quand l e c a p i t a l e s t en domination réelle, l ' E t a t e s t une e n t r e p r i s e spé
cialisée chargée de r a t i o n a l i s e r l ' a n a r c h i e de l a société. Le c a p i t a l s'est em
paré de l ' E t a t . 

4.6.— Le rajeunissement i u c a p i t a l i s m e . 

" Nous avons d i t p l u s i e u r s f o i s que l e M a n i f e s t e 
e s t une ap o l o g i e de l a b o u r g e o i s i e . Et nous avons a j o u 
té q u ' a u j o u r d ' h u i , après l a seconde guerre mondiale e t 
l a réabsorption de l a révolution ru s s e , i l f a l l a i t en 
écrire une a u t r e , mais non pas en f o n c t i o n des p h i l c s o -

i . Tjl^ir»^ q u i p r o j e t t e n t dans l'idéologie bour
geoise l'implacable- éacnemisme e t l ' e s p r i t b o u t i q u i e r 
propres à l a classe e t à l'époque. Nous avons bes o i n d* 
e f f e c t u e r 1 'apologie de l'accusé pour c o n c l u r e q u ' i l 
e s t temps de l e condamner à l a peine maximum." 

Z- - ~ - - - - ~ Z ~ ~- T~ 0 P " O " C 
- . - ~ ^ œUlU-UjL b t d t I I \J . Xy J C. . 

4.6.1. - Lorsqu'éclate l a g u e r r e de 1914» s'ouvre une période de c r i s e p r o 
fonde pour l e mode de p r o d u c t i o n c a p i t a l i s t e . C'est c e l l e de sa métamorphose, 
de sa forme de domination f o r m e l l e à c e l l e réelle. Plus exactement, dans l ' i n 
f r a s t r u c t u r e , à l a base, ce phénomène s'était déjà réalisé (passage de l a p l u s -
v a l u e absolue à l a p l u s - v a l u e r e l a t i v e ) mais ce l a ne s'était pas complètement 
répercuté sur t o u t e s l e s s u p e r s t r u c t u r e s s o c i a l e s de l a base au sommet. 

4.6.2. - Liée à c e l a se p o s a i t l a q u e s t i o n de s ' a s s u j e t i r de p l u s en p l u s l e 
prolétariat a f i n de s'assurer c e t t e domination absolue t r o p souvent remise en 
cause l o r s des c o n f l i t s économiques de l a période antécédente. 

4 . 6 . 3 . - La l u t t e pour l a conquête des marchés - phénomène présenté comme 
déterminant - aéyive en f a i t des deux p r e m i e r s . I l e s t c e r t e s e s s e n t i e l pour 
comprendre l e s événements q u i se son t déroulés mais i l ne permet pas d'en s a i 
s i r l e s données causales à l a r a c i n e . Je c a p i t a l i s m e ne p o u v a i t c o n t i n u e r à 
p e r s i s t e r qu'en généralisant sa domination, réelle, dans un c e r t a i n nombre de 
secte u r s de l a v i e s o c i a l e , à une dominat i o n de l a totalité de c e l l e — c i . 

4-6.4-- Ce f a i s a n t , i l f a l l a i t non seulement domestiquer l e prolétariat, 
mais a u s s i éliminer l e s v e s t i g e s du passé. D'autre p a r t , s u r l e p l a n théorique, 
l a c l asse c a p i t a l i s t e se t r o u v a i t t o t a l e m e n t désarmée pour a f f r o n t e r sa méta-
::r::.:se, Zn e f f e t , elle- a v a i t pré:né rendant des années 1 ' i n d i v i d u a l i s m e c-t 
l a l i b r e concurrence, l e libéralisme, comme a r a s c o n t r e ha c o n s t i t u t i o n du p r o 
létariat en t a n t que classe et donc en p a r t i , cernent p o u r r a i t - e l l e - t r o u v e r 
l a s o l u t i o n à sa t r a n s f o r m a t i o n négatrice de t o u t c e l a . Car, ce dont i l s'a
g i s s a i t c'était de l a f o r m a t i o n d'un être- impersonnel. 
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4.6.5-- La crise du capitalisme est venue télescoper c e l l e de l ' a i r e slave 
où de multiples révolutions se chevauchaient et dont l a résultante hi s t o r i q u e 
était c e l l e double bourgeoise et prolétarienne et dont l a transcroissance en 
révolution pure prolétarienne dépendait absolument du devenir de l ' a i r e euro-
américair.e travaillée par l a métamorphose du c a p i t a l . 

4.6.6. - Pour l e prolétariat - au moment où se développait cette c r i s e du 
c a p i t a l - se posait l a question de savoir s ' i l p o u r r a i t y avoir conjonction de 
sa l u t t e avec c e l l e des peuples émergeant des formations précapitalistes : rus
ses, d'abord, chinois, hindous, etc.. ensuite. En un mot l e prolétariat ne r i s 
q u a i t - i l pas de se retrouver seul comme cela a v a i t été déjà envisagé en I858 
par Mari : 

" .... Nous ne pouvons l e n i e r , l a société bourgeoise a vu, pour l a 
seconde f o i s , son XV I e siècle; mais nous espérons que ce nouveau XVI 0 

siècle sonnera l'enterrement de cette société comme l'a u t r e a v a i t sonné 
sa naissance. La véritable mission de l a société bourgeoise, c'est de 
créer le- marché mondial, du moins dans ses grandes l i g n e s , a i n s i qu'une 
production conditionnée par l e marché mondial. Comme l e monde est rond, 
cette mission semble achevée depuis l a colonisation de- l a C a l i f o r n i e et 
de l ' A u s t r a l i e et l'ouverture du Japon et de l a Chine. Pour nous, l a 
question d i f f i c i l e est c e l l e - c i : sur l e continent l a révolution est im
minente et prendra t o u t de su i t e un caractère s o c i a l i s t e ; mais ne se-ra-
t - e l l e pas forcément étouffée dans ce p e t i t coin, puisque, sur un t e r 
r a i n beaucoup plus grand, l e mouvement de l a société bourgeoise est en
core ascensionnel ? " 

Fn quelque sorte se posait l a nécessité de l a conjonction entre l a force 
prolétarienne et c e l l e juvénile des fermes sociales en bouleversement. D'un 
côté cela a u r a i t permis l e triomphe du prolétariat en occident, l'accession 
au communisme, tandis que de l' a u t r e pouvait s'apercevoir l e saut par-dessus 
l a forme c a p i t a l i s t e de production, ( c f . 2., 3* et surtout 3«H«) 

4.6.7. - En f a i t ce f u t l e triomphe du c a p i t a l par s u i t e de l'enlisement du 
prolétariat d'occident dans l a démocratie. Ce dernier s'était en définitive 
levé pour défendre quelque chose de condamné par l e développement du c a p i t a l . 
Mais l a société dans sa totalité a v a i t reçu une profonde secousse. Les jeunes 
forces des pays asiatiques, a f r i c a i n s , s'étaient élancées contre l e monstre 
c a p i t a l i s t e , maie du f r i c de l a r.cr.-ecr.j. or.eticr. avec la r-5v: l u t i : r . - perdue -
en occident, e l l e s f u r e n t absorbées par l e c a p i t a l bien que c e l u i — c i tenta 
t o u t de même d'arrêter l e mouvement de libération de tous ces peuples. On eut 
un rajeunissement mais ce f u t c e l u i du capitalisme : i l puisa de nouvelles f o r 
ces au sein de ces formations désormais on devenir vers l e capitalisme.(cf.3.) 

4.6.8. - Ce rajeunissement f u t possible dès l'immédiat après-guerre du f a i t 
que l a classe c a p i t a l i s t e p i l l e les méthodes prolétariennes. E l l e reconnut 1' 
importance du f a i t c o l l e c t i f et de l a forme p a r t i , l a nécessité d'un c e r t a i n 
contrôle- de l a production a f i n d'éviter les heurts et les crises : l e fascisme. 
Ce n'est pas pour r i e n que c e l u i — c i est en même temps g l o r i f i c a t i o n des vertus 
nationales, des caractéristiques de l ' e t h n i e , et cherche à puiser des nouvel
les forces en e l l e s , e t en ce sens i l est hégélien. 

Dès cette époque l e phénomène se répercute sur l e plan s u p e r 3 i r u c t u r e l : 
l ' a r t essoufflé de l a bourgeoisie puise vigueur dans c e l u i des peuples consi
dérés jusqu'alors comme de vulgaires p r i m i t i f s . La peinture, l a sculpture s' 
inspirèrent, copièrent l ' a r t nègre et on eut l e s courants du p r i m i t i v i s m e , 
dadaïsme, surréalisme, e t c . . Dans l e domaine do l a musique, l a chose est en
core plus éclatante : les dominateurs blancs pillèrent aux noirs - a f i n de s' 
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:r. i i v s r t i r - le jazz, musique que exprimait à la f r i s 1? révolte c i l e rési
gnation ie toute une communauté affreusement extieitée. 

4 . 6 . 9 ' - Après l a seconde guerre mondiale, l e phénomène s'est répété. A cet
t e différence q u ' i l n'y av a i t plus de forces prolétariennes en occident, le 
p a r t i ayant été détruit et l a classe réduite à un objet du c a p i t a l . Seulement 
les peuples d'Asie et d'Afrique tirés de l e u r immobilisme par l a révolution 
russe - puis repliés dans une stagnation Apparente - se mirent de nouveau en 
mouvement après 1945» Ce f u t l a l u t t e grandiose des peuples d i t s de couleur 
contre l e capitalisme occidental. 

L'absence de l u t t e prolétarienne en occident permit au capitalisme de 
scinder l e grand mouvement, sinon l a secousse trop puissante a u r a i t pu c-tre 
t e l l e qu'elle a u r a i t réussi à r c r o t a r : on s a l l e le prolétariat d'occident. On 
eut donc, d'abord l a grande vague révolutionnaire en Asie,puis en Afrique. 

Hais, une f o i s ces pays libérés, l e c a p i t a l est arrivé à intégrer ces 
r. r uve 11 es f crocs. Files l u i apportent en f a i t un: vigueur que constitue son 
rajeunissement. Tandis que le prolétariat abêti e-t a v i l i par le d-éme oratisme 
est réduit à une classe-valet du système oppresseur des peuples du monde en
t i e r . 

4 . 6 . 1 0 . - C'est seulement en assurant de façon absolue sa domination sur 
l e prolétariat que l e capitalisme a t t e i n t sa domination réelle. C'est ce qui 
s'est p r o d u i t au cours des deux guerres mondiales. De plus, l e capitalisme a 
réussi à intégrer les mouvements q u i tende i-:. u t . . capitalisme mais q u i , con
temporains d'une l u t t e ouverte pour l e pouvoir en occident, auraient pu subir 
une transercissance. Dès l o r s , l e c a p i t a l peut se développer sans entraves e t 
d'une façon ext r a o r d i n a i r e . I l se p r o d u i t une nouvelle renaissance comme c e l l e 
dont p a r l a i t Marx pour les années 1858. 

Fn 4«5«> on a indiqué l e vaste mouvement expansionniste de l a produc
t i o n c a p i t a l i s t e dans toutes l e s zones du glebe. I l ne f a i t que vérifier les 
l o i de l'accumulation : 

- plus un pays est jeune, plus son rythme d'accumulation est élevé.(Japon) 
- l a destruction d'un pays opère un rajeunissement (Allemagne). 
- l e taux d'accumulation diminue au cours du temps (tous les pays, y com

p r i s l'URSS.). 

4 . 6 . 1 1 . - L'éloigneaient de l a cr i s e veut d i r e q u ' i l y a s t r u c t u r a t i o n du 
nouvel être c a p i t a l r a j e u n i . Maintenant q u ' i l n'a plus d'obstacles à l'inté
r i e u r de lui-même (prolétariat b a t t u ) , i l peut librement se développer. I l y 
eut, auparavant, pour des raisons de conservation de classe, freinage de 1 ' 
expansion du c a p i t a l ( exemple : l a France après 1871). L'expansion actuelle 
n'est pas seulement due à l a d i s p a r i t i o n de l a menace prolétarienne, mais au 
f a i t que le c a p i t a l ne peut plus assurer 1;- paix sociale è l ' a i i c l'une zone 
d'amortissement : paysannerie p a r c e l l a i r e et anciennes classes moyennes. I l 
d o i t y parvenir en assurant une réserve à tous les hommes. Pour cela' i l f a u t 
une production élevée et une main-aise sur tous l e s secteurs de l'activité 
sociale. Pour se s u r v i v r e , i l d o i t donc s'accroître. Alo r s , pour f r e i n e r l a 
re v a l o r i s a t i o n que ceci implique, i l ne restera que la destruction i t n t i l a 
é11 que s t i e n ( 4 - 5 - ) • 

4-6.12.— Sur l e plan s u p e r s t r u c t u r e l , l e rajeunissement se v o i t maintenant 
i : i:ux façons : 

1 - une r e v i t a l i s a t i o n de l'idéologie bourgeoise o f f i c i e l l e q u i a perdu 
son complexe vis-à-vis iu marxisme. 711-: applique os qu'elle o r o i ~ être sa 
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méthode en disant q u ' i l e s t dépassé, q u ' i l e s t un produit d'une époque donnée, 
e t de ce f a i t caduc. La société a u r a i t dépassé l e stade où e l l e se t r o u v a i t 
au moment i u surgissement de l a théorie prolétarienne. C'est a i n s i qu'en a 
assisté à l a formation de théories ouvertement anti-marxistes,mais qui pen
s a i e n t tout ie même englober son apport p o s i t i f et des théories qui ont eu 
pour hase l e marxisme mais qui proclament l ' a v o i r dépassé : l ' e x i s t e n t i a l i s m e . 
Certaines eue nên-e un outre rajeunissement car e l l e s ont puisé l e u r source 
ions I s s satiétés anciennes sa l'on" généralisé ensuite ; a i n s i de l a thé c r i e 
ie Lever— Strauss, 

2 — L'affirmation théorique liée à l a phase révolutionnaire bourgeoise 
qui s ' e s t développée après 1945» a l o r s que normalement e l l e semblait dépassée 
même en dehors de l'Europe. Partout l a puissance du prolétariat a v a i t porté 
au premier plan sa théorie. C'est pourquoi l e s théoriciens qui expliquèrent 
l e grand mouvement d'émancipation de l'humanité dans l e s a i r e s a s i a t i q u e et 
a f r i c a i n e o n t - i l s recouru à cette théorie. Hais i l s restèrent en f a i t en deçà 
de c e l l e - c i . I l s en affirmèrent au maximum un moment, ce qui équivaut à l a né
gation de l a totalité. Cependant, c e t t e unilatéralité e s t toute à f a i t diffé
rente de c e l l e des théoriciens occidentaux parce q u ' e l l e correspond à un phé
nomène réel : une révolution p a r t i e l l e . Chez ces derniers, on a l a revendica
t i o n p a r c e l l a i r e d'une totalité. C'est pourquoi F.Castro, F.Fanon, A.Césaire, 

; (eu début) ont un mérite indéniable, et i l e s t absurde de l e s t r a i t e r de réac
ti o n n a i r e s et d'imbéciles comme l e font c e r t a i n s qui jugent -du haut de l e u r 
théorie émasculée. D'autre par t , étant donné que dans beaucoup de régions, i l 
y a potentialité de tran s e r c i s s a n c e révolutionnaire,il n'est pas étonnant de 
constater que quelques théoriciens i s s u s de ces zones en fennentation emprun
tent une voie qui peut l e s mener à l a redécouverte du marxisme. 

L'influence, en occident, des idéologies nées des révolutions a n t i - c o l o 
n i a l e s , a i n s i que l e retour aux po s i t i o n s dépassées du mouvement ouvrier (un 
c e r t a i n messianisme a u s s i bien en Afrique, en Amérique l a t i n e qu'aux E.U., par 
exemple) expriment encore l e rajeunissement de l'ensemble s o c i a l . I l dérive 
de l'escamotage de l a révolution prolétarienne au cours des années 1917-23* 
Le prolétariat a, finalement, à l'échelle mondiale, dirigé. a o::mrli eu appuyé 
une révolution bourgeoise. 

4.7*— La négation du c a p i t a l , c'est l e prolétariat. 

4 . 7 * 1 . - Le c a p i t a l tend à n i e r l e s c l a s s e s ( 4 . 1 . 1 5 * ) » à f a i r e q u ' i l n'y en 
a i t qu'une seule dont l e s extrêmes ne s e r a i e n t pas trop accusés. C e c i a une 
apparence de réalisation par s u i t e de l a généralisation dn s a l a r i a t . Tout l e 
monde, à l'heure a c t u e l l e , accomplit une cer t a i n e fonction s o c i a l e donnée 
e t l e paiement de c e l l e - c i constitue son s a l a i r e . Tous le3 rapports de c l a s s e 

sont mystifiés. I l f a u t denc préciser l e s caractères du prolétariat et ceux 
des nouvelles c l a s s e s moyennes. 

4 . 7 - 2 . - Marx a expliqué que l a société c a p i t a l i s t e a l l a i t v e r s une p o l a r i 
s a t i o n c r o i s s a n t e : l e c a p i t a l d'un côté, l e prolétariat de l ' a u t r e ; de ce 
f a i t l e s c l a s s e s moyennes disparaîtraimmt. Or, s ' i l e s t v r a i que l e s antiques 
c l a s s e s moyennes - r e l i q u a t s de mode de production antérieurs - d i s p a r a i s s e n t 
de plus en plus, on constate - comme l ' a v a i t f a i t Bertstein — que de nouvelles 
se forment. Cette f o i s , e l l e s sont l e produit du c a p i t a l . 

Là où B c r a s t e i n a t o r t c ' e s t q u ' i l déclare que- Marx n'avait pas prévu l e 
phénomène. Or c e l u i - c i affirme que l a tendance du capitalisme était de diminuer 
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l e nombre des hommes produisant l a plus-value et d'augmenter l e nombre do eoux 
qu i en v i v a i e n t . De façon plus e x p l i c i t e , i l écrivait : " Son plus grand es
p o i r (de Ualthus, n.d.r.),où i l v o i t du reste lui-même un peu d'utopie, c'est 
que la classe moyenne grandisse sans cesse et que l e prolétariat, malgré son 
accroissement absolu, constitue une f r a c t i o n de plus en plus f a i b l e de l a po
pu l a t i o n t o t a l e , C'est en e f f e t l a marche de l a société bourgeoise." 

La question n'est pas tellement de reconnaître l'existence de ces nou
v e l l e s classes moyennes,mais de comprendre quel est l e u r rôle dans l e procès 
t o t a l de production du c a p i t a l . I l sera, a l o r s , possible de préciser l ' a f f i r 
mation de Marx sur l a p o l a r i s a t i o n de l a société. 

4 . 7 - 3 . - La question du prolétariat et des nouvelles classes moyennes (sur 
l e plan économique) se ramène à c e l l e du t r a v a i l p r o d u c t i f et du t r a v a i l im
pr o d u c t i f (à c e l l e des services). Pour Marx - dans l e cadre de l a société ca
p i t a l i s t e - est p r o d u c t i f l e t r a v a i l q u i p r o d u i t de l a plus—value pour l e ca
p i t a l . I l peut y avoir une dépense en " force de t r a v a i l " sans qu'elle s o i t 
productive, cela veut d i r e qu'à ce moment-là, ce- qui imperte c'est l'usage 
qu'elle f o u r n i t , l e service : exemple, les domestiques. On n'a pas en vue l a 
valeur d'échange. Autrement d i t , lorsqu'on paie l e t r a v a i l l e u r , l'argent ne 
se pose pas en tant que c a p i t a l , mais en t a n t qu'argent (on peut d i r e que c' 
est une dépense de revenu.) 

" L'échange du t r a v a i l objectivé centre du t r a v a i l v i v a n t ne s u f f i t 
pas à constituer l'un des côtés comme c a p i t a l et l ' a u t r e comme t r a v a i l 
salarié, cependant i l engendre toute l a classe de ce qu'on appelle les 
prestateurs de service, a l l a n t du c i r e u r de bottes au r o i . " (ï-îarx. Fon
dements. t . I . p . 4 2 9 . ; 

4 . 7 . 4 . - " S i nous additionnons les t r a v a i l l e u r s employés dans les fabriques 
t e x t i l e s e t l e personnel des mines de charbon et de métal, nous obtenons 
l e c h i f f r e de 1.208.442; s i nous additionnons les premiers e t l e person
n e l de toutes les usines e t de toutes les manufactures de métal, nous 
avons un t o t a l de 1.039*605 personnes, c'est-à-dire chaque f o i s un nom
bre plus p e t i t que c e l u i des esclaves domestiques modernes. Voilà l e 
magnifique résultat de l ' e x p l o i t a t i o n c a p i t a l i s t e des machines."(Marx. 
Le Ca p i t a l , l i v r e I . t . 2 . p. 127*) 

A i n s i dès l e m i l i e u du XIX 0 siècle, l a productivité du t r a v a i l a v a i t 
libéré de l a production un nombre considérable d'hommes. Ceux-ci eurent pour 
f o n c t i o n de s e r v i r d'autres hommes et de consommer une p a r t i e de leurs reve
nus. Avec l e développement du c a p i t a l , ces hommes libérés vont s e r v i r à ab
sorber l e surplus de l a production donc à entrer dans l a sphère de l a consom
mation productive, comme Marx l'expliqua dans l e l i v r e IV. 

4 - 7 - 5 « - Avec l e développement du c a p i t a l , l e temps de c i r c u l a t i o n augmente. 
Une d i v i s i o n du t r a v a i l devient de plus en plus nécessaire a f i n de diminuer 
l a perte de temps : l e c a p i t a l i s t e p r o d u i t , l e marchand vend. Lorsque l e ca
pitalisme est pleinement développé ce sont deux fonctions au sein du mode de 
pr: iuetier. c a p i t a l i s t e lui-même . le c a p i t a l 3 ' :st a s s u j e t t i le commerce 
On a l e c a p i t a l i s t e i n d u s t r i e l et l e c a p i t a l i s t e commerçant. Puisque l e pro
d u i t n'est p r o d u i t , en tan t que capital-marchandise, que l o r q u ' i l est arrivé 
sur l e marché, cela implique que l e c a p i t a l i s t e i n d u s t r i e l abandonne au cap i 
t a l i s t e marchand une p a r t i e de son p r o f i t a f i n que ce dernier vende l e pro
d u i t . C'est pourquoi i l semble que l e commerce accroisse l e p r i x des marchan
dises ( alors qu'en f a i t i l ne f a i t que r e s t i t u e r l a f r a c t i o n qui a v a i t été 
enlevée ) et que, d'autre p a r t , les employés t r a v a i l l a n t pour l e c a p i t a l i s t e 
commerçons créeraient ic le plus-value. 



- 134 

" Le c a p i t a l marchand n ' e s t r i e n d ' a u t r e que l a forme autonome d'une 
rarmie ru c a p i t a l i n d u s t r i e l affecté au procès i : r i r c u l a s i c n . " . l e c a 
p i t a l . l . I I l . c . à ! 7 - ' 

" l e c a p i t a l marchand par centre e s t un c a p i t a l : _ i p a r t i : i t : au p r o 
f i t , sains prendre p a r t à sa p r o d u c t i o n . " ( L . I I I . 6 . P . 2 9 5 - ) 

" Le t r a v a i l l e u r commercial ne p r o d u i t pas icrocrorome i-: l a p l - i — v a l u e 
n a i s l e p r i x de son t r a v a i l e s t déterminé par l a v a l e u r de sa f o r c e i e 
t r a v a i l , i t r . i par ce q u ' i l en coûte de l a p r o d u i r e . reperdant l ' e x e r c i c e 
ie cette fer: - : le ' r a v a i l comme e f f o r t , dépensa i énergie et u s u r e , teut 
comme r. 'imparte quel autre salarié, n ' e s t nullement limité par l a v a l e u r 
de sa f o r c e de t r a v a i l . Son s a l a i r e n ' e s t donc pas récessairexemb en r a p 
p o r t avec l a nasse de p r o f i t q u ' i l a i d e l e c a p i t a l i s t e è r é a l i s e r , l e 
q u ' i l coûte e t ce q u ' i l rapporte au c a p i t a l i s t e s o n t des grava - r s d i f 
férentes. I l l u i r a p p o r t e non pas parce q u ' i l crée directement 1: l a plus-
v a l u e , n a i s parce q u ' i l contribue à diminuer l e s f r a i s à: réalisation 
i e l a p l u s - v a l u e . :r. a : e m p l i s s a n t du t r a v a i l en p a r t i e n:r payé, l e t r a 
v a i l l e u r commercial à proprement p a r l e r a p p a r t i e n t à l a :atég:rae ie s a 
l a r i é s l e s mieux payés, de ceux dont l e t r a v a i l cpualafié se trouva au-
dessus du t r a v a i l moyen. Néanmoins, avec l e progrès i u mrie ia t r a d u c t i o n 
c a p i t a l i s t e , sen s a l a i r e 2 tendance à b a i s s e r même par rapport a - t r a v a i l 
moyen. C e l a e s t dû d ' a b o r d à l a d i v i s i o n du t r a v a i l à l ' i n t é r i e u r i u bu
r e a u ; p a r t a n t i l n ' e s t beBoin d ' a s s u r e r qu'un développer;.-.- _ n l i t é r a l 
des facultés de t r a v a i l , ce que l e c a p i t a l i s t e o b t i e n t en p a r t i e g r a t u i 
tement, puisque l e t r a v a i l l e u r forme lui-même s e s a p t i t u d e s en exerçant 
sa f e n c t i e n , et c e l a d ' a u t a n t p l u s v i t e que l a divisa:. - , iu a r a — a i l i -:— 
v i e n t p l u s é t r o i t e . E n s u i t e son s a l a i r e tend à b a i s s e r i u f a i t pua l a 
formatiez, prof-essIcruc-clle, l e s connaissances commerciales et l u m g - i : c a 
ques, e t c . , en même temps que p r o g r e s s e n t l a s c i e n c e :-t 1 imsmroctirm 
p u b l i q u e , se répandent de façon toujours plus r a p i d e . ; l _ s f a a _ l e , plus 
générale, à m e i l l e u r compte, à mesure que l e mode de p r o d u c t i o n c a p i t a 
l i s t e o r i e n t e l e s méthodes d'enseignement, e t c . , de p l u s en p l u s v e r s l a 
p r a t i q u e . La généralisation de l 'enseignement primait-: permet a: r e c r u 
t e r l e s t r a v a i l l e u r s iu commerce dans l e s c l a s s e s c r i . jusque—là ,am 
a v a i e n t été e x c l u e s , q u i étaient habituées à u r mode de v i e p l u s aédioerc. 
De p l u s e l l e augmente l ' a f f l u e n c e et par conséquent l a W I C M I i a n u e t déva
l u a n t à quelques e x c e p t i o n s près e t à mesure que l a p r o d u c t i o n cemita— 
l i s t e se développe, l a f e r c e d e - t r a v a i l de ces employés de e c a n e r c e ; 
l e u r s a l a i r e b a i s s a , a l o r s eue l e u r capacité îa t r a v a i l augmenta. l ' a i y 
a l i e u de r é a l i s e r p l u s de v a l e u r et de p r o f i t , l e c a p i v a l i s t e accroît 
l e nombre de s e s employés. L ' a c c r o i s s e m e n t du travaml est ; : _ r s 1 ' 
e f f e t e t j a m a i s l a cause de l ' a u g m e n t a t i o n de l a p l u s — v a l u e - " ( L e c a p i t a l . 
L i v r e I I I . p. 309-310.) 

Le t r a v a i l l e u r commercial ne p r o d u i t pas de p l u s - v a l u e mais du p r o f i t . 

4 - 7 . 6 . - Ce que Marx explique pour i a sphère commerciale e s t v r a c roe:i tour 
l a sphère financière. I c i nous d i r o n s que l e t r a v a i l l e u r de l a banque ou de 
tout organisme s i m i l a i r e ne p r o d u i t pas de p l u s - v a l u e , mais ie l'amtêrêt. êams 
son t r a v a i l , l e c a p i t a l i s t e f i n a n c i e r ne peut pas réal iser l a p̂ arm ±1 p r o f i t 
que l u i aliène l e c a p i t a l i s t e i n d u s t r i e l , c 1est—à-dire l ' i n t é r ê t . C e c i e s t 
v a l a b l e encore pour l ' E t a t en t a n t q u ' e n t r e p r i s e c a p i t a l i s t e : l e se et murs des 
C . C . P . , des c a i s s e s d'épargne, des emprunts, e t c . . 

d . 7 . " . - A l ' o r i g i n e l e s s e r v i c e s étaient pour l'homme, s o i t i n d i v i d u e l l e — 
ment ( cae des domestiques ) , s o i t c o l l e c t i v e m e n t ( l e s P o s t a s p a r e x e n p l e ) . 
A l ' h e u r e a c t u e l l e , l e s s e r v i c e s sont des s e r v i c e s pour l e c a p i t a l . C e l u i — c i 
a f f r o n t e t o u j o u r s l a f o r c e de t r a v a i l en t a n t que v a l e u r d 'usage, mais dans sa 
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cas l'usage n'est pas de v a l o r i s e r l a valeur, mais de l a réaliser. Plus préci
sément l a va l e u r e é1é valorisée dans l e procès de production. La plus-value va 
se répartir différemment entre l e s divers c a p i t a l i s t e s ou ent r e p r i s e s c a p i t a 
l i s t e s . Chacun de ces s e c t e u r s , pour réaliser l a f r a c t i o n qui l u i incombe 
( p r o f i t ou intérêt ) doit dépenser du temps de t r a v a i l . 

4.7.8.- Le rôle des nouvelles c l a s s e s moyennes e s t donc double : 1° réali
s e r l a plus—value, c'est—à—dire permettre sa transformation de plus-value sous 
forme marchandise en plus-value s eus ferme arger.c. En raisonnant sur l e s formes 
phénoménales, c e l a veut d i r e : réaliser l e p r o f i t . Le c a p i t a l paie, donc, en 
quoique sorte un ser v i c e , 11 paie p. ur q u ' i l 7 a i t -une v r i a t i o n q u a l i t a t i v e , 
même s i cet t e opération doit f a i r e apparaître une quantité : un c e r t a i n quan
tum de p r o f i t ou d'intérêt. Hais ceci esc i n c l u s dans l'être c a p i t a l qui est 
fondamentalement processus q u a n c i t a t i f : X — > E +i>K. La m y s t i f i c a t i o n v i e n t 
du f a i t que l e s e r v i c e n'est plus p cur l ' i c r r - ; nais peur l e c a p i t a l , que l e s 
hennés employés à rendre ces ser-ric-c-s sent : c l i r c t c i r e n e u t explcités sinon ce
l a voudrait d i r e , d'une façon ou d'une autre, que l e c a p i t a l p r o d u i r a i t p c u r l ' 
homme. 

2° consommer l e s produits du c a p i t a l . Car c'est obligatoirement par l a 
consommation que l a métamorphose du c a p i t a l peut se produire. Les hommes des 
nouvelles c l a s s e s r.zy~r.::c-s sent i : s : : us : un v ce ; improductifs. Dans ce cas. 
l e c a p i t a l avance l e s a l a i r e ienr l'argent nécessaire à l'achat des marchan
d i s e s - c a p i t a l , a i n s i que c e l l e s — c i ; l'échange implique consommation improduc
t i v e e t métamorphose du c a p i t a l , l'home est une surface d'échange. Le capi 
t a l accorde un s a l a i r e à ces hommes des nouvelles c l a s s e s moyennes dans l a 
mesure où i l s l u i rendent un s: r v t ? e . I l s ne peuvent c r o i r qu'une action né
gative, jamais p o s i t i v e : s ' i l s se t r a v a i l l e n t pas assez, i l s empêchent l a 
réalisation de l a totalité dn p r o f i t cm de l'intérêt. 

4 . 7 . 9 ' - A i n s i , l a diminution du uumfars de t r a v a i l l e u r s produisant l a plus-
value s'accompagne d'un accroissement de ceux réalisant l a plus—value, sous 
ses diverses formes ( 4 * 1 . 8 . ) . C'est l ' a u t r e aspect de l a dévalorisation p u i s 
que finalement pour produire une nêse plus-value, i l faut u t i l i s e r toujours 
plus de t r a v a i l v i v a n t . C'est un gas p i l l a g e énorme. Pour l e c a p i t a l c e l a n'a 
aucune importance puisque l a plus-value engendrée peut e n f i n se réaliser; son 
procès de v a l o r i s a t i o n n'est donc pas entravé. Cependant, i l e s t évident que 
toutes ces forces de t r a v a i l ne produisant pas de plus—value, i l y a une per
te p o t e n t i e l l e de v a l o r i s a t i o n . 

D'autre part c e l a explique que toute augmentation des s a l a i r e s dans l e 
secteur productif e s t freinée pence eue diminution de plus-value dons 
ce secteur inhibe tout l e r e s t e du processus. En quelque sorte sans tout l e 
secteur commercial et monétaire l e c a p i t a l i s t e p o u r r a i t consentir un s a l a i r e 
plus élevé, c'est-à-dire qu'en dernière analyse ces nouvelles c l a s s e s p a r t i c i 
pent à l ' e x p l o i t a t i o n du prolétariat, mais de façon i n d i r e c t e . 

Dans l'antiquité, l e prolétariat v i v a i t aux dépens de l a société, mainte
nant c e l l e - c i v i t aux dépens du prolétariat (Sismondi); on peut compléter ce
l a en disant qu'à l'heure a c t u e l l e l a société c a p i t a l i s t e engendre toute une 
couche de salariés qui v i v e n t aux dépens de son secteur productif. Ce qui r e 
présente un de ses caractères i r r a t i o n n e l s ( non au point de vue du c a p i t a l ) . 

4.7.IO.— La possibilité de n i e r l e s différences entre prolétaires e t nou
v e l l e s c l a s s e s moyennes réside tout d'abord dans l a généralisation du s a l a 
r i a t (au siècle dernier t r a v a i l l e u r salarié était synonyme de prolétaire) l u i -
même étant déjà une m y s t i f i c a t i o n . 
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1.1.15-- A l a sui t e de l a défaite du mouvement spartakiste et en rapport 
à l a généralisation erronée du schéma de l a révolution russe en Occident, une 
vive opposition se f i t j o u r en Allemagne dès 1919 avec c o n s t i t u t i o n d'un nou
veau p a r t i en 1920 : l e p a r t i communiste ouvrier d'Allemagne. I l mit en évi
dence ( en l i a i s o n avec les t r i b u n i s t e s hollandais passés eux aussi dans 1 ' 
opposition ) les différentes données de l a s i t u a t i o n du mouvement ouvrier en 
Allemagne. Cn p ut- car xïtèriser actuellement cela en disant que dans ce pays 
on a s s i s t a i t au passage de l a domination formelle du c a p i t a l à c e l l e réelle 
et ce évidemment à l'échelle de l a société entière. Mais ce mouvement était 
lesté de toutes sortes d'erreurs, tant sur l a question nationale, que sur c e l 
les des l u t t e s économiques immédiates, sur l e p a r t i , e t c . . A son tour i l 
était incapable d'apporter son aide à l a révolution russe èt i l ne comprenait 
pas toute son importance dans son prolongement dans l ' a i r e asiatique. 

1.1.16.- La polémique puis l a rupture entre l e KAPD ( fondateur en 1922 
d'une TV° I n t e r n a t i o n a l e avec les t r i b u n i s t e s , les gauches bulgares, e t c . . ) 
ne f a i t que t r a d u i r e l a non soudure des deux phénomènes révolutionnaires i ce
l u i de l ' a i r e slave,pleinement triomphant, mais dont l e triomphe ne pouvait 
être définitif qu'avec l a v i c t o i r e de l a révolution en Occident, et c e l u i de 
1'Europe occidentale qui venait d'être stoppé dans son élan : 1919, et qui n 1 

a r r i v e r a pas à reprendre véritablement l ' o f f e n s i v e . 

La défaite de 1923 f u t parachevée par l'enlisement de l a l u t t e du prolé
t a r i a t anglais ( à cause du comité angle—russe ) en 1926; enlisement déjà pré
paré par l a funeste entrée du p a r t i coumuniste dans l e Labour Party sous l e 
prétexte de r a d i c a l i s e r ce dernier. A l a même date, l a théorie du socialisme 
en un seul pays triomphe au sein du p a r t i communiste d'union soviétique. I l 
n'est plus question alors de l a révolution communiste en Occident. 

1.1.17.- Devant ce recul de l a révolution, l e p a r t i russe t e n d i t de plus 
en plus à chercher un appui dans l e s révolutions a n t i - c o l o n i a l e s d'Asie. I l ne 
f i t qu'accentuer l a p o s i t i o n défendue à Bakou : 

" Et c'est pourquoi, quand les c a p i t a l i s t e s disent qu'une nouvelle 
horde de Euns menace l'Europe, nous l e u r répondons : Vive l ' O r i e n t rouge q u i , 
avec les ouvriers d'Europe, créera l a c i v i l i s a t i o n nouvelle sous l'étendard 
du communisme." 

L'aide des ouvriers d'occident f a i s a n t défaut, l a théorie de l ' a l l i a n c e 
prolétariat-paysannerie ( dans les l i m i t e s de l a Russie ) f u t généralisée à 
l'échelle mondiale ( 3oukharine ). Cela conduisit à l ' a l l i a n c e i n f e c t e avec 
des p a r t i s contre-révclutionnaires t e l que l e Kuomingtang. Le centre révolu
tio n n a i r e était déplacé vers l ' E s t . Mais en f a i s a n t cela, cn rétrogradait de 
l a l u t t e pour l a double révolution à c e l l e pour l a révolution bourgeoise. Ceci 
se révéla objectivement l o r s du massacre des ouvriers de Canton et de Shangaï 
( 1927 )• La transcroissance de l a révolution chinoise était détruite. 

Désormais plus r i e n , au sein de l ' I . C , n'empêchait l e triomphe de l a 
théorie du socialisme en un seul pays ( 1928 ). Ceci s i g n i f i a i t l a défaite 
t o t a l e du communisme cn Occident, e l l e marquait en même temps l e début d'une 
vague révolutionnaire bourgeoise immense, en Asie, en A f r i q u e - plusieurs f o i s 
freinée, mais finalement v i c t o r i e u s e ( I962 ) - mais e l l e a v a i t , pour toujours, 
été décapitée de sa transcroissance communiste. 
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" On comprend l'immense importance que possède dans l a prat ique ce 
changement de forme q u i f a i t appara î t re l a r é t r i b u t i o n de l a force de 
t r a v a i l comme s a l a i r e du t r a v a i l , l e p r i x de l a force comme p r i x de sa 
f o n c t i o n . . . " (Le c a p i t a l . L . I . t . 2 . p . 211.) 

Or nous l 'avons v u , en considère à l ' h e u r e a c t u e l l e que t o u t homme ac — 
compl i t une f o n c t i o n u t i l e au c a p i t a l . D'autre p a r t , s i à l ' o r i g i n e l ' o u v r i e r 
é t a i t payé différemment que les employés on tend maintenant vers une u n i f o r 
m i s a t i o n , a i n s i l a prat ique de l a paie au mois se g é n é r a l i s e . Un autre phéno
mène v i e n t encore renforcer l ' i l l u s i o n q u ' i l n ' y a pas de d i f f é r e n c e , c ' es t 
l e f a i t qu 'à l e u r tour ces classes subissent une e x p r o p r i a t i o n l o r s q u ' e l l e s 
coûtent t rop cher au c a p i t a l et que c e l u i - c i a trouvé un moyen de les rempla
cer. Le développement actuel de l a cybernétique, de l ' i n f o r m a t i q u e , ne f a i t 
qu'accentuer l a tendance que Marx indique déjà à son époque ( c f . 4.7.4. 3° 
c i t a t i o n . ) 

4 . 7 . H . - L'accroissement énorme de l a product ion c a p i t a l i s t e tend à i n h i 
ber l e développement de c e l l e - c i , d'où l a n é c e s s i t é d'une sphère product ive 
q u i joue l e r ô l e d ' a c c é l é r a t i o n v i s - à - v i s de l a masse d ' i n e r t i e représentée 
par l a product ion engendrée. C'est toute l a sphère de l a p u b l i c i t é . I c i encore 
i l n ' y a pas product ion do plus-value de l a p a r t des t r a v a i l l e u r s employés 
dans ce domaine. I l n ' y a pas r é a l i s a t i o n de plus—value ou d'une autre ferme 
de c e l l e - c i . Le r é s u l t a t cherché est que l e reste du capital-marchandise ac
complisse sa métamorphose en c a p i t a l - a r g e n t a f i n que l a v a l o r i s a t i o n ne s o i t 
pas entravée. 

4.7.12.- Qu'est-ce que, précisément, l e p r o l é t a i r e ( l e s a l a r i é dont par le 
* !arx) , quel les sont ses c a r a c t é r i s t i q u e s : 

" Nous entendons i c i t r a v a i l s a l a r i é au sens économique s t r i c t - et 
nous l e dist inguerons plus t a r d des autres formes de t r a v a i l pour un 
s a l a i r e j o u r n a l i e r , e t c . Le t r a v a i l s a l a r i é , c ' e s t du t r a v a i l q u i pose 
e t p r o d u i t l e c a p i t a l , c ' e s t - à - d i r e du t r a v a i l v i v a n t q u i p r o d u i t à l a 
f o i s les condit ions ob ject ives de sa r é a l i s a t i o n sous forme d ' a c t i v i t é , 
et les éléments o b j e c t i f s de son existence sous forme de force de t r a 
v a i l , de forces étrr.r.gères, eu fa o. ie l u i , de voleur-s eudépeudar.tcs ie 
l u i et ex:?0 . • ; : u r -Iles-mêmes. 

" Les condit ions fondamentales sont exprimées par l e rapport o r i g i n e l 
lui-même : 1 ° i l y a, d'un côté , l a force de t r a v a i l v ivante scus une 
forme purement s u b j e c t i v e , séparée- des éléments de sa r é a l i t é o b j e c t i v e , 
c ' e s t - à - d i r e aussi b ien de condit ions du t r a v a i l v i v a n t que des moyens 
de subsistance pour mainteni r en v i e l a force de t r a v a i l ; b r e f , nous 
avons d 'un coté l a p o s s i b i l i t é v ivante du t r a v a i l dans toute son ahs-

• - t r a c t i o n . 
2° I l y a de l ' a u t r e côté l a v a l e u r , ou l e t r a v a i l m a t é r i a l i 

s é . L'accumulation de valeurs d'usage d o i t ê t re suffisamment grande pour 
f o u r n i r les condit ions object ives n é c e s s a i r e s non seulement à l a créa»» 
t i o n des p r o d u i t s ou des valeurs servant à reproduire ou à conserver l a 
force de t r a v a i l v i v a n t e , mais encore à l ' a b s o r p t i o n du s u r t r a v a i l ; b r e f , 
i l f a u t q u ' e x i s t e pour l e t r a v a i l l e matér ie l o b j e c t i f . 

3° I l d o i t y a v o i r entre les deux côtés un l i b r e rappor t d ' é 
change - c i r c u l a t i o n monétaire - fondé sur 1a v a l e u r , et non sur un 
r a p p o r t de domination et de s e r v i t u d e ; en d 'autres termes, i l f aut q u ' i l 
y a i t une médiation entre les deux extrêmes. La product ion ne f o u r n i t 
donc pas directement les moyens de subsistance aux producteurs s l ' é c h a n 
ge est l ' i n t e r m é d i a i r e ; comme i l n ' e s t pas possible de s'emparer d i r e c t e 
ment du t r a v a i l d ' a u t r u i , i l f aut acheter l a force de t r a v a i l à l ' o u v r i e r 
dans l e procès d'échange. 
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E n f i n 4° l e côté représentant les conditions objectives du 
t r a v a i l en tan t que valeurs indépendantes et existant pour elles-mêmes, 
d o i t avoir l a fcrae-vslcur et avoir pour but i 1 a u t o - v a l o r i s a t i c n et 1 ' 
argent, et non pas la jouissance immédiate n i l a création de valeurs 
d'usage." Fondements.e.Z.pp.127-423. 

4.7.13. - Pour l'homme des ncuva_les classes moyennes, l a caractéristique 
1° est valable car chez l u i aussi cette séparation cxistowCependant peur 2°, ce 
n'est pas l e cas, parce que de l'a u t r e côté i l y a l e p r o f i t eu l'intérêt q u ' i l 
f a u t réaliser. Le reste du point l e concerne ,ain6i que l e 3 ° . Kais pour* l e 4° 
i l est évident que, dans ce cas, l a force de t r a v a i l n'a pas pour but l'auto-va
l o r i s a t i o n , mais une mo d i f i c a t i o n de l a valeur valorisée, une mod i f i c a t i o n de 
l'être produit. I l n'y a donc pas création de valeurs d'usage. 

Si " lorsque l e c a p i t a l s'échange contre du t r a v a i l , l a valeur ne mesure 
pas l'échange entre deux valeurs l'usage. elle- est l e contenu même ie 1 ' i change " 
Ce n'est pas l e cas pour l e t r a v a i l de l'homme des classes moyennes : l e contenu 
est un usage qui consiste à apporter une transformation dans i a forme de l a 
plus-value. 

4.7.14. I l faut encore préciser les caractères du prolétaire. 

" Au fond, les choses sont hier, simples : le procès de production 
pose les conditions ripe : rive s réelles iu t r a v a i l v i v a n t (matière dans 
laq u e l l e i l se v a l o r i s e , instrument au moyen duquel i l se v a l o r i s e , et 
moyens de subsistance grâce auxquels i a flamme i e i a force de t r a v a i l 
v i v a n t continue de v a c i l l e r e t de t r a v a i l l e r , en étant alimentée en sub
stances nécessaires à sa v i e ) coame des modes d'existence autonomes et 
étrangers, ou coame l e mode d'existence d'une personne étrangère. C'est 
a i n s i que la force i : t r o v o c l v f - r o r t ; est isolée et n'a plus qu'une 
existence s u b j e c t i v e , en face des valeurs e x i s t a n t peur s o i et tournées 
sur elles-mêmes, c'est—è-dire constituant l a richesse étrangère au t r a 
v a i l l e u r , l a richesse du c a p i t a l i s t e . Les conditions objectives du t r a 
v a i l sont des valeurs dissocié-:s -: t autonomes, on opposition à l a force 
de t r a v a i l v i v a n t e , qui a une -impie existence subjective e t une valeur 
d'espèce différante (puisque ce n'est pas une valeur d'échange, n a i s 
une pure valeur d'usage pour elle.).(Fondements, t.ï. p. 425») 

" Par a i l l e u r s , l'existence purement subjective de l ' o u v r i e r en face 
de ses propres conditions l u i donne une forme objective t o u t à f a i t i n 
différente vis-à-vis de c e l l e s — c i : c'est uniquement une valeur ayant 
une utilité ( s a l a i r e ) à côté des conditions autonomes de- sa v a l o r i s a t i o n 
en t a n t que valeurs d'une utilité différente. Au l i e u qu'elles se réa
l i s e n t comme des conditions de sa réalisation à l u i dans l e procès de 
production, c'est l u i qui en s o r t , au contraire,comme simple condition 
de l e u r conservation c-t de l e u r v a l o r i s a t i o n , en t a n t que valeurs e x i s 
t a n t peur elles-mêmes, en face de l u i . La matière première q u ' i l façonne 
est à a u t r u i , de même que l'instrument; son t r a v a i l n'est donc qu'un ac
cessoire de l e u r substance: i l s'objective en quelque chose qui ne l u i 
est pas propre." 

" En outre, l e t r a v a i l v i v a n t apparaît comme étranger à l a force de 
t r a v a i l v i v a n t e , dont i l est pourtant l e t r a v a i l et l a manifestation, 
car i l a/cédé au c a p i t a l en échange du t r a v a i l matérialisé, prôduit par 
l e t r a v a i l lui-même. La force de t r a v a i l se comporte vis-à-vis d'elle—mê
me comme quelque chose d'étranger,et s i l e c a p i t a l était dispesé à pa
y e r l ' o u v r i e r sans l e f a i r e t r a v a i l l e r , c e l u i - c i s a i s i r a i t l ' o f f r e avec 
p l a i s i r . Son propre t r a v a i l - comme l ' o r i e n t a t i o n q u ' i l reçoit — l u i 
e s t donc étranger, au même t i t r e que l a matière première e t l'instrument. 
Fn conséquence, l e pro d u i t l u i apparaît comme une combinaison étrangère 
i: xr oi-èr: . i ' or..-or o.aor.o •: - :.: oro-rail : . - prroroéoé l'auorui la pr:-

< 
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iucrior. 2chevéa, le t r a v a i l s'est appauvri ie la force v i t a l e q u ' i l y a 
es. . et déjà l e t u r b i n d o i t reprendre pour l a force de t r a v a i l pure-
t a n t subjective et dépouillée ie ses moyens d'existence." (ibid.p.426.) 

Fer.âamentalement ces c i t a t i o n s mettent en évidence la dualité i u preléta: 
re à là f o i s objet du c a p i t a l et être s'opposant à lui.Potentiellement ce der
n i e r point en f a i t un communiste. 

4.7.15-- Pour l e t r a v a i l l e u r des nouvelles classes moyennes, i l ~ y a a u s s i une 
dualité mais e l l e se présente différemment, l'un côté. c l p a r t i c i p e à l a condi
t i o n du prolétaire, de l ' a u t r e , étant payé par l a plus-value produite par l'ou
v r i e r , i l a une existence directement liée au c a p i t a l . C'est pourquoi i l est 
affronté à un résultat,à quelque chose de p r o d u i t , donc à l a consommation scus 
«es diverses formes. I l est totalement immergé dans l'être capital,dans sa 
m y s t i f i c a t i o n . D'où les revendications de ces classes : une plus grande consom
mation ou l e fameux luddisme ( détruire les marchandises alors que l e c a p i t a l 
peut justement avoir besoin do cette destruction pour sauver l'autonomie de sor 
procès).Donc on a l a polarité destruction ou envie mais pas de s o l u t i o n p o s i t i 
ve. Au maximum ces nouvelles classes moyennes peuvent accéder, par elles—même, 
à l a compréhension du communisme grossier. Leur revendication de l a destruo-
t i o n du t r a v a i l est une autre manifestation de l e u r immersion dans l a J u s t i f i 
c a t i o n î ce q u ' i l f a u t détruire c'est l e t r a v a i l salarié producteur de plus-
value pour l e c a p i t a l . 

4.7.16. - Un autre moyen de v o i l e r les différences entre nouvelles classes 
moyennes e t l e prolétariat c'est, dans les deux cas, l'existence d'une s t r a t i 
f i c a t i o n de s a l a i r e s . Or, ceci se r e l i e t o u t simplement à l a question du t r a 
v a i l simple et du t r a v a i l complexe ( c f . c i t a t i o n 4.?.3«) dans les deu^ections 
de l a production et de l a c i r c u l a t i o n , .et à l a nécessité de d i v e r s i f i e r l e s sa
l a i r e s a f i n de créer l a concurrence au sein des deux ensembles de t r a v a i l l e u r s . 
Car s i l e capitalisme d o i t intégrer les hommes dans un système esclavagiste, i l 
d o i t en même temps les intégrer dans un système où s'opère une concurrence enti 
l e s hommes a f i n q u ' i l s ne s'opposent à sa domination. 

4.7.17. - Une dernière question, c'est c e l l e des techniciens. E l l e se r e l i a 
à c e l l e de l a science. C e l l e - c i , incorporée au precés de production , ne crée 
pas de plus-value, e l l e permet seulement d'en e x t r a i r e aux prolétaires. C'est 
une arme de classe : science = oppression de classe. D'autre part en perœt— 
t a n t l a création de machines évinceuses d'hommes, i l y a tendance à l a destruc
t i o n de l a valeur. 

" Ce ri'est que dans l ' i n d u s t r i e mécanique que l'homme a r r i v e à f a i r e 
fonctionner sur une grande échelle les produits de son t r a v a i l passé 
comme des forces n a t u r e l l e s , c'est-à-dire gratuitement." ( l e Capital 
L.I.t.2.p.72.) 

Un technicien opère directement dans l a sphère d ' e x p l o i t a t i o n du prolé
t a r i a t , tout/étant lui—même exploité. Le c a p i t a l ne peut pas accepter que l a 
plus—value s o i t consommée par une cruche d'hommes, mais i l est obligé d'en sa
c r i f i e r une p a r t i e a f i n d'accroître l a production de plus—value dans l a sphère 
productive. 

D'autre p a r t , l'ensemble des techniciens tend à former une bureaucra
t i e , servante de l ' a p p a r e i l p r o d u c t i f , mais nen productrice de plus-value. 

4.7.18. — L ' e x p l o i t a t i o n des techniciens apparaît plus nettement encore 
lorsqu' en s a f f a i r e à des entreprises produis ar.t dire ccerer.e peur la re cherche. 
I-:periar.e, là encore l e rôle du technicien demeure objectivement de pe r f e c t i o n -
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ner l ' e x p l o i t a t i o n des prolétaires. 

Dans les entreprises qui ont leu r propre bureau d'études,de recherches, 
c e l u i - c i est financé grâce à l a plus-value extorquée aux ouvriers. Donc tous 
les t r a v a i l l e u r s de bureau d'études ont ce caractère double dent i l a été 
question. I l s entrent eux aussi dans cette vaste ccuche intermédiaire : les 
nouvelles classes moyennes et i l s ont à l a f o i s un aspect c a p i t a l i s t e et un 
aspect prolétaire. C'est pourquoi peuvent-ils passer du côté de l a classe ou
vrière dans certaines périodes. 

4.7.19. - En définitive le c a p i t a l recherche dans l e prolétariat une valeur 
d'usage en vue de l a valeur d'échange (accroissement de c e l l e - c i , v a l o r i s a t i o n ) , 
dans les nouvelles classes moyennes une valeur d'usage pour un usage : réali
ser l a plus-value. C'est seulement apporter une différence q u a l i t a t i v e à un 
processus q u a n t i t a t i f déjà opéré. I l est évident que l'on a toujours au centre 
de l a question i a valeur d'échange, sinon en n'aurait plus du c a p i t a l . Hais 
i c i c'est un comportement vis-à-vis d'elle et non sen être lui-même, les pro
létaires, de ce f a i t , s 'affrontent à l'être réel du c a p i t a l , les nouvelles 
classes moyennes, à ses phénomènes apparents 2 marchandises, par exemple. Lors
qu'elles l u t t e n t , e l l e s l e f o n t contre les conséquences et non contre l e s cau
ses du système. 

D'cù les théories absurdes dardé:; sur l'arvlyee de la marchandise t e l l e 
que c e l l e de l ' I . S . qui reflète i e mieux l a p o s i t i o n de ces classes dans l a 
société act u e l l e . 

4.7.20. - Le c a p i t a l ne peut se développer qu'en e x p l o i t a n t l'ensemble des 
hommes. C'est sa façon a l u i de réaliser l a généralisation de l a s i t u a t i o n du 
prolétariat que Marx revendiquait cornée un premier temps pour l a suppression 
de ce dernier. Cette généralisation est m y s t i f i c a t r i c e . Cela ne l u i enlève pas 
sa réalité e t sa base révolutionnaire. Dès l a prise du pouvoir, l e prolétariat 
peut se n i e r en t a n t que classe de façon plus rapide qu'auparavant. 

L'ensemble des hommes a tendance à s'opposer au c a p i t a l , à se révolter 
contre l u i . ?îais quelle est l a classe qui puisse avoir l e maximum de cohérence 
révolutionnaire, qui puisse avoir un programme r a d i c a l de destruction du capi
t a l et en même temps v o i r , décrire l a société f u t u r e , i e communisme, c'est l e 
prolétariat. Les nouvelles classes moyennes n'ar r i v e n t qu'à l'immédiat : l a 
destruction des conséquences du c a p i t a l , mais ne s'élèvent pas à l a compré
hension de ce qu'est l e monstre automatisé. Cela dérive du f a i t que l e prolé
t a i r e est à l a f o i s de cette société et d'une autre; l'homme des nouvelles 
classes moyennes est l a f o i s lié à cette société, et prolétaire. I l peut donc 
arrivé jusqu'à l a v i s i o n immédiate du prolétaire, jusqu'à un communisme gros
s i e r , mais non au communisme intégral. 

La classe ouvrière, en se constituant en tant que classe, et donc en 
p a r t i , devient s u j e t h i s t o r i q u e . E l l e entreprend l a transformation du monde : 
passage au communisme. I l est évident qu'un grand nombre d'éléments de ces 
mruvclles classes meye-nnes pcurrrr.t e n t r e r iar.s le para i . 

L'homme est l a négation du c a p i t a l , mais sa négation a c t i v e , p o s i t i v e , 
c'est i e prolétariat. 

1.7.21. - " S ' i l découvre que les produits du t r a v a i l sont l e s siens, con
damne ~ l a d i s s o c i a t i o n de ses conditions de réalisation e t juge qu'on l u i im
pose une s i t u a t i o n intolérable, l ' o u v r i e r aura acquis une immense conscience, 
q u i découle d ' a i l l e u r s du mode de production reposant sur l e c a p i t a l . Le glas 
. : - t i r a i sonnera; a i n s i , lorsque les esclaves se rendirent compte q u ' i l s ne 
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p r o v a i e n t i r r e l a propriété ie t i e r s et q u ' i l s p r i r e n t orr.siier.se i : l . u r 
personne, l'esclavage se r i t à végéter a r t c f i c i o l l e m e r . t e t cessa i e représen
t e r l a case i : le p r o i n i t i e r . " (rendements, t . I . p. 426-27.) 

la l a n t r e i i r o i : n l a plus a i g r e à l a q u e l l e p a r v i e n d r a l e développement ie 
l a v a l e u r d'échange devenue c a p i t a l e s t l a s u i v a n t e : d'un côté, tendance 
aroissante i l a négation i e l a v a l e u r par s u i t e de I ' augmentation de l a p r o 
d u i t i " i ta i u t r a v a i l , d'un autre lôté, f i x a t i o n de c e l l e — c i par l e s hommes, 
l e : l i r a 1: heu r t est inévitable en t r e eux ex l e c a p i t a l . Parallèlement, l e 
t r a v a i l s a r i devenu ie pl u s en p l u s absurde, l a société p l u s i r r a t i o n n e l l e , 
l a nécessité i ' ur.a réviluticr. à un t i t r e humain s'imposera n a t u r e l l e m e n t . Seul 
l e prolétariat en t a n t que négateur absolu du c a p i t a l ( i l r e t r o u v e r a ce ca
ractère avec l a c r i s e ) peut être l e support de l a conscience de c e t t e gran
de révolution q u i v e r r a l a mise en mouvement de l'immense majorité de l'huma
nité c o n t r e l e s défenseurs du monstre automatisé. On r e t r o u v e i c i , sous une 
: arma pré aisée l ' a f f i r m a t i o n ie Harx i u sure- i e l a p o l a r i s a t i o n entre l e ca
p i t a l e t l a nasse prolétarisée de l'humanité. 

: marque; sur l e p e i n t i . 

Nous avons intitulé ce p o i n t 4 • évolution du c a p i t a l i s m e , a f i n de déli
m i t e r l ' o h j e t de l'étude. I l s ' a g i r a ultérieurement de reprendre l a c r i t i q u e 
de l'économie p o l i t i q u e t e l l e que l ' e n v i s a g e a i t Marx : 

" J'examine l e système de l'économie bourgeoise dans l ' o r d r e s u i v a n t : 
c a p i t a l , propriété foncière, t r a v a i l salarié, E t a t , commerce extérieur, 
marché mondial." (Préface à l a c o n t r i b u t i o n . ) 

" De même, dans l a société développée, ce q u i se ma n i f e s t e en s u r f a c e 
c'est l'échange des marchandises. Mais au t r a v e r s de c e l l e — c i , on aperçoit 
ce q u i est au-delà ; l e s r a p p o r t s i . p r o d u c t i o n économiques. T'est pour
q u o i l ' o r g a n i s a t i o n i n t e r n e de 1a p r o d u c t i o n ne c o n s t i t u e r a que n o t r e se
conde s e c t i o n ; sa synthèse dans l ' E t a t , l a troisième; l e s r a p p o r t s i n t e r 
n a t i o n a u x , l a quatrième, e t l e marché mondial, l a c o n c l u s i o n , c ar l a p r o 
d u c t i o n y a p p a r a i t à l a £pig

s dans sa totalité e t dans chacun de ses élé
ments : on y v o i t t o u t e s / c o n t r a d i c t i o n s en mouvement. Mais, à son t o u r , l e 
marché mondial représente l a présupposition e t l e su p p o r t de l'ensemble. 
En général, l e s c r i s e s m e t t e n t en évidence c o t t e présupposition e t pous
sen t à l ' a d o p t i o n d'une n o u v e l l e forme s o c i a l e . " (Fondements. t . I . p.169») 

, r a r x ne p u t ac c o m p l i r sa tâchede façon e x h a u s t i v e . Cependant, i l y a 
H*Y%S> ses ouvrages t o u t e s l e s l i g n e s d i r e c t r i c e s e s s e n t i e l l e s pour l a réaliser, 
l ' a u t r e p o r t , i l est p o s s i b l e d ' u t i l i s e r l e s apports io devers éléments io 1' 
école m a r x i s t e . Ce f a i s a n t , on pourra redonner à l a théorie du prolétariat 
t o u t e sa dimension. 

De d i v e r s côtés, on a remis en évidence que Marx a v a i t f a i t une c r i t i 
que de l'économie. Mais l o r s de l a présentation de c e l l e - c i , on se t r o u v e en 
présence l'une théorie déformée-. Les s i t u a t i c n r . i s t e s , par exemple, beaucoup ie 
- r r t s k y s t e s a u s s i ) à l a s u i t e de Lukacs, m e t t e n t au c e n t r e de l a c r i t i q u e l a 
marchandise. I l s o u b l i e n t que pour Marx : " Ce que, deuxièmement; d i s t i n g u e 
spécialement l e mode c a p i t a l i s t e de p r o d u c t i o n e s t que sa f i n immédiate e t 
son moteur déterminant e s t l a p r o d u c t i o n de p l u s - v a l u e . Le c a p i t a l p r o d u i t es-
senti:lièrent du c a p i t a l , i l ne l e f a i t que dans l a mesure c l i l p r o d u i t de l a 
p l u s - v a l u e . " (Le c a p i t a l , t . 8 . p.255») 

http://orr.siier.se
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Dans l e c a p i t a l i s m e t c u t c marchandise e s t en f a i t du c a p i t a l sous forme 

m e r e h a r d i s c ; 

" Dans l e c a p i t a l , l a consommation do l a marchandise ne c o n s t i t u e pas l a 

f i n ; e l l e f a i t p a r t i e du procès de p r o d u c t i o n , e l l e apparaît comme un 

•ornent de l a p r o d u c t i o n , c 1 est—à-dire un moment q u i réalise l a v a l e u r 

( v e r t s e t z e n s ) . " ( F o n d e m e n t s . t . I I . pp.28-29.) 

" Ir.lo o .rôl :n:nt, i l dépouille s a forme éternelle d'argent pour revêtir 

c e l l e , périssable, çk. l a marchandise. L'éternité ( U n v e r g a n g l i c h k o i t ) , e n e f f e t , 

m: peut se n ; r . i i - : s - e r pu. s eus ferme éphémère; e l l e e s t ce qui passe : à l a 

f o i s l e procès e t - l a v i e . H a i s , l e c a p i t a l n ' a c q u i e r t c e t t e qualité qu'en s u 

çant constamment l'âme du t r a v a i l v i v a n t , t o i un vampire." (ibid.pp.1 5 4 - 1 5 5 « ) 

" H a i s ces marchandises s o n t maintenant a u s s i l e s p o r t e u r s du c a p i t a l . 

E l l e s s o n t l e c a p i t a l valorisé e t s o n t g r o s s e s de p l u s - v a l u e . Comme t e l 

l e s , l e u r c i r c u l a t i o n d e v i e n t a u s s i l e procès de r e p r o d u c t i o n du c a p i t a l 

e t i m p l ique des déte-rminatiens q u ' i g n o r a i t l ' a n a l y s e a b s t r a i t e de l a c i r 

c u l a t i o n dos ma r c h a n d i s e s . I l nous f a u t donc maintenant considérer l a c i r 

c u l a t i o n des marc h a n d i s e s en t a n t que procès de c i r c u l a t i o n du c a p i t a l . 

C ' e s t ce que nous a l l o n s f a i r e dans le- p r o c h a i n l i v r e . " ( VT° c h a p i t r e . ) 

A tous ceux q u i v e u l e n t s u r une a n a l y s e de l a marchandise, f o n d e r l a c r i 

t i q u e de- l a société, de l a v i e q u o t i d i e n n e , e t c . , nous dédions, e n t r e a u t r e s , 

ce passage des n o t e s s u r un l i v r e de J . M i l l , de K.Marx. 

''le cré d i t , c ' e s t l e jugement s : en : t e et-. . :r-é s u r 1E moralité d'un hemm.. 

Dans l e crédit, au l i e u du métal e t du p a p i e r , c ' e s t l'homme lui-même q u i 

d e v i e n t l'intermédiaire de 1'échange,non pas c e r t e s , en t a n t qu'homme, 

mais en t a n t q u ' e x i s t e n c e d'un c a p i t a l o t des intérêts. Dés l o r s , l e mo

y e n de l'échange, en q u i t t a n t s a forme matérielle, a s a n s doute f a i t r e 

t o u r à l'homme e t s ' e s t réinstallé en l u i , mais c ' e s t uniquement p a r c e 

que l'homme e s t devenu extérieur à lui-même e t q u ' i l e s t devenu pour l u i -

même une forme nstéric-llc. Dans l e système du crédit, ce n ' e s t pas l ' a r 

g e n t q u i s ' a b o l i t , c ' e s t l'homme lui-même q u i se c o n v e r t i t en a r g e n t ; au

trement d i t , l ' a r g e n t s ' i n c o r p o r e à l'homme. L'individualité e t l a morale 

humaine d e v i e n n e n t des a r t i c l e s do commerce e t l a s u b s t a n c e de l ' a r g e n t . 

Au l i e u de l ' a r g e n t , du p a p i e r , c ' e s t ma propre e x i s t e n c e , ma c h a i r e t mon 

s a n g , ma v e r t u e t ma réputation s o c i a l e s , q u i s o n t l a matière e t l e corps 

de 1 ' e s p r i t - a r g e n t . Le crédit t a i l l e l a v a l e u r vénale non pas dans l * a i > -

g e n t , mais dans l a c h a i r humaine, dans l e coeur humain. C ' e s t a i n s i que 

t o u s l e s progrés représentent au s e i n do ce système m y s t i f i c a t e u r , a u t a n t 

de régressions e t d ' a b j e c t i o n s . (... ) 

" E n f i n , l e système du crédit t r o u v e son achèvement dans l e système 

b a n c a i r e . La f i g u r e du b a n q u i e r , l a domination de l ' E t a t p a r l e s b a n % - "e s 

q u i e r s , l a c o n c e n t r a t i o n de l a f o r t u n e e n t r e l e s mains de quelques-uns, 

un véritable aéropage économique de l a n a t i o n — t e l e s t l e digne achève

ment du système monétaire. La r e c o n n a i s s a n c e morale d'un homme e t l a con

f i a n c e en l ' E t a t , e t c . , a y a n t reçu l a forme du crédit, l e mystère q u i s e 

c a c h e dans l e mensonge de l a v a l e u r morale, l ' i n f a m i e immorale de c e t t e 

m o rale t o u t comme l ' h y p o c r i s i e e t l'égoïsEe de c e t t e c o n f i a n c e dans 1 ' 

E t a t , éclatent au g r a n d j o u r e t a p p a r a i s s e n t t e l s q u ' i l s s o n t dans l a 

réalité." 
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L'assaut du prolétariat aux c i t a d e l l e s du c a p i t a l ne pourra se f a i r e 
avec une quelconque chance de succès qu'à l a condition que l e mouvement révo
l u t i o n n a i r e prolétarien en f i n i s s e , u n e f o i s pour toutes, avec l a démocratie. 
C e l l e - c i e s t l e dernier refuge de tous l e s reniements, de toutes/trahisons, 
parce qu'elle e s t le- premier espoir de ceux qui croient a s s a i n i r , r e v i g o r e r 
l e mouvement a c t u e l pourri jusqu'en ses fondements. 

- Le phénomène historique- général. 

" La v i e s o c i a l e e s t essentiellement pratique. 
Tous l e s mystères qui détournent l a théorie vers 
l e mysticisme trouvent l e u r s o l u t i o n r a t i o n n e l l e 
dans l a pratique humaine et dans l a compréhenr. 
s i e n de cette pratique." 

MARX. 8° Thèse sur Feuerhach. 

5.1.1.- D'une façon générale, nous pouvons définir l a démocratie comme l e 
compî'tement de l'homme, l ' o r g a n i s a t i o n de c e l u i - c i l o r s q u ' i l a perdu son unité 
organique o r i g i n e l l e avec l a communauté. E l l e e x i s t e donc durant toute l a pé
ri o d e qui sépare l e communisme p r i m i t i f du communisme.scientifique. 

5.1.2.- E l l e naît à p a r t i r du moment où i l y a d i v i s i o n entre l e s hommes e t 
partage de l ' a v o i r . Cela veut d i r e qu'elle naît avec l a propriété privée, l e s 
i n d i v i d u s et l a d i v i s i o n de l a société en c l a s s e s , avec l a formation de l ' E t a t . 
I I s ' e n s u i t q u ' e l l e devient de plus en plus pure au f u r et à mesure que l a pro
priété privée devient plus générale et que l e s c l a s s e s apparaissent plus net— 
ecaer.: lares I " scoiéo-é. 

5.I.3.— E l l e suppose un hien commun, mis en partage. Dans l a société a n t i 
que l a démocratie limitée présupposait l ' e x i s t e n c e de l'ager puhlicus e t l e s 
es c l a v e s n'étaient pas des hommes. Dans l a société moderne, ce hien e s t plus 
or.iversel ( touche un plus grand nombre d'hommes), plus a b s t r a i t , i l l u s o i r e : 
l a p a t r i e . 

5.1.4.— La démocratie n'exclut en aucune façon l'autorité, l a d i c t a t u r e , 
donc l ' E t a t , Au c o n t r a i r e , e l l e en a besoin comme fondement. Qui peut garan
t i r l e partage, qui peut régler l e rapport entre l e s individus-et.entro-ccux-a 
c i e t l e bien commun, sinon l ' E t a t ? 

Dans l a société c a p i t a l i s t e pleinement développée,1'Etat se présente 
a u s s i cosse l e gardien de l a répartition, à un double point de vue: empocher 
que l a plus—value ne s o i t grignotée par l e prolétariat; g a r a n t i r l a réparti-» 
t i o c de c e l l e — c i sous forme de p r o f i t i n d u s t r i e l , p r o f i t commercial, intérêt, 
re n t e , e t c . . . entre l e s différentes sphères c a p i t a l i s t e s . 
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5.1,5- F i l e implique donc l'existence- des i n d i v i d u s , de classes et de 1* 
F t a t , ce qui f a i t qu'elle est à l a f o i s mode de gouvernement, mode de domina
t i o n d'une classe, a i n s i que mécanisme- d'union et de c o n c i l i a t i o n . 

Les processus économiques, en e f f e t , à 1'origine,divisent les hommes 
( procès d'expropriation ) unis dans l a communauté p r i m i t i v e . Les antiques rap 
p o r t s sociaux sont détruits. L'or devient puissance réelle remplaçant l'auto
rité de l a communauté. Les hommes sont opposés à cause d'antagonismes matériels 
t e l s q u ' i l s pourraient f a i r e éclater l a société, l a rendre in v i v a b l e . La démo
c r a t i e apparaît comme un moyen de c o n c i l i e r les contraires, comme l a forme 
p o l i t i q u e l a plus apte à u n i r ce qui a été divisé. E l l e représente l a c o n c i l i a 
t i o n entre l a v i e i l l e communauté et l a société nouvelle. La forme m y s t i f i c a 
t r i c e réside- dans l'apparente reconstruction d'une unité perdue. La m y s t i f i c a 
t i o n était progressive. 

Au pôle opposé de l ' h i s t o i r e , de nos j c u r 3 , l e processus économique- a 
abouti à l a s o c i a l i s a t i o n de l a production et des hommes. La p o l i t i q u e , au cou 
t r a i r e tend à les d i v i s e r , à les maintenir, comme simples surfaces d'échange 
pour l e c a p i t a l . La ferme communiste devient de plus en plus puissante au sein 
du vieux monde c a p i t a l i s t e . La démocratie apparaît comme une c o n c i l i a t i o n en
t r e l e passé encore agissant en notre- présent actuel et l e f u t u r : l a société 
communiste-.La m y s t i f i c a t i o n est réactionnaire. 

5.1.6.- I l a été souvent afârméqu' au commencement de l a v i e de notre 
espèce, dans l e communisme p r i m i t i f , i l y av a i t dos germes de démocratie, cer
t a i n s parlent même de formes.Or, i l y a incompréhension que dans l a forme i n 
férieure on peut trouver les germes de l a forme supérieure, se manifestant 
spcradique~ent. Cette " démocratie " apparaissait dans des circonstances bien 
définies. Celles-ci une f o i s révolues5 i l y av a i t retour à l'ancien mode d'or
ganisation, exemple- : l a démocratie- m i l i t a i r e à ses débuts. L'élection du chef 
se f a i s a i t à un moment précis et en vue de certaines opérations. Celles-ci ac
complies, l e chef était résorbé dans l a communauté. La démocratie qui se mani
f e s t a i t temporairement était réahscrhéo. I l en f u t de même peur les formes du 
c a p i t a l que Harx appelle anté-diluviennes. L'usure est l a forme archaïque du 
capital-argent qui pouvait se manifester dans les v i e i l l e s sociétés . Mais son 
existence était toujours précaire parce que l a société se défendait contre 
son pouvoir dissolvant et l e bénissait. Ce n'est que lorsque l'homme est deve
nu marchandise que l e c a p i t a l peut se développer sur une base sûre e t q u ' i l 
ne peut plus être réabsorbé. La démocratie ne peut réellement se manifester 
qu'à p a r t i r du moment où les hommes ont été totalement divisés et que l e cor
don o m b i l i c a l les unissant à l a communauté a été coupé; c'est—à-dirc quand i l 
y a des ind i v i d u s . 

Le communisme- peut p a r f o i s se manifester dans cette société, mais i l est 
toujours réabsorbé. I l ne pourra vraiment se développer qu'à p a r t i r du moment 
où l a communauté matérielle aura été détruite. 

5.1.7.- Le phénomène démocratique apparaît avec netteté au cours de deux 
périodes historiques : l o r s de l a d i s s o l u t i o n de l a communauté p r i m i t i v e en 
Grèce; l o r s de l a d i s s o l u t i o n de l a société féodale en Europe occidentale. C 
est incontestablement au cours de cette seconde période que l e phénomène appa
raît dans sa plus grande ampleur parce que les hommes ont été réellement ré
d u i t s à l'état d'individus et que les antiques rapports sociaux ne peuvent 
plus les maintenir unis. La révolution "bourgeoise apparaît toujours comme une 
sise en mouvement des masses. D'où l a question bourgeoise : comment u n i f i e r 
c e l l e s — c i et les f i x e r dans de nouvelles formes sociales. De là, l a maladie 
i n s t i t u t i o n n e l l e et l e déchaînement du d r o i t en société bourgeoise. La révo— 
lu o i r r . brurg: oise est sociale à âr.a p o l i t i q u e . 
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Au cours do l a révolution communiste les nasses ont déjà été organisées 
par l a société c a p i t a l i s t e . E l l e s ne vont pas chercher de nouvelles formes d' 
organisation, mais e l l e s vont s t r u c t u r e r un nouvel être c o l l e c t i f , l a commu
nauté humaine. Ceci apparaît nettement lorsque l a classe a g i t en temps qu'être 
h i s t o r i q u e , l o r s q u ' e l l e se constitue en p a r t i . 

Plusieurs f o i s dans l o mouvement communiste, i l a été affirmé quo l a 
révolution n'est pas un problème de formes d'organisation.Pour l a société capi
t a l i s t e , en revanche, tout est question c r g a n i s a t i o n n t l l e . Au début de son dé
veloppement, ceci apparaît dans l a recherche des bonnes i n s t i t u t i o n s , à l a f i n 
dans c e l l e des structures les plus aptes à enserrer les hommes dans les p r i 
sons du c a p i t a l : l e f séisme. Aux deux extrêmes, l a démocratie est au coeur . 
de ces recherches : démocratie p o l i t i q u e , d'abord, sociale ensuite. 

5.1 ,8.- La m y s t i f i c a t i o n n'estpas un phénomène voulu par les hommes de l a 
classe dominante, une supercherie inventée par eux. I l s u f f i r a i t d'une simple 
propagande adéquate pour l ' e x t i r p e r des cerveaux des hommes. E l l e g i t , e n f a i t , 
dans les profondeurs de l a str u c t u r e sociale, dans les rapports sociaux. 

" I l f a u t qu'un rapport s o c i a l de production/présente sous l a forme d'un 
objet e x i s t a n t en dehors des individus et que les r e l a t i o n s déterminées 
dans lesquelles ceux-ci entrent dans l e procès de production de l e u r v i e 
sociale, se présentent comme des propriétés spécifiques d'un objet. C'èst 
ce renversement, cette m y s t i f i c a t i o n non pas imaginaire, mais d'une pro
saïque réalité, qui caractérise toutes les formes sociales du t r a v a i l 
créateur de valeur d'échange." ( Marx. Contribution à l a c r i t i q u e de 
l'économie p o l i t i q u e . ) 

I l est donc nécessaire d'expliquer en quoi I ~ . réalité est m y s t i f i c a t r i c e 
e t comment cette m y s t i f i c a t i o n simple, au début, devient de plus en plus grande 
et a t t e i n t son maximum avec l e capitalisme. 

5.1-9«- A l ' o r i g i n e l a communauté humaine su b i t l a d i c t a t u r e de l a nature. 
E l l e d o i t l u t t e r contre e l l e pour survivre.La d i c t a t u r e est d i r e c t e , e t l a com
munauté, dans sa totalité, l a sub i t . 

Avec l e développement de l a société de classes, l ' E t a t se pose en repré
sentant de l a communauté, prétend incarner l a l u t t e de l'homme contre l a natu
r e . Or, étant donné l e faib l e s s e du développement des forces productives, l a 
d i c t a t u r e de cette dernière est toujours opérante. E l l e z o s t u i n d i r e c t e , média
tisée par l ' E t a t et pèse surtout sur les couches les plus défavorisées.Lorsque 
l ' E t a t définit l'homme, i l prend, en f a i t , comme substrat de sa définition, 
l'homme de l a classe dominante.La m y s t i f i c a t i o n est t o t a l e . 

5.1.10.- Sous l e capitalisme, on a une première période où,bien que l a 
bourgeoisie a i t p r i s l e pouvoir, l e c a p i t a l n'a encore qu'une domination for 1--
melle. Beaucoup de restes de ferma tiens sociales antérieures p e r s i s t e n t , f a i 
sant obstacle à sa domination sur l'ensemble de l a société. C'est l'époque de 
l a démocratie p o l i t i q u e où s'effectue l'apologie de l a liberté i n d i v i d u e l l e e t 
l a l i b r e concurrence. La bourgeoisie présente cela comme moyens de libération-
des hommes. Or c'est une m y s t i f i c a t i o n parce que " La concurrence n'émancipe 
pas les i n d i v i d u s , mais l e c a p i t a l . " Fondements, t . I I . p. 16? 

" On v o i t a i n s i combien i l est inepte de présenter l a l i b r e concurren
ce comme l e développement ul t i m e de l a liberté humaine, e t l a négation de 
l a l i b r e concurrence comme l a négation de l a liberté i n d i v i d u e l l e et de 
l a production sociale fondée sur l a liberté i n d i v i d u e l l e , p u i s q u ' i l s'a
g i t simplement du l i b r e développement sur une base étroite - c e l l e de 
l e domination du c a p i t a l . De ce f a i t , cette sorte de liberté i n d i v i d u e l l e 
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e s t à l a f o i s l ' a b o l i t i o n de toute liberté i n d i v i d u e l l e et l ' a s s u j e t t i s 
sement de l ' i n d i v i d u aux conditions s o c i a l e s qui revêtent l a forme de 
puissances matérielles, et même d'objets supérieurs et indépendants des 
rapports des individus. Ce développement de l a l i b r e concurrence four
n i t l a seule réponse r a t i o n n e l l e que l'on puisse f a i r e aux prophètes de 
l a c l a s s e bourgeciso qui l a portent aux nues, ou aux s o c i a l i s t e s qui l a 
vouent aux gémonies." ( i b i d . p. 168. ) 

5 . 1 . 1 1 . - " La démocratie- et l e parlementarisme sont indispensables à l a 
bourgeoisie, après sa v i c t o i r e par l e s armes et par l a t e r r e u r , parce 
que l a bourgeoisie veut dominer une société divisée en c l a s s e s . " Batta-
g l i a comunista.n°l8.1954-

I l y a v a i t nécessité d'une c o n c i l i a t i o n pouf pouvoir dominer, car i l 
était impossible qu'une domination perdure uniquement par l a terreur. Apres l a 
conquête du pouvoir, par l a violence et l a terre u r , l e prolétariat n'a pas be
soi n de l a démocratie, non pas parce que l e s c l a s s e s d i s p a r a i s s e n t du jour au 
lendemain mais parce q u ' i l ne doit plus y avoir masquage, m y s t i f i c a t i o n . La dio-
taturo e s t nécessaire pour empêcher tout retour de l a c l a s s e adverse. De plus, 
l ' a c c e s s i o n du prolétariat à l ' E t a t e s t sa propre négation en tint que c l a s s e , 
a i n s i que c e l l e des autres c l a s s e s . C'est l e début de l ' u n i f i c a t i o n de l'espè
ce, de l a formation de l a communauté. Réclamer l a démocratie, impliquerait 1 ' 
exigence d'une c o n c i l i a t i o n entre l e s c l a s s e s e t ce l a r e v i e n d r a i t à douter que 
l e communisme est l a s o l u t i o n do tous l e s antagonismes, q u ' i l e s t l a réconcilia
t i o n de l'homme avec lui—même. 

5.1 .12 . - Avec l o c a p i t a l l e mouvement économique n'est plus séparé du mouve
ment s o c i a l . Avec l'achat et l a vente do l a force de t r a v a i l , l'union s'est opé
rée, mais e l l e a abouti à l a soumission des hommes au c a p i t a l . C e l u i — c i se cons
t i t u e en communauté matérielle et i l n'y a plus de p o l i t i q u e puisque c'est l e 
c a p i t a l lui-même qui organise l e s hommes esclaves. 

Jusqu'à ce stade h i s t o r i q u e , i l y a v a i t une séparation plus ou moins net
t e entre production e t d i s t r i b u t i o n . La démocratie p o l i t i q u e pouvait être envi
sagée comme un moyen de répartir plus équitahlornent l e s produits. Mais lorsque 
l a communauté matérielle est réalisée, production e t d i s t r i b u t i o n sont i n d i s s o 
lublement liées.les impératifs le l a c i r c u l a t i o n c : n i i t i e n n e n t , a l o r s , l a di s 
t r i b u t i o n . Or, l a première n'est plus quelque chose de totalement extérieur à l a 
production, mais e s t , pour l e c a p i t a l , un moment e s s e n t i e l de son procès t o t a l . 
C'est donc l e c a p i t a l lui-même qui conditionne l a d i s t r i b u t i o n . 

Tous l e s hommes accomplissent une fonction pour l e c a p i t a l qui, au fond, 
présuppose- l e u r existence. En rapport avec l'exécution de cette fonction, l e s 
craces reçoivent une certaine d i s t r i b u t i o n de produits par 1'internédiairr d'un 
s a l a i r e . Nous avons une démocratie s o c i a l e . La p o l i t i q u e des revenus e s t un mo
yen d'y parvenir. 

- 5.1.13* Durant l a période de domination formelle du c a p i t a l ( démocratie 
tria-aque l a démocratie n'estpas une forme- i ! organds t i e n pui s'oppose on tant 
que t e l l e au c a p i t a l , c'est un mécanisme utilisé par l a c l a s s e c a p i t a l i s t e pour 
parvenir à l a domination de l a société, l ' e s t l a période où toutes l e s fa r c e s 
arrimées dans cette dernière l u t t e n t pour parvenir à ce même résultat. C'est 
pourquoi, pendant une certaine période, l e prolétariat peut l u i a u s s i i n t e r v e 
n i r s u r ce t e r r a i n . D'autre p a r t , l e s oppositions se déroulent a u s s i au s e i n 
d'une même c l a s s e , entre bourgeoisie i n d u s t r i e l l e e t bourgeoisie financière 
p a r e x r i ^ l e . Le parlèsent e s t a l o r s une arène où s'affrontent l e s intérêts d i 
v e r s . Le prolétariat peut u t i l i s e r l a tribune parlementaire pour dénoncer l a mys
t i f i c a t i o n dénocratique e t u t i l i s e r l e suffrage u n i v e r s e l en tant que moyen 



1.2.- Les leçons de l ' h i s t o i r e du mouvement prolétarien. 

" Ces causes (de l'échec. ÎT.d.r.) ne doivent pas 
être recherchées dans de simples éléments a c c i 
dentels i e f f o r t s , t a l e n t s , erreurs, défaillances, 
trahisons des chefs, mais dans l a s i t u a t i o n géné
r a l e et dans les conditions d'existence de chaque 
nation intéressée à l ' a g i t a t i o n révolutionnaire." 

Marx - Engels. 

L'étude de l ' h i s t o i r e du mouvement ouvrier apporte un cer t a i n nombre d 1 

enseignements qui sont essentiels pour l a compréhension de l a l u t t e du prolé
t a r i a t pour l e communisme. 

1.2.1.- " Cette organisation du prolétariat en classe, et donc en p a r t i po
l i t i q u e est sans cesse détruite à nouveau par l a ccncurrece que se f o n t les 
ouvriers entre eux. Hai3 e l l e renaît toujours, et toujours plus f o r t 6 , plus 
puissante." ( Manifeste du p a r t i communiste.) 

Vous avons constaté cela avec l a Ligue des Communistes, puis avec l'A.I.T. 
dans laqu e l l e l e Conseil général de Londres correspondait au p a r t i , ensuite 
avec l a 11° In t e r n a t i o n a l e où c e l u i - c i a v a i t une plus grande extension, e n f i n 
avec l a I I I 0 qui dès lp22 se proclamait l e p a r t i communiste mondial. 

1 2.2.- Les phases de révolution sent des phases d ' u n i f i c a t i o n , les phases 
de contre-révolution sent celles de l a fragmentation de l a classe. Ce qui se 
t r a d u i t fondamentalement par l a séparation de l a classe de son programme h i s t o 
rique. Sur l e plan théorique, i l en est de même : séparation du but et du mou
vement; tendance à v o i r des contradictions dans l e système théorique; à opposer 
entre eux certains membres de l'école marxiste de façon a b s t r a i t e sans se ren
dre oompte des différences historiques en lesquelles se f i r e n t leurs affirma
t i o n s . Alors, triomphe l e mode de pensée par catégories figées ( même s i on se 
d i t défenseur de l a dia l e c t i q u e ) et on n'est plus apte à intégrer tout phéno
mène dans l e corps intégral de l a doctrine; perte d'un sens fondamental : c e l u i 
des généralisations (Trotsky). En revanche dans les phases de reprises et de 
l u t t e révolutionnaire tous les e f f o r t s théoriques convergent que ce s o i t au 
sain de la classa ( l e dépassèrent de la déreoracie au 1J1? .' cù chez les théc-
r i c i e n s de cette classe ( Lénine et Trotsky en 1917, par exemple ). Les deux 
obéromènes sont absolument liés. 

1.2.i.— l ' u n i f i c a t i o n se f a i t spontanément en 1864 où l'A.I.T. u n i t de façon 
indissoluble l a l u t t e p o l i t i q u e à l a l u t t e économique. La 11° In t e r n a t i o n a l e 
opéra de la nâr.a façon, à sac débuts; seulement l a mouvement a t t e i g n a i t de m: i n s 
grandes massas p u i s q u ' i l ne regroupait que les éléments s o c i a l i s t e s et marxis
tes : l i m i t e s du mouvement spontané. La I I I 0 I n t e r n a t i o n a l e qui avait à surmon
ter un état ia fragmenta t i e n de la "lasse, jamais encore a t t e i n t , ne t u t réali
ser réellemer.- la même u n i f i c a t i o n que l'A.I.T. 
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d'organiser la classe. 

lorsque le capital est parvenu à sa domination réelle, s'est constitué 
en communauté as Sérielle, l a question est résolue : i l s'est emparé de l'Etat. 
La conquête/de l'Intérieur ne se pose plus car i l n'est plus"qu'une formalité 
l e haut goût de l a vie populaire, une cérémonie. L'élément constituant est le 
mensonge sanctionné, légal des Etats constitutionnels, disant que l'Etat est 
1 ' intérêt du peuple ou que _le peurù i est 1 ' intérêt de l'Etat. " Marx. 

5.1.14. - L'Etat démocratique représente l ' i l l u s i o n de l a conduite de ia so~: 
ciété p^r l'homme (que c e l u i - c i puisse diriger le phénomène économique). I l 
proclame l'homme souverain. L'Etat fasciste est l a réalisation de l a mystifica
tion ( en ce sens i l peut apparaître comme sa .négation) . L'homme n'est pas 
souverain.Fn même temps, i l est, de ce f a i t , l a forme réelle, avouée,de l'EJaJ; 
c a p i t a l i s t e : domination absolue du capital. L'ensemble social ne pouvait/vavro 
sur un divorce entre l a théorie et l a pratique. La théoriè d i s a i t : l'homme est 
souverain; la pratique affirmait: c'est l e capital.Seulènent,tant que ce dernier 
n'était pas parvenu à dominer,de façon absolue,la société, i l y avait possibili
té de distorsion. Pans l'Etat fasciste l a réalité s'assujettit l'idée pour en 
fa i r e une idée réelle. Dans l'Etat démocratique l'idée s'assujettit l a réalité 
pour en f a i r e une réalité imaginaire. La démocratie des esclaves du capital 
supprime la mystification pour mieux l a réaliser. Les démocrates

 1
 veulent l a 

remettre en évidence lorsqu'ils croient pouvoir concilier le prolétariat ave-o 
le capital. 

La société a trouvé l'être de son oppression ( ce qui abolit l a dualité, 
l a distorsion réalité-pensée ) , i l faut l u i opposer l'être libérateur qui re
présente l a communauté humaine : l e parti communiste. 

5.1.15. - Le là découle que la plupart des théoriciens du XIX
0
 siècle 

étaient étatistes. I l s pensaient résoudre les données sociales au niveau de l
1 

Etat. I l s étaient médiatistes. Seulement i l s ne comprenaient pas que l e prolé
t a r i a t devait non seulement détruire l'ancienne machine de l ' E t a t , mais en met
tre une autre à l a place. Beaucoup de soc i a l i s t e s crurent qu'il était possible 
de conquérir l'Etat de l'intérieur, les anarchistes de l'abolir du jour au len
demain. 

Les théoriciens du XX
0
 siècle sont corporativistes parce qu'ils pensent 

qu'il s'agit seulement d'organiser l a production, de l'humaniser pour résoudre 
tous les problèmes. I l s sent immédiatistes. C'est un aveu indirect de la validi
té de la théorie prolétarienne. Dire qu'il f a i l l e concilier l e prolétariat avec 
l e mouvement économique,c'est reconnaître que c ' e t uniquement sur ce terroir, 
que peut surgir l a solution.Cet immédintisme vient du f a i t que l a société com
muniste est de plus en plus puissante au sein même du capitalisme. I l no s'a
g i t pas de faire une conciliation entre les deux mais de détruire le pouvoir du 
c a p i t a l , Sa ferce organisée, l'Etat c a p i t a l i s t e , qui maintient le monopole p r i 
vé alors que tous les mécanismes économiques tendent à le f a i r e disparaître.La 
solution communiste est médiate. La réalité ^emble escamoter l ' E t a t , i l faut 
l e mettre en évidence et , en même temps/Ta nécessité d'un autre E t a t , tran
s i t o i r e : l a dictature du prolétariat. 

5.1.16.- Le devenir vers l a démocratie sociale était escompté, dès l e début. 

" lama : :. : la guiss-mr : io 1 ' argent m' 3 3 1 ras le lier, des choses ça a • ~ 
hommes les rapports sociaux doivent être organisés politiquement et r e l i g i c u j c — 
ment. " Marx. 

Marx a toujours dénoncé l a supercherie politique et mis à nu les rap
ports réels: 
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" C'est donc l a nécessité naturelle,ce sent les propriétés essentielles 
de l'homme, tout étrangères qu'elles puissent sembler, c'est l'intérêt qui 
tiennent unis les membres de l a société bourgeoise,dent l e l i e n réel est donc 
ronstitué par l a v i e bourgeoise et non par l a v i e p o l i t i q u e . " ( Sainte-F m i l l e ) 

" Mais l'esclavage de l a société bourgeoise est, en apparence,la plus 
grande liberté, parce que c'est, en apparence, l'indépendance achevée de i ' i n d i 
v i d u pour qui l e mouvement effréné, libéré des entraves générales et des l i m i 
t a t i o n s imposées à l'homme, des éléments vita u x dent on l' a dépouillé, l a pro
priété par exemple, l ' i n d u s t r i e , 1a r e l i g i o n , e t c . , est l a manifestation de sa 
propre liberté, alors que ce n'est en réalité que l'expression de son asservis
sement absolu et de l a perte de son caractère humain. I c i , l e privilège a été 
remplacé par l e d r o i t . " ( i b i d ) 

La question de l a démocratie ne f a i t que reposer sous une autre forme 
l'o p p o s i t i o n f a l l a c i e u s e entre concurrence et monopole. La Q < M M i f e mçtériel-
l e intégre les deux. Avec l e fascisme = démocratie sociale/et "dictature sont 
e l l e s aussi intégrées. Par là-même c'est un moyen de surmonter l'anarchie. 

" L'anarchie est l a l o i de l a société bourgeoise émancipée des privilè
ges c l a s s i f i c a t e u r s , et l'anarchie de l a société bourgeoise est l a base de 1' 
organisation publique moderne, de même que cette organisation est à son tour 
l a garantie de cette anarchie. Malgré toute l e u r opposition, e l l e s sont condi
t i o n l'une de l ' a u t r e . " ( i b i d ) 

5-1.17.- Maintenant que l a classe bourgeoise, c e l l e qui dirigea l a révolu
t i o n , qui permit l e développement du c a p i t a l , a disparu, remplacée par l a classe 
c a p i t a l i s t e qui v i t du c a p i t a l et de son precés de v a l o r i s a t i c n , que l a domina
t i o n de c e l u i - c i est assurée ( fascisme ) et que de ce f a i t i l n'y a plus be
s o i n d'une c o n c i l i a t i o n politique,.parce que superflue, mais d'une c o n c i l i a t i o n 
économique ( eorporativisme, doctrine des besoins, e t c . , ) , ce sent les classes 
moyennes qui se f o n t les adeptes de l a démocratie. Seulement,plus l e c a p i t a l i s 
me se renforce, plus l ' i l l u s i o n de pouvoir partager l a d i r e c t i o n avec l e capi
t a l s'évanouit. I l ne reste plus que l a revendication d'une démocratie sociale 
à prétentions p o l i t i q u e s : p l a n i f i c a t i o n démocratique, p l e i n emploi,etc., Ce
pendant l a société c a p i t a l i s t e , en créant l'assistance sociale, en essayant de 
maintenir l e p l e i n emploi réclamé, réalise l a démocratie sociale en question: 
c e l l e des esclaves au c a p i t a l . 

Avec l e développement des nouvelles classes moyennes, l a revendication 
de l a démocratie se t e i n t e - seulement - de ccmnunisac. 

5.1.18.- Ce qui précède concerne l ' a i r e euro-nordaméricaine, mais n'est pas 
valable pour tous les pays où pendant longtemps a prédominé l e mode de produc
t i o n asiatique ( Asie, ' Afrique) et où i l prédomine encore ( Inde par exemple). 
Dans ces pays, l ' i n d i v i d u n'a pas été produit. La propriété privée a pu appa
raître mais e l l e ne s'autenomie P=s> i l en est de même pour l ' i n d i v i d u . Ceci 
est lié aux conditions geo—sociales de ces pays et explique l'impossibilité où 
se trouva l e capitalisme de s'y développer, t a n t q u ' i l ne s'était pas constitué 
a r. ccmur.auté, Autrement l i t , :c n'est que l : r s q u ' i l est parvenu à se s ta te que 
l e capitalisme peut remplacer l'antique communauté et a i n s i conquérir des zo-» 
nés immenses. Seulement,dans ces pays, les hommes ne peuvent pas avoir l e même 
comportement que c e l u i des occidentaux. La démocratie p o l i t i q u e est o b l i g a t o i 
rement escamotée. On ne peutavoir, t o u t au plus, que l a démocratie sociale. 

C'est pourquoi nous avons,dans les pays les plus travaillés par l ' i m r -
l a r t s t i r r . lu capitalisme ,un l:ucle phéncrtèr.e : une e : r . c i l i = t i c r . entre le t u t c -
ment réel e t l'antique communauté e t une autre avec l a communauté f u t u r e : l e 
1 1 — u n i imi D'où l a difficulté d'approche de ces sociétés. 
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Autrement d i t , t o u t e une grande p o r t i o n de l'humanité ne connaîtra pas 
l a m y s t i f i c a t i o n démocratique t e l l e que l ' a connue l ' o c c i d e n t . C'est un f a i t 
p o s i t i f pour I t révolution à v e n i r . 

En ce q u i concerne l a Russie, nous avons un cas intermédiaire.On peut 
c o n s t a t e r avec q u e l l e difficulté l a c a p i t a l i s m e s'y est implanté. I l a f a l l u 
un" révolution prolétarienne. Là a u s s i , l a démocratie p o l i t i q u e o c c i d e n t a l e 
n ' a v a i t pas le t e r r a i n àc développement e" on peut c o n s t a t e r q u ' e l l e ne peut y 
f l e u r i r . N o u s aurons, comme ions l ' o c c i d e n t actuel, l a démocratie s o c i a l e . Mal— 
lacurcusominr là-bas a u s s i , l a ctr.tre-révcluticn a apporté i e pas on sous forme 
de l a démocratie prolétarienne e t , pour beaucoup^. 1involution de l a révolution 
d e v r a i t être recherchée dans l a non-réalisation de c e l l e - c i . 

Le mouvement communiste r e p r e n d r a , en re c o n n a i s s a n t ces f a i t s e t en l e u r 
a c c o r d a n t t o u t e l e u r importance. Le prolétariat se r e c o n s t i t u e r a en classe e t 
i-:: : ou p a r t i , ùépocsrro a i n s i l e cadre étriqué de t o u t e s l e s sociétés de c l a s 
se. L'espèce humaine pourra f i n a l e m e n t être unifiée e t former un s e u l être. 

p.I.19.- Toutes l e s formes h i s t o r i q u e s de démocratie correspondent à des 
stades de développement où. l a productior>était limitée. Les différentes révolu
t i o n s q u i se sont succédées sent des révolutions p a r t i e l l e s . I l était i m p o s s i 
b l e que l e développement économique puisse s e f e i r e , progresser,sans que ne se 
::: i u i s - : 1 ' -ar.pl : i c a t i o n l'une classe. I n peut c o n s t a t e r eue depuis l'antiquité 
ces révolutions ont contribué à émanciper une masse t o u j o u r s p l u s grande d' 
hommes. D'où l'idée que l ' o n va v e r s l a démocratie p a r f a i t e , c'est-à-dire une 
démocratie regroupant t o u s l e s hommes.Beaucoup,de ce f a i t , se sont empressés 
d'écrire l'égalité : s o c i a l i s m e = démocratie. I l e s t v r a i q u ' i l e st p o s s i b l e 
de d i r e qu'avec l a révolution communiste e t l a d i c t a t u r e ûil prolétariat, i l y 
a une masse p l u s i m p o r t a n t e d'hommes qu'auparavant/dans l e domaine de c e t t e 
démocratie idéale; qu;on. généralisant sa c o n d i t i o n de prolétaire à l'ensemble 
de l a société, l e prolétariat a b o l i t l e s classes e t réalise l a démocratie ( l e 
M a n i f e s t e d i t que l a révolution c'est l a conquête de l a démocratie). I l f a u t 
t o u t e f o i s a j o u t e r que ce passage à l a l i m i t e , c e t t e généralisation,est en même 
temps l a d e s t r u c t i o n de l a démocratie. Car,parallèlement,la masse humaine ne 
r e s t e pas constituée à l'état de simple somme d ' i n d i v i d u s tcus équivalents en 
d r o i t s i n o n en f a i t . Ceci ne peut être que l a réalité d'un moment très b r e f de 
l ' h i s t o i r e dû à une égalisation forcée.L'humanité se c o n s t i t u e r a en un être 
c o l l e c t i f , l a Geneinwesen. C e l l e - c i naît en dehors du phénomène démocratique 
e t c'est l e prolétariat constitué en p a r t i q u i transmet c e l a à l a société.Lor
squ'on passe à l a société f u t u r e , i l y a un changement q u a l i t a t i f e t non seu
lement q u a n t i t a t i f . Or l a démocratie"est l e règne a n t i - m a r x i s t e de c e t t e quan
tité impuissanté,de t o u t e éternité, à de v e n i r qualité." Revendiquer l a démo
c r a t i e pour l a société post—révolutionnaire, c'est r e v e n d i q u e r l'impuissance. 
D'autre p a r t , l a révolution communiste n'e3t p l u s une révolution p a r t i e l l e . 
Avec e l l e se termine l'émancipation p r o g r e s s i v e e t se réalise l'émancipation 
r a d i c a l e . Là, encore, saut q u a l i t a t i f . 

5.1.13.- La démocratie repose sur un dualisme e t e s t l e moyen de l e svo-
• o n t e r . A i n s i e l l e résoud c e l u i e n t r e e s p r i t e t matière équivalent à c e l u i e n t 
r e grands hommes e t massa, par l a délégation des p o u v o i r s ; c e l u i e n t r e c i t o y e n 
e t homme, par l e b u l l e t i n de v o t e , l e s u f f r a g e u n i v e r s e l . En f a i t , scus pré
t e x t e de l ' a c c e s s i o n à l a réalité de l'être t o t a l , i l y a délégation de l a sou
veraineté de l'homme à l ' E t a t . L'homme se déleste de son p o u v o i r humain. 

La séparation des p o u v o i r s nécessite l e u r unité e t c e c i se f a i t t o u j o u r s 
p a r v i o l a t i o n d'une c o n s t i t u t i o n . C e l l e — c i e s t fondée s u r un d i v o r c e e n t r e s i — , 
t o a t i o n de f a i t et s i t u a t i o n de d r o i t . Le passage de l'une à l ' a u t r e étant as
surée p a r l a v i o l e n c e . 

http://-ar.pl
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Le principe démocratique n'est en réalité que l' a c c e p t a t i o n d'une donnée 
de f a i t : l a s c i s s i o n de l a réalité, l e dualisme lié à l a société de c l a s s e . 

5.1.21.- On veut sauvent opposer l a démocratie en général qui s e r a i t un 
concept vide à une forme de démocratie qui s e r a i t l a c l e f de l'émancipation 
humaine.Or qu'est-ce qu'une donnée dent l a particularité e s t non seulement en 
c o n t r a d i c t i o n avec son concept général mais doit en être l a négation? En f a i t 
théoriser une démocratie particulière (prolétarienne par exemple) r e v i e n t enco
r e à escamoter l e saut q u a l i t a t i f . En e f f e t , ou cette forme démocratique en 
quescirr. ré c i l axent zr. c - n t r a d i c t i o n avec le ccr.e:-pt général ?et a l o r s en 

a vraiment autre chose (pourquoi, a l o r s , démocratie ? ) , ou e l l e e s t compati
b l e avec ce concept et e l l e ne peut a v o i r qu'une contradiction d'ordre quanti
t a t i f ( embrasser un plus"grand nombre d'hommes par exemple) e t , de ce f a i t , 
e l l e ne so r t pas des l i m i t e s même s i e l l e tend à l e s repousser. 

Cette thèse apparaît souvent sous l a forme : l a démocratie prolétarienne 
n'est pas l a démocratie bourgeoise, et on parle de démocratie d i r e c t e pour mon 
t r e r que s i l a seconde a besoin d'une coupure, d'une dualité ( délégation de 
po u v o i r ) , l a première l a nie. On définit a l o r s l a société future comme étant l a 
"réalisation de l a démocratie d i r e c t e . 

Ceci n'est qu'une négation négative de l a société bourgeoise et non 
une négation p o s i t i v e . On veut encore définir l e communisme par un mode d'or
g a n i s a t i o n qui s o i t plus adéquat aux diverses manifestations humaines. Mais l e 
communisme e s t l ' a f f i r m a t i o n d'un être, de l a véritable Gemeinvesen de l'homme 
La démocratie d i r e c t e apparaît comme étant un moyen pour réaliser l e cemmunis 
me. Or, c e l u i - c i n'a pas besoin d'une t e l l e médiation. I l n'est pas une ques
t i o n d' -voir, r.i le f a i r : ,mais une question i ' e t r e . 

2.- Divers schémas expliquant l e s rapports entre l e s individus et l ' E t a t . 

Nous publions un c e r t a i n nombre de schémas qui expliquent comment l e s 
p r i n c i p a l e s doctrines conçoivent l e s rapports entre l e s individus et l ' E t a t ; 
envisagent l e s déterminations de l'activité dos hommes, l e surgissemeni de 
l e u r volonté et de l e u r conscience. 

A f i n de f a c i l i t e r l e s comparaisons, nous reproduisons l e schéma marxis
t e du renversement de l a p r a x i s , déjà paru dans l e n°4 de cette revue et au
quel l e l e c t e u r pourra se reporter pour l e s e x p l i c a t i o n s . Pour c e r t a i n s sché
mas, nous mettons quelques notes brèves posant l e s l i g n e s d i r e c t r i c e s de l e u r 
étude future. 
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5.2.1.- Schéma TRAITSCENDENTAI ( A u t o r i t a i r e ) 

V i e p h y s i q u e O 

Zccr.cmie C e 0 

A c t i v i t é O Q-
A 

V o l o n t é - E t h i q u e C 
A 

C o n s c i e n c e - F c i O < — 

N 
I n d i v i d u 

- La D i v i n i t é = Communauté d i v i n i s é e . 

- L ' F t a t = U a t é r i a l i s :. t i :r_ i e l a s é p a r a t i o n de l ' h o m m e de sa c o m m u n a u t é . 

- L ' E t a t e s t u n m é d i a t e u r . 
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5.2.2.- Schéma HEGELIEN. ( I l l u m i n i s t e , Libéral,...) 

Vie physiologique' 

Economie 

Activité 

Volonté - Ethique 

0 
A 

0 
A 

0 
A 

Raison - Conscience 0 

o 
A 

ù> 0 
A 

-> 0 

•9 0 

-* 0 
A 

+> 0 

-3É 0 
A 

-> C 

Sens de l a 

Liberté 

I n d i v i d u Société Etat 

. L'Etat est l'opérateur m y s t i f i a n t de l a divinité, d'une p a r t , de l a 
réalité, de l ' a u t r e . I l est l a réalisation de l'idée absolue. 

. L'Etat représente l e peint nodal de 1'accemodation. La Raiscn est 
l a médiation de c e l l e - c i . ( Ruse et opportunisme dans son sens géné
r a l ). 

. L'Etat est au-dessus des classes, de l a société; possibilités h i s t o 
riques : Monarchie absolue, Bonapartisme, Stalinisme (à ses débuts). 

. C o n c i l i a t i o n des antagonismes au niveau de l ' E t a t et pénétration de 
c e l u i - c i de l'intérieur : l e s lassaliens et les p o s s i b i l i s t e s . 
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5.2.3*- Schéma BEEDIATISTE ( Gramsci, Proudhon, S o r e l , Bernstein, e t c . . ) 

. Activité 

. Volonté 

Conscience 

Poussées 
économiques 

f 
i 

0 
A 

0 
A 

4 

->? o 
A 

-> c 

-> o 
4 

- > c 

-> 0 
A 

-r* 0 
A 

A> 0 
A 

-+>• c 

. Poussées 
physiologiques 

In d i v i d u Organisation 

- Conseil de 
fabrique. 

- Coopérative. 
- Syndicat. 
- P a r t i électoral 

Classe 

— Isoenrtag-e ie l ' E t a t - I~é i i a t i s n e . 

— C o n c i l i a t i o n au niveau de l a production. 

— létioiisne ie i ' o r g a n i s e e e : n . 

— Recherche d'une médiation idéale : j u s t i c e , égalité, nature humaine 
immuable . 

— L'acccaoda'tion qui était enfermé dans l ' E t a t e s t libérée au niveau de 
l a société. 
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5 . 2 . 4 - - Schéma MARXISTE DU RENVERSEMENT SE LA PRAXIS. 

Formes et rapports 

de production 

( ordre t r a d i t i o n 

n e l - c l a s s e p r i 

vilégiée ) . 

T r a v a i l l e u r 

i n d i v i d u e l 

Classe 

t r a v a i l l e u s e 

P a r t i de 

cl a s s e 

— 0 . 

~ZHO<̂ - Théorie, doctrine 

( conscience ) 

£jD<£ - 0 

'-0^ 
A 
T 

Choix de décision 

( volonté ) 

I 
V -O Activité, a c t i o n 

( p r a x i s ) 

0 Intérêts 

économiques 

Poussées 

pays i c i c g i q u e s 

Détermination économique 

Influence conservatrice 

^ In f l u e n c e révolutionnaire 

> Poussées unifiées dans l e 
p a r t i 

\ 
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5 . 2 . 5 « - Schéma . . . — • 

Conscience 

Activité 

"Volonté 

Poussées 
économiques 

Poussées 

phys i c• 1o g i que s 

0 
A 

o 

0 
A 

C <-
A 

0 < -

0 
A 

0 
A 

-> 0 

0 
A 

0 
A 

0 
A 

I n d i v i d u Classe Etat 

P a r t i 

SIMPLE 

— Correspond à ur.e phase inférieure du développement du c a p i t a l ; 
reconnaît l'existence de l a classe. 

- Pi l l a g e de l a théorie prolétarienne. 
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5. 2. 5.- S cher.?; FASCIS1Z. 

. Conscience 

. Activité 

. Volonté 

Poussées éthique 

. Poussées 
économiques 

. Poussées 
p h y s i o l o g i q u e s 

A 

0 <6-

A 

o <-

0 - « -

A 

o <~ 
A 

O 

A 

0 
A 

C 
A 

O 

A 

- > 0 

I n d i v i d u . - e u t l e 

l e r i en 

I r a t 

P a r t i 

Correspond à 1= i o m i n a t i o n réelle du c a p i ' 
à n i e r l e s cla s s e s . 

parce que tendance 

— P i l l a g e de l a théorie prolétarienne. 
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1.2.4.- Regroupant l'ensemble de l a c l a s s e ouvrière, l'A.I.T. ne connut pas 
l e problème du l i e n du p a r t i à l a c l a s s e . I l était interne et se manifesta sous 
une forme organisative avec l a polémique sur l e centralisme et l e fédéralisme. 
En revanche, l a I I 0 Internationale,ne regroupant qu'une p a r t i e de l a classe., 
l a question de son l i e n à l a totalité de c e l l e - c i devint e s s e n t i e l . C'est pour
quoi l e suffrage u n i v e r s e l , l a propagande électorale furent considérés comme 
des modes de l i a i s o n avec l a classe -: t comme moyens d ' u n i f i c a t i o n de c e l l e - c i . 
Pour l a I I I 0 , l e regroupement de l a c l a s s e porta sur un e f f e c t i f encore moindre. 
I l f a l l u t même p u r i f i e r l e s p a r t i s ( 21 conditions ) pour l e u r donner une v i 
gueur révolutionnaire. Dans une première phase - c e l l e révolutionnaire - i l y 
eut un double mouvement de p u r i f i c a t i o n des p a r t i s e t u n i f i c a t i o n de larges 
masses autour de ceux—ci. Avec l'arrêt de l a vague révolutionnaire nous avons 
une seconde phase où v i n t se poser l a question d'une l i a i s o n plus intense avec 
l e s nasses, l a nécessité ie t r o i v e r _r. moyen ie l e s regrouper plus largement 
( a l o r s qu'à cause de l a stase révolutionnaire, e l l e s se trouvaient sous l'em
p r i s e des p a r t i s sociaux-démocrates ) s ce f u t l'expédient tactique. 

Au s e i n des t r o i s i n t e r n a t i o n a l e s 1= fausse p o s i t i o n du problème du l i e n 
du p a r t i à l a c l a s s e ou du moio i'organisation ie c e l l e - c i ( ce qui se ramène 
au précédent ) aboutit à une seule e t même déviation : c r o i r e que l a révolution 
s o i t une question de forme d'ergaris a oc or. 

1.2.5- Au cours de l a v i e ie l a classe e: ior.o iu p a r t i , t r o i s déviations 
furent l e p a s s i f n a t i o n a l dans l e s t r o i s pays l e s plus avancés. 1°- L'opportu
nisme en Angleterre, une déviation économique : étant donné l e développement 
économique on peut penser que l e s p r i n c i p a l e s contradictions qui a f f e c t e n t l e 
système c a p i t a l i s t e i r o n t en s'effaçant. En conséquence l a c l a s s e ouvrière ne 
doit pas tellement se préoccuper iu sue f i n a l mais ie l'amélioration ie sa con
d i t i o n de v i e quotidienne, ce f a i s a n t e l l e r o u e r a i t en même temps l e rôle d' 
hygiéniste du c a p i t a l , puisque par sa l u t t e e l l e t e n d r a i t à éliminer l e s ex
croissances nocives du système. Z î - le t t s s i o i l i s m e en France : i l l u s i o n de 
conquérir l'état de l'intérieur ( c e c i s ' e s t a u s s i manifesté en Allemagne avec 
l e l a s s a l i s m e ) . I l postule q u ' i l e s t nécessaire de rendre possible l e program
me maximum ( l a révolution s o c i a l i s t e ) wm l e rendant compatible avec une l u t t e 
dans l e s l i m i t e s de l a société bourgeoise : formulation d'un programme minimum. 
Les réalisations de ce programme pouvant à l e u r tour - grâce à une émulation — 
entraîner d'autres nasses dans l e rcuvemer.t. Far progression graduelle or. i r a i o 
jusqu'à l a conquête du pouvoir qui s e r a i t presque dans ce cas une démission du 
pouvoir de l a part de l a c l a s s e dominante. 3°«- Ee révisionnisme en Allemagne -
où naquit l a théorie - implique une modification de l a doctrine elle-même. La 
réalité hi s t o r i q u e n'est plus essentiellement l a même, i l e s t nécessaire de 
t e n i r compte des nouveautés e t en p a r t i c u l i e r l a catastrophe du système c a p i t a 
l i s t e n'est pas inéluctable; en conséquence, l'important i c i , encore, c'est 
l a l u t t e quotidienne : l e but n'est r i e n , le mouvement est tout. 

Ultérieurement l e s t r o i s types de déviation se sont sommés en différents 
autres points du globe, pour finalement c o n s t i t u e r une seule et même pathologie 
du mouvement ouvrier, à l a s u i t e de l a dégénérescence i e l'Internationale- Com
muniste Î 1'immédiatisme. On ne t i e n t compte que de l'immédiat ou on ne v o i t 
que l u i . A i n s i , i l n'y a plus une maladie nationale mais u n i v e r s e l l e . 

1.2.6".- Chaque défaite a été payée par deux manifestations erronées ; l'une 
anarchiste et l ' a u t r e v o l o n t a r i s t e . Après l a 1° I n t e r n a t i o n a l e l a théorie de 
Fa> rumina oui reprend c e l l e le Froudhcn, tandis eue le bl aurais me est l a me 1 s r i . 
ie l a volonté, i e l'époque. Après l a Commune, les clameurs tes reprochèrent er 
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Pour suivre l a continuité des apports de notre 
travail» l e s l e c t e u r s ne doivent pas s'arrêter aux 
changements de t i t r e des périodiques, dus à des épi
sodes relevant d'une sphère inférieure. Nos c o n t r i 
butions sont facilement remarquables par l e u r i n d i 
v i s i b l e organicité. De même que c'est l e propre du 
monde bourgeois que toute marchandise s o i t porteuse 
de son étiquette de fabrique, que toute idée s o i t 
s u i v i e de l a signature de l'auteur, tout p a r t i se 
définisse par l e non du chef, i l e s t c l a i r que nous 
sommes dans notre camp prolétarien quand l e mode d1 

exposer s'intéresse aux rapports o b j e c t i f s de l a 

B n n -M 

Page 72, à l a f i n de 3 . I . I 3 . l a c i t a t i o n de ' - S r x a été omise : 
"En désespérant do l a r e s t a u r a t i o n napoléonienne, l e paysan français p e r d 
l a f o i en sa p a r c e l l e , r e n v e r s e t o u t l'édifice d'Etat c o n s t r u i t sur c e t t e 
p a r c e l l e < e t l a révolution prolétarienne r Sa l i s s Lnsi e ihogux s g n : 
dans t :u t : , e s r. : T i : r. s - • y . : , 3 ..-. sole deviens ur. z'zzr.z funèbre-» * 

Page 73, 4° l i g n e , à l a p l a c e de " nouveau ", l i r e " i n v e r s e " . 

Page 74, 3°§> 5° ligne-, l i r e " n i e u x d i v i s e r " au l i e u de " mieux dévorer". 

Page 8 7 , I 6 l i g n e du 2° § do 3.4-9.» l i r e " f i s s u r a t i e n " e t non " f o r m a t i o n ", 

Page 37, avant-dernière l i g n e de 3.4.11., l i r e " l'empereur en " e t non " 1' 
empereur de ". 



e f f e t à Marx d ' a v o i r transféré l e siège de l ' A . I . T à New-York. I l s pensaient 
qu'une a c t i o n révolutionnaire était encore p o s s i b l e du moment qu'on a v a i t une 
o r g a n i s a t i o n a u s s i p r e s t i g i e u s e que l ' A . I . T . I l s r e n v e r s a i e n t t o u t simplement 
l e s ior.r.ées. 

Au note n t de 1'enlisement sccial-iémocrste de l a I I 0 I n t e r n a t i o n a l e , :n 
eut de nouveau une réaction s i m i l a i r e avec 1'anarcho-syndicalisme : une forme 
typiquement a n a r c h i s t e (exemple F e l i c u t i e r ) et une ferme plus v o i e n t a r i s m e 
( t y p e b l a n q u i s t e ) , S o r e l e t ses adeptes. 

Avec l a dégénérescence de l a I I I 0 I n t e r n a t i o n a l e , l'anarcbisme se mani
f e s t e à nouveau. C'est a l o r s l a négation de l'im p o r t a n c e du p a r t i . Evidemment, 
i l y a dans c e t anarchisce d i v e r s e s nuances, parce que l e r e f u s du p a r t i est 
plus ou moins t o t a l , demandant on peut d i r e que o e t t e o s c i l l a t i o n t e r r o r i s a n t e 
se f a i t nettement s e n t i r chez l e s t r i b u n i s t e s , l e K.A.P.3., l e s o r d i n o v i s t e s 
i t a l i e n s , D'autre p a r t l e courant a n a r c h i s t e t r a d i t i o n n e l s e n o u r r i t e t se r e n 
f o r c e auprès de ces o s c i l l a t i o n s . 

La déformation v o l o n t a r i s t e nous e s t f o u r n i e par l e s t r o t s k y s t e s . Ceux-ci 
à l ' i n s t a r des b i a n q u i s t e s sent incapables de comprendre ce qu'est une période 
de r e c u l . C'est a i n s i q u ' i l s c r u r e n t p o u v o i r r e f o r m e r une I n t e r n a t i o n a l e . I l s 
c r o y a i e n t et l e c r o i e n t encore q u ' i l s u f f i t , en Russie, i e t e r m i n e r l a résolu
t i o n , f a i r e une révolution p o l i t i q u e ; l a b u r e a u c r a t i e s'étant accaparé du 
oomeunisme ! ! I l s commettent l a même e r r e u r que l e s prolétaires français q u i 
c r o y a i e n t parachever l a révolution française em q u i l u t t a i e n t en f a r t pour un 
•onde nouveau. La différence réside en ce que l e prolétariat français se mou
v a i t iens 1 ' o r b i t e i e 1? révolution, l e s t r o t s k y s t e s dans t e l l e i e l a oontre-
révclution- L'amnistie des b i a n q u i s t e s en f i t f i n a l e m e n t des s o c i a l i s t e s réfor
mi s t e s q u i sombrèrent dans l ' u n i o n sacrée; l a chance des t r o t s k y s t e s réside 
dans l a non-réhabilitaticn de T r o t s k y . 

1.2.7» Chaque i n t e r n a t i o n a l e mourut en résolvant l a q u e s t i o n q u i l a m i n a i t . 
- Centralisme ou fédéral-' me au liâ do l ' A . I . T . Ceci f u t résolu .avec" l e 

triomphe de l a théorie eu p a r t i au congrès de La Eaye 1672. 

- Révolution g r a d u e l l e ou c a t a s t r o p h i q u e du c a p i t a l i s m e au s e i n de l a I I 0 

i n t e r n a t i o n a l e , l a p o s i t i o n i e l a gauche .b o l c h e v i k s , s p a r t a k i s t e s et absten
t i o n n i s t e s ) se révéla profondément j u s t e en 1914» Sur l e p l a n d o c t r i n a l , c e c i 
représente une des p l u s grandes v i c t o i r e s de n o t r e d o c t r i n e . C'est l a dernière 
vérification expérimentale nécessaire de l a théorie prolétarienne. 

- La q u e s t i o n de l a t a c t i q u e au s e i n de l ' I . C . En 1922, l e s thèses de Homo 
donnent une s o l u t i o n définitive. Ces thèses étaient c e l l e s du p a r t i communiste 
d ' I t a l i e mais e l l e s f u r e n t en même temps présentées comme p r o j e t s pour l ' I . C . 
E l l e s ne f u r e n t pas acceptées mais t o u t l e développement ultérieur du mouve— 

ou v r i e r l e v a i t eu minorer l a j u s t e s s e . 

1.2.8.- Sur l e p l a n purement théorique l a 1° I n t e r n a t i o n a l e connut l e p r o 
blème s u i v a n t » q u i crée l a r i c h e s s e ? Le " C a p i t a l " d e Marx e s t non seulement 
une réponse à cel a mais expose l e programme de l a classe prolétarienne. Le 
prolétariat crée l a p l u s - v a l u e q u i permet l a v a l o r i s a t i o n i u c a p i t a l - l a mis
s i o n h i s t o r i q u e du prolétariat e s t l a d e s t r u c t i o n du c a p i t a l e t l ' i n s t a u r a t i o n 
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de l a société communiste. Le mouvement pratique immédiat f u t l a l u t t e pour l a 
réduction de l a journée de t r a v a i l à 1C heures. Ce mouvement u n i f i a l a c l a s s e 
et prouva l a j u s t e s s e de l a théorie. 

La I I 0 I n t e r n a t i o n a l e se p r é c u r a ie l a c r i s e économique, c'est-à-dire 
du cours, du mode de développement iu capitalisme. Ce dernier p o u v a i t - i l évi
t e r l e s c r i s e s ? Y a u r a i t - i l une évolution graduelle qui permettrait de passer 
insensiblement au socialisme ? Cette question e s t donc c e l l e qui f u t détermi
nante pour l a v i e de l a I I 0 I n t e r n a t i o n a l e . Ce n'est pas pour r i e n que Bers-
t e i n n i a i t l e s c r i s e s . La gauche marxiste a f f i r m a i t l e contraire et e l l e eut 
rai s o n . 

La 1 1 1 ° I n t e r n a t i o n a l e trouvait l e s leur ..remiers problèmes résolus, se 
posa a l o r s l a question de sa v o i r exactement q u e l l e s étaient l e s causes de l a 
mise en mouvement des masses; comment s e r a i t - i l possible d'accélérer ce der
n i e r ( l i e n avec l a t a c t i q u e ) . La réponse f u t donnée dans l e s thèses de Borne 
et dans l e s divers travaux analysant l e s rapports du p a r t i à l a c l a s s e . 

1 . 2 . 9 - - Les problèmes étaient chaque f o i s . d e s "problèmes d'actualité" 
suggérés par une s i t u a t i o n h i s t o r i q u e donnée. On peut d i r e que l ' e r r e u r l a 
plupart du temps - dans ces cas-là - ne c o n s i s t e pas tellement à donner une 
réponse fausse, mais à ne pas l'intégrer dans l e corps t o t a l de l a doctrine. 
On se l a i s s e a l o r s prendre au noeud ccu* 
être apportée en fonction du but et mon 
né de l a l u t t e . A i n s i , i l ne s u f f i t pas 
i l f a u t encore expliquer quel e s t l e rei 
(ce qui dépend du contexte h i s t o r i q u e ) ; 
s i t u a t i o n de r e c u l ou au contraire ré":; 
l a question est 1'antagonisme encre :at: 
doit pas r e s t e r sur l e t e r r a i n de cet ai 
triomphe du communisme; sinon on ne cor" 
t i o n que l e s f a s c i s t e s de gauche peuverv 
qu'el l e e s t une donnée brute, réelle, ce 

ant de l'actualité. La réponse doit 
en fonction seulement l'un moment ren
ie i r r e que l a c r i s e est inévitable, 

n s s e r e n : ie c e l l e - c i s 
a conduit à analyser 
.auraire, e t c . . e t c . , 
isme e t prolétariat, 
•onisme= mars v o i r l e 
[S du cadre d'une simple contesta-
payer l e luxe de théoriser parce 

i ne peut pas escamoter. 

l e s masses 
ce qu'est une 
De nos jours 

mais on ne 
dénouement, le 

1 . 2 , 1 0 . - L'unité du prolétarrar sec une donnée e s s e n t i e l l e pour que l a l u t te 
contre l e c a p i t a l se f a s s e avec une quelconque chance de succès. Cette unité, 
tous l e s révolutionnaires l a iéoeniireno iprement. c'est pourquoi i l f u t d i f 
f i c i l e , à beaucoup d'entre eux, de f a i r e l a s c i s s i o n après 1 9 1 4 ; c ' e s t pour
quoi a u s s i l a droite put s i facilement oeuvrer contre. A c e l a s ' a j o u t a i t l ' e x 
p l i c a t i o n trop souvent utilisée : l e s chefs ont t r a h i mais l e s masses ( c a r l a 
coupure du mouvement apparaît à tous l e s niveaux) sont potentiellement révolu
tio n n a i r e s (R. Luxembourg s'était rendu compte de l a cpéciosité d'un t e l a r 
gument). Alors on voulut tenter d'arracher l e s niasses à l'emprise des chefs 
sans couper l e p a r t i (après d ' a i l l e u r s on f e r a l a théorie de l'unité à l a base 
pour l e s éliminer). Mais l'unité du prolétariat n'est v a l a b l e que s i e l l e est 
l'expression de son être. "On s a i t que l e seul f a i t de l'union donne s a t i s f a c 
t i o n aux o u v r i e r s , mais on se trompe s i l'on pense que ce résultat immédiat n' 
es t pas trop chèrement payé." (Marx. C r i t i q u e au programme de Gotha.) 

1 . 2 . 1 1 . - La 1 ° I n t e r n a t i o n a l e devait a f f i r m e r une théorie dans l a pratique : 
dissoudre l e s sectes et surmonter l e s étroitesses na t i o n a l e s . La I I I 0 I n t e m a -
ticr.ale qui commence là cù. f i n i - 1 = I e . le révclutieu, devait pratiquer une 
théorie et préciser avant tout l a formation de l a c l a s s e en p a r t i . E l l e ne put 
qu'ébaucher son oeuvre. Nier, cependant, l a rupture, même s i e l l e f u t très 
brève, c ' e s t n i e r l ' i n t e r v e n t i o n consciente du prolétariat dans l e | U U M J U — 



s o c i a l et t'est e;:e=t -er l e point e s s e n t i e l , fondamental, que c'est L ' i r t s r -
vention du prolétariat qui précipita la transformation du capitalisme ie 3= 
phase de domination formelle à c e l l e réelle et qui permit sa pénétration dans 
1'immense Asie puis l ' A f r i q u e , détruisant a i n s i l e f r e i n au développement de 
ces sociétés. Pour les immédiatistes qui escamotent les discontinuités, c'est 
peu. leur impatience nourrie d'envie veut l a s o l u t i o n immédiate et i l s n : t t 
que mépris peur ces prolétaires dont l'action a eu peur résul4" t de renforcer 
l e u r ennemi. Pourtant c'est l e t r a v a i l nécessaire de l a révolution proléta
rienne, avant de pouvoir détruire l e c a p i t a l . 

1.2.12.- Le mouvement à v e n i r ne passera pas par l'étape de l a formation 
d'une i n t e r n a t i o n a l e . Les hases in t e r n a t i o n a l e s du mouvement existent par
tout. La transformation du prolétariat de classe pour l e c a p i t a l en sujet 
h i s t o r i q u e se fera par l a formation du p a r t i communiste à l'échelle mondiale. 
L'être de l a classe, exprimée au mieux l o r s q u ' e l l e est constituée en p a r t i , 
exclut différentes théories, différentes âmes. L'être ne peut e x i s t e r que s ' i l 
est u n i t a i r e . C'est cette unité e s s e n t i e l l e q u ' i l a potentiellement acquise 
au cours des 100 années de l u t t e , avec élimination de toutes les tares et 
les aberrations théoriques à l u i léguées par l'antique société. 

3.- Le mouvement prolétarien de 1938 à l a 11° guerre mondiale. 

I . 3 . I . - I l est l e produit de l a défaite de I928. On passe de l a phase de 
l u t t e à l'échelle i n t e r n a t i o n a l e à c e l l e nationale. I l en f u t de même après 
1871. Le mouvement s o c i a l i s t e se développa dans chaque pays isolément avant 
de reprendre une dimension i n t e r n a t i o n a l e unifiée. La différence, après l a 
défaite de 19~q est que l e dé\Teloppement des l u t t e s dans les différents pays 
est en f a i t l'achèvement de l a contre-révolution qui v^ y détruire les forces 
prolétariennes. 

1.3-2.- En Union soviétique, les meilleurs élémenxs de l a classe ouvrière 
sont morts au cours de l a guerre c i v i l e , les autres se sent dissouts dans 1' 
immense pays. Avec l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n qui s u i t 1928, un nouveau prolétariat 
se forme. Le stalinisme empêche q u ' i l ne vienne renforcer les restes de l'op
p o s i t i o n de gauche qui d ' a i l l e u r s sur beaucoup de points (en ce qui concerne 
les questions internes s u r t o u t ) ne se différencie pas de l a d i r e c t i o n s t a l i 
nienne. C e l l e - c i cm présentant l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n comme l a construction du 
socialisme a r r i v e r a à l i e r l e prolétariat à cette tâche d'édification capita
l i s t e ( q u ' e l l e est en réalité) renouvelant l ' a l l i a n c e prolétariat-capital du 
XIX 0 siècle en Angleterre, qui eut l i e u d ' a i l l e u r s à l a suite d'une défaite 
de ce dernier ( f a i l l i t e du mouvement c h a r t i s t e ) . Le mouvement prolétarien a 
désormais accompli un cycle h i s t o r i q u e en Russie, un nouveau cycle commence. 

1.3.Z'~ La défaite du prolétariat s i g n i f i e donc, en Russie l e triomphe du 
stalinisme, en Europe occidentale c e l l e du fascisme ou de son double, l e f r o n t 
populaire. Ceci sera donc 0 ; -i"é dans des thèses sur le fascisme [ = . ! . } . Ce
pendant en Angleterre, l e triomphe du c a p i t a l est t e l qu'un gouvernement t r a 
v a i l l i s t e n'est même pas nécessaire. Les t r a v a i l l i s t e s n'entrerons au gouver
nement (de c o a l i t i o n , précidé par C h u r c h i l l ) qu'en 1941. 
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I - 3 - 4 - Aux F.U. l a s i t u a t i o n se présente de façon différente.Ici c'e^t l a 
:or s r i T u t i o n de la classe sud est enrayée. l e l l e - c i s'est développée comme en 
Angleterre ; I I 6. N su "I~c siècle grâce aux lusses économiques, à travers s eu 
se la seconde moitié du siècle passé. Dans un premier moment, l e mouvement so
c i a l i s t e n'est qu'un appendice de c e l u i européen ( prédominance des allemands), 
l e p a r t i s o c i a l i s t e fondé en 1901 ( c'est l e second, l e premier étant né après 
1870 : l e " S ^ c i a l i s t labor party ") a surtout une influence sur les émigrés.Ce 
pendant au f u r et à mesure que les éléments sont absorbés par l'immense nation 

i l s ont surtout l a possibilité de devenir a g r i c u l t e u r s dans l'ouest) i l s per-
"ent contact avec l e mouvement s o c i a l i s t e . 

Toutefois l e mouvement d ' u n i f i c a t i o n de l a classe se f a i t au travers 
des syndicats. Après les "Chevaliers du t r a v a i l ", l'A.F.L. ( American fédéra
t i o n of labor ) c'est l a formation des I.Y.Y. ( t r a v a i l l e u r s i n d u s t r i e l s du mon 
de ) : " Les maux économiques universels qui a f f l i g e n t l a classe ouvrière peu
vent être extirpés seulement par un mouvement ouvrier universel " ( Manifeste 
de 1905). 

Cependant cette organisation ne pouvait avoir une assise puissante 
ne serait-ce que parce que l a formation de l a classe n'était pas encore achevée 
du f a i t même de l'inachèvement de l a nation américaine. 

La guerre de 1914 a v a i t arrêté l e développement du mouvement ouvrier 
mais en même temps e l l e a v a i t renforcé l e capitalisme américain qui accrut son 
emprise sur l a société américaine et p r o d u i s i t un prolétariat encore plus nom
breux. 

Au cours de l a guerre, une a i l e gauche i n t e r n a t i o n a l i s t e se détacha 
du p a r t i s o c i a l i s t e et forma en 19^9 I 1 " American comaïunist party ". La même 
année, sur l ' i n i t i a t i v e de John Beed, se constitue l e " Conmunist labor party " 
e t , en 1920, les deux fusionnent pour former l e p a r t i communiste d'Amérique.Ce 
p a r t i reconnaissait l'importance de l'I.îî.E. dans l e mouvement d ' u n i f i c a t i o n de 
l a classe ouvrière, seulement i l a f f i r m a i t q u ' i l f a l l a i t a l l e r au-delà des voie£ 
pacifiques ; 

" L'I.W.W. retourne à son antique p r o j e t d'organiser tous l e s t r a 
v a i l l e u r s par groupe d'industrie et par l a propagande du développe
ment pacifique des nouvelles associations, unique moyen pour accom
p l i r l a révolution. La p a r t i communiste reconnaît l'I.W.W. comme 
mouve ent révolutionnaire au sein du prolétariat i n d u s t r i e l , mais 
en c r i t i q u e les prémisses théoriques et les présuppositions t a c t i 
ques. L'I.V.V. repousse l a nécessité d'une acti o n p o l i t i q u e révolu
ti o n n a i r e pour l e conquête du pouvoir et pour l ' i n s t i t u t i o n consé
cutive de l a d i c t a t u r e après l a q u e l l e - et seulement grâce à son 
oeuvre -pourra être créée l'o r g a n i s a t i o n i n d u s t r i e l l e et sociale 
désirée par les l i g u e s des ouvriers i n d u s t r i e l s . L'I.V.W. c r o i t que 
ses plans théoriques f o i u e n t sa propre c o n t r i b u t i o n au mouvement. En 
réalité l'importance de son mouvement réside dans l e f a i t qu'elle 
est l'expression du développement du prolétariat inférieur." (L.C. 
Fraina. Secrétaire i n t e r n a t i o n a l du ?.C. d'Amérique. " I l soviet " 
06.06.1920.) 

On v o i t par là l e contre—coup important de l a révolution russe. On a 
j o n c t i o n du mouvement de formation de l a classe sur les bases mêmes de l a so
ciété américaine (grand développement des syndicats) et l a secousse externe. 
Les années qui suivent sont des années de r e f l u x comme partout a i l l e u r s dans 
l e monde, avec cette différence qu'aux E t a t — f u i s , le capitalisme se iévelcgte 
en extension dans l e vaste pays et en intensité par modernisation et r a t i o n a 
l i s a t i o n du système économique. De t e l l e sorte qu'entre 1920 et 1928 on assiste 
à un développement considérable du capitalisme américain et, au moment où l a 
cr i s e éclate, en 1929» on peut considérer que finalement l a nation américaine 
est constitué d'un océan à l ' a u t r e . La crise de 1929 est non seulement l a enc-
classique décrite par Marx nais e l l e est c e l l e de l a nation parvenue à a= ma— 



turité; e l l e est eues! le produit de l a s t r u c t u r a t i o n de c e l l e - c i . l a r.aticr. 
s'est développée de façon anarchique, selon l e libéralisme l e plus classique 
et le plus iérriié, 11 f a u t maintenant une certaine i n t e r v e n t i o n de l'état,il 
f a u t une certaine régulation. En un mot les Etats-Unis avaient brûlé les éta
pes. Qn en était déjà au passage - à l'échelle sociale - de l a domination 
formelle à celle réelle du c a p i t a l . 

La c r i s e de 1929 j en a f f a i b l i s s a n t i e c a p i t a l américain f a c i l i t a l e mou
vement d ' u n i f i c a t i o n de l a classe ouvrière. Le syndicalisme r e p r i t avec une 
ampleur encore plus grande. Mais, i l ne t r o u v a i t Plus, comme en 1919» un mou
vement révolutionnaire à l'échelle mondiale. C e l u i - c i était liquidé, les révc-
luti:r..tîires cantonnés dans les divers pays, où se l i v r a i e n t les ultimes ba
t a i l l e s . Au moment où l e mouvement dégrève des ouvriers américains atteindra 
pres:.;e son sommet;, en 1935? l ' I n t e r n a t i o n a l e , depuis iéjà "ans ouvertement 
ocrtre-révolnticnr.aire, r e j e t t e définitivement le programme révolutionnaire ! 

Le prolétariat a f f a i b l i par l e chômage recevait une aide sous l a forme 
de contingents de nouveaux prolétaires i les hommes expropriés des campagnes. 
En e f f e t , l ' a g r i c u l t u r e s'était développée jusque là de façon extensive et les 
l o i s du c a p i t a l ne l a dominaient pas. Maintenant que l e marché intérieur est 
réalisé, les l o i s du c a p i t a l vont pouvoir réellement se manifester. La crise 
f a c i l i t e cette main-mise c a p i t a l i s t e . Les terres inaptes à produire l e p r o f i t 
s o c i a l moyen, donc une rente différentielle minimum, f u r e n t éliminées. La sur
face des te r r e s ensemencées diminua. Depuis l o r s , c e l l e - c i augmente ou diminue 
en f o n c t i o n de l a demande, en l i a i s o n avec l e marché mendiai. L o r s q u ' i l y a 
demande, les terres qui jusque là ne pouvaient pas produire de rente sont 
alo r s cultivées, mais dès que l a production a t t e i n t de nouveau un c e r t a i n n i 
veau et que l a demande diminue, les p r i x baissent ex les terres ne sont plus 
rentables. La surface ensemencée est réduite à nouveau ( c e c i i l l u s t r e magni
fiquement l'exposé théorique de Marx dans l e l i v r e IV au su j e t de l a rente 
foncière.) 

Le prolétariat s'organise de plus en plus e t en 1935 apparaît un nouveau 
syndicat, l e C.I.O.(Commitee f o r i n d u s t x i a l organisation). L'état c a p i t a l i s t e 
se rend bien compte de l'impossibilité d'arrêter l e phénomène. Toute t e n t a t i v e 
de l e heurter de f r o n t a u r a i t eu pour résultat une r a d i c a l i s a t i o n majeure. 
Dans un premier temps i l accepte et soutient même l e syndicat (c'est l e moment 
de l'occupation des usines, et dans ce cas mieux vaut f a i r e pression sur les 
i n d u s t r i e l s pour q u ' i l s reconnaissent l e syn d i c a t ) ; dans un second temps, i l 
essaie de trouver appui auprès de l u i pour réaliser l'oeuvre de r a t i o n a l i s a 
t i o n (New deal, par exemple) et assurer l a s u i v i e du c a p i t a l . La manœuvre de 
l a bourgeoisie anglaise du XIX 0 siècle se répétait avec 1e même suocès. 

Le mouvement prolétarien est dévoyé. La classe ne se constitue pas en 
tant que classe e t donc en p a r t i mais i l a une force considérable qui explique 
l a difficulté de l'entrée en guerre des E.U. (ce qui n'exclut pas les autres 
causes qui se s i t u e n t pleinement à l'intérieur de l a sphère des intérêts capi
t a l i s t e s Î l a i s s e r l'Europe s'épuiser par exemple). La guerre sera nécessaire 
pour détruire l e mouvement prolétarien. Ce sera l'oeuvre des s t a l i n i e n s q u i , 
a p a r t i r de 1941 > demandent aux ouvriers d'abandonner les avantages conquis 
dans l a phase précédente a f i n de f a i r e un e f f o r t de production pour l a défense 
de l a p a t r i e e t soutenir l'URSS ( c e c i n'empêchera pas q u ' i l y a i t encore de 
grandes grèves en 1942). 

"aintenant l e mouvement est détruit à l a su i t e de l ' a c t i o n conjuguée du 
réformisme classique - intégration de l a classe dans l a société — e t du s t a l i 
nisme qui sur ce plan—là n'est qu'un ersatz infâme de l a social—démocratie : 
défense de l a p a t r i e . 



1.3.5•— En rapport avec cette fragmentation de l a olasse à l'échelle mon
d i a l e , i l y a une d i v i s i o n profonde sur le plan d o c t r i n a l . E l l e a f f e c t e fon
damentalement l a question du rapport du p a r t i à l a classe. 

Les trotskystes d'abord groupés dans l'op p o s i t i o n bolchevik-léniniste, 
puis dans l a l i g u e , considèrent q u ' i l est possihle de f a i r e une quatrième i n 
ternationale. I l s sont obnubilés par l a question de l a conquête des masses. 
Pour ce f a i r e i l s entrent, en France, d'abord dans l a S.F.I.O.puis dans l e 
P.S.O.P.(Parti S o c i a l i s t e Ouvrier e t Paysan); en Espagne, i l s p a r t i c i p e n t à 
la formation du ?.O.U.H.( P a r t i ouvrier d ' u n i f i c a t i o n marxiste), puis s'en 
séparent, tandis qu'aux E.U- et au lexique, i l s noyautent les p a r t i s communis
tes o f f i c i e l s (pratique q u ' i l s repérerons a i l l e u r s ) . Cependant en 1936» les 
conditions l e u r semblent favorables e t dans l e 1 ° n° - spécial - de I V 0 

I n t e r n a t i o n a l e (Résolutions de l a conférence pour l a I V 0 I n t e r n a t i o n a l e ) i l s 
considèrent l a nouvelle montée révolutionnaire et les tâches de l a I V 0 I n t e r -
nationale. Mais i l faudra t o u t de aêae attendre 1939 pour que c e l l e - c i voie 
l e jour. Cette " p e t i t e " erreur ie prévision ne les empêchera pas ultérieure
ment de proclamer de nouvelles montées révolutionnaires, donc l a nécessité d' 
une a c t i o n , e t c . . I l s sent fiiéles à eux-rsnes : i l s doivent terminer une ré
volution? une simple secousse peur tout remettre en branle. 

I . 3 « 6 . Les positions du EAPD, des communistes de conseil, des t r i b u n i s t e s 
continuent à être défendues. Leurs p o s i t i o n s négatrices du p a r t i ne ferons que 
s'accuser. Le triomphe du fascisme en Allemagne provoquera une dispersion de 
ces éléments ; certains i r o n t en A u s t r a l i e (Pacnekoek par exemple) et c o n t i 
nueront à défendre la nécessité ies ::r.seils ouvriers, d'autres aux E.U. où 
i l s a f f i r m e r o n t dans des revues comme " I n t e r n a t i o n a l Council correspondance", 
" L i v i n g marxism" des positions s i m i l a i r e s . 

Les luxembourgistes se rattachent un peu à ces courants par l e u r c r i t i q u e 
de l'absence de démocratie à l'intérieur du p a r t i russe et par l e f a i t q u ' i l s 
f o n t dériver l a défaite de défauts intrinsèques au p a r t i bolchévik. 

1.3.7. En définitiée,le devenir de l a classe qui s'érige en p a r t i n'est 
plus conçu comme une totalité mais esx appréhendé de façon unilatérale. On est 
dans une phase d'interpréta t i e n de la défaite où beaucoup de courants ne veu
l e n t pas réellement la reconnaître. 

En ce qui concerne l ' a t t i t u d e vis-àvis des syndicats on peut dénombrer 
les p r i n c i p a l e s positions suivantes : 

a- Refus t o t a l d'y t r a v a i l l e r : l e K.A.P.D. A l ' o r i g i n e , l a p o s i t i o n de 
ce p a r t i d o i t être réellemnt p r i s e en considération en ce sens qu'en 1919~20, 
un grand nombre de prolétaires q u i t t a i e n t les syndicats et cherchaient à 
créer des organismes plus révolutionnaires (conseils d'entreprises). 

b- I l f a u t l u t t e r pour un syndicat révolutionnaire. On reprend l a v i e i l 
l e p o s i t i o n de l a I I I 0 I n t e r n a t i o n a l e sans mettre en évidence que c e l l e — c i 
a v a i t créé une i n t e r n a t i o n a l e syndicale rouge et donc a v a i t dû accepter l a 
coupure du mouvement ouvrier : p o s i t i o n t r o t s k y s t e . 

c- Les syndicats doivent être indépendants des p a r t i s . On réaffirme 
purement et simplement l a Charte d'Amiens : p o s i t i o n des anarchc—syrdicaLisxes 



i - 1-e = r--r.ii :=t un organe q u i n'est pas s u s c e p t i b l e i ' a v s i r u i t i q u - s -
zcr.r t : s i t i r r . réf r m s t c - b c u r g e c i s e . De ce f a i t , i l n'est pas ixp c s a i l l e 
au: 1 ' -r. r : puisse pas conquérir l e s d i r e c t i o n s s y n d i c a l e s , leper.iar.t : : u : 
tarât::-:-: est 1 : tr.tair.-c. Or. ne peut peur l e moment qu'y f a i r e "c-uvre I m i 
tée de prosélytisme : p o s i t i o n de l a gauche communiste i t a l i e n n e . 

1.3.8.- La seule p o s i t i o n q u i défendit avec l e p l u s de cohérence— b i e n au 
ave: beau crut ie f a i b l e s s e s - l a théorie du prolétariat e t , s u r t o u t , a a f f r e u 
té corre at-arent l a q u e s t i o n ie l a f o r m a t i o n d'un nouveau p a r t i ; c'est l a gau
che : : u r u n i s t e i t a l i e n n e . 

Après l e congrès de Lyon 1926, l a Gauche p e r d définitivement l a d i r e c t ! : 
et l ' i n f l u e n c e p u i s s a n t e sur l e P . C I . En 1927» un c e r t a i n nombre de camaraie 
f o r i e n t à P a n t i n l a f r a c t i o n de l a gauche communiste au s e i n du P . C I . e t 
p u b l i a n t un j o u r n a l , Prometeo. I l s e n t r e n t en c o n f l i t constant avec l e s t r o t 
s k y s t e s t a n d i s que l e s éléments dérivés du K.A.P.D. e t des T r i b u n i s t e s l e u r 
r e p r o c h a i e n t de ne pas a l l e r a u s s i l o i n qu'eux dans l a c r i t i q u e de l a dévolu
tion, r i s s e , o'est-à-dire ie ne pas a l l e r jusqu'à a f f i r m e r que l a oontre-rév;-
l u t i o n était l'oeuvre de Lénine, e t c . . 

La gauche s o u l i g n a l'impossibilité de créer un p a r t i . " Au l i e u d'une 
raçrurcuse analyse i e l a s i t u a t i o n peur v o i r s i l e s o o n i a t i o n s e x i s t e n t pour 
f o n d e r l e s nouveaux organes, on détermine à p r i o r i l a nécessité de créer l a 
n o u v e l l e i n t e r n a t i o n a l e . De l a for m u l e i l a révolution e s t im p o s s i b l e sans 
p a r t i communiste, on en t i r e l a c o n c l u s i o n s i m p l i s t e q u ' i l f a u t d'ores e t 
déjà c o n s t r u i r e l e nouveau p a r t i " ( B i l a n . F 0 1 . 1933-) 

En 1935» c o n s t i t u t i o n de l a f r a c t i o n indépendante. Lors de l a guerre d' 
Espagne, e l l e s o u l i g n a , dans un premier temps, l ' a s p e c t hautement révolution
n a i r e du mouvement, p u i s dénonça l a guerre impérialiste en l a q u e l l e s'était 
transformée l a l u t t e . 

l a gauche m a i n t i e n t fermement son anti-démocratisme e t son r e f u s de l a 
l u t t e de défense n a t i o n a l e sous quelque prétexte que ce s o i t , en p a r t i c u l i e r 
au nom de l a défense de 1'URSS,alors que beaucoup de t r o t s k y s t e s entrèrent 
iar.s l a résistance. 

Dans Prometeo e t dans B i l a n se t r o u v e n t c e r t e s des f a i b l e s s e s dérivant 
de l a n o n — i n d i v i d u a l i s a t i o n c l a i r e e t n e t t e de l a phase de r e c u l e t de l'étu
de du développement du c a p i t a l à l'échelle mondiale. Cependant c e t t e f r a c t i o n 
e u t l e mérite de défendre correctement l e s p r i n c i p e s fondamentaux du commuais 
me, ce q u i l'empêcha de tomber dans l e t r a q u e n a r d démocratique ou dans c e l u i 
de l a création du p a r t i . 

La f o r c e de ce mouvement, c'était d ' a v o i r compris q u ' i l f a l l a i t b a t t r e 
-::: r e t r a i t - : . 

1 . 3 . 9 ' - Avec l a guerre de 1939-45» c'est l e triomphe t o t a l de l a s o c i a l — 
démocratie t e l l e q u ' e l l e se manifesta en 1914 • triomphe de l a démocratie, 
de l a n a t i o n , de 1 'évolutionnisme, e t c . . Le s t a l i n i s m e , une f o i s son oeuvre 
de répression accomplie ( comme l e f i t en 1919 l a social-démocratie allemande 
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retrouva pleinement l e s mots d'ordre de l a social-démocratie, en ce sens i l 
e s t sa vérité. En 1914»un des msts d'ordre qui a v a i t permis d'embrigader l e s 
prolétaires dans l a l u t t e impérialiste, f u t de proclamer l a défense de l a 
France, t e r r e des libertés et ie l a révolution et on r a p p e l a i t : "Tout homme 
a deux p a t r i e s , l a sienne e t puis l e France"; en 1940, l'U.R.S.S. remplace 
l a France :"Tout homme a deux p a t r i e s , l'U.R.S.S. e t puis l a sienne". Le 
résultat f u t lo même : l a défais: iu pralérariat. 

En acceptant de se battre pour l a démocratie l e prolétariat redonnait 
v i e au c a p i t a l ( i l a l l a i t l e montrer puissament dans l e s années d'après-
guerre). 

" Aussi horriblement une f o i s encore, l a jeune et généreuse bouche du 
prolétariat, puissante et v i r a l e , s'est appliquée contre l a bouche pu
tréfiée et fétide du rapec-lisne et l u i s redonné, ..dans une étroite 
union inhumaine, un autre scufLe i e v i e . " 

Le mouvement prolétarien après l a seconde guerre mondiale. 

1=4-1»— La guerre mondiale eut un caractère nettement anti-prolétarien.Evi
demment l a propagande o f f i c i e l l e le l e s bords tente de masquer au maxi
mum ce l a . Cependant i l est quelques f a i t s q u ' i l n'a pas été possible d'escamo
t e r : 

a - La répression contre l a population c i v i l e allemande, 
b - l a répression du ghetto de Varsovie ( 1944) 
c - l a coupure de l'Allexagne en deux, a f i n d'éviter un soulèvement 

prolétarien comparable à c e l u i de 1919» 
d - c'est grâce à l a guerre que l a clas s e c a p i t a l i s t e américaine 

put détruire l a force des syndicats. 

D'autre part, dans cette guerre, se manifesta nettement l a domina
ti o n du c a p i t a l sur l a société. F i l e lue fut nécessaire pour éliminer toutes 
s o r t e s de marchandises encombrant son procès de v a l c r i s - t i o n , mais a u s s i pour 
éliminer son ennemi, l'homme. Z' où mon seulement l e s massacres que toute guer
re implique, mais l a destruction s c i e n t i f i q u e , r a t i o n n e l l e d'ethnies entières: 
j u i f s , tziganes,parce que pour l e c a p i t a l ces êtres humains étaient devenus 
surplus 

1.4.2. 1945 signe l a défaite osmplète et irrémédiable,peur un c e r t a i n laps 
de temps, du prolétariat. C e l u i — c i pourtant a v a i t tenté dans c e r t a i n s pays 
d ' u t i l i s e r l ' a f f a i b l i s s e m e n t de l a c l a s s e c a p i t a l i s t e pour passer à l ' o f f e n s i 
ve contre l e c a p i t a l . I n e f f e t beaucoup de m i l i t a n t s ouvriers crurent pouvoir 
réellement, à l a f i n de l a guerre, e f f e c t u e r cette offensive. Sans cette pers
pective, i l e s t évident q u ' i l n'auoait pas été pos s i b l e de mobiliser l e s ou
v r i e r s pour l a l u t t e contre l e fascisme allemand. Ceci a p p a r a i s s a i t d'autant 
plus p l a u s i b l e que l'on se référait à l a révolution russe qui a v a i t triomphé 
au s e i n de l a 1° guerre mondiale. 

Cependant partout, dés l a guerre f i n i e , l e s p a r t i s s t a l i n i e n s procé
dèrent au désarmement des différentes m i l i c e s populaires et proclamèrent que 
l a tâche e s s e n t i e l l e était l a reconstruction de l a nation. I l s justifièrent 
cett e p o s i t i o n au nom des concilions o b j e c t i v e s défavorables : toute t e n t a t i v e 
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de p r i s e de pouvoir entraînerait l ' i n t e r v e n t i o n des E.U. Argument f a l l a c i e u x 
car l e monde c a p i t a l i s t e était a f f a i b l i et que commençaient à se déchaîner 
les révolutions an t i - c o l o n i a l e s . 

1'intervention des s t a l i n i e n s eut deux résultats ! remettre les prolé
t a i r e s dans les entreprises-prison et f r e i n e r l a révolution coloniale qui à 
cause de cela trouva devant e l l e des états c a p i t a l i s t e s v i t e réaffermis. 

Si en 1914 i l f u t possible de p a r l e r de trahison, l e f a i r e pour les évé
nements de 40 ou de 45 est une s i n i s t r e farce parce que c'est masquer complè
tement que tous les p a r t i s communistes étaient ouvertement (par l e u r program
me même) des p a r t i s au service du c a p i t a l . Leur reprocher une trahison, c'est 
les v i r g i n i s e r et f a i r e du réformisme vis-à-vis de l a p o u r r i t u r e . 

1 . 4 . 3 - - Cependant les d i f f i c i l e s conditions de v i e de l a classe ouvrière 
liées au désastre de l a guerre et à l a pression énorme du c a p i t a l qui se 
r e T r . s t r u i t sur le des de c e l l e - c i amènent ie grandes grèves er. France 'lpd~ 
avec formation - limitée mais symptômatique - de comités de l u t t e , en I t a l i e , 
en Grèce où l e mouvement armé f u t détruit par les c a p i t a l i s t e s occidentaux 
avec l e consentement des russes; grèves aussi en Angleterre. Mais l e plan 
" a r s h a l l en apportant une aide à l a reconstruction de l'Europe (moyen pour 
les F.TJ. de la coloniser) favorise une amélioration économique qui enrayera 
l ' a g i t a t i o n sociale. 

La plupart des mouvements qui se développeront jusqu'à l a période de 
coexistence pacifique seront dévoyés dans l a l u t t e contre"! 1 impérialisme amé
r i c a i n " et donc pour l e soutien de l'URSS, c'est-à-dire que l a classe ouvrière 
était utilisée comme instrument dans l a fameuse guerre f r o i d e . 

Cependant quelques grèves eurent encore un caractère nettement de classe 
t e l l e c e l l e générale de 1953 en France, t e l l e s celles moins étendues de 1956 
liées à l a - l u t t e contre la guerre d'Algérie (mouvement des rappelés). 

Pn i960 l a grande grève des mineurs en Belgique est liée à l a t r a n s f o r 
mation s t r u c t u r e l l e du capitalisme. Le prolétariat reprenait une base de clas
se mais à un stade assez inférieur : revendication du d r o i t au t r a v a i l . 

Fn 1963» l e même mouvement - avec une ampleur moindre - aff e c t a l e bas
s i n h o u i l l e r du nord de l a France, puis ultérieurement Décazeville. En aucun 
cas on ne pouvait v o i r de symptômes de reprise. Ce n'était même pas des com
bats d'arrière-garde, Ces révoltes étaient v i t e déviées par l'ensemble des 
p a r t i s de gauche et par les syndicats. 

A peu près à l a même époque des mouvements s i m i l a i r e s a f f e c t a i e n t l ' I 
t a l i e (d'abord en i960 puis surtout en 1962) i l s étaient dûs au brusque déma-
rege ie l ' i n d u s t r i e i t a l i e n n e . Les nouveaux prclé-aire3 - vamus i u sud sur
t o u t — se rebellèrent contre l e despotisme de fabrique. Là encore les divers 
p a r t i s de gauche éteignirent l'étincelle. A quelques différences près, l a mê— 
•e chose advint en Espagne l o r s de l a grande grève des Asturies. Au Japon à 
l a même époque on assiste au début d'un vaste mouvement de l u t t e ouvrière. 
Tous ces mouvements étaient en l i a i s o n avec l a crise c a p i t a l i s t e q ui couvait 
et commençait à se manifester mais qui f u t surmonter à l a s u i t e , surtout, de 
l ' i n t e r v e n t i o n américaine au Vietnam ( 1 9 6 4 ) . 
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le prilé-ariat était b i t : -cru r i s cr.n-l et surveillé par ses p a r t i s e - ses 
syndicats. 

I . Z . 4 . - L'Union Soviétique pouvait j o u i r d'une certaine paix sociale ( t o u t 
au moins d'après ce que l a i s s a i t f i l t r e r l e rideau de mensonge) étant donné que 
les difficultés économiques étaient surtout subies par les pays s a t e l l i t e s hor
riblement exploités. Ceci détermina l a grande explosion prolétarienne de Ber-
l i r . - ? s t -

" Les mouvements ouvriers qui se sont déroulés au cours du mois der
n i e r en Allemagne o r i e n t a l e - mouvements non limités à line seule journée à 
B e r l i n , n i limités à cette seule v i l l e , mais étendus avec une vigueur spon
tanée à tous les centres prolétariens, se répétant de façon diverse, non 
éteints par l a répression l a plus pesante, n i par les promesses et par les 
oonowicaa e f f e c t i v e s et les reculs du pouvoir-donneur de t r a v a i l , qu'on 1' 
appelle armée russe d'occupation, république démocratique ouvrière, Etat capi
t a l i s t e et patronal - ont une portée qui va certainement hors des l i m i t e s de 
1 1 épisode. 

" Ce n'est t o u t e f o i s qu'avec une extrême réserve que l'on peut y dé
couvrir l e début d'un"nouveau cours". Si on l e f a i t - on d o i t réagir - en 
même temps contre l a vogue corrompue du monde bourgeois décadent qui court à 
chaque in s t a n t derrière l e sensationnel et l'imprévu ( . . . . ) . 

" Cependant i l n'est pas f a c i l e - même pour ces groupes de prolétai
res qui ont - s i l'on peut di r e - physiolcgiquement hérité l a possibilité de 
parcourir l e chemin qui va des actes immédiats contingents de l a l u t t e écono
mique aux revendications sociales et révolutionnaires - de dépasser l a zone 1 
minée où peut se produire une repr i s e de l ' a c t i o n , même éclatante, pour a l l e r 
à c e l l e où se crée un t i s s u o r g a n i s a t i f et où se retrouve l a doctrine p o l i t i 
que, conditions sans lesquelles reste barrée l a voie unique qui peut résoudre 
l a l u t t e en v i c t o i r e . ( . . . . ) 

" Pour tous, des deux côtés opposés, l e problème du monde d'aujourd' 
h u i est c e l u i de l'organisation de l'Europe. C e l u i - c i dépend du problème de 
l'unité allemande.(....) 

" Le problème de l'unité allemande se p r o j e t t e et devient incandes
cent dans l e feu de B e r l i n divisée où chacun des deux groupes impérialistes 
voudrai' v o i r un mécanisme- étatique unique contrôlant toute l'Allemagne et la 
co n s t e l l a t i o n européenne, e t , contrôlé par l u i . " 

" La seule voie révolutionnaire est que ce grand prolétariat réussisse 
a i coure i e ; thèses de ce processus dramatique i se soustraire aux v i c i s s i t u 
des d'un "mouvement pendulaire" entre les deux pôles a t t r a c t i f s de l ' e s t et 
de l'ouest, et décrive sa propre t r a j e c t o i r e autonome. Non pas comme lorsqu' 
i l s u i v i t l a guerre des Hohenzollern ou subit celle'nazie, mais comme l o r s 
qu'à l a f i n de 1918, après avoir chassé sa monarchie, i l tenta de prendre à 
la gorge la rétublique ie w-cimar vendue aux vainqueurs et manqua ie peu la 
si t u a - i o n gui au r a i t certainement renversé t e l l e d'aujourd'hui : dictature 
des ouvriers à B e r l i n ! L'action c r i t i q u e au socialisme na t i o n a l de l a part 
des bolcheviks e t des spartakistes a v a i t oeuvré en vue de ce résultat." 

" DUR et LONG l e chemin, GRAND et LOINTAIN l e but " 

" I l programma comunista. N° 14. I953. 
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A i n s i l e vieux f r o n t de classe — l e f r o n t décisif où s'était déroulé l a 
l u t t e entre "bourgeoisie et prolétariat, à l'échelle mondiale - les pays entre 
l a Russie e t l'Allemagne ( c e l l e - c i étant exclue), réapparaissait a i n s i que la 
condition de l a v i c t o i r e du prolétariat. I l s'était manifesté l a dernière i n 
en 1944 l o r s de l a Commune de Varsovie écrasée par les allemands avec l'assen 
t i r e n t de: russes. 

1 . 4 . 5 - - Ce f r o n t de classe devait à nouveau bouger en 1 9 5 6 , en Pologne 
( j u i n ) . 

" I l était inévitable - bien que douloureux - que l'explosion pro
létarienne de Poznan f u t prise sous l e feu concentré des deux inpéria-
lismes de l'occident et de l ' o r i e n t et que son caractère nettement ou
v r i e r s o i t dénaturé.(....) 

"Les ouvriers de Poznan se sont révoltés contre les conditions de 
su r - e x p l o i t a t i o n qui - dans toute période de f o l l e accumulation - pré
valent sous tous les Eéridiens et parallèles, à d r o i t e comme à gauche, 
à l ' e s t comme à l'ouest. Nous ne savons pas s i au-delà de l a revendi
cation économique, i l s ont donné à leu r a g i t a t i o n un contenu program
matique révolutionnaire. Le grand péril est que l a révolution ouvrière 
polonaise se lais s e canaliser dans l a voie (absente certes à l ' o r i g i n e 
du mouvement) de l a démocratie, des d r o i t s de l'homme, de l'indépendan 
ce nationale, au l i e u de prendre l a voie directe de l a l u t t e révolu
tio n n a i r e et de l a formation du p a r t i de classe. Longue et pénible est 
dans l a s i t u a t i o n i n t e r n a t i o n a l e présente, cette dernière voie. Le but 
en est l o i n t a i n comme nous l'indiquions au sujet de l a révolte b e r l i 
noise, sous beaucoup de points semblables. Saluons les prolétaires tom
bés, victimes de l a puissance u n i t a i r e du c a p i t a l , et souhaitons que 
de l e u r première titanesque révolte naisse un mouvement qui ne se l a i s 
se pas altérer par les champs magnétiques d'orient et d'occioent, se 
d i r i g e sans hésitation vers l e nord révolutionnaire, et seulement vers 
ce point c a r d i n a l . " 

" I l Programma Communista ". N° 15» 1 9 5 6 . 

1.4»6.- Puis ce f u t en Hongrie. 

" L'appréciation marxiste de ce qui a r r i v e en ces jours tragiques ne 
peut se réduire à une"prise de p o s i t i o n " entre les deux forces armées 
qui se heurtent. F i l e ne se réduit pas à une option qui de façon i n 
discutée d o i t être prononcée en faveur des rebelles contre les forces 
de l'ordre hongroises et russes q u i , dans une l u t t e sans quartiers où 
des deux côtés on u t i l i s e sans réserves l a méthode de l a t e r r e u r , ten
tent de les écraser. Souhaiter l e succès f i n a l d i f f i c i l e et sanglant 
aux rebelles ne s u f f i t pas pour pousser l a solidarité enthousiaste 
jusqu'à g l o r i f i e r l e mouvement ccmcie un retour t o t a l à l a voie révolu
ti o n n a i r e communiste, comme une secousse t o t a l e contre l'ende de 1 ' 
opportunisme,traître personnifié par l e stalinisme, comme par i ' a n t i -
stalinisme du vingtième congrès. 

" On a l e devoir d ' a l l e r plus l o i n et de dire qu'une t e l l e secousse 
est encore - de quelque façon que se termine l a t e r r i b l e c r i s e qui 
boularerse toutes ces instables "démocraties populaires" de i'Furope -
très l o i n t a i n e . La révolution ne v i t pas d ' i l l u s i o n s n i d*extrêmismes 
sentimentaux, vides. 
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" Nous n'en scatnes pas au retour d'un mouvement autonome de l a classe 
ouvrière, mais à un mouvement i n t e r c l a s s i s t e de t r a v a i l l e u r s et classes 
semi-bourgeoises, qui ne ser t pas de l a formule hypocrite sur laquelle 
s'alignent les saboteurs du communisme révolutionnaire de l ' I n t e r n a t i o 
nale de Lénine, On ne peut pas l e n i e r . On d o i t regarder l a vérité en 
face, mais avec une force dialectique apte à savoir comprendre et à 
accepter l e f a i t h i s t o r i q u e que c'est seulement par cette voie que peut 
passer l a reprise révolutionnaire. Pour l e moment c'est un retour en 
arrière, à un stade de l u t t e qui apparaissait déjà dépassé i l y a plus 
de tre n t e ans e t qui au fond f a i t r e f l e u r i r schémas et alignements qua-
rantuitards.Hais on ne peut pas hésiter l o r s q u ' i l s'agit du choix entre 
l'adoption de ces schémas au sens de l a manoeuvre p o l i t i c a r d e et par l e 
mentaire c o r r u p t r i c e et leu r réapparition sur l e t e r r a i n de l a l u t t e 
courageuse héroïque les armes à l a main.(....) 

" Le mouvement hongrois, pour admirable q u ' i l s o i t , n'est pas l e nô
t r e • I l n'ouvre pas cas ère; c: -.val las . celles que nous les attendons". 

" I l Programma Comunista. N° 22. 1956. 

1 . 4 . 7 . - Aux r . U . l ' h i s t o i r e du mouvement ouvrier d'après-guerre présente 
deux périodes, La première est en l i a i s o n étroite avec c e l l e que nous avons 
indiquée précédemment. On a d'abord le s grandes grèves de 194-5-46 de l a General 
Motors, des cheminots et dans les mines' de charbons. Cependant cette f o i s l a 
classe c a p i t a l i s t e est renforcée et ne compose pas comme avant 1939 nais au 
con t r a i r e passe à l'attaque : l o i Taft-Hartley (23»04»47)» 

La l u t t e contre l e syndicat sera renforcée par l a l u t t e contre l e "com
munisme", c'est-à-dire contre l'URSS. L ' i d e n t i f i c a t i o n de ces deux termes f u t 
l a manoeuvre l a plus remarquable peur détruire l e mouvement ouvrier. De cela 
tout le mouvement s t a l i n i e n interne cicnal en est responsable en oe sens que 
dans un premier temps on avait présenté les F.7. comme sauveurs du prolétariat, 
puis en 1946 on dénonce l e u r nature impérialiste et sont taxés d'ennemi n°l. 
La guerre f r o i d e ne f u t que l e prolongement de l a guerre contre l e prolétariat 
(1939-45)» e l l e permit d'éliminer les dernier^reSTant avec l a période révolu
tio n n a i r e de 1917-23 et donc de parachever de façon absolue l a v i c t o i r e du ca
p i t a l sur l e prolétariat. Tout cela c'est aux U.S.A. qu'on l'aperçoit l e mieux. 
L'union AFI—CIO en 1955 marque en f a i t l'intégration du syndicat qui soutien
dra ouvertement les entreprises les plus"impérialistes" de l ' F t a t américain. 

Ainsi se termi n a i t une grande phase de l a v i e du prolétariat aux E.U. 
c e l l e du prolétariat blanc qui a v a i t s i magnifiquement commencée au m i l i e u du 
X H ° siècle (martyrs de Chicago e t les grandes l u t t e s pour l a réduction de l a 
journée de t r a v a i l à 8 heures) et qui se termi n a i t par l'intégration de ce mê
me prolétariat dans l e capitalisme développé. 

La deuxième période a deux causes essentielles : l e développement de 1 ' 
subornation et l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n du sud des E.U. Une p a r t i e importante du pro
létariat f u t exproprié des usines tandis que d'autre part une p o r t i o n grandis
sante de l a communauté noire du sud était prolétarisée et venait renforcer 
c e l l e du nord. 

A ces causes économiques s'en ajouta une autre p o l i t i q u e déterminante 
pour l a mise en mouvement de l a Communauté noire : l'indépendance d'un grand 
nombre de paye d'Afrique noire à p a r t i r de i 9 6 0 . Cette indépendance était l a 
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rrsuve ie 1= ror-infériorité les no i r s . Dès I c r s l e tcuvenerk çreri —.e amp
leur considérable : émeutes ie Dirr.ir.gh.an. de 1963. I ' assassinat ie Mal : :r 7. 
freir.e le mouvement r a i s divers groupements se ferrèrent alors, depuis ;eur 
d'auto—défense jusqu'aux mouvements étudiants. 

Vne u n i f i c a t i o n s'est produite et a engendré 1e pouvoir n o i r où ;•;exis
t a i t un c e r t a i n nombre de po s i t i o n s . Cependant i l en émerge une q u i , bien que 
de façon c o n t r a d i c t o i r e , se r e l i e à l a p o s i t i o n classique marxiste proléta
r i e n . " : le reven i i o a t i o n ie le société sans classes. 

Le mouvement du prolétariat n o i r affirme l e f u t u r du mouvement ouvrier 
non pas tellement à cause des positions théoriques q u ' i l défend mais à cause 
de sa praxis liée à sa s i t u a t i o n : 

- Etant rejeté des usines i l ne se pose pas l a question de l e u r occu
pation. 

- I l considère l'autenation comme un phénomène p o s i t i f irréversible et 
comme devant a r r i v e r à détruire finalement l e t r a v a i l (nous, nous d i r i o n s plus 
précisément l e t r a v a i l producteur de plus-value pour l e c a p i t a l ) . 

- I l pose l a question du pouvoir et l a destruction de l ' E t a t en place 
parce que toute réforme est impossible. 

En un mot, i l s nous présentent ce que devient l'homme lorsque l e systè
me c a p i t a l i s t e est pleinement arrivé à maturité.Le c c p i t r l i l s o n i e T 6 chasse de 
l a sphère productive; i l d o i t l e détruire car c'est son ennemi mortel. L'hu
manité ne peut se sauver qu'en se révoltant contre ce monstre automatisé. 

Aux E.U. l e facteur de race existe et v o i l e c e l u i de classe. Le premier 
f u t essentiel dans l a mise en mouvement de l a communauté no i r e ; i l f u t révo
l u t i o n n a i r e . Cela explique d ' a i l l e u r s l e f a i t que l'on u t i l i s e p a r f o i s l e t e r 
me de colonisation pour indiquer l a s i t u a t i o n des noirs aux E.U. Si l e facteur 
de classe est fondamental, i l n'empêche que c e l u i de race a une très grande 
importance, ne serait-ce que pour masquer 1e premier et f a c i l i t e r l'exclusion 
de toute une communauté humaine de l a société en place. De t o u t cela les pro
létaires et étudiants noirs (du moins l a majorité) en ont p r i s conscience. I l 
est t o u t à f a i t logique q u ' i l s se méfient des prolétaires blancs qui ont pro
fité de Ltnzr e x p l o i t a t i o n comme les prolétaires européens profitèrent de c e l l e 
de leurs frères noir s d'Afrique, des arabes ou des jaunes... 

La c r i s e en rendant sans réserve les prolétaires blancs permettra de 
f a i r e l e l i e n avec les prolétaires noir s et surmonter ainsi,dans l a l u t t e con
t r e l e c a p i t a l , l e facteur de race. E l l e transformera en noirs l a majorité des 
prolétaires et même les éléments des nouvelles classes moyennes. 

1.4»8.- C'est au début des années i960 que se p r o d u i s i t une reprise de 1 ' 
a g i t a t i o n ouvrière un peu partout dans l e monde. E l l e f u t enrayée (l .4«3«) dès 
que l a crise l a r v a i r e f u t totalement surmontée (depuis 1964» c'est l e "boom" 
aux E = U. ). îîais l a p e t i t e récession de 1967 associée à l a cr i s e monétaire, l a 
révolte i u prolétariat r.cir américain, les conséquences ie le guerre i u V i e t -
nam, l a guérilla latino-américaine, et surtout l e vaste mouvement d'insurrec— 
sien les nouvelles classes moyennes à, 1 ' écùc-lle mondiale • cour cela trouv.-
dans l a société française un t e r r a i n favorable par s u i t e de contradictions 
internes du capitalisme français : ce f u t l e mouvement de mai-juin 1968. 

http://Dirr.ir.gh.an
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Cependant ce mouvement est l u i aussi or. m muvement des classes moyennes et non 
un mouvement prolétarien. Sa manifestation s i g n i f i e l a rupture de l a phase de 
: rr.tre-révolution et émergence la la révolution. C'est l e premier acte d'un 
drame qui aura son paroxysme dans les années 1975-80. 

1 . 4 . 9 . - Comme peur l a période i'avant-guerre, à l a fragmentation de l a l u t 
te de classe à l'échelle mondiale correspond c e l l e du corps de doctrine. E l l e 
a t t e i n t un degré plus élevé encore. C'est l a phase groupusculaire. La plupart 
de ces groupes n'ont i'intérêt tua ians la mesura cù i l s défendent, même de 
façon très p a r c e l l a i r e , la icotrime : zmmur.iste, revendiquent l a révolution. 
En e f f e t - en dehors de l a gauche communiste i t a l i e n n e - tous sont absolument 
dominés par l e poids du passé et aant afsolumer.t incapables de montrer ce que 
sera l a révolution f u t u r e . A i n s i l a : o n :-.us tes hollandais, les hommes i n 
EAFD avec leurs successeurs- ont lutté : antre l a dégénérescence de l ' I . C . I l s 
a f f i r m e n t constament l a caractère i n t e r n a t i o n a l de l a révolution avant et a-
près l a seconde guerre mondiale. Cependant i l s défendent une p o s i t i o n u n i l a 
térale, immédiate en refusant toute l a cet option marxiste du p a r t i . A i n s i s 

" Aucun p a r t i , aucune autorité ne peut réaliser l'émancipation; seule 
l e peut l a masse de l a classe t r a v a i l l e u s e . lans ce but i l f a u t une plus am
ple connaissance, et une conscience plus mûre de l a part des t r a v a i l l e u r s , 
maturité qui est donnée par 1 ' expérience pratioue des masses. la tâche i u 
mouvement de Spartacus consiste seulement à aider et à c l a r i f i e r , à donner :.::. 
conseils et une o r i e n t a t i o n . " 7: il: :: q_ a f f i r m a i s la groupe hollandais Spam-
takus. I l a j o u t a i t qu'après l a des t r u c t i o n du régime c a p i t a l i s t e "les diffé
rentes tendances e: les diverses :riania:::ns de l a démccraiie ouvrière d i s 
cuteront - en congrès démocratiquement élus - rouies les questions et pendront 
des décisions en rapport à le u r force r e l a n v e . l a minorité acceptera l a de i-
nation de l a majorité tout en conservant sa t l a m a liberté ie c r i t i q u e . " 

Au p a r t i , Spartakus substitue l e s Conseils ouvriers qui : a).sont élus 
directement par les ouvriers sur l e l i e u ie leu r t r a v a i l ; b).sont contrôlés 
et révocables à to u t moment par les nasses q u i l e s élisent; c).comprennent 
tous les ouvriers sans d i s t i n c t i o n d'âge, sexe, croyance ou a f f i l i a t i o n p o l i 
tique et q u ' i l s soient ou non membres des organisations syndicales; d ) . leurs 
buts sont au-delà de ceux de l' o r g a n i s a t i o n syndicale; e ) . no fragmentent pas 
les ouvriers en différentes catégories professionnelles mais les unissent en 
une nouvelle organisation de masse; f ) . i l s ne toléreront jamais une bureau
c r a t i e où les délégués cessent d'être des ouvriers e t reçoivent pour l'exécu
t i o n de leurs tâches plus qu'un s a l a i r e normal d'ouvrier " (Programme du grou
pe Spartacus. 1941-42.) 

Ce programme f u t re p r i s par les revies aus-ralienr.es : "Scutherr. secia-
l i s t i n t e r n a t i o n a l digest.", puis "Southern Advocate f o r ¥orkers' Cour.cils", 
t o u t de su i t e après l a guerre. Sais en f a i t on l e retrouve dans une foule de 
revues un peu partout dans l e monde. Eh France, des revues non prolétariennes 
t e l l e s que"Socialisme ou Barbarie" ou l ' " I n t e m a t i o n a l e S i t u a t i o n i s t e " (Cf. 
1.4-H.) r e p r i r e n t cela en i n s i s t a n t sur l a question de l a démocratie di r e c t e . 

La revendication des Conseils ouvriers est en f a i t l a revendication de 
l'unité perdue du prolétariat, puisque l'émancipation des t r a v a i l l e u r s sera 1* 
oeuvre des t r a v a i l l e u r s eux-mêmes. Cependant cette unité est vue dans son im
médiate té et jamais en t a n t q u ' u n i f i c a t i o n , en ta n t que processus qui suppose 
une base médiatrice ( l e programme cm", mission de l a classe). De ce f a i t i l n' 
est pas possible l'expliquer 1= production ie la cor.scier.ee par l'intermédiaire 
ie l a classe devenue s u j e t h i s t o r i q u e . 

http://aus-ralienr.es
http://cor.scier.ee
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1.4.12.- l e mouvement t r c t s k y s t e à travers ie multiples scissions et quel
ques réunifications poursuit son existence et r e f l e u r i t rêne à l'heure actuel
l e , l a caractéristique de ce mouvement est une façade théorique derrière l a 
quelle se cache un rabâchage ie v i e i l l e s formules, les trotskystes e f f e c t u 
ent même ce tour de force de rshâcher encore l o r s q u ' i l s affirment innover ou 
e n r i c h i r . Cela ie coule de leur incapacité à centrer, i r e I ' i.i_.er.sité ie l a l e -

prolétarienne ï'cù leur t r a v a i l ie Sisyphe i reconstruire et r e c o l l e r 
les morceaux. I l s p r o f i t e n t de chaque secousse de 1s société, qu ' i l s b a p t i 
sent montée révolutionnaire, puis i l s se trouvent désemparés parce que r i e n 
n'est venu et au contraire c'est l a débandade. I l en f u t a i n s i l o r s de l a ré
sistance, de l ' a g i t a t i o n d'après-guerre, de l ' a f f a i r e yougoslave, de l a gran
de vague de révolution a n t i - c o l o n i a l e ( c e r t a i n s d'entre eux théorisant un dé
placement du centre révolutionnaire dans les pays q u ' i l s appellent du t i e r s -
monde) e t c . . Le mouvement de mai leu r permet cet épanouissement que nous a-
vans signalé. Cependant, l e u r l i e n avec l a classe prolétarienne est allé en 
diminuant - comme pour tous les groupuscules d ' a i l l e u r s ; s ' i l s sont plus 
nombreux maintenant c'est parce q u ' i l s s'étaient reconstitués en englobant un 
grand nombre d'hommes des nouvelles classes moyennes . D'où l'inmense popu
lisme de l a plupart d'entre eux - i l s ne furent-concurrencés sur ce plan que 
par les pro-chinois - l o r s de mai-juin 1968. Ce populisme témoignait ample
ment de leu r séparation d'avec l a classe ouvrière. 

1.4.11.- Les différents groupes trotskystes ont en commun la reverdication 
plus ou moins intégrale du Programme de Tr a n s i t i o n rédigé par Trotsky "et a-
dopté en 1938 en même temps que les Statuts de l a IY° In t e r n a t i o n a l e .... par 
la conférence i n t e r n a t i o n a l e de fondation de l a nouvelle i n t e r n a t i o n a l e révo
l u t i o n n a i r e . " 

Tous les zig-zags pratiques et les divagations théoriques des t r o t s t y s -
tes sont inclu s dans ce texte. I l est donc évident que tous s'y rat~achent. 
Nous avons d i t que l e trotskysne était une maladie de l a volonté ( 1 .2.6.). 
T r o i s a f f i r m a t i o n s du programme t r a n s i t o i r e l e prouveront à suffioance; 

- "La crise h i s t o r i q u e de l'humanité se r d u i t à l a crise de l a dir e c 
t i o n révolutionnaire." I l s u f f i t donc de reconstituer cette d i r e c t i o n , de f o r 
mer des cadres ( i c i Trotsky est cohérent avec lui-même, c'est ce q u ' i l d i s a i t 
déjà dans " Les leçons d'octobre " en 1923) 

- " Le vieux"programme miniaun" est constamment dépassé par l e programme 
de t r a n s i t i o n dont l a tâche consiste en une mo b i l i s a t i o n systématique des 
masses pour l a révolution prolétarienne." On ne se pose pas l a question de sa
v o i r s i les masses ne sent pas,dans certains cas,non-mobilisables. On pose qu' 
i l peut enr.êifot-toujours a i n s i . "Cn propose de ce f a i t l a revendication de 1' 
échelle mobile, du contrôle ouv r i e r - même avant l a pri s e du pouvoir - du gou
vernement ouvrier et paysan.Même s i ces revendications ne peuvent trouver une 
s a t i s f a c t i o n , cela importe peu; ce oui compte c'est qu'elles mobilisent. 

- " Toutes ces objections démontrent que ces sceptiques ne sont pas bons 
à créer une nouvelle i n t e r n a t i o n a l e . En général, i l s ne sont bons à r i e n . " 

" La I V e i n t e r n a t i o n a l e est déjà surgie de grands événements Ï les 
plus grandes défaites du prolétariat .et l a trahison de l a v i e i l l e d i r e c t i o n . 
La l u t t e des classes ne tolère pas d'int e r r u p t i o n s . La 3° i n t e r n a t i o n a l e , ap^ 
rés l a deuxième, est morte pour l a révolution. Vive l a I V 0 i n t e r n a t i o n a l e ! " 

Evidemment, c'est bien l'originalité de cette i n t e r n a t i o n a l e : e l l e ne 
v i t que de défaites ! E l l e en est toujours à vitupérer contre l a dégénérescen
ce e t l a trahison a l o r s q u ' i l n'ya plus r i e n . Tout cela est f o r t cohérent en 
f o n c t i o n de " l a l u t t e de classe ne tolère pas d ' i n t e r r u p t i o n " de • l a révolu
t i o n permanente " e t du f a i t q u ' i l f a u t compléter l a révolution de 17, accapa
rée par l a bureaucratie !! 
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Les défaites apportent des coupures dans l e s continuités et l a l u t t e de 
cla s s e permanente n'explose qu'à c e r t a i n s moments en mouvements révolution
n a i r e s de grandes amplitudes commençant a i n s i un nouveau cycle révolutionnaire. 
Ne voulant ras contrer.ire que !•: marxisme est une théorie de l a contre-révolu
ti o n , q u ' i l faut i n d i v i d u a l i s e r l e s c y c l e s de révolution et de contre-révolu
t i o n , Trotsky a toujours une phase de r e t a r d dans l'appréciation des mouvements. 
Les t r o t s k y s t e s eux sont totalement en dehors de l a réalité. 

1.4.12.- Cette mauvaise s e r t i e h i s t o r i q u e , i l s l a doivent d ' a i l l e u r s à l e u r 
maître qui dans l e fameux programme en question écrivait : " l e s f o r c e s produc
t i v e s de l'humanité ont cessé de croître". Malheureusement pour eux c e l a n'est 
pas v r a i . S ' i l en était a i n s i , l e capitalisme a u r a i t épuisé toutes ses p o s s i b i 
lités,puisque sa mission c o n s i s t e à accroître l e s forces productives, à e x a l t e r 
l a production. Or, surtout à p a r t i r de 1956, on a eu une explosion productive 
e t c'est justement ce rajeunissement qui f u t cause de l'enraiement de l a r e p r i 
se révolutionnaire du mouvement rrclémarien qui commençait à se manifester, à 
émerger ( i960). 

On ne peut pas reprocher aux t r o t s k y s t e s de n'avoir r i e n f a i t , de n'avoir 
mené aucune action révolutionnaire c"envergure. On peut l e u r reprocher d'avoir 
c r u que cela était p o s s i b l e . A cause de quoi, i l s ont même gâché l e s quelques 
possibilités de r e p r i s e . 

Les divers mouvements t r o t s k y s t e s a c t u e l s sont en f a i t tiraillés par l e s 
di v e r s courants idéologiques 1 l e léninisme ( à ne pas confondre avec l e s po
s i t i o n s de Lénine ) et son succédané l e s t a l i n i s m e : théorisation de l'avant-
garde révolutionnaire, e x a l t a t i o n des cadres, nécessité des a l l i a n c e s , des 
mots d'ordre t r a n s i t o i r e s t e l que c e l u i de _g«rxernement ouvri e r e t paysan! 
théorisation du p r o f i t maximum e: iu : au i c s l i s m e " : r . c a r l i s t e ceux slruar-s 
s t a l i n i e n s ) - nécessité d'une phase t r a n s i t o i r e après l a destruction du capi
t a l i s m e où i l faudra accroître l a production,où l'on aura besoin de l a l o i de 
l a v a l e u r etc ..une variété d'artarchisae qui revendique: l'autogestion même 
avant l a p r i s e du pouvoir. Là encore — i r o n i e du s o r t - i l s paient t r i 
but à Trotsky Ï " Par l'expérience du contrôle, l e prolétariat se préparera à 
d i r i g e r directement l ' i n d u s t r i e nationalisée, quand l'heure aura sonné." En 
1938, ce n'était pas l'autogestion, c'était l e contrôle ouvrier avant l a p r i s e 
du pouvoir, c'était l e premier pas v e r s l'idéologie gestionnaire. 

Le trotskysme e s t l'interprétation de l'immédiat à l ' a i d e de v i e i l l e s 
formules puisées dans l ' a r s e n a l de l a 3° I n t e r n a t i o n a l e surtout de sa mauvaise 
p'riode ( dés l e 3° congrès ) avec l a q u e l l e l e mouvement prolétarien n'a pas 
encore positivement rompu. D'où s a p e r s i s t a n c e e t , p a r f o i s , sa prospérité. 

1.4-13.- Le groupe lié à "Socialisme ou Bar b a r i e " s ' e s t affirmé au début 
comme une c r i t i q u e du mouvement t r o t s k y s t e e t en tant que dépassement du mou
vement ouvrier t r a d i t i o n n e l . I l s ' e s t f a i t en réalité l'interprète du vide 
théorique --à l'échelle mondiale — dû à l a défaite du prolétariat. D'autre 
part,dans l a te n t a t i v e de dépasser l e marxisme, i l a toujours présenté c e l u i -
c i t e l q u ' i l v e n a i t d'être déformé par l e prisme s t a l i n i e n ( a i n s i "Socialisme 
ou Barbarie" présentait toujours l e socialisme c l a s s i q u e comme revendication 
de l a p l a n i f i c a t i o n et de l a - n a t i o n a l i s a t i o n ) . C'est pourquoi a - t — i l toujours 
préféré ignorer l'oeuvre théorique de l a gauche communiste d ' I t a l i e et d i s s e r 
t e r oisivement à p a r t i r de toutes l e s déformations du marxisme. 
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I . 4 . I 4 . - "Socialisme eu Barbarie" se- présente d'abord comme une âissclueirr. 
du trotskysme en poussant c e l u i - c i jusqu'à son extrême l i m i t e . Non seulement 
l a bureaucratie s'est emparée de l ' E t a t , mais aussi de l'économie, puisque l a 
bureaucratie est une nouvelle clause et de ce f a i t i l faudra, en Russie, une 
révolution anti-bureaucratique. Telle f u t l a grande découverte qui nécessita 
l a p u b l i c a t i o n d'un nouve a manifeste qui est un v r a i "détournement" avant l a 
l e t t r e . Cela amène "Socialisme ou Barbarie" à a f f i r m e r : "Nous pensons que nou 
représentons l a continuation vivante du marxisme dans l e cadre de l a société 
contemporaine." 

1.4.15.- Cependant les barbaristes retombaient dans ce même trotskysme qu' 
i l s pensaient dépasser l o r s q u ' i l s envisageaient l a s i t u a t i o n immédiate et l a 
perspective. Four eux - en opposition avec les éléments de l a gauche d ' I t a l i e , 
a f f i r m a n t que l a s i t u a t i o n d'après-guerre était une s i t u a t i o n de re c u l - i l y 
av a i t une possibilité révolutionnaire et c e l l e - c i était liée à l a 3° guerre 
mondiale imminente. Cette possibilité était attestée - selon eux - par l a dé
s e r t i o n dos p a r t i s s t a l i n i e n s de l a part des ouvriers. 

Dans cette perspective i l f a l l a i t l u t t e r à fond contre l e stalinisme 
phénomène o r i g i n a l , lié à l a contre-révolution bureaucratique et non simple 
réédition du réformisme au sein du mouvement ouvrier ( ce qui ne les empêcha 
pas de caractériser ce même stalinisme comme un "moment do l a conscience pro
létarienne" ! ) . A i n s i comme les tro*skystes, i l s étaient amenés à mettre au 
coeur de leur préoccupation l a question russe. 

1.4.16.- l a prévision ne devait pas se réaliser et an l i e u de l a guerre, 
on eut l a coexistence pacifique: "Socialisme ou Barbarie passa alors de l a 
di s s o l u t i o n du trotskysme à c e l l e du mouvement des conseils. La nouvelle phase 
(commençant à peu près en 1957) débute par une révision du marxisme, avouée 
cette f o i s , A l a bureaucratisation généralisée de l a société, on oppose l a 
revendication de l a gestion ouvrière qui va être aise au centre du contenu du 
socialisme. B e l l e découverte en réalité, alors que pour l e mouvement communis
t e , l e socialisme c'est l a destruction du prolétariat ! en f a i t toute l a théo
r i e du prolétariat est mystifiée et transformée en une philosophie de l ' e x p l o i 
t a t i o n . "Socialisme ou Barbarie" pousse jusqu'à l'absurde l a p o s i t i o n des d i f 
férents courants se réclamant des conseils ouvriers. Cependant en 1957» i l ne 
peut encore couper l e cordon o m b i l i c a l qui l e l i e au trotskysme et au s t a l i n i s 
me p u i s q u ' i l considère encore que l e socialisme se c o n s t r u i t : "on ne peut 
pas attendre, on ne peut t e n i r qu'en construisant l e socialisme". 

1.4.17.- De l a philosophie on passe à l a j u s t i f i c a t i o n : " Le prolétariat 
ne pouvait élimine: l e réformisme et l e bureaucratiser avant de les avoir 

vécus c'est-àdire avant de les avoir produits comme réalités sociales. Mainte
nant, l a gestion ouvrière, 1e dépassement dos valeurs c a p i t a l i s t e s de l a pro
duction et de l a consommation comme f i n en elles-mêmes, se présentent au pro
létariat comme seule issue" (n°35)- D'où l e programme s o c i a l i s t e est "program
me d'humanisation du t r a v a i l e t de l a société" et c'est l a redécouverte des 
bons vieux slogans des s o c i a l i s t e s réformistes d'avant 1914» qui voyaient dans 
le socialisme une f i n à l ' e x p l o i t a t i o n humaine, une humanisation. Beau dépas
sement en vérité ! 

A p a r t i r de ce moment l e p e t i t r e l an prolétarien e t communiste est dé
f i n i t i v e m e n t rejeté et commence l a longue errance, pleine d'élucubrations où 
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"Socialisme ou Bar"barie"se développe uniquement comme parasite de toutes les 
théories bourgeoises surgissant en tant que dépassement du marxisme. En cela 
seulement, i l est fidèle à sa trEàaticr. : à l ' o r i g i n e Sa p o s i t i o n était plus 
e x i s t e n c i e l l e que marxiste. 

1.4.13.- En 1964, c'est l'aveu de l a défaite avec l a proclamation que l o 
mouvement ouvrier est un cadavre, que l e mouvement prolétarien en est encore 
à sa phase théologique; avec l ' a f f i r m a t i o n que l a révolution est un accident: 
"Tôt ou t a r d , à l a faveur d'un de oes"accidents" inéluctables sous l e système 
ac t u e l , les masses entrent de nouveau en action pour modifier leurs conditions 
d'existence." (n°35) 

Le marxisme est réexaminé Etres une étude de Hegel en passant par Lu-
kaca et c'est à nouveau l a découverte : l e marxisme est en f a i t un théorie 
bourgeoise, Marx ne t i e n t pas compte de l a l u t t e des classes, Marx n'a pas 
compris l a di a l e c t i q u e , e t c . . I l est arrivé à "Sccielisme ou Barbarie" l a 
même mésaventure qu'à Proudhon : une ind i g e s t i o n hégélienne. Tous les deux 
ont voulu être une synthèse, i l s ne furent qu'une erreur composée. 

I . 4 . I 9 . - La t e n t a t i v e àe ropeBnrtcJke aujuveuent-révolutionnaire -vu en ta et-
que. totalité .n^t .été-qu'une r.-ryts. de •rider-da. t o a i contenu les théories de ce 
mouvement : l e trotskysme eu le ecmu'.srà ie conseil, c e l l e ie redéfinir 
" l e contenu du socialisme" débouche en f a i t dans une énorme accomodation iden
tique à c e l l e opérée par Hegel. C e l u i - c i ne v o u l a i t aucune séparation entre 
l a v i e c i v i l e et l a v i e p o l i t i q u e . De ce f a i t - étant donné q u ' i l ne pouvait 
poser, c orme....Xr -fera Marx, l a formation d'une autre Geneinvesen - i l en a r r i 
ve à réintroduire l a nécessité des émets : 

" Le summum de l'identité de Hegel, a i n s i qu'ill'avoue lui-même, était 
le moyen-âge. Là les états ic la serré--: : avale en général et les états au 
point de vue p o l i t i q u e étaaent identiques. 

" Hegel veut l e système constituant médiéval, mais au sens moderne, du 
pouvoir législatif, et i l veut l e pouvoir législatif moderne, mais dans l e 
corps du système constituant médiéval : c'est du très mauvais syncrétisme". 

C'est l e même h o r r i b l e syncrétisme que théorisait "Socialisme ou Barba
r i e " l o r s q u ' i l f o n d a i t l e socialisme aux l ' e n t r e p r i s e c a p i t a l i s t e . 

1.4--20.- "Socialisme ou Barbarie" n'est pas/accident. I l exprima de façon 
nette une p o s i t i o n diffuse à l'échelle mondiale : interprétât icr. de 1 ' absence 
du prolétariat et de l a montée des nouvelles classes moyennes ( s u r t o u t à par
t i r du n°35). 

"Socialisme ou Barbarie" e rempli sa mission de dépasser les sectes 
p u i s q u ' i l a débouché dans l'immédiat, dans l e présent, coupant toute attache 
avec l e passédevenant l'expression du phénomène autonomisé du c a p i t a l , de sa 
m y s t i f i c a t i o n : l a c i r c u l a t i o n du c a p i t a l v o i l a n t totalement l e procès de 
production immédiat, d'où escamotage du prolétariat. A i n s i i l f i n i s s a i t par 
l e commencement de l ' I n t e r n a t i o n a l e S i t u a t i o n n i s t e , idéologie plus élaborée, 
plus adéquate à l'existence des nouvelles classes moyennes. I l révélait réel
lement ce q u ' i l contenait dès son or i g i n e : q u ' i l n'avait aucun rapport avec 
la théorie du prolétariat. 
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1.5.- 1-5 2-au ri e l : ~ u r . i s t e d ' I t a l i e après la guerre. 

1 .5.1 - En 1943, l e P a r t i communiste i n t e r n a t i o n a l i s t e d ' I t a l i e e^t fondé 
re r l e : m i l i t a n t s de la gauche qu i , dés la f i n ie la guerre, serrnt en e:nt-art 
avec des éléments français et belges. 

Ce mouvement naq u i t lesté d'un c e r t a i n nombre d'erreurs liées à 
l'idée que l'on pouvait et devait répéter ce qui s'était produit au cours ±1 
premier-aprés-gaerre. I l y a v a i t l a croyance en l a venue plus ou moins proche 
d'une phase révolutionnaire comme c e l l e de 1917 et donc possibilité d'une i n t e r 
vention prolétarienne. A cela s ' a j o u t a i t l a personnalisation de l a c c r . t r s - r r v c -
l u t i c n en la Russie soviétique laquelle connaîtrait une phase nouvelle ; l e ca
pi t a l i s m e d'Etat vu comme un stade intermédiaire, p a r t i c u l i e r entre l e capita
lisme et l e communisme. 

I l y av a i t donc un f o r t courant qui n'avait pas brisé aies attaches 
avec l a 3° i n t e r n a t i o n a l e , avec ses polémiques, i l r e s t a i t sur son t e r r a i n e t , 
par là, manifestait une déviation type t r o t s k y s t e à t e l point que dans une p l a 
te-forme de 1944 i l était écrit ceci: 

" Notre p a r t i , q u i ne sous-estime pas l ' i n f l u e n c e des autres p a r t i s 
à t r a d i t i o n ouvrière et l'importance d'une t e l l e influence sur les masses, se 
f a i t l e défenseur du " f r o n t unique " manifestation organique de l'unité ouvriè
re au-dessus des p a r t i s , etc.." 

1.5.2. Mais en même temps se t r o u v a i t un autre courant qui avait réellement 
tiré les leçons des événements qui s'étaient produits depuis 1928, pour qui l a 
c o n s t i t u t i o n du p a r t i était prématurée, mais pour q u i , aussi',il était nécessai
re de préserver les quelques énergies prolétariennes a f i n qu'elles ne devien
nent pas l a proie de 1'immédiatisme, Ce courant accepta l e p a r t i un peu comme 
Engels reconnut l a fondation de l a I I 0 i n t e r n a t i o n a l e . 

1.5.3. Les positions " immédites " de ce courant peuvent être résumées de 
'12 façon suivante : 

- Le fascisme a gagné l a guerre. 
- Pas de 3° guerre mondiale imminente. 
- L'U.R.S.S. est p a c i f i s t e et les E.U. sont b e l l e c i s t e s . 
- Le mouvement prolétarien d o i t en f i n i r avec toutes les scories du 
passé; i l d o i t en f i n i r avec l a démocratie. 

- Lutte contre l e nouveau révisionnisme qui sème ledoute : l e prolé
t a r i a t ne p o u r r a i t plus accomplir seul sa mission h i s t o r i q u e ( der
nière manifestation du passif de l a théorie du f r o n t unique, puis 
des f r o n t s populaires). 

Ces positions f u r e n t défendues dans l a chronique de 11 Sui f i l o del 
" de Ba t t a g l i a comunista, puis de i l programma comunista et dans l a plu? 
des a r t i c l e s de l a revue Prometeo ( jusqu'en 1952). 

1.5.4. L'opposition entre les deux courants ne devait que s'amplifier. Le 
p o i n t d'achoppement en f u t l a Russie et l a question syndicale (plus exactement 
l e l i e n du p a r t i à l a classe et les possibilités d'intervention da c e l u i — c i 
dans l a s i t u a t i o n immédiate ) . Le premier courant influencé par l'idéologie 
ambiante et en p a r t i c u l i e r par Socialisme ou barbarie, en a r r i v a i t de plus en 
plus à théoriser qu'en Russie i l y avait des phénomènes nouveaux qui nécessi
t a i e n t une révision de l a théorie. D'autre par t l e p r u r i t de l ' a g i t a t i o n pous

sa ~z z 
-
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s a i t à r e m e t t r e en cause 1'anti-démoaratisme du mouvement ( l a démocratie pour
r a i t être utilisée dans un b a t d ' a g i t a t i o n ) . A i n s i l e s e r r e u r s de 1945 se ré
vélaient dans l e u r plénitude, par une m a n i f e s t a t i o n q u i a v a i t été sollicitée 
de l'extérieur. En un m<*t l'abser.::- ie r-.prise empêchait une soudure avec dé
passèrent réel- "ne séparât::.:, d e v i n t nécessaire. 

1.5-5* En 1951> s'opère une épuration en ce sens que l e s résidus de 1'his
t o i r e antérieure sont éliminés e t l e nc-uvesent p r e n d un aspect p l u s p u r , p l u s 
réellement communiste, l ' e s t la n p r u r e e f f e c t i v e , e f f i c a c e avec l a démocra
t i e t e l l e q u ' e l l e avait- été proclamée en 1921 à Livourne ( e t dans l e p r i n c i 
pe démocratique ) mais q u i n ' a v a i t pu être réalisée à cause de l ' I . C . elle-mê«e 
ûo p r i n c i p e v i t a l du p a r t i n'est p l u s l e c e n t r a l i s m e démocratique, mais l e cen
t r a l i s m e oiê.nrqnc. Les thèses de 1945 s o n t r e p r i s e s e t précisées avec : 

- l e s leçons de l a contre-révolution; l a Russie n'est pas au centre 
des préoccupations, e l l e n'est pas non p l u s l e centre de l a contre 
révolution. 

- Le s t a l i n i s m e ne f a i t que réaliser l e contenu de l a social-démo
c r a t i e . 

- Condamnation de l ' a c t i v i s m e et e x p l i c a t i o n du renversement de l a 
p r a x i s . 

- Appréciation des révolutions a n t i - c o l o n i a l e s cemne phénomènes p o c i -
t i f s même s ' i l s ne sent pas prolétariens e t a b o u t i s s e n t au t r i o m 
phe de révolutions h o u r r e t i s e a . 

- L u t t e c o n t r e l e i ' u i i n i n i w < e t l e doute; réfutation q u ' i l puisse 
y a v o i r une n o u v e l l e c l a s s e ( en Russie d'abord, dans l e monde en
s u i t e ) » l a bureaucr = t i - r . dénonciation du danger représenté par 
c e r t a i n s groupes recréant l i a ~:aioior.s de Socialisme ou barbar: : 
non pas p e u r l ' immé dia t . mais pour l e f u t u r , parce q u ' i l s défende.--.: 
des p o s i t i o n s qui tendent, en définitive, à n i e r l ' i m p o r t a n c e de 
l ' i n t e r v e n t i o n du p a r t i p o l i t i q u e de cla s s e dans l e déroulement de 
l a révolution. 

1 . 5 » 6 .--Ainsi ce p e t i t regroupement p o u r r a résister grâce à un e f f o r t thé -
r i q u e intensé e t on créant m quelque s o r t e un cordon s a n i t a i r e a u t o u r de l u i . 
I l préparera par là, l a t r a n s m i s s i o n de l'expérience révolutionnaire aux j e u 
nes générations, l a f o r m a t i o n d'un v r a i p a r t i de classe à l'échelle mondiale. 
Dans une c e r t a i n e mesure i l p o u v a i t être lui-même un p a r t i , car exprimant l a 
s i t u a t i o n où se t r o u v a i t l a c l a s s e ouvrière s défaite s u r l e p l a n p o l i t i q u e , 
mais v i c t o i r e t o t a l e sur l e p l a n programmatique. Sa forme réduite sur l e p l a n 
o r g a n i s a t i o n n e l , e x t r a e r d i n a i r e m e n t p u i s s a n t e sur l e p l a n théorique,lui était 
imposée par l e s données mêmes de l a l u t t e de c l a s s e , t o t a l e m e n t c o n t r a i r e s au 
développement e x t e n s i f du nouvesent. 

Ce groupement v i v a i t en saodar.t r i e n que l a révolution était l o i n t a i n e . 

1.5*7.- Après l e XX0 congrès du P.CE., l o r s du 4C° a n n i v e r s a i r e de l a ré
v o l u t i o n d ' o c t o b r e , l a p e r s p e c t i v e de l a révolution f u t u r e f u t indiquée ( c f . 
2.1 . ) . C e l l e - c i e ut en définitive un aspect négatif en ce sens que c e r t a i n s 
éléments au l i e u de chercher à comprendre e t étudier comment l a prévision 
p o u r r a i t se vérifier dans l a réalité, c h o i s i r e n t une v o i e p l u s r a p i d e , p l u s 
lestée d'impatience. I l s se polarisèrent s u r l a Russie e t quêtèrent l'aveu 
f a t a l : l a reconnaissance du c a p i t a l i s m e en Russie de l a p a r t des d i r i g e a n t s 
de c e l l e - c i . Sur l e p l a n p r a t i q u e , considérant que du moment que l'énigme 
russe était résolue, t o u t était réalisé (preuve de l e u r incompréhension àa. 
d e v e n i r du grand champ de l u t t e s d'après-guerre e t incapacité à intégrer un 
phénomène dans l e corps de d o c t r i n e ) . I l s proclamèrent l a d o c t r i n e restauré-. 
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l ' e f f o r t théorique f i n i , l a nécessité d ' a l l e r dans l a pratique. Or a b s t r a i t e 
ment, on peut concevoir q u ' i l y a pour un groupement d'hommes donné, réalisa— 
:::: i'ur.s restauration. Mais est-ce que cela veut dire peur autant q u ' i l scie 
possible de reprendre une activité e f f e c t i v e à l'extérieur ? Cela est pur 
schématisme, tétaphysiqu-C: l a possibilité i 1 i n t e r v e n t i o n ne dépend pas uni que-
sent d'une re s t a u r a t i o n théorique mais aussi,fondamentalement,de secousses 
; r : t r r . i c s qui boujs'-ersent toute la société. C'est pourquoi; on peut se de man
ier dans quelle mesure un t e l mouvement - dans son ensemble - pouvait avoir 
intégré une "théorie restaurée" l o r s q u ' i l ne savait pas que les conditions i ! 

i n t e r v e n t i o n du mouvement dépendent de facteurs en dehors de sa volonté. 

En f a i t , l'oeuvre de res t a u r a t i o n n'en était pas qu'à son début et e l l e 
f u t assez v i t e abandonnée. 

1.5.3.- Un élément essentiel dans l a décomposition du mouvement, ce f u t l a 
fai b l e s s e c r i t i q u e . Dans l e texte de 1957» i l était d i t : "Au cours des v i n g t 
ans q u ' i l nous reste à subir, l a production i n d u s t r i e l l e e t l e commerce mon
diaux connaîtront une crise qui aura l'ampleur de l a crise américaine de I929-
32, mais qui n'épargnera pas, cette f o i s , l e capitalisme russe." 

Huit ans après l a prévision, à peu près à l a moitié de l a distance h i s 
torique séparant de l a grande c r i s e pouvant amener l a 3° guerre mondiale, i l 
n'y a v a i t pas manifestation de cette crise d'entre-deux guerres qui a u r a i t 
permis l a formation des premiers noyaux du p a r t i de classe. Or - sauf rares 
exceptions - l a non-vérification de cett e prévision n'était "pas abordée. On 
f i t comme s i de r i e n n'était, comme s i l a crise était simplement différée. Or, 
i l était possible qu'à force d'être différée, e l l e a i t été finalement surmon
tée. En f a i t , i l y av a i t une certaine rupture dans l a prévision. I l a u r a i t 
f a l l u l ' a f f r o n t e r , au l i e u de p a r l e r à n'importe quelle occasion de l a cr i s e 
du c a p i t a l , de son agonie, e t c . . : les l i t a n i e s classiques i u tretsi-rysme. 

Or, lorsqu'un mouvement quelconque est devenu inapte à percevoir-les 
discontinuités, c'est q u ' i l a abandonné l a doctrine intégrale; sa dégénéres
cence est inévitable. Ce qui se p r o d u i s i t . 

1.5.9*- Xa réalité est têtue et les désirs de ces éléments n'étaient pas 
réalisés. Aussi s'enfermèrent—ils dans l e u r schéma et retournèrent—ils f i n a l e 
ment aux défauts antérieurs, dénonçant l'URSS comme l e centre de l a contre-
révolution, étendant même cela aux différents pays qui s'étaient émancipés des 
métropoles coloniales, en se disant s o c i a l i s t e s . 

Four ces éléments, i l semblait q u ' i l y avait des potentialités révolu
tionnaires qui n'étaient pas utilisées; on ne savait pas les e x p l o i t e r . E n f i n , 
s i l e p a r t i n'avait pas plus d'influence, c'est que to u t simplement i l était 
mal organise-. I ' cù un re-tour à Lénine. En e f f e t , l e l u i - e i , en 1?C5 • avait f a i t 
propagande pour l a formation d'un organe cent r a l et l a création d'un p a r t i 
plus centralisé et structuré (une f o u l e de cercles e x i s t a i t a l o r s , i l f a l l a i t 
u n i f i e r l e s unités exi s t a n t e s ) . On devait donc f a i r e comme Lénine, exporter l a 
théorie e t , pour ce f a i r e , on devait trouver un autre mode d'organisation. En 
p a r t i c u l i e r i l f a l l a i t reconsidérer l e p a r t i comme un instrument qui p o u r r a i t 
u t i l i s e r l a démocratie. 
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On se référait donc à Lénine, came en 1945 où l'on a v a i t rappelé que 
c e l u i - c i , avec l e p a r t i bolchevik, a v a i t été apte à transformer l a guerre im
périaliste en guerre c i v i l e . ZI a u r a i t f a l l u en f a i r e autant. Ce f u t a u s s i l e 
retour à l a mystification, iéu: oratioue. l'idéologie bourgeoise r e f a i s a i t f o r 
tement son apparition au s e i n ±u nouv-onent parce que l a théorie instrumenta-
l i s t e n'est qu'une va r i a n t e de l ' u t i l i t a r i s m e né au X V T I I 0 siècle. La diffé
rence, c'est qu'elle exprime que l ' e s s e n t i e l n'est plus l'homme, mais l ' i n s 
trument, l a machine. 

L'autre part poser l e s questions sous l'angle de l'or g a n i s a t i o n , c'est 
encore être victime de l'idéologie ambiante, l e fascisme, qui ne v o i t que des 
questions o r g a n i s a t i c n n e l l e s , jamais ie théorie. 

1.5*10.- Au fond dans un premier temps on voulut f o r c e r l a prévision à se 
réaliser : " Ce qui est grava. : :st quand on f i x e un terme l i m i t e à l ' h i s t o i 
re pour confirmer l e s prévisions ie l a doctrine : l'opportunisme n'a jamais 
eu d'autre origine et n'a jamais conduit sur une autre base ses campagnes de 
s o p h i s t i c a t i o n dont c e l l e du s o c i a l i s e s en Russie a été l a plus p e r n i c i e u s e . " 
(Dialogue avec l e s morts, p.132.) 

En 1962, l e P a r t i coaauniste i n t 
te de l ' a g i t a t i o n commencée en i960 e t 
de f a i r e un organe syndical ; "çar-a:: 
ternes mais non l a c r i s e , l e l a na oaisa 
devait v e n i r . 

maoaonaloste crut c e s s i b l e - à l a s u i -
ramforoéa au cours ie l'année môme -
Tes mouvements n'étaient que mes stttc-

- mien j u s q u ' i l était prévu qu'elle 

Mais quand on commence à ne plus avoir un comportement matérialiste, 
non v o l o n t a r i s t e , l ' e r r e u r e s t inévitable. La parution de cette f e u i l l e f u t 
l a première défaite théorique c a r ml] 
ti o n de l i e r en un tout i n d i s s o l u b l e 
selon l e s organisations : comité i*m 
l u t t e médiate, " p o l i t i q u e " ; c'était 
accepter et l a théons-c-r. loue :-;la ; 
être plus perméable à l a c l a s s a . 11 : 
mait que le- p e t i t parai préfigura ai 0: 
tes l e s l u t t e s et son organs i : près; 

:ain 

t 1'abandon de l a revend! ca-
médiate ( s y n d i c a l e ou autre, 
1 d'entreprise, e t c . . ) et l a 
l a d i v i s i o n de l a c l a s s e , 1 ' 

c cette f e u i l l e on espérait 
t e n i r l a p o s i t i o n qui a f f i r -
e demain devait conduire tou-

ur.maamrs . 

Fn 1963? on s'enfonça un peu plus en publiant en France "Le prolétaire". 
Le mouvement q u i t t a i t ses r o s i r i o n s o r i g i n a l e s e t se mettait au niveau du mou
vement t r o t s k y s t e avec l e q u e l i l e n t r a i t en concurrence. D'où l e s divers a r 
t i c l e s ou réunions publiques proclamant l a mort du trotskysme, parlant de 
son autopsie, a l o r s que l e u r manifestation était l a meilleure preuve de l a 
vigueur de c e l u i - c i . 

Tout cela montrait a u s s i l ' i n s u f f i s a n c e de l a thèse de l a gauche sur l e 
syndicat ( l . 3 . 7 * d ) dès l o r s que n'étaient pas clairement précisées l'évolution 
de c e l u i - c i , son intégration dans 1'Ftat e t l e comportement des prolétaires à 
son égard : l a désertion. 

1.5*11*- Cette déviation ne f i t que se renforcer. De 1964 à 1966 ce f u t 1* 
assaut du fétichisme démocratique (on voulut même s t r u c t u r e r l e mouvement en 
l u i créant des"chefs" ! ) , du doute révisionniste. C e l u i - c i se manifesta a » 
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t o u t dans 1'abonder ie l a perspective tracée en 1957- Ce ne f u t pas ie façon 
nette et pré aise nais par l ' a f f i r m a t i o n ie perspectives nouvelles sans essai 
de r e l i e r avec l'ancienne pour l a confirmer ou l a r e j e t e r . On f i t de l a Chine 
un nouveau foyer révolutionnaire, puis l'Inde f u t proclamée poudrière de 1 ! 

Asie; l e marché commun était considéré comme réalisé et l e stade des nations 
iépassé an lurepoj on remettait on question l'importance des révolutions a r . t i -

or.iales. :n leur n i a i t toute manifestation révolutionnaire ( l a révolution 
algérienne e s t — e l l e une révolution ?) alors qu'au cours des années précédentes 
on a v a i t salué l'immense vague révolutionnaire (même s i e l l e était bourgeoise) 
des pays d'Asie et d'Afrique et stigmatisé l'Europe enfoncée dans l a stupidité 
iém:oratioue. I l y eut mémo ie très belles découvertes, comme c e l l e - c i : " 1 ' 
empire américain est immense mais plus vulnérable encore que les vieux empires 
coloniaux qui se sont survécu jusqu'à l a seconde guerre mondiale. I l ne t i e n t 
pus sur la puissance i u c a p i t a l et la force vive des armes, à quoi se réduit 
sa p olitique- coloniale et i n t e r n a t i o n a l e . " (Programme c emiauni s t e , r.0 2 6 ) sans 
p a r l e r de c e l l e de l a proto-bourgeoisie ou de l a rente usuraire c a p i t a l i s t e . 

I l y eut tout de même des réactions importantes : les notes pour les 
thèses, les thèses de Kaples, celles de K i l a n rappelèrent comment l e p a r t i 
a v a i t vécu depuis 1951» comment dans l a réalité l e centralisme organique s'é
t a i t manifesté. Malheureusement l e courant était tr o p f o r t et emportait t o u t . 

L'acceptation des thèses ne f u t que formelle car, dans l a v i e , dans l a 
pratique du mouvement, l e mécanisme n'était même pas à l a hauteur du centra
lisme démocratique tant décrié; i l était à c e l u i d'un mouvement en décomposi
t i o n . 

1.5*12.- Le f a i b l e p a r t i formel de 1951» f a i b l e numériquement, mais f o r t 
sur l e plan programmatique succombait l u i aussi à l'assaut révisionniste. 
Jamais peut—être, sur une s i longue durée, un p a r t i formel n'avait eu une ex
pression aussi puissante. Jamais une t e l l e résistance à l a contre-révoluticn 
n'avait été opérée. Malheureusement i l succomba l u i aussi en résolvant l a ques
t i o n qui l ' a v a i t minée dès l e début et q u ' i l a v a i t paru surmonter : Quel d o i t 
être l e mode de v i e du p a r t i ? Réponse que l e regroupement défendant l e pro
gramme - donc les lignes théoriques fondamentales a i n s i que l a perspective de 
l ' a c t i o n f u t u r e - du p a r t i dans sa large acceptation h i s t o r i q u e , s o i t un vaste 
mouvement ou l a réunion de quelques i n d i v i d u s , un seuleet même mode i : v i e : 
l e centralisme organique; donc banissement absolu de toute révérence ignomi— 
neuse à l a m y s t i f i c a t i o n démocratique. D i t autrement»il ne d o i t pas y avoir 
d i s t o r s i o n entre programme et tactique : a c q u i s i t i o n de l a gauche au cours du 
premier après-guerre; de même i l ne d o i t pas y en avoir entre programme e t 
pr i n c i p e d'organisation : a c q u i s i t i o n définitive du second après-guerre. 

1.5-13*- Cette défaite est due à l'abandon des conditions de 1951» condi
ti o n s qui exprimaient dans quelles l i m i t e s l e regroupement pouvait être un par
t i exprimant un c e r t a i n moment de l a v i e de l a classe. I l ne peut se considé
r e r un p a r t i et ne pourra continuer à l'être, c'est-à-dire q u ' i l n'y aura pas 
de rupture entre l ' o r g a n i s a t i o n a c t u e l l e et c e l l e q u i d i r i g e r a l a révolution 
la domain, que s i le paroi esc f a i b l e nuriériquenero e: ne regroupe que les 
éléments totalement persuadés ie la validité ie l a doctrine non seulement pour 
t o u t l ' a r c h i s t o r i q u e passé mais surtout pour c e l u i à v e n i r . I l perdurera dans 
l a mesure où i l sera apte à l u t t e r contre l e révisionnisme. C e l u i - c i ne naît 
pas à l a su i t e d'une défaite sanglante du prolétariat, mais en pleine période 
d'expansion de c e l u i - c i (à l'époque de l'abrogation des l o i s a n t i — s o c i a l i s t e s , 
par exemple), en pleine période aussi du renforcement du capitalisme, de t e l l e 
sorte que l e but semblait s'éloigner bien que l a capacité d'intervention dans 
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1» société devint de plus en plus grande. D'où l'idée de trouver une voie 
plus rapide ( c c u r t - c i r c u i t e r l ' h i s t o i r e ; : l e but n'est r i e n , l e mouvement est 
tout. Le doute révisionniste dénoncé en 1945» triomphe en I966. On peut résu
mer son mode d'affirmation dams l a phrase : l a prévision n'est r i e n , l'orga
n i s a t i o n e s t tout. On r e t r o u v a i t l a même e r r e u r qu'en 1925> l o r s de l a bolche-
v i s a t i o n . 

1 . 5 , 1 4 . - Ce révisionnisme a i:m: été engendré par l e renforcement considé
rable du c a p i t a l dans l a période d'après-guerre, par son rajeunissement. D'au
t r e p a r t , l e s c l a s s e s moyennes, produits du c a p i t a l , pénétrèrent l e p a r t i e t 
f i r e n t triompher une p o s i t i o n hybride. C e l l e - c i se manifesta surtout au s u j e t 
de son organisation. Ceci était inévitable puisque s i on ne recherchait plus, 
dans l e s f a i t s matériels, l a cause de l'absence de l i e n s entre ce p a r t i et l a 
c l a s s e , r e s t a i t , a l o r s , à s'en prendre aux principes du mouvement. 

La contre-révolution triomphait totalement. L'être du p a r t i était remis 
en cause, p u i s q u ' i l y a v a i t négation du centralisme organique. Les forces de 
tension ont été t e l l e s qu'elles ont mé-ssi à désintégrer 1e dernier noyau r e s 
tant sur l e s bases du programme. 

1.5*15*- I l faut constater l'éohe: et cn t i r e r toutes l e s conséquences. La 
te n t a t i v e de former un p a r t i e f f i c i e n t , apte à se l i e r à l a c l a s s e , a f a i t 
f a i l l i t e . Deux événements auraient p_ le f a v o r i s e r : 1 ° . l a révolution a n t i 
c o l o n i a l e , en provoquant une c e r t a i n e r a d i c a l i s a t i o n dans l e s métropoles ca
p i t a l i s t e s . Le phénomène se p r o d u i s i t n a i s f u t de trop f a i b l e envergure, d1 

autre part, l e p a r t i abandonna trop v i t e l a j u s t e interprétation de ces révo
l u t i o n s , ce qui mit obstacle à sa l i a i s o n avec e l l e s . 2° . Une c r i s e économique 
de type 1929* C e l l e - c i f u t escomptée pour l e m i l i e u de l a décennie 1960-1970. 
Or cette c r i s e f u t en f a i t surmontée par l e c a p i t a l . Ces deux mouvements ex
pliquent l a stagnation du nouveaent e t son volontarisme tendant à surmonter 
cette dernière en changeant son l i r e a f i n i e se rendre compatible avec l a s i 
tuation. 

I l f a u t b a t t r e en r e t r a i t e . Coaae en 1852 l o r s de l a d i s s o l u t i o n de l a 
Ligue des communistes, en 1872 l o r s A i t r a n s f e r t de l'A.I.T. à Fev-Ycrk, en 
1906 après l a défaite de l a 1 ° révolution r u s s e , après 1928, lorsque c e r t a i n s 
éléments de l a gauche jugèrent que tout était f i n i et q u ' i l f a l l a i t attendre 
une autre phase révolu" or..-air : . l a i i n en r e r r a i t e s i g n i f i e retourner aux 
pos i t i o n s fondamentales, c e l l e s de 1951, 1945 et par delà l a révolution russe, 
aux fondements du communisme affirmé dans l'oeuvre de Marx et d'Engels. 

1.5*16.- I l faut a u s s i t i r e r l e s leçons de cet échec. C e l u i - c i ne dérive 
pas uniquement du renforcement du c a p i t a l e t de l ' a c t i o n des nouvelles c l a s s e s 
moyennes, mais de l'ambiguïté mène du mouvement : i l se prétendait p a r t i tout 
en disant que l e v r a i p a r t i ne s e r a i t p o s s i b l e que demain. I l dérive du f a i t 
de proclamer correctement l e f u t u r sans être apte à rompre réellement avec 
l e passé; de ne pas être un véritable dépassement. I l f a l l a i t clairement por
t e r l a c r i t i q u e à l a 3° i n t e r n a t i o n a l e en tant que phénomène global. Or repro
cher, à j u s t e r a i s o n , à l ' I . C . que l'adoption d'une mauvaise tactique n'était 
pas seulement néfaste sur l e plan de l ' a c t i o n immédiate, mais remettait en 
cause l'être du p a r t i , impliquait que l ' I . C . réalisait correctement cet être. 
I l n'en était pas a i n s i . 



- 36 

". - : le n'ait tas été porté au nouent ie la grande l u t t e qui va 
jusqu'en 1-1 : beaucoup ie f a i t s peuvent le j u s t i f i e r , nais i l n'en est tas ie 
rêne i:s années après, l o r s q u ' i l n'y a plus r i e n . La non-coupure avec l'idéo
logie léniniste, avec la conception léniniste de la tactique et de l'organisa
t i o n i e v a i t inévitabienent produire ies e f f e t s néfastes. 

Dr un net le icuvetene a n t i c i p a i t trop tout en ne réussissant pas à se 
i i s t a n c i e r vis-à-vis du passé. I l ne pouvait pas être reconnu en tant que 
mouvement du f u t u r , i l f u t dévoré par l e passé. 

1.5.17.- 11 Le p a r t i détruit pièce à pièce on trente ans, ne se recom
pose pas goutte à goutte comme un c o k t a i l , selon l ' a r t bourgeois 
de se droguer. I l d o i t se placer au terme d'une l i g n e unique et 
sans rupture de continuité, qui ne se caractérise pas par l a pen
sée d'un homme ou d'un groupe d'hommes présents "sur l e marché", 
mais par l ' h i s t o i r e cohérente d'une successions de générations. 
Par dessus t o u t , i l ne peut s u r g i r de cette nostalgie i l l u s o i r e 
du succès q u i , l o i n de se fonder sur l a ce r t i t u d e d o c t r i n a l e iné
branlable (que nous possédons depuis un siècle) de l a réalité du 
cours révolutionnaire, compte bassement sur l ' e x p l o i t a t i o n sub
j e c t i v e du tâtonnement et dœtrébucheraents d'autrui : ce s e r a i t 
là une voie bien mesquine, stupide et i l l u s o i r e pour un résultat 
hi s t o r i q u e immense ! " (préface au Dialogue avec les Morts.P.6) 

La rupture de continuité organisationnelle impose une étude théorique 
plus exharetive, une re c t i t u d e encore plus grande et un enracinnement dans l e 
passé plus profond, une intégration de tous les courants qui - même p a r t i e l l e 
ment - défendent l a théorie du prolétariat. 

Cependant cette rupture d o i t permettre en même temps de rompre réelle
ment avec l a I I I 0 i n t e r n a t i o n a l e , car i l est impossible que l e p a r t i de de
main puisse se former sur l a base des thèses môme des deux premiers congrès 
seulement (ceux qui représentent l e mieux l a p o s i t i o n révolutionnaire inté
g r a l e ) . 

I . 5 . I 8 . - Le p a r t i ne peut se reformer qu'avec l a soudure de deux mouvements: 
c e l u i du retour à l a totalité de l a théorie du prolétariat e t c e l u i de 1* 
u n i f i c a t i o n de l a classe. De puis 1924 ie meuve-en t prolérarien es: i l a r e 
cherche de l'unité perdue. Certains croient l a retrouver en conquérant l e s 
syndicats, d'autres en théorisant un système de conseils d'entreprise q u i es
camoterait parti-direction-autorité.etc... Cependant l'exigence de réaffirmer 
la icorrin-: en tant qu: totalité (alors que ic cous ocrés zr. veu: y f a i r e les 
coupures, des séparations) ne s'est manifesté réellement que dans l e p a r t i 
cemmunisrc i n t e r n a t i o n a l i s t e , puis i n t e r n a t i o n a l . -z mruvemcr.r s l u i aussi 
f a i * f a i l l i - : . lia conséquence, i l est nécessaire ic rerrer.ir:- l'o-iuvr: u n i f i 
c a t r i c e , en suivant toujours, en même remis, le meuverenr réel 

l . r . l ? . - In ne orée pas un p a r t i à plus f e r r e raison à une grande distance 
h i s t o r i q u e de l a vague révolutionnaire. I l se formera du mouvement d ' u n i f i c a 
t i o n de l a classe. Son existence formelle à l'heure a c t u e l l e est une gêne ne 
serait—ce que parce qu'au bout d'un c e r t a i n temps - à cause même du marasme 
p o l i t i q u e - i l tend à Se prendre pour un deus ex-machina et à c r o i r e que t o u t 
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d o i t p a s s e r p a r l u i , q u ' i l d o i t t o u t d i r i g e r . C e c i , j u s t e au moment où i l e s t l e 
moins reconnu p a r l e mouvement r é e l . I l f a u t au c o n t r a i r e m o n t r e r comment l a 
t r i p l e exigence de l ' u n i f i c a t i o n , i e l a r é a q u i s i t i o n de l a t o t a l i t é de l a 
d o c t r i n e e t de c e l l e de l a f o r m a t i o n de l a Gemeinwesen i m p l i q u e o b l i g a t o i r e 
ment l a f o r m a t i o n du p a r t i . 

1.5-20.- Un é lément f o n d a m e n t a l pour l a r é a q u i s i t i o n de l a t o t a l i t é d o c t r i 
n a l e e s t f o u r n i p a r l ' a p p o r t de l a gauche communiste d ' I t a l i e . Cependant b e a u 
coup d ' é l é m e n t s p a r a l l è l e s p e u v e n t ê t r e n é c e s s a i r e s : T r i t u n i s t e s , KAPD, d i v e r s 
mouvements se r é c l a m a n t des c o n s e i l s , L u k a c s , e t c . . Le t r a v a i l d ' u n i f i c a t i o n 
i m p l i q u e l e r e f u s des anathèmes. 

Cependant c e t t e u n i f i c a t i o n i m p l i q u e en même temps une t r è s n e t t e d é l i 
m i t a t i o n , s i n o n c ' e s t l ' u n i f i c a t i o n de n ' i m p o r t e q u o i . R é u n i f i e r n ' e s t pas 
a b j u r e r i e s schismes (avec l e i é m : : r a c i c s r u s c r û t e s ses fermes , avec l e 
mouvement a n a r c h i s t e ) . C ' e s t au c o n t r a i r e g r â c e à des d é l i m i t a t i o n s r i g o u r e u 
ses que l e mouvement d ' u n i f i c a t i e n peut r é e l l e m e n t déboucher s u r l a f o r m a t i o n 
d ' u n ê t r e u n i t a i r e : l a c l a s s e en t a n t que c l a s s e e t donc c o n s t i t u é e en p a r t i . 

1.5-21.- Après l a deuxième g u e r r e m o n d i a l e , l e r a j e u n i s s e m e n t du c a p i t a l , 
l e b locage de l a p l u p a r t des r é v o l u t i o n s c o l o n i a l e s au s tade de r é v o l u t i o n s 
p a r l e h a u t , t o u t c e l a a f a v o r i s é l a d e s t r u c t i o n du mouvement r é v o l u t i o n n a i r e . 
I l ne r e s t e p l u s r i e n d ' o r g a n i s é , ie s t r u c t u r é . T e l e s t l e t r i o m p h e de l a eondr 
r é v o l u t i o n . E l l e e s t a l l é e j u s q u ' a u b o u t . S a i 3 l a r é v o l u t i o n r é a p p a r a î t , 
émerge. 

1.5-22.- Le mouvement p r o l é t a r i e n n o i r des E . U . , l a r u p t u r e de m a i - j u i n , 
l a r é a p p a r i t i o n des d i v e r s e s p o s i t i o n s a f f i r m é e s au cours de l a r é v o l u t i o n 
r u s s e , l a r e v e n d i c a t i o n des c o n s e i l s o u v r i e r s e t même l a m a n i f e s t a t i o n du com
munisme g r o s s i e r à q u o i se r é d u i t l a t h é o r i e d i f f u s é e p a r l ' I n t e r n a t i o n a l e 
S i t u a t i o n n i s t e , t o u t c e l a m o n t r e q u ' u n e n o u v e l l e phase e s t en c o u r s . A j o u t o n s 
à c e l a l a p e r s i s t a n c e du f r o n t de c l a s s e de l ' E u r o p e c e n t r a l e , l e s p r o f o n d e s 
t r a n s f o r m a t i o n s s ' o p é r a n t en C h i n e , l a g u é r i l l a endémique de l ' A m é r i q u e L a t i n e , 
l e r é v e i l de l ' A f r i q u e , e t on comprendra que comme l e d i s a i t Engels ( l . l . l l . J 
des événements m û r i s s e n t q u i p r é p a r e n t l a r é u n i f i c a t i o n de l a c l a s s e e t l a 
r e f e r n a t i o n du p a r t i . 

Nous l ' a v o n s souvent a f f i r m é l e «onde e n t i e r ( s u r t o u t l ' a i r e euro^-nord— 
a m é r i c a i n e ) s o u f f r e du r e t a r d de l a r é v o l u t i o n communiste. Le t r i o m p h e de l a 
r é v o l u t i o n r u s s e en t a n t que r é v o l u t i o n uniquement b o u r g e o i s e a a s i a t i s é 
1 'Europe,1 'a f i g é e dans son c a p i t a l . Depuis I 8 4 8 , l a r é v o l u t i o n communiste 
e s t p o s s i b l e , d e p u i s 1914 e l l e e s t absolument n é c e s s a i r e . A l ' h e u r e a c t u e l l e 
nous avons une s i t u a t i o n s u b l i m é e , c ' e s t — à — d i r e que d e p u i s longtemps l a s o c i é t é 
a u r a i t dû d e v e n i r connûtes- : - , l e " p e i n t de t r a n s f o r n a i d e r . " es- dépassé de
p u i s l o n g t e m p s . Do même qu'une eau p e u t ê t r e p o r t é e à line température i n f é r i e u 
r e à 0° sans q u ' e l l e se prenne en g l a c e ( e l l 6 e s t s u b l i m é e ) ; i l s u f f i t a l o r s 
d ' u n c r i s t a l de g l a c e p o u r que t o u t se s o l i d i f i e . Demain l a c r i s e r e n d r a a p -
p a r a n t e l a s u b l i m a t i o n de c e t t e s o c i é t é . Les quelques groupes r é v o l u t i o n n a i r e s 
- ceux demeurés fermes s u r l a p o s i t i o n de c l a s s e , r e l i é s à l a t r a d i t i o n h i s t o 
r i q u e e t ceux s u r g i s s u r l a base même de l a l u t t e s o c i a l e - s e r o n t a u t a n t de 
c r i s t a u x q u i p r o v o q u e r o n t l ' é r e c t i o n de l a c l a s s e en p a r t i . 



LA QUESTION EUSSE ET LA THEORIE DU PROLETARIAT. 

2 . 1 . - ~ E c v e n t r e 1 ? I 7 - 1 9 5 7 : Quarante ans d 'une e s t i m a t i o n o r g a n i q u e des é v é 
nements de Russ ie dans l e dramat ique développement s o c i a l e t - h i s t o r i q u e 
i n t e r n a t i o n a l . 

2.1.1.- La Russ ie c o n t r e l ' E u r o p e au X I X 0 s i è c l e . 

2 . 1 . 1 . 1 . - Dans l a p r e m i è r e l u t t e q u ' i l s l i v r è r e n t à propos du " r ô l e " 
- i l a Russie dans l a p o l i t i q u e européenne, l e s s o c i a l i s t e s m a r x i s t e s v i s a i e n t 
à r é f u t e r 1 ' o p i n i o n fausse s e l o n l a q u e l l e l e s c o n c l u s i o n s i u marxisme h i s t o 
r i q u e é t a i e n t i n a p p l i c a b l e s à ce p a y s . Les d é d u c t i o n s s o c i a l e s que Marx a v a i t 
t i r é e s de l ' é t u d e du p r e m i e r c a p i t a l i s m e , l ' A n g l e t e r r e , a v a i e n t é t é g é n é r a l i 
s é e s p a r l u i à l a F r a n c e , à l ' A l l e m a g n e e t à l ' A m é r i q u e en r a i s o n de l e u r 
p o r t é e u n i v e r s e l l e , l ' i n t e r n a t i o n a l i s m e m a r x i s t e ne p o u v a i t d o u t e r que l a mê
me c l e f p e r m î t d ' o u v r i r l a p o r t e q u i a v a i t semblé se r e f e r m e r pour t o u j o u r s 
au nez de l a s o c i é t é c a p i t a l i s t e avec l a d é f a i t e des b a ï o n n e t t e s n a p o l é o n i e n 
n e s , r e t a r d a n t d ' u n s i è c l e moût l e développement h i s t o r i q u e . 

2 . 1 , 1 . 2 . - Pour l a R u s s i e , n o t r e é c o l e a t t e n d a i t e t p r é c o n i s a i t donc, 
comme pour t o u s l e s pays e u r o p é e n s , une r é v o l u t i o n b o u r g e o i s e du t y p e des 
grandes r é v o l u t i o n s a n g l a i s e e t f r a n ç a i s e . En I S 4 8 , c e l l e - c i v i n t é b r a n l e r 
t o u t e l ' E u r o p e . Peur Marx , l a Russ ie des t s a r s a s s u m a i t l a f o n c t i o n de c i t a 
d e l l e de l a r é a c t i o n européenne a n t i - l i b é r a l e e t a n t i - c a p i t a l i s t e . C ' e s t pour 
q u o i l a d e s t r u c t i o n du mode de p r o d u c t i o n f é o d a l y f u t p r é v u e , a t t e n d u e , r e 
v e n d i q u é e . J u s q u ' e n 1371 , l ' a p p r é c i a t i o n m a r x i s t e de t o u t e s l e s g u e r r e s n a 
t i o n a l e s q u i se s u c c é d e r o n t en Europe sera f o n c t i o n de l e u r c a p a c i t é à e n t r a i 
n e r un d é s a s t r e pour P é t e r s b o u r g . Cela f i t accuser Marx de pangermanisme a n t i 
r u s s e , mais s ' i l s o u h a i t a i t l a d é f a i t e du t s a r i s m e , c ' e s t p a r c e que son m a i n 
t i e n c o n s t i t u a i t un o b s t a c l e non seulement à l a r é v o l u t i o n b o u r g e o i s e , comme 
nous avons v u , mais à une u l t é r i e u r e r é v o l u t i o n o u v r i è r e en Europe . En c o n 
s é q u e n c e , l a p r e m i è r e I n t e r n a t i o n a l e o u v r i è r e accorda son p l e i n a p p u i aux mou
vements des n a t i o n a l i t é s opprimées p a r l e t s a r , comme en témoigne l ' e x e m p l e 
c l a s s i q u e de l a Pologne. 

2 . 1 . 1 . 3 . - La d o c t r i n e h i s t o r i q u e de l ' é c o l e m a r x i s t e c o n s i d è r e comme c l o s 
en 1 8 7 1 , en E u r o p e , l a p é r i o d e de l ' a p p u i s o c i a l i s t e aux g u e r r e s de s y s t é m a 
t i s a t i o n n a t i o n a l e en E t a t s modernes, aux l u t t e s i n t e r n e s de l a r é v o l u t i o n 
l i b é r a l e e t aux r e n a i s s a n c e s n a t i o n a l e s . A c e t t e d a t e , l ' o b s t a c l e r u s s e se 
dresse t o u j o u r s à l ' h o r i z o n . A moins d ' ê t r e a b a t t u , i l b a r r e r a l a r o u t e à 
t o u t e s l e s i n s u r r e c t i o n s o u v r i è r e s d r e s s é e c e n t r e " l a c o n f é d é r a t i o n des a r 
mées européennes " , envoyant l e s cosaques d é f e n d r e non p l u s de S a i n t s B a p i r e s 
mais l e s d é m o c r a t i e s p a r l e m e n t a i r e s a u x q u e l l e s l e développement o c c i d e n t a l 
aura a b o u t i . 

2.1-1.4-- T r è s v i t e , l e marxisme s 'occupe des q u e s t i o n s s o c i a l e s de R u s s i 
I l é t u d i e sa s t r u c t u r e économique e t l e développement des antagonismes de 
c l a s s e . Cela ne l ' e m p ê c h e n u l l e m e n t de r e c h e r c h e r l e c y c l e des r é v o l u t i o n s 
s c c i a l e s en -.zr.ar.r coup ce ies r a p p o r t s de f a r c e i n t e m a t i cr.aux ; car l a g i g a n 
tesque c c n s c r u r c i c n . ie Marx a n i e en é v i d e n c e que l e s c c n i i c i c n s i e l a réve lu-
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t i o n résident dans une maturité de l a structure sociale ( dont les étapes du 
cycle révolutionnaire dépendent ) q u i se manifeste justement à l'échelle i n 
ternationale. Tout de suite,donc,une question se pose : n ' e s t - i l pas possible 
d'abréger l e développement h i s t o r i q u e q u i , en Russie, n'en est pas encore ar
rivé au stade a t t e i n t dès l e début iu XIX 0 siècle ou dès I848 dans l e reste 
de l'Europe ? Nous avens deux réponses ie Marx à ce problème : l a première 
en 1877} dans une l e t t r e à un périodique; l a seconde en 1882, dans l a préface 
à l a traduction russe du Manifeste Communiste due à Vera Zassoulitoh. 

La Russie p c u r r a - t - e l l e setter par ieseus l e mode de production capita
l i s t e ? La première répense est en p a r t i e p o s i t i v e : " Oui, s i l a révolution 
russe donne l e signal à une révolution ouvrière en Occident, de façon que 1' 
une complète l ' a u t r e . " Mais l a seconde réponse déclare que cette ooeasion 
était déjà perdue. E l l e se référa à la réforme agraire bourgeoise de 1861 -
a b o l i t i o n de l a servitude de l a glèbe - qui provoqua l a d i s s o l u t i o n f i n a l e 
du communisme p r i m i t i f de v i l l a g e . Iax:unane - férocement stigmatisé par 
Marx et Fngels - en av a i t f a i t l'apologie : 

" Si la Russie s u i t la vota e l l e a p r i s e après 1861 e l l e perdra 
l a plus b e l l e occasion de sauter par-dessus toutes les a l t e r n a t i v e s 
f a t a l e s du régime c a p i t a l i s t e que l ' h i s t o i r e a i t jamais o f f e r t e à un 
peuple. Comme tous les autres pays, e l l e devra subir les l o i s inexo
rables de ce système." 

Voilà t o u t , concluait brutalement Sazx. C'était t o u t : l a révolution 
prolétarienne ayant manqué et ayant été t r a i t e en Europe, l a Russie d'aujour
d'hui est tombée dans l a barbarie o a t t t a l t s t e . Les écrits d'Engels sur l e a i r 
communiste russe montre que dès 1875 e t à plus f o r t e raison en 1894 l e mode 
c a p i t a l i s t e de production a gagné la : E : U : ; iés ornais, i l dcmir.e non seule
ment sur les v i l l e s , mais dans certaines régions de l a campagne russe, et 
ceci sous l e pouvoir t s a r i s t e . 

2.1.1.5.- En Russie, l ' i n d u s t r i e c a p i t a l i s t e a surgi grâce à ies i n v e s t i s 
sements d i r e c t s de l ' F t a t plutôt que d'une accumulation p r i m i t i v e . Avec e l l e , 
c'est l e prolétariat urbain e t l e p a r t i o uvrier marxiste qui apparaissent. 
Tout comme ies premiers marxistes iar.s l'Allemagne d'avant 1846, ce p a r t i 
est placé devant l e problème d'une double révolution. Sa l i g n e théorique 
( représentée tout d'ahord par PlAfcaaor, puis par Lénine et l e s Bolcheviks ) 
est en pleine harmonie avec c e l l e du marxisme européen et i n t e r n a t i o n a l , 
surtout dans l a question agra i r e , qui est ar. Russie de première impcrtar.es. 
A cette double révolution, quelle sera l a c o n t r i b u t i o n des classes r u r a l e s , 
des serfs et des paysans misérables bien que juridiquement émancipés, dent 
les conditions de v i e ont eapiré par rappert à celles q u ' i l s connaissaient 
dans l e féodalisme pur ? Partout, «effa e t p e t i t s paysans ont historiquement 
soutenu les révolutions bourgeoises, e- i l s se scr.t toujours insurgés rentre 
les privilèges de l a noblesse t e r r i e n n e . En Russie, l e mode féodal présente 
cette originalité de n'être pas ce n t r i f u g e comme cela a v a i t été l e cas en 
Europe et surtout en Allemagne : pouvoir d'Etat et armée nationale y sont 
en e f f e t centralisés depuis des siècles. Historiquement, et jusqu'au XZX° 
siècle, cette condition est progressive, non seulement sous l'aspect p o l i t i 
que et hi s t o r i q u e ( c'est-à-dire en ce qu i concerne les origines del'armée, 
de l a monarchie et de l ' E t a t , importés du dehors ) , mais aussi sous l'aspect 
s o c i a l . L'Ftat, l a Couronne ( e t certaines communautés re l i g i e u s e s non moins 
centralisées ) possèdent plus déterre e t de serfs que l a noblesse terrienne : 
de là l a définition de fécialisma d'Etat appliquée à l a Russie. Un t e l féo
dalisme s'était montré capables de résister au choc des armées démocratiques 
françaises, pendant de longues années. Marx a l l a jusqu'à en appeler à des 
armées européennes, turques et allemandes pour l e détruire. 

http://impcrtar.es
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En substance : l a voie du ïéodalisme d'Etat au capitalisme d'Etat a été 
•oins longue en Russie qu'en Europe c e l l e du féodalisme moléculaire aux Etats 
": : .:r-: rertralisés, et iu - r a v i e r a a r i a a l i s r e autonomiste au capitalisme 
: : r . r é a- impérialiste. 

2.1.2.— Les perspectives de d i s p a r i t i o n du dernier féodalisme. 

2.1 .2 .1 . - Ces formes sociales séculaires expliquent qu'une classe bour-
portas d'une puissance comparable à c a l l e d'Elrope ne se s o i t jamais formée 
er. Russie, Zr. censé tuer.:-,. la greffe ie la révolution prolétarienne sur l a 
révolution bourgeoise que les marxistes attendaient y apparaissaient encore 
plus d i f f i c i l e put dans l'allematne de IÔ4Ô. 

A l a différence de ce qui s'était passé en Angleterre, l a t r a d i t i o n ré
vol u t i o n n a i r e allemande s'était tou t entière épuisée dans l a réforme r e l i 
gieuse, constatant sa carence au XIX 0 siècle, Engels t o u r n a i t son a t t e n t i o n 
vers les paysans dont i l retraça l a guerre h i s t o r i q u e de 15253 et l a t e r r i b l e 
défaite, dut à l a lâcheté ie la bourg-: c i s i e urbaine, du rlergé réfermé es 
aussi de l a p e t i t e noblesse. 

En Russie ( où une p e t i t e noblesse et un clergé rebelles f a i s a i e n t éga
lement défaut ) , l a classe paysanne p o u v a i t - e l l e jouer l e rôle de s u b s t i t u t 
de l a classe bourgeoise politiquement absente ? Tel f u t l e premier p o i n t 
sur lequel les marxistes entrèrent théoriquement et pratiquement en l u t t e 
contre tous les autres p a r t i s . Selon l a formule de nos adversaires, l a révo
l u t i o n russe ne devait être n i bourgeoise, n i prolétarienne, mais paysanne. 
Nous avons défini l a révolution paysanne seulement comme une f i g u r e complé
mentaire ( controfigura ) de l a révolution bourgeoise c i t a d i n e . Le marxisme 
- durant 100 ans de polémiques et de guerres de classe - a refusé l a pers
pective monstrueuse d'un " socialisme paysan " qui s e r a i t engendré par un 
mouvement des p e t i t s c u l t i v a t e u r s - en vue d'un partage utopiqueaent égali-
t a i r e des terres - parvenant pour ce f a i r e à contrôler l ' E t a t . I l s réalisè
r e n t cela - selon cette doctrine - mieux que l a bourgeoisie impuissante et 
que lenouveau prolétariat dont on ne soupçonnait pas l a t e r r i b l e énergie, 
découlant de son existence en tant que section du prolétariat européen. La 
bourgeoisie naît nationale et ne se transmet pas d'énergie par-dessus les 
frontières. Le prolétariat naît i n t e r n a t i o n a l et comme classe, i l est présent 
dans toutes les révolutions " étrangères ". La paysannerie n'arrive même pas 
au niveau n a t i o n a l . 

C'est sur ces bases que Lénine édifia l a doctrine marxiste de l a révo
l u t i o n russe dont,écartant l a bourgeoisie indigène et l a paysannerie, i l dé
s i g n a i t l e prolétariat comme protagoniste. 

Le développement de tout ce qui précède a été f a i t - de façon documen
tée - dans notre t r a v a i l : Russie et révolution dans l a théorie marxiste. 
( Cf. " i l Programma Comunista ", du n° 21 de 1954 au n° 8 de 1955- ) 

2.1,2.2.- Les grandes questions de l a révolution russe étaient au nombre 
de deux : l a questianagraire et l a question p o l i t i q u e . 
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Dans l a première, les popul i s tes e t les s o c i a l i s t e s révo lut ionna i res 
é t a i e n t part isans du partage des terres5 les mencheviks de l e u r m u n i c i p a l i s a -
t i o n , les bolcheviks de l e u r n a t i o n a l i s a t i o n . Autant de postu la t s - selon 
Lénine lui-même - d'une révo lut ion non pas s o c i a l i s t e mais bourgeoise-démo
c r a t i q u e . La trois ième p o s i t i o n é t a i t pourtant l a plus avancée, parce q u ' e l l e 
c r é a i t les condit ions les mei l leures pour un communisme p r o l é t a r i e n . Nous 
nous l i m i t o n s à c i t e r - à nouveau - " Deux tact iques " : " L ' idée de l a na
t i o n a l i s a t i o n de l a t e r r e est donc une catégor ie de l a soc ié té mercant i le et 
c a p i t a l i s t e . " Dans l a Eussie a c t u e l l e , seule l a p a r t i e de l ' a g r i c u l t u r e 
organisée en sovkhoses est n a t i o n a l i s é e , e t c 'est l a plus p e t i t e , l e resre 
n ' e s t même pas a r r i v é à ce niveau. 

En ce q u i concerne l e pouvo i r , l e s Menchéviks sont part i sans de l a i s s e r 
l a bourgeoisie s 'en s a i s i r et de passer a lors à l ' o p p o s i t i o n : en 1917> i l s 
co l laboreront au gouvernement avec les bourgeois. Les popul i s tes sont pour 
un i l l u s o i r e gouvernement paysan, avec Kérensky, i l s f e r o n t l a même f i n que 
l e s précédents . Les bolcheviks sont pour l a p r i s e du pouvoir et une d i c t a t u r e 
démocratique du p r c l é t a r i a o ec des paysans. Les paroles suivantes de Lénine 
expl iquent l ' a d j e c t i f "démocratique" e t l e s u b s t a n t i f "paysan" : 

" Cette v i c t o i r e ne fera nullement de notre révo lut ion bourgeoise une 
révo lut ion s o c i a l i s t e . 

" Non seulement les transformations q u i sont devenues une n é c e s s i t é 
en Russie n ' i m p l i q u e n t pas l 'écroulement du c a p i t a l i s m e , r a i s e l l e s déhara 
sent effectivement l e t e r r a i n pour son développement large et rap ide , 
à l 'européenne e t non p lus à l ' a s i a t i q u e . 

" Cette v i c t o i r e nous aidera à sculever 1'Europe, et après avo i r r e j e 
té l e joug de l a bourgeois ie , l e p r o l é t a r i a t s o c i a l i s t e d'Europe nous 
aidera à f a i r e l a r é v o l u t i o n s o c i a l i s t e . " 

Que f a i r e , a l o r s , des a l l i é s paysans ? La réponse de Lénine est c l a i r e , 
" a r x a v a i t déjà d i t que les pays sus sor.o les " a l l i e s nature l s le l a bour
geois ie " . Lénine é c r i t : 

" Dans la v é r i t a b l e l u r o e , iar.s la l u t t e d é c i s i v e peur l e socia l isme, 
les paysans, comme classe ùe p r o p r i é t a i r e s t e r r i e n s , auront l a même f o n c t i o n 
de t r a h i s o n e t montrèrent l a même inconstance q u ' a u j o u r d ' h u i l a bourgeoisie 
pour l a démocrat ie . " 

A l a f i n du t r a v a i l c i t é ( n"8.1955 ) nous avons montré comment Lénine 
soutenai t sa formule : Prise du pouvoir e t d i c t a t u r e dans l a révo lut ion bour
geoise contre l a bourgeoisie elle—«êse avec l ' a p p u i des seuls paysans. I l l a 
soutenai t de ce double p o i n t de vue : pour a r r i v e r à l a révo lut ion p r o l é t a 
r ienne en Furope, c o n d i t i o n sans l a q u e l l e l e socialisme ne p o u r r a i t vaincre 
en Russie- pour é v i t e r l a r e s t a u r a t i o n du tsarisme q u i a u r a i t r e p r i s son 
r ô l e de garde blanche de l 'Europe . 

2.1.3-- L ' i n o u b l i a b l e épopée russe de l a révo lut ion pro lé tar ienne mondiale. 

2.1.3.1.- Marx a v a i t prévu l a guerre entre l 'Allemagne et une a l l i a n c e 
f ranco-s lave . En 1914 e l l e é c l a t e . Comme i l l ' a v a i t prophét i sé , l a révo lut ion 
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russe naît des revers m i l i t a i r e s du tsar. 

La Russie était alors alliée aux puissances démocratiques : France, An
g l e t e r r e et I t a l i e . Aux yeux des c a p i t a l i s t e s , des démocrates et des sociaux-
traîtres qui avaient adhéré à l a cause l a guerre anti-allemande, l e tsar 
était devenu un ennemi à abattre, parce q u ' i l s l e jugeaient incapable de con
duire l a guerre ou l e soupçonnaient de se préparer en secret à une a l l i a n c e 
avec les Allemands.Aussi l a première révolution, en février 1917, f u t - e l l e 
a c c u e i l l i e par les applaudissements unanimes des p a t r i o t e s , démocrates ou 
s o c i a l i s t e s , qui l ' a t t r i b u a i e n t non t a n t à l a lassitude des masses et en par
t i c u l i e r des soldats, qu'aux habiles manoeuvres des ambassades alliées, r i e n 
que n'ayant pas, en majorité, adhéré à l a guerre, les s o c i a l i s t e s de d r o i t e 
s'orientèrent tou t de s u i t e vers un gouvernement p r o v i s o i r e qui devait c o n t i 
nuer c e l l e - c i en accord avec les puissances étrangères. C'est sur cette hase 
q u ' i l s conclurent l e compromis avec les p a r t i s bourgeois. Avec hésitation 
tout d'abcrd. mais de toutes ses forces après l e retour de Lénine et des au
tre s chefs de 1917 en Russie, et l e ra l l i e m e n t de Trotsky, l e p a r t i bolchevik 
se prépara è renverser ce gouvernement soutenu par les menchéviks et les po
pu l i s t e s . 

Dan3 notre exposé sur l a " Structure économique et sociale de l a Russie 
d'aujourd'hui " - particulièrement dans l a première p a r t i e , nous avons exposé 
à l'aide de documents l e déroulement h i s t o r i q u e qui conduit en Octobre - dont 
on célèbre aujourd'hui l e quarantième anniversaire - à l a seconde révolution. 
Nous avons confronté l a l u t t e pour l e pouvoir en I°I7 aux questions doctrinales 
q u i avaient surgi auparavant dans l a vie' du p a r t i . 

2.1.3-2.- La conquête du pouvoir par l e P a r t i communiste résulta de l a dé
f a i t e de tous les autres p a r t i s , tant " ouvriers e t paysans " que bourgeois 
( qui s'obstinaient à continuer l a guerre aux côtés des A l l i e s ) dans l a 
guerre c i v i l e . Cette conquête f u t complétée par l a v i c t o i r e 3ur ces p a r t i s 
dans l e soviet panrusse, qui parachevait c e l l e dans l a rue obtenue sur eux 
et leurs alliés d'en dehors du soviet - par l a dispersion de l'Assemblée 
Constituante convoquée par l e gouvernement p r o v i s o i r e - par l a rupture des 
bolcheviks avec l ' u l t i m e allié, l e p a r t i des socialistes-révolutionnaires de 
gauche, partisans de l a guerre sainte contre les Allemands et qui avaient 
une f o r t e influence dans les campagnes. 

Ce bond gigantesque n ' a l l a pas sans des l u t t e s graves à l'intérieur du 
p a r t i lui-même. Historiquement, i l ne se termina qu'après quatre ans environ 
d'une t e r r i b l e - guerre intérieure, avec l a défaite des armées contre-révolu
tionnaires qui comprenaient à l a f o i s les forces de l a noblesse féodale et 
monarchique, celles qu'avant et après l a paix de Brest-Litovsk de 1918 l ' A l 
lemagne a v a i t suscitées contre l a révolution; e n f i n , c e l l e s que les puissan
ces démocratiques avaient mobilisées à grancfe r e n f o r t s , parmi lesquelles 1 ' 
armée polonaise. 

Pendant ce temps, i l n'y eut en Europe qu'une série de tent a t i v e s mal
heureuses deprise du pouvoir par l a classe ouvrière ardemment s o l i d a i r e de 
l a révolution russe. En substance, l a défaite des communistes allemands en 
ja n v i e r 19195 après l a débâcle m i l i t a i r e du pays et l a chute du Kaiser f u t 
décisive. Ce f u t là l a première rupture grave dans l e déroulement hi s t o r i q u e 
prévu par Lénine, qui jusque-là s'était magnifiquement vérifié, surtout dans 
l'acceptation de l a paix de mars 1918 par les bolcheviks, s o l u t i o n décisive 
que l a démocratie mondiale q u a l i f i a stupidement de trahison. 
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L ' h i s t o i r e des années suivantes confirma q u ' i l ne f a l l a i t pas compter 
sur l'aide d'un prolétariat européen v i c t o r i e u x à l'économie russe tombée dans 
une désorganisation effrayante. Les bolchevik» n'en continuèrent pas moins à 
défendre l e pouvoir en Russie, et l e sauvèrent^ mais i l n'était désormais 
plus possible de régler l a question économique et sociale de l a Russie selon 
l a prévision de tous les marxistes, c'est-à-dire en soumettant les forces 
productives surabondantes de l'Europe ( e l l e s l e r e s t a i e n t même après l a guer
re ) à l a d i c t a t u r e du p a r t i communiste i n t e r n a t i o n a l . 

2-1.3-3-- Lénine a v a i t toujours exclu - et i l l ' e x c l u t jusqu'à sa mort, 
a i n s i que les marxistes-bolcheviks authentiques - que l a société russe puisse 
prendre des caractères s o c i a l i s t e s s i l a révolution russe ne se répercutait 
pas en Europe, et s i donc 1'économie y r e s t a i t c a p i t a l i s t e . Cela ne l'empêcha p 
de toujours soutenir qu'en Russie l e p a r t i prolétarien soutenu par les paysans 
devait prendre l e pouvoir, et l e garder, sous une forme d i c t a t o r i a l e . 

Deux questions historiques se posent. Peut-on définir comme s o c i a l i s t e 
une révolution q u i , comme Lénine l ' a v a i t prévu, créa un pouvoir obligé d'ad
m i n i s t r e r , en attendant de nouvelles v i c t o i r e s i n t e r n a t i o n a l e s , des formes 
sociales d'économie privée, dès l o r s que ces v i c t o i r e s ne se sont pas produi
tes ? La seconde question concerne l a durée concevable pour une t e l l e s i t u a 
t i o n et s ' i l n'y avait pas une autre issue que l a contre—révolution p o l i t i q u e 
franche, l e retour au pouvoir d'une bourgeoisie nationale à visage découvert. 

Pour nous, l a révolution d'Octobre f # t s o c i a l i s t e . Quant à l'issue oppo
sée à l a contre-révolution armée ( q u i ne se p r o d u i s i t pas ) e l l e n'était pas 
unique, mais double : ou l ' a p p a r e i l du pouvoir ( Etat et p a r t i ) dégénérait 
en s'adaptant politiquement à 1'administratien de formes c a p i t a l i s t e s , c'est-
à-dire en renonçant ouvertement à attendre l a révolution mondiale ( c'est ce 
qui s'est passé ) ; ou bien l e p a r t i marxiste se maintenait au pouvoir pendant 
longtemps , e t s'engageait à soutenir l a l u t t e prolétarienne révolutionnaire 
dans tous les pays étrangers, tout en reconnaissant, avec l e même courage que 
Lénine, que les formes sociales restaient,à l'intérieur, largement c a p i t a l i s 
tes, et même pré-capitalistes. 

Nous examinerons to u t d'abord l a première question, ] a seconde étant liée 
à l'examen de l a st r u c t u r e sociale de l a Russie a c t u e l l e , faussement présen
tée comme s o c i a l i s t e . 

2.1.3.4.- Tout d'abord, on ne d o i t pas considérer l a Révolution d'Octobre 
sous l'angle de l a transf orxaticr., r.i ixxédasae• r.i même très rapide, des 
formes de production et de l a s t r u c t u r e économique, mais comme une phase de 
la l u t t e p o l i t i q u e i n t e r n a t i o n a l e du prolétariat. E l l e présente en e f f e t une 
série de caractères qui sortent totalement des l i m i t e s d'une révolution na
ti o n a l e et purement anti-féodale, e t qui ne se réduisent pas au f a i t qu'elle 
f u t dirigée par l e p a r t i prolétarien. 

a) Lénine a v a i t établi que l a guerre européenne et mondiala a v a i t un ca
ractère impérialiste " même pour l a Russie " et que l e p a r t i prolétarien 
devait en conséquence pr a t i q u e r ouvertement l e défaitisme, tout comme dans l a 
guerre russo-japonaise q u i a v a i t provoqué les l u t t e s de 1905* Ce défaitisme 
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a v a i t donc l a s mêmes r a i s o n s que dans l e s aut r e s pays, où. l e s p a r t i s s o c i a l i s -
t e s a v s i e n t également l e d e v o i r de l e p r a t i q u e r ; i l ne dépendait pas du f a i t 
que l ' E t a t russe n'était pas démocratique. Le développement du c a p i t a l i s m e 
e t de l ' i n d u s t r i e en Russie ne s u f f i s a i t pas à f o u r n i r une base au s o c i a l i s m e , 
mais i l s u f f i s a i t à donner un caractère impérialiste à l a gu e r r e . Les t r a i 
t a ; : :u: atraient étcusé l a cause des brigands impérialistes scus l e prétexte 
de défendre l a démocratie " en général " ( i c i contre l e danger allemand, là 
c o n t r e l e danger russe ) condamnèrent l e s b o l c h e v i k s , pour a v o i r mis f i n à 
l a g u erre e t liquidé l e s a l l i a n c e s m i l i t a i r e s , e t i l s cherchèrent à poignarder 
l a Té--;l-tier. d'Octobre. C'est contre eux, co n t r e l a gu e r r e , c o n t r e l'impéria
l i s t e mendiai qu'Octobre v a i n q u i t : os f a t là une v i c t o i r e purement proléta
r i e n n e e t communiste. 

b ) En t r i o m p h a n t des a t t e n t a t s de ces traîtres, Octobre revendiqua l e s 
p r i n c i p e s cubiiés de l a mévelution. et i l r e s t a u r a l a d o c t r i n e marxiste dont 
i l s a v a i e n t comploté l a r u i n e . La v o i e de l a v i c t o i r e sur l a b o u r g e o i s i e , i l 
l a définit pour t o u t e s l e s n a t i o n s : emploi de l a v i o l e n c e et de l a t e r r e u r 
révolutionnaire - r e j e t des"garanties démocratiques" - a p p l i c a t i o n illimitée 
de l a d i c t a t u r e de l a classe ouvrière excercée par l e p a r t i communiste, concept 
c i - s o n t i o l i i r a m i e r :. A i n s i , i l abandonnait pour t o u j o u r s à l e u r imbéoilité 
ceux q u i , dans l a d i c t a t u r e , v o y a i e n t l e p o u v o i r d'un homme, e t p r e s q u 1 a u t a n t 
ceux q u i , r e d o u t a n t l a t y r a n n i e au même t i t r e que l e s démocrates bourgeois, 
n'admettaient que l a d i c t a t u r e d'une classe amorphe, non constituée en p a r t i 
p o l i t i q u e comme l e posent au c o n t r a i r e l e s t e x t e s séculaires du marxisme. 

c) Depuis, l a classe ouvrière s'est souvent présentée sur l a scène p o l i t i 
que ( ou p i s , p a r l e m e n t a i r e ) f i c t i v e m e n t divisée en p l u s i e u r s p a r t i s : jamais 
l a leçon d'Octobre, montrant que l a v o i e révolutionnaire ne passe pas par 1* 
e x c e r c i c e du p o u v o i r en commun avec ces s e r v i t e u r s du c a p i t a l i s m e , mais par 
l e u r l i q u i d a t i o n v i o l e n t e , l e s uns après l e s a u t r e s , jusqu'au p o u v o i r t o t a l 
de l ' u n i q u e p a r t i prolétarien, n'a été démentie. 

L'importance de ces t r o i s p e i n t s réside dans l e f a i t que c'est peut—être 
justement en R u s s i e , en r a i s o n de- l a surv i v a n c e d'un despotisme médiéval, qu 1 

une e x c e p t i o n par r a p p o r t aux pays bourgeois avancés a u r a i t pu s ' e x p l i q u e r . 
Or c'est au c o n t r a i r e l a v o i e unique e t mondiale tracée par l a d o c t r i n e u n i v e r 
s e l l e du marxisme ( dont à aucun moment, n i dans l a pensée n i dans l ' a c t i o n , 
Lénine non p l u s que son admirable p a r t i b o l c h e v i k ne s'écartèrent ) que l a 
révolution russe emprunta, que l e s révelutisnnaires russe: martelèrent, à 1B 
t e r r e u r ou à l'enthousiasme du monde. 

C'est i g n o b l e que ces noms s o i e n t a u j o u r d ' h u i exploités ±>sr ceux q u i 
- honteux de ces g l o i r e s q u ' i l s f e i g n e n t théâtralement de v o u l o i r célébrer -
derar.ient les excuses peur ces v : i : s que 1B r u s s i e a dû prendre, eu r a i s o n le 
:cr crrstanc-cs et i c c o n d i t i o n s l e cales. Les gens qui - cerne s i - e l l e ? t a i t 
l e u r m i s s i o n , comme s ' i l s en a v a i e n t seulement l e p o u v o i r ! - pr o m e t t e n t de 
f a i r e p.?r~cr.ir l e s autres pays au s o c i a l i s m e par d'autres v o i e s , différentes 
s e l o n l e s n a t i o n s , que l e u r t r a h i s o n e t l e u r i n f a m i e pavent de tous l e s maté
r i a u x fangeux que l'opportunisme e s t capable de pétrir : liberté, démocratie, 
p a c i f i s m e , c o e x i s t e n c e , émulation ! 

Poux Lénine, l a révolution o c c i d e n t a l e était l'oxygène dont l e s o c i a l i s 
me a v a i t b e s o i n en Russie. Pour ces gens-là, q u i l e 7 novembre défilent devant 
son mausolée s t u p i d e , l'oxygène e s t que l e c a p i t a l i s m e f r u c t i f i e e t prospère 
dans l e r a s : : du rend:, peur p o u v o i r c o e x i s t e r et marcher avec l u i . 
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2.1.4-- S i n i s t r e parabole de l a révolution tronquée. 

2.1.4.1 - La seconde question à examiner est c e l l e de l a structure écono
mique de l a Russie l o r s d: la v i a t t i r a d'Octobre. Les éléments essentiels de 
l a réponse ont été établis par Lénine dans des textes fondamentaux auxquels 
nous nous sommes référés de façon très étendue - non avec des c i t a t i o n s déta
chées que l'on peut ensuite insérer dans des écrits généraux et brefs - mais 
en dressant un tableau qui ne: en l i a i s o n routes les formules avec les condi
tions historiques du m i l i e u e t avec les rapports de forces, dans l e u r dévelop
pement h i s t o r i q u e . 

En tant que " révolution double l a révolution russe devait p o r t e r sur 
le théâtre des opérations t r o i s sodés historiques de production, tout comme 1' 
Allemagne d'avant I848 où l a v i s i o n marxiste classique reconnaissait t r o i s 
forces en présence : l'empire médiéval a r i s t o c r a t i c o - m i l i t a i r e , l a bourgeoisie 
c a p i t a l i s t e et l e prolétariat, c'est-à-dire l e servage, l e s a l a r i a t et l e so
cialisme. En Allemagne, l e développement i n d u s t r i e l était alors limité quanti
tativement, sinon qualitativement• 31 Marx i n t r o d u i s a i t néanmoins le troisiè
me personnage, l e prolétariat, ce f u t parce que les conditions technico-éco-
nomiques du troisième mode de production e x i s t a i e n t déjà pleinement en Angle
t e r r e , tandis que les-conditions p o l i t i q u e s semblaient présentes en France : 
à l'échelle européenne, i l e x i s t a i t donc une perspective s o c i a l i s t e . L'idée 
d'une chute rapide du pouvoir absolu en Allemagne au bénéfice de l a bourgeoi
s i e , et d'une attaque ultérieure du jeune prolétariat à c e l l e - c i était liée 
à l a possibilité d'une v i c t o i r e ouvrière en France cù, après l a chute de l a 
monarchie bourgeoise de 1831* l e prolétariat de Paris et de l a province l i v r a 
généreusement une b a t a i l l e q u ' i l permit. 

Les grandes v i s i o n s révolutionnaires sont fécondes, même quand l ' h i s t o i r e 
en renvoie à plus t a r d l a réalisa t i e n , dans t e l l e de Marx, l a France a u r a i t 
donné l a p o l i t i q u e , avec l ' i n s t a u r a t i o n de l a d i c t a t u r e ouvrière à Paris, 
comme cela f u t effectivement tenté en I83I e t I848, et réalisé en 1Ô71» où 
cette d i c t a t u r e succomba glorieusement, l e s aimes à l a main. L'Angleterre 
a u r a i t donné l'économie et l'Allemagne la i o e r r i n e , à l a q u e l l e Léon Trotsky 
appliqua dans l e cas de l a Russie l e non classique de révolution permanente. 
Chez Marx,comme chez Trctsky, l a permanence de l a révolution se vérifie dans 
un cadre mondial, non à l'échelle misérable d'une nation. Le terrorisme idéo
logique des s t a l i n i e n s a condamné la révolution permanente > mais ce sont eux 
qui l ' o n t singée dans une parodie vide e t toute imbibée de patriotisme. 

En 1917, dans l a v i s i o n de Lénine ( et c e l l e de nous tous, qui l e s u i 
vions ) , l a Russie révolutionnaire ( indu s t r i e l l e m e n t en r e t a r d comme l ' A l l e 
magne de I848 ) devait o f f r i r l a flamme de l a révolution p o l i t i q u e , rendant 
toute sa force à cette grande doctrine grandie en Europe e t dans l e monde. L' 
Allemagne vaincue a u r a i t f o u r n i l e s forces productives, l e p o t e n t i e l économi
que. Le reste de cette Europe centrale s i tourmentée a u r a i t s u i v i . Puis une 
seconde vague a u r a i t submergé l e s " vainqueurs " î l a France, l ' I t a l i e ( que 
dès 1919 nous espérâmes en v a i n entraîner dans l a première vague ) , l'Angle
t e r r e , l'Amérique et l e Japon. 

Dans l e noyau Russie—Europe, l e développement des forces productives en 
d i r e c t i o n du socialisme n'aurait pas rencontré d'obstacles e t n'avait besoin 
que de l a d i c t a t u r e du p a r t i communiste. 
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2.1.4.2.- Pour cette rapide esquisse du résultat de nos recherches, i l 
f a u t considérer l ' a u t r e issue, c e l l e d'une Russie restée seule avec l a v i o -
- : -_r p o l i t i q u e cm mains. S i t u a t i o n L'énorme avantage par rapport à lô-iù, où 
toute; les nations entrées dans la l u t t e restèrent sous la ccupe l u c a p i t a l i s 
me . at l'All-emagns plus en arrière encore. 

Résumons cruta lement la perspective intérieure de Lénine dans l ' a t t e n t e 
de l a révolution occidentale. Dans 1 ' i n d u s t r i e , contrôle de l a production, et 
plus t a r d , gestion par l ' E t a t ; cela s i g n i f i a i t Lien l a destruction de l a bour
geoisie privée, et donc l a v i c t o i r e p o l i t i q u e , mais aussi une administration 
économique de type mercantile e t c a p i t a l i s t e développent seulement les bases 
du socialisme. Dans 1 ' a g r i c u l t u r e , destruction de toute forme de sujétion 
féodale, et gestion coopérative des grandes tenurcs, avec l e minimum possible 
de tolérance à l'égard de l a p e t i t e production mercantile. C e l l e - c i était 
déjà l a forme dominante en 1917» et l a destruction du mode féodal de produo-
ion ( q u i , e l l e , f u t e f f e c t i v e non seulement politiquement mais économique
ment ) n'avait pu que l'encourager : les ouvriers agricoles sans terre,seuls 
" paysans pauvres " véritablement chers à Lénine, avaient en e f f e t diminué de 
nombre, l ' e x p r o p r i a t i o n des paysans riches les ayant transformés en proprié
t a i r e s . 

En 1926 éclata l a grande discussion - que nous avons fondamentalement 
clarifiée - des durées de l'évolution. Staline d i s a i t Î s i l e p l e i n s o c i a l i s 
me est impossible i c i , alors nous devons abandonner l e pouvoir. Trotsky c r i a 
sa f o i dans l a révolution i n t e r n a t i o n a l e , a f f i r m a n t q u ' i l f a l l a i t r e s t e r au 
pouvoir à l'attendre même s i e l l e devait tarder encore pendant cinquante ans. 
On l u i répondit que Lénine av a i t parlé de v i n g t ans pour l a Russie isolée. En 
réalité, Lénine p a r l a i t de v i n g t ans de " bons rapports " avec les paysans, 
après quoi, môme s i l a Russie n'était toujours pas devenue s o c i a l i s t e écono
miquement, l a l u t t e des classes entre ouvriers et paysans se s e r a i t déclen
chée pour l i q u i d e r l a micro-production r u r a l e et l e micro-capitalisme privé 
agraire , qui consumaient les forces de l a révolution. 

Mais dans l'hypothèse de l a révolution ouvrière européenne, l a a i c r o -
prepriété terrienne - vivace et indéracinable aujourd'hui scus l a forme k o l -
khos - a u r a i t subi sans délais un traitement draconien. 

2.1.4.3»- La science économique marxiste sert à prouver que l e stalinisme 
n'en est même pas arrivé au résultat que Lénine prévoyait pour v i n g t ans plus 
t a r d . Pourtant ce ne sont pas v i n g t mais quarante ans qui se sent écoulés : 
les rapports avec les paysans kelkhosiens sont aussi bons que sent mauvais 
les rapports avec les ouvriers de l ' i n d u s t r i e , c e l l e - c i étant gérée par 1' 
Etat sous l e régime du s a l a i r e dans des conditions d'échange de l a force de 
t r a v a i l encore pir e s que celles qui exi s t e n t dans les c a p i t a l i s t e s non camou
flés . Le paysan- l u i , est bien traité comme coopérateur de l ' e n t r e p r i s e k c l -
khosienne, et mieux encore comme p e t i t gérant de t e r r e et de capital-réserves. 

I l est i n u t i l e de rappeler les caractéristiques bourgeoises de 1*écono
mie soviétique, qui vent du commerce à l'héritage et à l'épargne. E l l e ne s1 

achemine nullement vers l ' a b o l i t i o n ie l'échange monétaire, aussi les rapports 
entre les ouvriers e t les paysans v o n t - i l s dans un sens opposé à l ' a b o l i t i o n 
de l a différence entre t r a v a i l i n d u s t r i e l et t r a v a i l a g r i c o l e , a i n s i qu'entre 
t r a v a i l i n t e l l e c t u e l et t r a v a i l manuel. 



- 47 

Quarante ans ncus séparent ie 1^l"7
 3 et environ trente de l a date à l a q u e l l 

Trotsky évaluait à une cinquantaine d'années ( ce qui p o r t a i t à 1975 environ ) 
l e temps q u ' i l s e r a i t possible ie res t e r au pouvoir, mai3 l a révolution prolé
tarienne n'est pas venue, en Occident. Les assassins de Trotsky et du bolche-
visme ont c o n s t r u i t largement l e capitalisme dans l ' i n d u s t r i e , c'est-à-dire les 
"bases du socialisme, nais seulement ie façon limitée dans l ' a g r i c u l t u r e ; et 
i l s sont encore en r e t a r d de v i n g t ans sur les v i n g t s ans de Lénine en ce qui 
concerne l a l i q u i d a t i o n de l a stupide forme kolkhosienne, dégénérescence du 
capitalisme libéral classique lui-même dont, dans un accord souterrain avec 
les c a p i t a l i s t e s d'au-delà les frontières, i l s veulent aujourd'hui i n f e c t e r 
jusqu'à l ' i n d u s t r i e et toutes las fermes ie l a v i e . Hais i l ne faudra pas a t 
tendre jusqu'à 1975 pour v o i r des crises de production déferler sur les deux 
camps en émulation, crises qui "balaieront les meules de p a i l l e et les p o u l a i l 
l e r s privés aussi "bien que les garages i n d i v i d u e l s et toutes les misérables 
i n s t a l l a t i o n s du répugnent r i-' ; 1 itm-sci que kclkn: sien, cette i l l u s o i r e Arca-
die d'un capitalisme populiste, 

2-1 - 4 - 4 . - Une étude récente d'économistes bourgeois américains sur l a dyna
mique mondiale des échanges calcule que l a course actteRe à l a conquête des 
marchés ( q u i , après l e second c o n f l i t mendiai s'est dissimulée derrière l e 
louche puritanisme de l a seccurable Amérique ) att e i n d r a un point c r i t i q u e en 
1977 Vingt ans nous séparent encore de l a nouvelle flambée de l a révolution 
permanente conçue dans l e cadre i n t e r n a t i o n a l , ce qui coïncide tant avec les 
conclusions du l o i n t a i n débat de 1926 qu'avec l e résultat de nos recherches 
de ces dernières années ( cf. •. Synthèse des rapports aux réunions de Bologne, 
Naples et Gènes, i n " I l programma cciamista n°15 et 16 de 1955)» 

Une nouvelle défaits me p terme e l t r s être évitée que s i la restaura t i e n 
théorique n'attend pas pour se f a i r e qu'un troisième c o n f l i t mondial a i t déjà 
regroupé les t r a v a i l l e u r s derrière tous les drapeaux que l'on s a i t ( c o n t r a i 
rement à ce qui se passa en 1914 e t Qûi c o n t r a i g n i t Lénine à un e f f o r t gigan
tesque ). Cette r e s t a u r a t i o n devra pouvoir se développer bien avant, avec 1' 
organisation d'un p a r t i mondial n'hésitant pas à proposer sa propre d i c t a t u r e . 
Une t e l l e hésitation l i q u i d a t r i c e esm l e f a i t de ceux qui r e g r e t t e n t que cette 
d i c t a t u r e a i t un " p e t i t goût " personnel et q u i finalement s'acoquinent avec 
ceux qui expliquent l a question russe par des révolutions de pa l a i s opérées 
par des grands hommes ou des brigands, des démagogues ou des traîneurs de 
sabre. 

Au cours des v i n g t ans q u ' i l nous reste à s u b i r , l a production i n d u s t r i e l 
l e et l e commerce mondiaux connaîtront une cr i s e qui aura l'ampleur de l a crise 
américaine de 1932, mais qui n'épargnera pas l e capitalisme russe. E l l e pourra 
constituer l a base du retour de minorités appréciables et décidées sur des po
s i t i o n s marxistes q u i ne renfermerons aucune apologie des pseudo—révolutions 
anti-russes,de type hongrois, dans lesquelles paysans,étudiants et ouvriers 
combattent côte à côte à l a manière st a l i n i e n n e . 

Peut—on hasarder un schéma de l a f u t u r e révolution i n t e r n a t i o n a l e ? Son 
a i r e centrale sera constituée par les pays qui ont répondu aux ruines de l a 
guerre par une puissante r e p r i s e productrice, en premier l i e u l'Allemagne - y 
compris c e l l e de l'Est — l a Pologne et l a Tchécoslovaquie. L'insu r r e c t i o n pro
létarienne qui suivra l ' e x p r o p r i a t i o n extrêmement féroce de tous les possesseurs 
de c a p i t a l popularisé, de v r a i t a v o i r son épicentre entre B e r l i n et l e Rhin e t 
a t t i r e r à e l l e rapidemment l e nord de l ' I t a l i e et l e nord-est de l a France, 
"fr.s t e l l e perspective n'est tes accessible aux minus qui ne veulent pce a : : t r 
i e r une heure ie survivance r e l a t i v e à aucun les capitalismes, meus égaux L 



l e u r s y---. 1 -: x i tûtes eu série, sans se préoccuper s ' i l s disposent de m i s s i 
l e s atomiques au l i e u de canons à culasse. 

l a trouve que ?tr.lir.-o et ses successeurs ont révolu tioxmaireaent i n d u s 
t r i e 11 : i le Russie, t a n d i s q u ' i l s c a s t r a i e n t otutre-rév:lutiennairement l e 
prolétariat mondial, c'est que l a Russie sera pour l a n o u v e l l e révolution une 
ré==—"e 1- f o r c e s p r o d u c t i v e s et seulement e n s u i t e une réserve d'armées révo
l u t i o n n a i r e s . 

Dan3 c e t t e troisième vague h i s t o r i q u e de l a Révolution, l'Europe c o n t i 
n e n t a l e deviendra communiste p o l i t i q u e m e n t e t socialement - ou "bien l e der
n i e r m a r x i s t e aura d i s p a r u . 

Le c a p i t a l i s m e a n g l a i s a déjà brûlé l e s réserves q u i l u i p e r m e t t a i e n t , 
a i n s i que l o l u i reprochèrent Marx et Engels, d'embourgeoiser à l a façon l a -
b o u r i s t e l ' o u v r i e r a n g l a i s . Lors du suprême c o n f l i t q u i aura a l o r s l i e u , ce 
3era l e t o u r du c a p i t a l i s m e américain, d i x f o i s p l u s vampire e t oppresseur. 
A l a répugnante émulation d'aujeurd'huise s u b s t i t u e r a l e mors tua v i t a sea 
s o c i a l . 

2.1 .4»5«- C'est pourquoi n o t r e commémoration ne s'adresse pas aux quarante 
ans passés, mais aux v i n g t ans à v e n i r e t à l e u r dénouement. (°) 

( o ) » i i Programma Comunista " . n°21 . 1957» 

2 . - La Russie de 1957 à 1969. 

On a s s i s t e à un développement de p l u s en p l u s pur du c a p i t a l i s m e . Les 
catégories fondamentales de ce mode de p r o d u c t i o n f o n t l e u r a p p a r i t i o n , ce q u i 
est lié a 1'accroissement du c a p i t a l . Lorsque c e l u i - c i e s t peu i m p o r t a n t , l e 
c a p i t a l v a r i a b l e e s t prédominant; d'où l ' a f f i r m a t i o n de S t a l i n e ( c a p i t a l i s t e 
c l a s s i q u e e t s o c i a l i s t e romantique) : "L'homme, l e c a p i t a l l e p l u s précieux". 
P u i s , avec l e développement du machinisme, du c a p i t a l f i x e , l'homme e s t relégué 
au second p l a n . A c e l a correspond l ' i m p o r t a n c e de p l u s en plu3 déterminante du 
p r o f i t parce q u ' i l e st l ' i n d i c a t e u r e s s e n t i e l du c a p i t a l . A ce moment—là, on 
ne peut p l u s se préoccuper simplement de l'accroissement matériel de l a p r o 
d u c t i o n , mais de c e l l e de l a v a l e u r . On i n d i q u e l'augmentation de l a p r o d u c t i o n 
non p l u s en quantités physiques, mais en r o u b l e s . 

Tout ce l a e s t f o r t l o g i q u e e t n'apporte r i e n de nouveau pour ou c o n t r e 
l a théorie du prolétariat. Le cas russe e s t résorbé dans l'étude du c a p i t a l i s 
me en général. 

http://tr.lir.-o
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.- A t t i t u d e de l a gauche communiste d ' I t a l i e vis-à-vis de l a question russe. 

2.3.1.- Le mouvement de l a gauche communiste a toujours indiqué que l a ques
t i o n russe n'était pas au centre de ses préoccupations. Cela implique que 1' 
or. ne pouvait pas attendre confirmation ou infirmât ion de l a théorie proléta
rienne du déroulement de l a l u t t e dans l ' a i r e slave. 

En revanche ce qui compte fondamentalement c'est l ' a t t i t u d e des divers 
mouvements vis-à-vis d'Octobre. En conséquence nous donnerons les aff i r m a t i o n s 
du phénomène russe aux différentes étapes de son devenir. 

2.3.2«- Ue mouvement de l a gauche n'a pas prévu l a révolution russe mais i l 
n'a pas été sur p r i s par e l l e . I l a t o u t de s u i t e reconnu en e l l e l'importance 
exceptionnelle du prolétariat et l a possibilité de généralisation à l'échelle 
mondiale de l a révolution. 

" La logique nous a forcé à être prophètes. Nos modestes prévisions, 
f a c i l e s et conséquentes ( e l l e s ne sent pas nôtres seulement mais de 
tous ceux qui ont l a tête sur les épaules et savent peser les événe
ments et l e u r a t t r i b u e r l e u r valeur e f f e c t i v e ) se sont révélées entiè
rement j u s t e s , sans même une v a r i a t i o n micrométrique. Kérensky désavoué 
par l e Soviet, doit abandonner le t : u " : i r sons les acclamations, 
i l est remplacé par Lénine, l e v r a i représentant de l a Russie nouvelle, 
du prolétariat révolutionnaire." 

"Tandis eue Lénine triomphe*' "L'Avanguardia". 
02.12.1917. 

" Le prolétariat russe a er_tre--er.ee : repris quels périls contient 
la p o l i t i q u e bourgeoise et réformiste ie Zérersky et les s o c i a l i s t e s 
n a x i c a l i s t e s gagnent du t e r r a i n . Le gouvernement p r o v i s o i r e se trouve 
dans une crise ocr.tir.uelle entre les tentatives ocr.tre-révcluticrraires 
de Komilov et l a propagande des "léninistes" pour l a pri s e du pouvoir. 
Finalement l e gouvernement est renversé et l e Soviet,dans lequel les 
extrémistes sont devenus l'énorme majorité, assume l e pouvoir. Tandis 
que nous écrivons parmi l a ronde i n f e r n a l e de nouvelles c o n t r a d i c t o i r e s 
et tendancieuses qui nous parviennent, on comprend que les s o c i a l i s t e s 
t r a v a i l l e n t à l ' a c t u a l i s a t i o n d'un programme aux lignes simples et 
grandioses - c e l u i du Mar.ifesr des eernunistes - c'est-à-dire l'ex
p r o p r i a t i o n des détenteurs privés des moyens de production, tandis qu' 
i l s procèdent logiquement e t avec conséquence à l a l i q u i d a t i o n de l a 
guerre." 

"La Révolution russe". "L1Avanguardia" 02.12.1917» 

2.3.3>- On peut constater l e même processus de compréhension l o r s des évé
nements de Erest-Litosvk. 

" Tout conduit au con t r a i r e à penser que les révolutionnaires russes 
informés sur les m u l t i p l e s circonstances q u i consentaient à l'impéria
lisme allemand de f a i r e encore confiance jusqu'à une certaine l i m i te 
en l a soumission du prolétariat, ont laissé parvenir l e s b a t a i l l o n s a l — 

http://er_tre--er.ee
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lerar.is "..cru'à : r : i ; l i m i t e , en acceptant les ccr.diticr.s de paix cens 
même l e s discuter" pour conserver l a possibilité d'attendre la"ccnve2>-
sien" du peuple allemand qui inéluctablement effacera les traités im
périaux et corrigera, s ' i l ni- l ' a b o l i t pas complètement, les frontières 
imposées." 

" La tactique de l a "guerre sainte" a u r a i t au contraire creusé l 1 

abîme entre les deux peuples et lié l e peuple allemand au char de ses 
dir i g e a n t s , entreposant des obstacles insurmontables entre l a révolu
t i o n russe et son développement h i s t o r i q u e f u t u r , condition indispen
sable de son existence même; et a u r a i t troublé l e procès s o c i a l e n t i e r 
d'élimination des i n s t i t u t s c a p i t a l i s t e s en préparant l a voie à un néo-
nationalisme russe qui a u r a i t asphyxié l e socialisme." 

". . La Russie contemporaine af f i r m e l e nouveau programme p o l i t i q u e 
du prolétariat et de l ' I n t e r n a t i o n a l e , e l l e obtiendra l a solidarité des 
peuples ou e l l e tombera pour avoir manqué à sa mission." 

" Sauver l a révolution ! Tel est l e but des prolétaires russes. Hais 
l a santé de l a révolution ne peut être mesurée à son extension t e r r i 
t o r i a l e , mais plutôt à l'intégrité de son programme h i s t o r i q u e et so
c i a l . " 

" Nous serions f o r t désireux de posséder l e texte authentique de l a 
pr o t e s t a t i o n des négociateurs russes à Brest-Litvosk et de l a délibé
r a t i o n du Congrès des Soviets de Moscou qui r a t i f i a l a paix, et nous 
sommes convaincus que l a juste interprétation de t e l s documents conduit 
à l a conclusion que l a Russie nouvelle a entendu répudier, pour des 
raisons de pri n c i p e s , toute sorte de guerre nationale et qu'elle a 
constitué, avec l'armée rouge t e r r i t o r i a l e , l ' o r g a n i s a t i o n armée du 
prolétariat pour réprimer les mouvements contro-révolutionnair*et ga
r a n t i r l e processus h i s t o r i q u e de l ' e x p r o p r i a t i o n c a p i t a l i s t e ; e l l e ne 
pense en aucune façon préparer une guerre contre des pays étrangers." 

" Les d i r e c t i v e s de l a révolution russe dans une 
phase décisive." "Avanti !" du 25.05.1918. 

Une t e l l e compréhension n'est pas l e f a i t du hasard. E l l e dérive du f a i t 
qu'en I t a l i e , l e mouvement de gauche a v a i t retrouvé, l u i aussi, les bases f o n 
damentales de l a doctrine et l ' a v a i t restaurée. 

" I l a u r a i t compris que bolchevisme e-t socialisme sont l a même chose 
et que pour combattre l e préjugé p a t r i o t i q u e et l e sophisme de l a dé
fense nationale nous n' avons pas attendu que Lénine et les camarades 
bolcheviks, nos camarades de f o i et de combat depuis de longues années, 
réussissent à triompher en Russie; même sans l e u r g l o r i e u x et lumineux 
exemple, l e jour où les v i c i s s i t u d e s historiques nous auraient porté à 
la v i c t o i r e , nous aurions f a i t comme eux." 

"... Le bolchevisme v i t en I t a l i e , non comme a r t i c l e d'importation, 
parce que l e socialisme v i t et l u t t e partout où i l y a des exploités 
qui tendent à l e u r émancipation." 

" Le bolchevisme, plante de n'importe quel climat" 
" I l Soviet" 23.02.1919. 
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2.3 . 4 . - Fn revanche i l n'en f u t pas de même pour beaucoup d'éléments qui à 
l a s u i t e de la contre-révolution devaient prendre l a d i r e c t i o n du p a r t i com
muniste d ' I t a l i e . A i n s i ie irameci qui écrivait l e 24.11.1917 : "La révolu
t i o n des bolcheviks est plutôt matière à idéologie que de f a i t s (c'est pour
quoi au fond i l importe peu d'en savoir plus que nous n'en savons). E l l e est 
la révolution contre l e Capital ie "Cari Marx. Le Capital de K.Marx était plus 
en Russie 1e l i v r e des Leurreras que r e l u i des prolétaires...." ("Avanti !") 

En réponse à cela, l a Gauche écrivait s 

" Même s i on v o u l a i t l i m i t e r t o u t le"communisme c r i t i q u e " - doctrine 
ie l'émancipation du prrlétrrrar qie le trrlétariat élabore continuellement 
et "représente" dans 1'histoire-aux résultats auxquels parvinrent Marx et En
gels à l'époque du Manifeste• nous pourrions toujours rappeler qu'ils considé
r a i e n t l a révolution communiste possible en Allemagne en 1847, socialement et 
politiquement presque féodale et encore dans l ' a t t e n t e de l a révolution bour
geoise. Les conditions techniques de l'économie s o c i a l i s t e , en tant qu'elle 
représente un stade de développement des moyens de production, e x i s t a i e n t donc 
selon l e marxisme classique dans 1 'Europe ie 1 z-15> manquaient seulement l e s 
développements p o l i t i q u e s des énergies de classe du prolétariat que l'évolu
t i o n du capitalisme devait, selon l e s schémas bien connus, toujours plus i n 
c i t e r . Pourquoi donc n i e r à l a Russie de 1917 les conditions technico-économi-
ques de l'Allemagne de I 8 4 8 , pourquoi ergoter sur les conditions p o l i t i q u e s 
de l a conquête prolétarienne du pouvoir, quand l e succès en prouve à l'éviden
ce l a maturité ? 

" .... Les p h i l i s t i n s , ceux qui prétendent enterrer l e socialisme, les 
savants défenseurs bureaucrates de l'ordr e constitué, sentent l a t e r r e trem
b l e r sous leurs pieds, parce que de l a Russie l i b r e les avant—gardes v i c t o r i e u 
ses du prolétariat proclament : _la révolution s 0 orale i n t e r n a t i o n a l e est k _! ' 
ordre du j : u r de I ' h i s t o i r e . " 

" les enseignements de la nouvelle h i s t o i r e " 

"Avanti !" 16.02.1918. 

ne 
2.3.5- Après l a NEP et avant que Staline/lance sa fameuse théorie du socia

lisme en un seul pays, l e r e p l i du mouvement été vu. On a déjà unedénoncia-
t i o n de l a méthode du camouflage théorique qui devait honteusement triompher. 

" I l n'y a pas davantage de raisons de présenter l e bolchevisme et 
l e léninisme comme une doctrine à part qui s e r a i t une idéologie révo
l u t i o n n a i r e du prolétariat allié aux paysans, comme l e camarade Zino— 
v i e v semble v o u l o i r l e f a i r e , et même s i cela ne cache aucune diver
gence de fond. Pour les courants opportunistes sinon dans les i n t e n 
tions de notre camarade, cela p o u r r a i t f o u r n i r une formule théorique 
pour camoufler un éventuel r e p l i h i s t o r i q u e de l a révolution proléta
rienne en Russie." 

** Lénine sur l e chemin de l a révolution " 1924» 

2.3.6. I l f a l l a i t aussi a f f i r m e r et défendre locaractère prolétarien de l a 
révolution russe. 

" Par exemple , votre"façon de vous exprimer" au s u j e t de l a Russie me 
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s e a o l e ne p a s c o n v e n i r . On ne p e u t p a s d i r e q u e " l a r é v o l u t i o n r u s s e 
e s t une r é v o l u t i o n b o u r g e o i s e " . l a r é v o l u t i o n de Û9I7 a é t é une r é v o 
l u t i o n p r o l é t a r i e n n e , b i e n q u ' i l s c i t f a u x de g é n é r a l i s e r ses l e ç o n s 
de " t a c t i q u e " . A u j o u r d ' h u i se p o s e l a q u e s t i o n de s a v o i r ce q u i a r r i v e 
à u n e d i c t a t u r e p r o l é t a r i e n n e dans u n p a y s , s i l a r é v o l u t i o n ne s u i t 
t a s i a n s t o u s l e s a u t r e s . I l p e u t y a v o i r une o o n t r e - r é v c l u t i o n ; i l 
p e u t y a v o i r u n e i n t e r v e n t i o n e x t é r i e u r e ; i l p e u t y a v o i r une t e n d a n c e 
à l a d é g é n é r e s c e n c e d o n t i l s ' a g i t de d é c o u v r i r e t de d é f i n i r l e s synx>-
t ô m e s e t l e s r é p e r c u s s i o n s dans l e p a r t i c o m m u n i s t e . On ne p e u t p a s 
d i r e t o u t b o n n e m e n t q u e l a R u s s i e e s t u n p a y s o ù l ' o n t e n d v e r s l e c a 
p i t a l i s m e . La chose e s t b e a u c o u p p l u s c o m p l e x e : i l s ' a g i t de n o u v e l l e s 
f o r m e s de l a l u t t e des c l a s s e s q u i n ' o n t pas l e u r s p r é c é d e n t s dans 1 ' 
h i s t o i r e . I l s ' a g i t de m o n t r e r comment t o u t e l a c o n c e p t i o n s t a l i n i e n n e 
des r a p p o r t s a v e c l e s c l a s s e s moyennes é q u i v a u t à r e n o n c e r a u p r o g r a m 
me c o m m u n i s t e . I l s e m b l e r a i t que v o u s e x c l u e z l a p o s s i b i l i t é d ' u n e 
p o l i t i q u e d u p a r t i c o m m u n i s t e r u s s e q u i n ' a b o u t i r a i t p a s à l a r e s t a u 
r a t i o n d u c a p i t a l i s m e . C e l a r e v i e n d r a i t à j u s t i f i e r S t a l i n e o u à s o u 
t e n i r l ' i n a d m i s s i b l e p o l i t i q u e d e " s e d é m e t t r e d u p o u v o i r " . I l f a u t 
d i r e a u c o n t r a i r e q u ' u n e j u s t e p o l i t i q u e de c l a s s e a u r a i t é t é p o s s i b l e 
e n R u s s i e , s a n s c e t t e s é r i e d ' e r r e u r s g r a v e s en p o l i t i q u e i n t e r n a t i o 
n a l e , e r r e u r s commises p a r l a " v i e i l l e g a r d e l é n i n i s t e " dans s o n e n s e m 
b l e . " ( . . . . . ) 

" L e s p o s i t i o n s de l a Gauche r u s s e s u r l e s d i r e c t i v e s de l a p o l i t i 
q u e d ' E t a t d u P a r t i c o m m u n i s t e r u s s e o n t n o t r e a s s e n t i m e n t . N o u s c o m 
b a t t o n s l a p o l i t i q u e s o u t e n u e p a r l a m a j o r i t é d u C o m i t é c e n t r a l comme 
u n a c h e m i n e m e n t v e r s l a d é g é n é r e s c e n c e du p a r t i r u s s e e t de l a d i c t a 
t u r e p r o l é t a r i e n n e q u i c o n d u i t h o r s d u p r o g r a m m e d u m a r x i s m e r é v o l u 
t i o n n a i r e e t d u l é n i n i s m e . Dans l e p a s s é n o u s n ' a v o n s p a s c o m b a t t u l a 
p o l i t i q u e d ' E t a t d u P a r t i c o m m u n i s t e r u s s e a u s s i l o n g t e m p s q u ' e l l e e s t 
r e s t é e s u r l e t e r r a i n d é f i n i p a r l e s d e u x d o c u m e n t s que s o n t l e d i s 
c o u r s de L é n i n e s u r l ' i m p ô t e n n a t u r e , e t l e r a p p o r t de T r o t s k y a u I V 0 

C o n g r è s m o n d i a l . Nous a c c e p t o n s l e s t h è s e s de _ L é n i n e au I I 0 C o n g r è s . " 

L e t t r e de B o r d i g a à K o r s c h 
28.10.1926. 

Dans c e t t e l e t t r e é t a i t e n v i s a g é e l a p e r s p e c t i v e que des é v é n e m e n t s r e r -
m e t t r a i e n t de r e l a n c e r l a r é v o l u t i o n à l ' é c h e l l e m o n d i a l e . C e c i n e s ' é t a n t p a s 
v é r i f i é , i l e s t c l a i r que l a r é v o l u t i o n r u s s e , e n v i s a g é e d a n s sa t o t a l i t é -
d e p u i s 1917 j u s q u ' a u t r i o m p h e f i n a l e t c l a i r e m e n t c o n s t f t t a h l e d u c a p i t a l i s m e -
f u t u n e r é v o l u t i o n b o u r g e o i s e f a i t e p a r l e p r o l é t a r i a t . C e p e n d a n t , n i e r s o n 
c a r a c t è r e p r o l é t a r i e n i n i t i a l , c ' e s t e s c a m o t e r l a l u t t e du p r o l é t a r i a t e t e n 
v e n i r à u n e p o s i t i o n a e n c h e v i q u e . 

2 . 3 - 7 - - Le t r i o m p h e de l a c o n t r e - r é v o l u t i o n e s t c l a i r e t n e t e n 1928. A 
p a r t i r i e ce m o m e n t - l à i l n ' e s t p l u s p o s s i b l e que l a R u s s i e t e n d e a u s o c i a l i s 
m e . . Le c a p i t a l i s m e d o n t l e s h a s e s o n t é t é r e s t a u r é e s ne p e u t q u e se d é v e l o p p e r . 
I I 7 a u r a de p l u s e n p l u s t e n d a n c e à ce q u ' i l y a i t a c c o r d e n t r e i n f r a s t r u c t u r e 
e t E t a t . 

On n e p e u t p a s d i r e q u e l a Gauche c o m m u n i s t e d ' I t a l i e ( l ' i n a n i g r a t i o n 
i t a l i e n n e en F r a n c e e t en B e l g i q u e . ' a i t é t é c a p a b l e i e i t n n e r une e x p l i c a t i f , 
c l a i r e e t n e t t e de l a s o c i é t é r u s s e , m a i s e l l e ne s ' i l l u s i o n n a e n r i e n s u r l e 
l è v e 1 : p r e n a n t i c c e l l e - c i . 
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Après l a deuxième guerre mondiale, l'appréciation est plus nette. La ré
v o l u t i o n prolétarienne russe s été réabsorbée et l'on n'a plus qu'une révolu
t i o n bourgeoise Î développement du capitalisme. Mais ceci est considéré comme 
révolutionnaire puisque c'est l a généralisation d'un mode de production pro
g r e s s i f à toute l a Russie et l'immense Asie. (Réunion de ïïaples 1951) 

2 . 3 * 8 - - En 1953; dans l e "Dialogue avec S t a l i n e " , en réponse à l'oeuvre 
de ce dernier : "Les problèmes du socialisme en Russie", i l est constaté que 
l'économie mercantile s'est généralisée à toute l a Russie et que l e c a p i t a l i s 
me s'est édifié dans l'immense t e r r i t o i r e . 

" La révolution russe i s over. C'est un f a i t accompli. Les imbéciles 
chroniques peuvent se moquer de nous et d'elle- ." 

La même année ie bonnes préoisicr.s sent données sur l e processus p a r t i 
c u l i e r du développement de l a révolution dans ce pays. 

" Avec ce stade d'attente, passé avec les guerres perdues sur les 
frontières e t l ' h u m i l i a t i o n nationale d'avoir vu musulmans et jaunes 
plus avancés dans l e maniement de l a technique c a p i t a l i s t e de guerre, 
se trouvaient réalisées tentes l e s tréiisprsiticr.s à l a tâche "romanti
que" du prolétariat; c'est—à-dire résoudre l e rébus his t o r i q u e pour 
donner l e pouvoir p o l i t i q u e , non à lui-même, mais à ses exploiteurs 
sociaux. Toute une littérature avait travaillé en ce sens : l e roman 
de l a révolution était écrit avant son h i s t o i r e e t par une série de co
losses à p a r t i r de Gogol; tandis que les grands, Tolstoï, Dostoiewski 
et Gorki, de façon diverse e t dans une mesure v a r i a b l e , avaient absor
bé les postulats sociaux d'occident, penses de façon romantique e t non 
marxiste," 

"Printemps f l e u r i s du c a p i t a l " . 
" I l programma comunista", n°4« 1953-

" Une bourgeoisie avec une conscience et une force propres de classe 
étant absentes, les marxistes se mettent à f a i r e les " i l l u m i n i s t e s " , 
c'est-à-dire à réciter 1= p a r t i e rcmantique qui est dévolue à l a pensée 
bourgeoise." 

"Malerkcv—Staline t étape et non rapiéçage." 
" I l programma comunista", n°6 . 1953* 

Puis dans"l'ours e t son grand roman", h u i t thèses définissent rigoureu
sement l e résultat auquel on était parvenu en Russie: 

1 . l e processus économique en cours dans les t e r r i t o i r e s de l'Union 
Soviétique, se définit essentiellement comme l' i m p l a n t a t i o n du mode de 
production c a p i t a l i s t e sous une forme et avec une technique très moder
ne dans des pays %. économie arriérée, r u r a l e , féodale et a s i a t i c o — o r i e n 
t a l e . 

2. L'Etat p o l i t i q u e est, bien entendu, c e l u i d'une révolution où l e 
pouvoir féodal a été ba t t u par des forces parmi lesquelles l e proléta
r i a t était prépondérant, avec en second l i e u l a paysannerie, tandis qu1 

une véritable bourgeoisie était à peu près absente. Seulement cet Etat 
s'est consolidé en ta n t qu'organe p o l i t i q u e du capitalisme, à cause de 
l a f a i l l i t e de l a révolution p o l i t i q u e prolétarienne en Europe. 



3. Les manifestations et toutes les superstructures d'un t e l régime, 
avec les différences dues au temps et au l i e u , coïncident au fond avec 
celles ie toutes les fermes de capitalisme. I c r s i s leur émergence et 
de l e u r progiession au début de leu r cycle. 

4. Toute l a p o l i t i q u e et l a propagande des p a r t i s qui dans les autres 
pays exaltent l e régime russe, ont été vidées du contenu de classe et 
révolutionnaire et représentent un complexe d'attitudes "romantiques" 
dépassées et privées de v i e dans l e développement h i s t o r i q u e de l ' o c c i 
dent c a p i t a l i s t e . 

5. L ' a f f i r m a t i o n selon l a q u e l l e i l n'y a pas actuellement en Russie 
une classe bourgeoise statistiquement définissable ne s u f f i t pas à con
t r e d i r e les thèses précédentes, puisque c'est un f a i t constaté et prévu 
par l e marxisme - bien avant l a révolution - et étant donné que l a puis 

Bancs du capitalisme moderne est définie par les formes de production 
et non par les groupes nationaux d'individus. 

6. La gestion de l a grande i n d u s t r i e de l a part de l ' E t a t ne cont r e d i t 
en r i e n les thèses précédentes, puisqu'elle se développe sur l a hase du 
s a l a r i a t et de l'échange mercantile externe et interne. E l l e est un pro
d u i t de l a technique i n d u s t r i e l l e moderne et f u t appliquée en Russie de 
l a même façon qu'en occident, dès l a destruction de l'obstacle des rap
ports pré-courgeois de propriété. 

7. L'absence d'une forme de démocratie n'entre pas en c o n t r a d i c t i o n 
avec les thèses précédentes. Là où e l l e e x i s t e , e l l e n'est que l e mas
que de l a d i c t a t u r e du c a p i t a l . E l l e est dépassée et tend à disparaître 
partout où l a technique productive en vue d'inventions ultérieures se 
fonde sur des réseaux généraux et non sur des i n s t a l l a t i o n s autonomes; 
d'autre part l a dictature- ouverte a été adoptée par tout capitalisme 
surgissant et en phase "adolescente". 

8. Ceci n'autorise en aucune façon à d i r e que l e capitalisme russe 
est " l a même chose" que c e l u i de to u t autre pays, p u i s q u ' i l y a diffé
rence entre l a phase dans la q u e l l e l e capitalisme développe les forces 
productives et pousse leurs applications outre les antiques l i m i t e s 
géographiques, en complétant l a trame de l a révolution s o c i a l i s t e mon
d i a l e , et c e l l e où i l e x p l o i t e ces ferces d'une façon seulement parasi
t a i r e , tandis qu'elles ont déjà a t t e i n t et dépassé depuis longtemps l e 
niveau qui permette de les développer " pour l'amélioration des condi
t i o n s du t r a v a i l v i v a n t ", amélioration possible seulement grâce à l a 
forme économique non fondée sur s a l a i r e , marché et monnaie, grâce à l a 
forme s o c i a l i s t e seule. 

2.3•9«- 1956, au XX° Congrès, c'est l'abandon définitif de tout l i e n avec 
l a révolution, d'où l a réponse : " Dialogue avec les morts ". La Russie a t e r 
miné sa phase c a p i t a l i s t e révolutionnaire. E l l e accède en force sur l e marché 
mondial et prône l a théorie de l a coexistence pacifique. Ce n'est pas pour ce
l a que l'U.R.S.S. est exactement l a même chose que les^.TJ. . La question de 1* 
identité de ces deux pays f u t posée au début des années 50. La réponse à cette 
que scier, pouvait avoir ics conséquences oonsiderables. D'où la nécessite de 
préciser : 

1°. Les dispositions des classes dans une société qui a encore o b j e c t i v e 
ment une act i o n révolutionnaire à accomplir, ne sont pas les mêmes que celles 
qui v i v e n t au sein d'une société devenue absolument mûre pour une autre forme 
sociale. 



- 55 

2° Le centre de l a contre-révolution ne pouvait pas être l a Russie, mais 
les E.U. Dire que c'était l a première, c'était encore accepter l a thèse que 1 ' 
opinion domine le renie. qu-o la cens cier.ee précède l ' a c t i o n . En e f f e t , pour les 
tenants de cette thèse l e plus grand obstacle à l a révolution , c'est l a mys
t i f i c a t i o n de Moscou, l e l l e - c i rcmcar.t, en a u r a i t l a révolution. Or, c'est l e 
phénomène révolutionnaire qui iécruira l a mascarade. C e l u i - c i dépend de l a c r i 
se économique et e n f i n l a révelucicr. ne peut se développer avec une quelconque 
chance de succès que s i e l l e touche l e s E.U. 

2 . 3 . 1 0 . - Après l e XXI° et l e XXII° congrès du PCR, on constate que l'URSS 
est de plus en plus une société c a p i t a l i s t e mais toujours r e t a r d a t a i r e sur les 
E.U. qui demeure l e centre de l a contre-révolution mondiale. La gauche démon
t r a dès l e début des années 50 à quel point l ' a g r i c u l t u r e était un handicap 
pour l'URSS et prédisait en 1954 ( i n g e s t i o n agraire) que l'URSS dev r a i t dans 
10 ans acheter du blé, ce que aivene effectivement en 1964. E l l e i n s i s t a d'au
t r e part,de façon précise, sur le cars itère soc i a l de l a crise agraire russe. 
Crise due fondamentalement à la structure i u kolkhose. Le kolkhosien réunit en 
l u i les t r o i s personnages fondamentaux de l a société c a p i t a l i s t e : i l est sa
larié en tant q u ' i l touche un s a l a i r e pour son t r a v a i l sur l e champ commun; 
propriétaire f o n c i e r p u i s q u ' i l a une ;:uassar.oe héréditaire de l a t e r r e , i l 
est c a p i t a l i s t e en tant q u ' i l vend ses produits sur un marché. La forme k c l -
khosienne a enchaîné l a l u t t e de classe à l a campagne, e l l e est un compromis 
entre l e passé communautaire e t l e capitalisme. E l l e est donc, sur l e plan po
l i t i q u e , f o r t intéressante pour l ' E t a t c a p i t a l i s t e , mais sur l e plan économi
que e l l e est désastreuse parce qu'elle s'oppose à une conduction r a t i o n n e l l e 
de l ' a g r i c u l t u r e , d'où les crises périodiques de sous-production. 

Le kolkhose comme l a p e t i t e paysannerie en France ne peut être éliminé 
qu'à l a su i t e de crises importer, les. Zr. Zrar.oe ce ne f u t possible qu'après l a 
seconde guerre mondiale et l a perte des colonies, et grâce à l a défaite du 
prolétariat qui était embrigadé dans des p a r t i s qui l'immobilisaient en t o t a 
lité. Maintenant que l e c a p i t a l s'est assez développé en URSS pour être à même 
d'assurer, comme en occident (mais dans une moindre mesure), une certaine ré
serve aux prolétaires, i l pourra ternira à remettre en cause l a structure du 
kolkhose a f i n de pouvoir résister à l a pression américaine d'abord, chinoise 
ensuite. 

2.3.H.- A i n s i , donc, i l était stupide de v o u l o i r prouver que l a Russie r e 
t o u r n a i t au capitalisme ou même qu'elle était c a p i t a l i s t e , puisque l a société 
russe n'a jamais connu une forme de production communiste. En revanche, i l a 
été nécessaire de démontrer que l ' E t a t russe, à l ' o r i g i n e Etat de classe au 
service du prolétariat, était devenu un Etat de classe au service du c a p i t a l . 
La question était donc c e l l e de l ' E t a t . Une f o i s démontré que c e l u i - c i - avec 
l'abandon de l a révolution mondiale pour l a "construction du socialisme en un 
seul pays" - n'avait plus r i e n de commun avec l a p o s i t i o n prolétarienne, l a 
question était réglée. S ' i l f u t nécessaire de f a i r e une étude, maintes f o i s 
r e p r i s e , a f i n de montrer comment, dans l a réalité concrète, l a Russie était 
c a p i t a l i s t e et ne pouvait être que cela, çà découlait de l a faib l e s s e du mou
vement de l a gauche, f a i b l e s s e reflétant l e désarroi t o t a l de l a classe. Dès 
1953, pourtant, on pensait que l a question était réglée : " Le camarade pré
v i n t que cette réunion comporterait une p a r t i e dédiée aux problèmes de l'Améri
que et des pays c a p i t a l i s t e s occidentaux en général, étant donné qu'un t r a v a i l 
antérieur notable a cristallisé en des lignes s u f f i s a n t e s , une définition gé
r e r a i s de notre mode de considérer l a Russie et son économie sociale. I l a mis 
en évidence l e concept marxiste de double révolution,1'une greffée sur l ' a u t r e , 
ou révolution impure (en donnant au terme non une portée morale, mais h i s t a r i — 
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q u e ) . Le "Dialogue avec S t a l i n e " et autres textes ont suffisament systématisé 
cet te p a r t i e , nous devons é tudier maintenant une révolut ion pure, c ' e s t - à - i i r e 
seulement a n t i - c a p i t a l i s t e et pro lé tar ienne , dont l ' h i s t o i r e a f o u r n i un seul 
exemple : l a Commune de P a r i s , aussi grande dans sa v i c t o i r e que dans sa dé
f a i t e . I l f a u t d^nc déclarer pourquoi nous aff irmons possible e t i n é v i t a b l e 
l a révolut ion a n t i - c a p i t a l i s t e aux E.U. e t dans les pays q u i l e u r sont l i é s . " 

" I l programma comunista" n° 9* 1953• 

2,3.12. En f a i t beaucoup de camarades considéraient l a Russie comme une 
énigme s i ce n ' e s t pour eux du moins pour les autres . I l f a l l a i t l a déchi f f rer 
a f i n de pouvoir t rouver audience auprès du p r o l é t a r i a t . C ' é t a i t encore remet
t r e c e t t e quest ion au centre des préoccupations. Dans une première phase, i l 
f u t possible de r é s i s t e r à l e u r s s o l l i c i t a t i o n s et l e mouvement aborda d 'a
bord les "Facteurs de race e t de n a t i o n dans l a théorie m a r x i s t e " , l a ques
t i o n a g r a i r e , l ' é t u d e théorique de l 'économie et sa phénoménologie : "Volca
nisme de l a product ion ou marais du marché", mais à p a r t i r de f i n 1954 et du
r a n t 3 ans tous les e f f o r t s f u r e n t portés sur l a Russie. L'étude théorique 
des questions fondamentales : m y s t i f i c a t i o n démocratique, question p h i l o s o 
phique, développement du c a p i t a l i s m e , h i s t o i r e du mouvement communiste mondial 
f u t escamotée et l e mouvement se contenta de sa s o l u t i o n de l 'énigme russe 
q u ' i l rabâcha et rabâche depuis. Le p a r t i communiste i n t e r n a t i o n a l se t r o u 
v a i t l u i aussi résorbé dans l ' immédiat . 

2 . 3 . I 3 . - Le p r o l é t a r i a t a f a i t l a révolut ion au p r o f i t de l a bourgeois ie . 
Le capita l isme est f i l s de l a révolut ion pro lé tar ienne . Ce n ' e s t que lorsque 
l e c a p i t a l aura, auss i , dans l ' a i r e s lavo, p r o d u i t l ' a u t r e forme s o c i a l e , l e 
communisme, que l e p r o l é t a r i a t retrouvera sa mission h i s t o r i q u e et réimposera 
une révolut ion q u i f u t escamotée non à cause de l a d é f a i t e du p r o l é t a r i a t 
russe mais du p r o l é t a r i a t d 'occ ident . 

On a longuement démontré que l 'augmentat ion de l a product ion t a n t dans 
sa masse que dans ses rythmes annuels, n ' é t a i t pas une preuve de socia l isme. 
Cependant, nous ne pouvons pas nous r é j o u i r s i l'URSS ne p a r v i e n t pas à r a t 
t r a p e r les F.U. Au c o n t r a i r e , car un t e l r é s u l t a t a u r a i t une conséquence r é -
~ : l u t i : n n a i r o indéniable, à brève échéance, cela i m p l i q u e r a i t la crise i u sys
tème c a p i t a l i s t e : guerre ou r é v o l u t i o n . De plus l'URSS au même stade que les 
F.U. , cela veut d i r e que l e communisme est aussi p r i s o n n i e r de l a s o c i é t é ca
p i t a l i s t e dans l ' a i r e s lave, donc proximité immédiate de l a s o c i é t é communis
t e . 

Dans tous les cas, on ne peut attendre l a r e p r i s e révolut ionnaire que de 
f a i t s matériels : la cr ise i u capital isme. 

2 . 3 . 1 4 . - Depuis 1956, l a s a i n t e - a l l i a n c e russo-américaine est pleinement 
- , - s i b l e , contre la révolut ion ~cmuuu1ste et centre les mouvements ie l i b é r a 
t i o n n a t i o n a l e ne dépassant pas l e cadre bourgeois. I l s se sont entendus pour 
arrêter l 'onde révolutionnaire- a n t i - c o l o n i a l e et e n t e r r e r , par l ' i n t e r m é d i a i 
re ie l'ONU, les d i f férentes natiens parvenues à l ' indépendance, Cependant, 
;ra:_a f e i s q u ' i l y eut c o n f l i t entre les deux, c 'est toujours l'URSS qui dut 
céder. Le capital isme américain reste b ien l e centre fondamental de l a contre— 
r é v : l u t i c n . 
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A t t i t u d e s d'autres courants vis-à-vis de l a révolution russe-. 

2 4.1 .- Cé qui est important c'est non seulement l a p o s i t i o n au moment de 
la révolution, mais, ensuite 5 au cours des années qui nous séparent, à l'heure 
a c t u e l l e , de cette révolution. 

Etant donné que l a gauche communiste d ' I t a l i e a considéré l e phénomène 
révolutionnaire russe dans son devenir, i l a f a l l u donner les différentes ap
proches théoriques de c e l u i — c i . Peur l e mouvement t r e t s k y s t e , au co n t r a i r e , l a 
p o s i t i o n s'est rapidement figée. C'est c e l l e formulée par Trotsky après 1927 : 

en URSS on a un Etat ouvrier dégénéré. Cependant i l est intéressant de v o i r 
comment Trotsky est arrivé à cette caraotérisation. Pour cela i l faut envisa
ger sa théorie de l a révolution permanente contestable ( 2.4*4- et 9*2. ), sa 
p o s i t i o n exacte l o r s de l a N.E.P., sa l u t t e t a r d i v e contre l a contre-révolution 
sta l i n i e n n e , enfin sa r e t r o u v a i ! l e avec l a théorie de l a révolution permanente 
q u ' i l érige en système. 

En ce qui concerne l a p o s i t i o n des différents courants t r o t s k y s t e s , 1 ' 
inconsistance de leur p o s i t i o n a déjà été mise en évidence ( 1.4-10 à 1.4-13-) 

2 .4-2. - La p o s i t i o n anarchiste est aussi une p o s i t i o n figée, encore plus 
tôt que c e l l e de Trotsky, La contre—révolution date de 1921 ( Cronstadt ) e t , 
en f a i t selon eux, e l l e était déjà p o t e n t i e l l e dans l e p a r t i bolchevik. Car, 
selon l e u r " doctrine ", l a contre—révolution ne dépend pas de rapports de 
force défavorables mais de principes d'organisation erronés. Or les bolcheviks 
revendiquaient centralisme, autorité, nécessité de l ' E t a t t r a n s i t o i r e , e t c . . 
donc i l s étaient contre-révolutionnaires. 

La p o s i t i o n des anarchistes s'est nourrie de c e l l e de l'opp o s i t i o n ou
vrière ( E o l l o n t a l , etc. ). Or l ' e r r e u r de c e l l e - c i était immédiatiste puis
qu'elle reprochait à Lénine de ne pas e j t l i q u e r des mesures s o c i a l i s t e s ou y 
a l l a n t directement. Pourtant c e l u i — c i a v a i t bien expliqué qu'avec l e re c u l de 
la révolution en Occident, seule l'édification du capitalisme était possible, 
en attendant l a révolution communiste occidentale. Sinon on en revenait à l a 
v i e i l l e théorie populiste dont l ' e r r e u r a v a i t été prouvée au cours du siècle 
précédent. 

2.4.3*- La p o s i t i o n de F.. Luxembourg n'est pas seulement intéressante d'un 
poin t de vue hi s t o r i q u e nais aussi à cause de son influence a c t u e l l e bien qu ! 

i l n'y a i t jamais eu qu'un très f a i b l e courant ( luxcmbourgiste ) revendiquant 
ses positions, 

R.Luxembourg g l o r i f i e t o u t d'abord l ' a c t i o n des bolcheviks : 

" C'est ce qui est l ' e s s e n t i e l et ce qui reste de l a p o l i t i q u e des 
bolcheviks ( l e f a i t d'avoir osé; n.d.r.). En_çe sens, i l l e u r reste l e 
mérite impérissable dans l ' h i s t o i r e d'avoir p r i s l a tête du prolétariat 
i n t e r n a t i o n a l en conquérant l e pouvoir p o l i t i q u e et en posant dans l a 
pratique l e problème de l a réalisation du socialisme, a i n s i que d'avoir 
puissamment avancé l a l i q u i d a t i o n entre l e Capital et l e T r a v a i l dans 
l e monde. En Russie, l e problème ne pouvait être que posé Î i l ne pou
v a i t pas être résolu en Russie. Et c'est en ce sens que l'a v e n i r appar
t i e n t partout au " bolchevisme ". ( La Révolution Russe. Examen c r i t i q u e ) 

" I l s ont a i n s i acquis dans l ' h i s t o i r e l e mérite impérissable de 
proclamer pour l a première f o i s l e but f i n a l du socialisme comme pro
gramme immédiat de p o l i t i q u e pratique. Ce qu'un p a r t i peut, à une heure 
h i s t o r i q u e , f o u r n i r de cour a.g-. . de ferec- d'action, de coup d'oeil rév;— 
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l u t i o n n a i r e et de logique, les Lénine, Trotsky et leurs camarades, 1' 
ont dcnné largement. Tout l'honneur révolutionnaire et l a capacité d' 
action qui a manqué à l a démocratie s o c i a l i s t e en Occident, s'est t r o u 
vé chez les bolcheviks. Leur soulèvement d'Octobre n'a pas seulement 
sauvé effectivement l a Révolution russe, i l a aussi sauvé l'honneur du 
socialisme i n t e r n a t i o n a l . " ( i h i d ) 

Cependant, e l l e f a i t de v i r u l e n t e s c r i t i q u e s sur t r o i s points : 

a) Question agraire : 

" Or l e mot d'ordre donné par les bolcheviks s prise immédiate et 
partage de l a t e r r e par les paysans devait précisément opérer dans l e 
sens co n t r a i r e . Non seulement ce n'est pas une mesure s o c i a l i s t e , mais 
e l l e coupe l e chemin qui y mène, e l l e accumule, devant l a transforma
t i o n des conditions de l ' a g r i c u l t u r e dans l e sens s o c i a l i s t e , des d i f 
ficultés insurmontables." ( i b i d ) 

R.Luxembourg oublie que ceci ne correspond en aucune façon au programme 
agraire des bolcheviks. Les bolcheviks ne f i r e n t que reconnaître un état de 
f a i t . Ou i l s acceptaient cela et les paysans devenaient réellement les alliés 
du prolétariat, ou i l s s'opposaient, au nom d'une v i s i o n s o c i a l i s t e pure, et 
ceux-ci entraient en contraste avec l e prolétariat. Ces mesures étaient révo
lu t i o n n a i r e s car e l l e s correspondaient à l a destruction de l'antique société; 
c'étaient l e programme des socialistes-révolutionnaires qui était actualisé, 
mais ceux-ci n'avaient même pas eu l a force révolutionnaire de l a défendre et 
de l'imposer. E.Luxembourg c r i t i q u e l a révolution russe comme s i c e l l e - c i , 
dans les l i m i t e s de l a seule Russie, pouvait être autre chose qu'une révolu
t i o n bourgeoise. 

b) Question des nationalités. 

" Ce sont d ' a i l l e u r s les bolcheviks eux-mêmes qui ont, dans une 
f o r t e mesure, accentué les difficultés matérielles que le u r présentait 
l a s i t u a t i o n par un mot d'ordre q u ' i l s ont mis au premier plan de l e u r 
p o l i t i q u e : à savoir ce qu'on appelle l e d r o i t des nations à disposer 
d'elles-mêmes, ou pour d i r e ce qui se cachait en réalité 6ous cette 
formule i le morcellement de l a Russie comme Etat, ( i h i d ) 

" Au l i e u de v i s e r , selon l ' e s p r i t même de l a nouvelle p o l i t i q u e 
i n t e r n a t i o n a l e de classe, q u ' i l s représentaient par a i l l e u r s , à rassem
b l e r en une masse compacte les forces révolutionnaires sur tou t l e t e r 
r i t o i r e de l'Empire russe comme étant l a t e r r e de l a révolution; au 
l i e u d'opposer, comme l o i suprême de le u r p o l i t i q u e , l a cohésion et l 1 

union inséparable des prolétaires de toutes les nationalités sur l e 
t e r r i t o i r e de l a Révolution russe à toutes les tendances de séparatisme 
n a t i o n a l i s t e , les bolcheviks, par le u r phraséologie retentissante du 
" d r o i t de l i b r e d i s p o s i t i o n a l l a n t jusqu'à l a séparation des Etats ", 
ont t o u t au contraire f o u r n i à l a bourgeoisie de tous les pays l i m i t r o 
phes l e prétexte l e plus spécieux et l e plus souhaité, constituant l e 
drapeau q u ' i l f a l l a i t à leurs menées contre-révolutionnaires." ( i h i d ) 

B.Luxembourg ne se rend pas compte que l ' a f f i r m a t i o n du principe de "li
bre disposition'*, dans la péri; ic- où se plaçait la l u t t e ies bel cheviks, é-
t a i t l e me i l l e u r moyen pour enlever l'obstacle n a t i o n a l à l a c o n s t i t u t i o n du 
prolétariat en tant que classe; l e f a i t n a t i o n a l a toujours permis à l a bour
re : i s i e de dévier 1e prolétariat d'un pays donné et de l e mobiliser contre 
r e l u i i'ur. autre pays. E l l e oublie d'autre part que s i , en Finlande par exem
p l e , l a révolution f u t battue, ce ne f u t pa3 à cause du principe défendu par 
les bolcheviks, Bais à cause de l ' i l l u s i o n démocratique. 
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" La f a i b l e s s e de l a bourgeoisie nous l a i s s a i t sous l e cbarme de l a 
démocratie et nous décidâmes ie marcber vers l e socialisme par l ' a c t i o n 
parlementaire et l a démocratisation de l a représentation nationale." 

" ... ne désirant pas r i s q u e r nos conquêtes démocratiques et espérant 
d ' a i l l e u r s f r a n c b i r , grâce à d'babiles manoeuvres parlementaires, ce 
tournant de l ' h i s t o i r e , nous décidâmes d'éluder l a révolution... Fous 
ne croyions pas à l a révolution; nous ne fondions sur e l l e aucune espé
rance, nous n'y a s p i r i o n s point." (Kuusinen) 

c ) Assemblée constituante. 

" Tout cela e s t f o r t bien d i t e t très convaincant. Seulement, on ne 
peut que s'étonner que des gens a u s s i malins que Lénine et Trotsky ne 
soient pas arrivés à l a conclusion tout indiquée qui r e s s o r t a i t des 
f a i t s ci-dessus. Comme L'Assc blée constituante nommée longtemps avant 
l e tournant décisif d'Octobre présentait dans sa composition l'image du 
passé dépassé et non l'état de choses nouveau, l a conclusion s'imposait 
d'elle-même pour eux de c a s s e r précisément cette Constituante surannée, 
donc mort-née, et d'organiser sans tarder de nouvelles élections pour 
une nouvelle Constituante ! I l s ne voulaient pas, i l s ne pouvaient pas 
confie r l e s o r t de l a révolution à une Assemblée qui représentait l a 
Russie contemporaine de Eérensky, l a période d ' o s c i l l a t i o n s e t de coa
l i t i o n avec l a bourgeoisie. 3cn ! i l ne r e s t a i t qu'à convoquer tout de 
s u i t e à sa place une Assemblée de l a Russie rénovée et a l l a n t de l ' a 
vant." (La Révolution russe. Exaaen c r i t i q u e . ) 

I c i , R.Luxembourg escamote l a question e s s e n t i e l l e des Sovi e t s . Ceux-ci 
représentait l a démocratie prolétarienne (tout en dépassant ce cadre, d ' a i l 
l e u r s ) qu'elle revendiquait. E l l e ne comprend pas l a trancroissance de l a 
révolution russe. La revendication de l a convocation de l'Assemblée c o n s t i 
tuante était en l i a i s o n avec l e mot d'ordre de di c t a t u r e démocratique des 
ouvriers et des paysans. Une f o i s l e s s o v i e t s formés, l e prolétariat conqué
r a i t l e pouvoir et l e s deux mots d'ordre était dépassés par l e mouvement 
réel La dispersion de l'Assemblée était une nécessité v i t a l e , sinon c'était 
l e r e c u l . Convoquer une autre Assemblée, c'était r e j e t e r l a transcroissance, 
f a i r e de nouveau appel au passé, et donc n i e r l e rôle des s o v i e t s . I c i R.Lux
embourg entre en contradiction avec toute sa v i s i o n du rôle des masses et 
de l'importance de l e u r mouvement spontané. Un e f f e t , e l l e n ie implicitement 
l e t r a v a i l des masses russes e t veut l e u r s u b s t i t u e r une mesure d'ordre éta
tique, et une forme particulière d'organisation. 

Tout c e c i découle en f a i t de l a nonxupture d'avec l a v i e i l l e v i s i o n du so
cialisme réalisation de l a démocratie, v i s i o n que Marx e t Engels avaient dé
passée dès 1844 en concevant l e communisme comme l a formation de l a v r a i e 
C-er.einwesen ( communauté)humaine. L'erreur de R.Luxembourg e s t de ne pas avoir 
perçu l a transcroissanec de l a révolution et l a discontinuité qu'impliquait 
l a guerre de 1914* I l f a l l a i t en f i n i r avec l a démocratie. Cette erreur 
transposée dans l a société a c t u e l l e e s t un ferment réactionnaire au s e i n du 
m cuvèrent ouvrier. 

2 . 4 - 4 . - Les T r i b u n i s t e s h o l l a n d a i s (Pannekoeck, Gorter) saluèrent eux aus
s i avec enthousiasme l a révolution russe. Gorter y v i t l e triomphe du marxis
me. Cependant i l eut l e t o r t de considérer l e socialisme comme instauré. 

" I l s ont commencé l'échange s o c i a l i s t e et l e comrerce s o c i a l i s t e . En 
un mot l a société s o c i a l i s t e a été établie." (La révolution mondiale) 

" Le communisme débuta en Russie, i l y e x i s t e à cette heure." ( i b i d ) 
" Pourquoi ces deux c l a s s e s (paysans et prolétaires) ne fonderaienc-

e l l e s pas une société s o c i a l i s t e ? Pourquoi ne p o u r r a i e n t — e l l e s pas 
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régler,sur une base s o c i a l i s t e , toutes les entreprises de l ' i n d u s t r i e , 
iu oor.terce, des banques." ( i b i d ) 

I l ; v évident ru'-près, avec l e r e f l u x de la vague révciutionnaire, 1ers-
: _-; le caroctère bourgeois ie la révolution russe ( l o r s de son replièrent 
rare les l i r i t e s de l'ancien empire des tsars) se révéla pleinement, Gorter 
-et ses eararades reprochèrent vivement à Lénine de ne pas appliquer des mesu
res coœunistes, de f a i r e un r e c u l , e t c . . Alors q u ' i l n'y a v a i t jamais eu 
de sreralism-e en Russie. In r-s-lève la rc e-e ce refus 1er. au sujet de l a questien 
nationale. 

" I l est évident que sous l'impérialisme, l e d r o i t des nations de d i s 
poser d'elles-mêmes ne peut être en aucun cas une préparation au socia
lisme, q u ' i l ne peut en être que l a conséquence." ( i h i d ) 

A l a différence de R.Luxembourg, i l s reconnurent l'importance des Soviets. 
• Le système soviétique, cette nouvelle démocratie " (Pannekoeck) e t , f i n a l e 
ment, avec l e KAPD i l s ne ret i e n d r o n t de l a révolution russe que cet aspect, 
c e z a e étant e s s e n t i e l . Cependant, Pannekoeck donna plus t a r d une benne défini-
t i e n de l a révolution russe : une révolution bourgeoise f a i t o par l e proléta
r i a t . Une définition valable peur indiquer l e résultat f i n a l , nais non pour 
indiquer le totalité iu veuvemene car e l l e escamote la transcroissance c r i m i 
n e l l e sens laquelle môme l a révolution bourgeoise n'aurait pas pu triompher. 

I l est un point où l a c r i t i q u e de Gorter et Pannekoeck est j u s t e ; c'est 
c e l u i q ui concerne l a généralisation du schéma de l a révolution russe à l'oc
cident. 

n Vous avez t o r t , selon moi, au su j e t du parallélisme entre l a révolu
t i o n en Europe de l'ouest et l a révolution russe, au su j e t des condi
ti o n s de la révolution dans l'Europe de l'ouest, autrement d i t du rap
port deâ forces de classes, et à cause de cela, vous méconnaissez l e 
t e r r a i n de développement de l a gauche, de l ' o p p o s i t i o n . " (Gcrtcr. " Ré
ponse à Lénine.") 

2 . 4 . 5 . - Avec Lukacs on a une t e n t a t i v e à l a f o i s de s a i s i r dans sa réalité 
l a révolution russe et en même temps de peser les données de celle d'occident. 
I l f i t une oeuvre de c l a r i f i c a t i o n d octrinale remarquable avec l a revue Kom-
mur.ismus publiée à Vienne en 1 9 2 0 - 2 1 . Malheureusement, i l succomba à l a contre-
révolution et ne put continuer ce t r a v a i l . 

2 . 4 . 6 . - A i n s i , l a plupart des courants sus-indiqués ne parvinrent pas à 
comprendre l e caractère double de l a révolution russe. Ce qui amena dans un 
premier temps à surestimer les mesures s o c i a l i s t e s appliquées en Russie et 
dans un deuxième temps à n i e r l e caractère prolétarien de l ' E t a t et du pouvoir 
en Russie e t , maintenant, à n i e r l e caractère prolétarien de l a révolution d' 
octobre 1917» De cette incompréhension découlent les deux courants : l e s com-
aunistes de conseils pour qui l a révolution échoua pareequ'on n'avait pas ap
pliqué les mesures s o c i a l i s t e s et en p a r t i c u l i e r parce qu'on n'avait pas ac
cordé assez d'importance aux soviets; les t r o t s k i s t e s , q u i pensent q u ' i l y -
quelque chose de communiste en Russie et q u ' i l s u f f i t de f a i r e une révolution 
p o l i t i q u e . Pour les uns, l'aspect s o c i a l i s t e est inaperçu, pour les autres, 
les caractères c a p i t a l i s t e s sont niés. 
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2.5'- Données essentielles mises en évidence par l e phénomène révolutionnaire dans 
l ' a i r e slave. 

2 . 5 . 1 . - Le socialisme est impossible à l'échelle d'une seule nation. La ré
v o l u t i o n russe est née en affirman t cela; e l l e est morte en l e n i a n t . La seule 
concession que les révolutionnaires aient f a i t e à l a thèse opposée est c e l l e 
de Trotsky qui pensait q u ' i l y a v a i t quelque chose de s o c i a l i s t e dans l'éco
nomie, dans l a gestion ( p l a n i f i c a t i o n ) . Cette concession coûta cher à tout l e 
mouvement qui se réclame de ses thèses : les m i l i t a n t s s'engluèrentdans cette 
parcelle imaginaire de socialisme. 

Cependant cela n'implique pie i : : e p t n i : n de la thèse social-démocrate 
contre l a q u e l l e s'élevait Lénine : pour que l e socialisme triomphe i l f a u t 
simultanéité de l a révolution dans tous l e s pays; une révolution isolée est 
inévitablement battue. Cette thèse revenait à théoriser l'abandon de l a l u t t e 
dans une zone déterminée. A l'heure a c t u e l l e , dans un pays c a p i t a l i s t e évolué, 
une f o i s que l a révolution proietarienne a triomphé, i l est possible d'appli
quer les premières mesures socialisées, hais ceci ne peut avoir un développe
ment ultérieur qu'à l a condition de l a généralisation de l a révolution dans 
les autres pays. Fn un mot, dans un pays isolé,peut commencer à se manifester 
l a domination formelle du communisme, sa domination réelle dépend du renverse
ment du capitalisme à l'échelle mondiale. 

2 . 5 * 2 . - La révolution ayant triomphé dans une zone donnée du globe, l ' E t a t 
prolétarien édifié se posa (en Russie) e t pourra se poser l a nécessité de ré
s i s t e r aux attaques des troupes réactionnaires e t , une f o i s l e triomphe assuré, 
résister aux pressions économiques.Zlais ceci ne peut pas se f a i r e indéfiniment. 
I l ne peut pas y avoir de dis t o r s i o n s indéfinies. Un Etat gérant une économie 
c a p i t a l i s t e ou l e devenant, un Etat ayant assuré les premières mesures du so
cialisme, sera, tôt ou t a r d , en absence de révolution mondiale,réabsorbé. De 
cela on ne peut en déduire q u ' i l f a i l l e remettre en vigueur l a théorie menche-
vique (théorie des étapes et du mûrissement) car e l l e r e v i e n t à refuser 1 ' 
éventualité d'une résistance dans une zone donnée en attendant l a généralisa
t i o n de l a révolution dans l e monde. 

2.5*3*- La révolution russe dès l a f i n de l a période du "communisme de 
guerre" mit en évidence l a question de l a valeur.Le pouvoir prolétarien devait 
construire l e capitalisme e t l e contrôler, donc i l f a l l a i t contrôler l a I c i 
de l a valeur. Or pour accroître la or: iu : t i :r. i l f a l l a i t 1 ' accumulation d'un 
sur-produit et d'une plus—value. C e l l e — c i ne pouvait se prélever que sur les 
paysans, l e prolétariat ayant pour a i n s i d i r e disparu après 1921. Boukharine 
v o u l a i t a l l e r doucement a f i n de ne pas heurter ces derniers; Préobrajenski à 
l a s u i t e de Trotsky v o u l a i t une accumulation dirigée par l ' E t a t (une accumu
l a t i o n s o q i a l i s t e ) qui p o u r r a i t contre—balancer l'économie privée. Mais dans 
les deux cas l a thèse central-: ie Marx était perdue de vue : l e socialisme 
est négation de l a l o i de l a valeur. Cette faiblesse ne f i t que f a c i l i t e r l a 
parution de l a théorie st a l i n i e n n e sur l'existence- de cette l o i et des mar
chandises dans l e socialisme inférieur. " Par conséquent, notre production 
marchande n'est pas une production marchande o r d i n a i r e , e l l e est d'un genre 
p a r t i c u l i e r , c'est une production marchande sans c a p i t a l i s t e s , se préoccupant 
pour l ' e s s e n t i e l des marchandises appartenant à des producteurs s o c i a l i s t e s 
associés " ( S t a l i n e ) 

Tous les théoriciens actuels du socialisme conçu comme ayant hescin,dans 
sa phase inférieure, de l a l o i de l a valeur, restent sur les faiblesses des 
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bolcheviks qui n'eurent pas l a force de reconnaître ouvertement l'existence 
de cette dernière et l a difficulté de l a contrôler, ou bien i l s théorisent 
les stupidités staliniennes. 

2 . 5 - 4 . - En Russie l a question de l ' E t a t s'est posée de l a façon suivante. 
Avant 1917, Lénine et les "bolcheviks pensent que l e triomphe de l a révolution 
en Russie pourra conduire à l a formation de l a di c t a t u r e démocratique des ou
v r i e r s et des paysans, c'est-à-dire qu'on aura a f f a i r e à un Etat s'appuyant 
sur deux classes. Entre février et novembre 1917 se produit l a transcroissance. 
On a l a d i c t a t u r e du prolétariat ; démission des s o c i a l i s t e s révolutionnaires 
de gauche qui abandonnent l e pouvoir en môme temps q u ' i l s f u r e n t incapables 
d'exécuter l e u r programme agraire,que- les .bolcheviks réalisèrent. L'interven
t i o n des bolcheviks tendra à co r r i g e r ce partage en formant les soviets de 
paysans pauvres. 

Avec l e recul de l a révolution mondiale, l ' E t a t tend de plus en plus à 
s'appuyer sur deux classes comme Lénine l e reconnut lui-même. La dic t a t u r e 
démocratique des ouvriers et des paysans se réalisait en f a i t . Cependant ces 
derniers n'étaient pas représentés par un p a r t i déterminé, comme ce f u t l e 
cas avec les s o c i a l i s t e s révolutionnaires dans l a période précédente. C'est . 
l e p a r t i bolchevik lui-même qui assuma cette tâche, d'où évidemment l a d u a l i 
té de ce p a r t i . Etant donné q u ' i l s'appuyait sur deux classes s'équilibrant, 
1'Etat put à un ce r t a i n moment apparaître comme au-dessus des classes : l e 
stalinisme. ( 5.4 * 8 . ) 

2 . 5 * 5 * - L'erreur de Trotsky est d'avoir toujours refusé l a possibilité de 
l a d i c t a t u r e des ouvriers et des paysans. La transcroissance semblait l u i don
ner raison (c'est pourquoi a f f i r m a - t - i l à t o r t que Lénine était venu sur ses 
posi t i o n s ) mais l a réalisation de l a d i c t a t u r e démocratique par l a s u i t e 
prouva q u ' i l n'avait vu dans l e schéma de l a révolution qu'une phase certes 
e s s e n t i e l l e , mais unique, privilégiée, c e l l e où l e prolétariat pouvait d i r i 
ger l a totalité des forces révolutionnaires. C'est pourquoi Trotsky en est 
resté à sa théorie de l a révolution permanente. I l est évident, ensuite, que 
l e seul moyen d'avoir permanence de l a révolution, c'est que perdure d'une 
façon ou d'une autre un phénomène révolutionnaire (cela implique q u ' i l n'y 
a i t pas de discontinuité). Or, s i , selon Trotsky, dans un premier temps l'E
t a t est vraiment resté ouvrier c e l u i - c i peut dégénérer et s i , en même temps, 
l'économie est restée révolutionnaire (puisque s o c i a l i s t e ) alors l a révolu
t i o n peut redémarrer à l a faveur de l a moindre secousse ( c f . 9 * 2 . ) . 

2 - 5 * 6 . - Le malheur pour les révolutionnaires c'est de ne pas percevoir les 
discontinuités ou de ne les percevoir qu'imparfaitement. Avec l a NEE i l y a— 
v a i t reconnaissance de l a rupture de l a trancroissance qui s' était déjà pro
d u i t e . L'Etat s'appuyant sur deux classes, on ne pouvait plus p a r l e r d'Etat 
ouvrier. Cependant l a prépondérance du prolétariat n'était pas encore trop 
entamée pour que l a volonté d'un p a r t i resté sur des bases programmatiques 
correctes et lié aux forces internationales du prolétariat, ne puisse pas 
tendre à infléchir cette s i t u a t i o n . Cela ne pouvait se f a i r e qu'en favorisant 
d'autre p a r t l e développement du c a p i t a l dans l a Russie e t on essayant de l o 
contrôler. D'où les immenses difficultés de l a révolution prolétarienne dans 
cette zone que l'on escamote avec l a théorie de l ' E t a t ouvrier dégénéré. 

2 . 5 * 7 - - La révolution russe apparaît comme l e triomphe de l a volonté, de 
ce l l e d'un p a r t i . Certes dans un t e l l e révolution, l ' i n t e r v e n t i o n v o l o n t a i r e 
devait jouer un grand rôle : l e prolétariat était une infime minorité dans l e 
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v a s t e pays, i l d e v a i t p r o f i t e r à f o n d de l'accélération de l a l u t t e de classe 
liée à l a défaite m i l i t a i r e - pour g r e f f e r sur l a série des révolutions se che
vauchant, c e l l e prolétarienne.D'où l ' e r r e u r de Gramsci e t aut r e s q u i ont vu 
l e triomphe de l ' e s p r i t sur l e déterminisme. En f a i t l e champ des p o s s i b i l i 
tés de l ' a c t i o n de l a volonté était ié t ; r e i n e par l e s données historico-éco-? 
nomiques e t s o c i a l e s . 

La volonté d e v a i t i n t e r v e n i r encore après l a v i c t o i r e de l a révolution, 
car i l f a l l a i t pousser au maximum l e s t r a n s f o r m a t i o n s q u i ne pouvaient.so p r o 
d u i r e spontanément étant donné l e caractère arrière de l a société russe, i l 
f a l l a i t t o u t contrôler, t o u t d i r i g e r à cause de l'immaturité de l'immense po
p u l a t i o n paysanne. Toute l a q u e s t i o n était de s a v o i r dans q u e l l e l i m i t e c e t t e 
volonté p o u v a i t a g i r . D'où l ' i n t e r v e n t i o n de Lénine r a p p e l a n t q u ' i l ne f a l 
l a i t pas s'exagérer l'importance du p a r t i (ne pas l e prendre pour un deus ex-
machina); i l f a l l a i t l u t t e r c o n t r e l a maladie de l a volonté. 

La f a i b l e s s e numérique de l a classe prolétarienne, l'état arriéré de l a 
masse paysanne-, l a nécessité de sauter les '- t a r e s , t o u t cola e x p l i q u e l e rô
l e i m p o r t a n t de l a volonté, mais a u s s i c e l u i des chefs. Car comme l e d i t 
G o r t e r avec j u s t e r a i s o n : " Dans l a mesure où l' i m p o r t a n c e de l a classe aug
mente, baisse en p r o p o r t i o n l ' i m p o r t a n c e des ch e f s . " (Réponse à Lénine.) 

2.5*8.- Le phénomène bu r e a u c r a t i q u e russe e s t un phénomène indéniable 
c l a i r e m e n t individualisé par Lénine lui-même. La b u r e a u c r a t i s a t i o n dérivait 
du r e t a r d de l a société russe q u i en était encore à l a p r o d u c t i o n marchande 
s i m p l e , où i l n'y a v a i t pas de c o n c e n t r a t i o n s ( en dehors de quelques usines 
ne f o n c t i o n n a n t d ' a i l l e u r s p l u s d u r a n t l e s années révolutionnaires). L'Etat 
prolétarien d o i t contrôler t o u t c e t éparpillement a i n s i que l e développement 
du c a p i t a l i s m e . Pour ac c o m p l i r c e l a L*Sta1 s ' h y p e r t r o p h i e . Cette bureaucra
t i s a t i o n était l ' i n d i c e que l a révolution ne p o u v a i t se développer en révo
l u t i o n communiste que s ' i l y a v a i t a i d e de l'extérieur. Ensuite l'immense 
E t a t s e r v i t d i r e c t e m e n t à contrôler t o u t e l a société pour l a f o r m a t i o n du 
c a p i t a l . E t c e l u i - c i une f o i s édifié dans l'URSS, l e phénomène b u r e a u c r a t i q u e 
prend une a u t r e s i g n i f i c a t i o n . Dans un premier temps l a b u r e a u c r a t i s a t i o n 
est une p a t h o l o g i e i c t o u t e l a satiété, dans l e second cas, c'est c e l l e de 
l a classe c a p i t a l i s t e e t c e c i se t r o u v e t e l que en Occident. 

2.5*9*- Au cours çLe l a révolution russe deux formes d ' o r g a n i s a t i o n de l a 
classe se m a n i f e s t e n t : une médiate, l e p a r t i , l ' a u t r e immédiate, l e s s o v i e t s . 
Los d i v e r s courants du communisme se d i v i s e n t sur c e t t e q u e s t i o n , l e s uns 
revendiquant l e p a r t i comme e s s e n t i e l , l e s t r o t s k y s t e s , l e s a u t r e s , l e s so
v i e t s , l e p a r t i n'ayant qu'un rôle simplement idéologique ( t r i h u n i s t e s e t 
k a p e d i s t e s ) . Or, ces deux p o s i t i o n s réintroduisent l a dualité, l a coupure, 
que l a révolution a v a i t surmontée un moment,parce q u ' e l l e s n'envisagent pas 
l a c l a s s e dans son processus de v i e . Les s o v i e t s sont des organes immédiats 
engendrés dans une phase révolutionnaire; l e p a r t i e s t l u i a u s s i lié à une 
t e l l e phase, mais i l peut l a précéder e t l a suivre- parce q u ' i l e s t uneforme 
médiate e t résulte d'un phénomène réflexif. Saule l a gauche communiste d 1 

I t a l i e a f f r o n t a correctement ce problème. 

En f a i t ces doux v i s i o n s unilatérales dérivent d'une déformation v o l o n 
t a r i s t e . On ne crée pas l e s s o v i e t s , n i l e p a r t i serre Lénine l e l i s a i t dé
jà), on ne peut qu'accélérer un mouvement déjà en a c t e . 

2.5*10*- Intimement lié à ce q u i précède se présente l e f a u x problème mis 
sous forme d ' a l t e r n a t i v e : d i c t a t u r e de l a classe ou d i c t a t u r e du parti» I l 
implique erecre une dualité. S ' i l peut a r r i v e r que l e p a r t i , en t a n t que 



forme produite, s'autonomise ne serait-ce que parce que l a contre-révolution 
provoque une coupure dans l'ensemble organisé de l a classe, alors i l peut y 
a v o i r une opposition. Mais c'est un phénomène de crise q u i , s ' i l p e r s i s t e , 
implique s o i t élimination du p a r t i de façon v i o l e n t e , s o i t sa réahsorhtion= 
1 et e -.iar.o iar.s la resure où le parer peur se i r r i t e r à ur moment donné à la 
p r r t r :r. la plus consciente ie la classe- i l apparaît alcrs cerne étant ser
re-::.: ur. :rgane ie c e l l e - c i - i l y a effectivement d i c t a t u r e lu partie r a i s 
ceci ne peut être que passager, car cela veut di r e que l e phénomène révolu
ti o n n a i r e ne se développe plus, a été enrayé. Si cela perdure, ça s i g n i f i e 
que l a contre-révolution l'emporte momentanément avant de triompher. 

2.5«11«- Les masses paysannes ont joué un grand rôle au cours de l a révo
l u t i o n russe. D'un peint de vue théorique, l e problème de l a révolution pay
sanne et c e l u i de l a révolution agraire ont été au centre des débats non seu
lement avant, pendant, mais après l a v i c t o i r e de 1917* Dès 1907, Lénine avait 
de façon absolument n e t t e , précisé tout cela s 

" Toute révolution paysanne dirigée contre l a féodalité, l e caractère 
de l'ensemble de l'économie sociale étant c a p i t a l i s t e , est une révolu
t i o n bourgeoise. Mais toutes les révolutions bourgeoises ne sont pas 
des révolutions paysannes. Si dans un pays où l ' a g r i c u l t u r e s e r a i t or
ganisée sur l e mode entièrement c a p i t a l i s t e , les ag r i c u l t e u r s capita
l i s t e s accomplissaient à l'aide d'ouvriers salariés, une révolution 
ag r a i r e , en a b c l i s ^ n t par exemple l a propriété privée du s o l , ce s e r a i t 
une révolution bourgeoise mais pas du tout une révolution paysanne. Si 
une- révolution éclatait dans un pays dont l e régime agraire s e r a i t 
fondu avec l'économie c a p i t a l i s t e au point q u ' i l s e r a i t impossible d1 

anéantir ce régime sans anéantir l e capitalisme, et s i , disons, cette 
révolution m e t t a i t au pouvoir l a bourgeoisie i n d u s t r i e l l e à l a place 
de l a bureaucratie autocratique, ce s e r a i t une révolution bourgeoise, 
mais pas du t o u t une révolution paysanne. Autrement d i t : un pays bour
geois est possible sans l a paysannerie et une révolution bourgeoise 
est possible dans un t e l pays sans l a paysannerie. La révolution bour
geoise est possible dans un pays avec une f o r t e population paysanne, 
cette révolution, t o u t e f o i s , n'est nullement paysanne, c'est-à-dire 
qu'elle ne révolutionne pas les rapports agraires touchant spécialement 
la paysannerie et ne l a f a i t pas i n t e r v e n i r comme force sociale t a n t 
s o i t peu active et créatrice de révolution. Far conséquent* l'idée 
marxiste générale de "révolution bourgeoise" comporte certains éléments 
obligatoirement applicables à toute révolution paysanne dans un pays 
de capitalisme en développement; mais cette idée générale ne d i t abso
lument r i e n sur l a question de savoir s i oui ou non l a révolution bour
geoise d'un pays donné d o i t (dans l e sens d'une nécessité ob j e c t i v e ) 
se transformer en révolution paysanne pour remporter une v i c t o i r e corn" 
plète." (Lénine. Oeuvres Complètes. Tcme 13. Pages 366-369.) 

2.5-12.- La révolution russe a marqué une- profonde discontinuité non seu
lement dans l ' h i s t o i r e ie l ' a i r e slave r a i s dans celle mondiale, la destruc
t i o n ie l'empire des tsars, dos rapports sociaux pré-capitalistes e-t, sur le 
plan théorique, l e r e j e t de l a théorie menchevique de l a révolution à étapes 
Î d'abord l a révolution bourgeoise, puis c e l l e prolétarienne, sont autant d 1 

éléments de l a discontinuité. Pour l ' h i s t o i r e du mouvement ouvrier mondial 
i l en est de même, c'est l e triomphe de l a théorie de l a catastrophe de lîarx, 
de l a révolution , de l a doctrine de- l ' E t a t , de l'importance des masses dans 
l e processus révolutionnaire, l a nécessité de l e u r organisation en p a r t i . 
Cependant l a transcroissance opérée dans l a l u t t e et dans l a clarté do c t r i n a 
l e , f u t enrayée e t , de l'ouest, ne v i n t pas l'aide q ui a u r a i t permis* sinon 
l e saut par-dessus l e capitalisme, du moins l a réduction de l a phase'capita
l i s t e . 
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2.5-13-- L'intervention du prolétariat a déblayé tous les obstacles au dé
veloppement du c a p i t a l . Mais c e l u i - c i pour réellement triompher dût enrayer 
l e mouvement prolétarien et pour ce f a i r e détruisit non seulement l a force 
prolétarienne mais tenta de f r e i n e r l a l u t t e de classe. D'où l a structure du 
kolkhose qui est un compromis entre l a ferme c a p i t a l i s t e et les anciennes 
formes de production. Cela veut d i r e que l a puissance d'une révolution ( s i e l 
l e n'arrive pas à triompher totalement) peut engendrer des formes qui devien
nent des obstacles au développement ultérieur. Autrement d i t , l a t r a n s c r o i s 
sance prolétarienne- f u t ur f r e i n pour l a révolution "bourgeoise. 

2.5-14-- Comme toute révolution r a d i c a l e e l l e a provoqué un grand mouvement 
de convergence et de fornacier. d'une v i s i o n globale, t o t a l e , d'un processus 
révolutionnaire et v i t a l humain. 5cus avons signalé l e cas de Lénine et de 
Trotsky ( l . 2 . 2 . ) . Ceci se f i t dans l ' a i r e slave. Mais en occident e l l e permit 
l a convergence de courants qui se retrouvèrent dans l e r e j e t commun de l a dé
mocratie et du parlementarisme.(gauche i t a l i e n n e , allemande, hollandaise, 
anglaise, etc... ) 

Si les bolcheviks ne coœprirer.o pis les caractères spécifiques de l a 
l u t t e en occident, les communistes i e gauche (en dehors de ceux d ' I t a l i e ) ne 
comprirent pas l e problème russe. L':ù l u nen fusion entre les deux phases 
révolutionna i r e s . 

Des divergences devaient apparaître,ensuite, au sein de ce mouvement con
vergent, dès l e r e f l u x de l a vague révolutionnaire. Cependant l a plu p a r t des 
Gauches se retrouvèrent dans l a revendication du "Communisme de Conseils" 
(en dehors de l a Gauche d ' I t a l i e . N 

Ainsi,contre l a I I 0 I n t e r n a t i o n a l e , l e mouvement révolutionnai e issu de 
l a secousse de l a révolution russe e t de c e l l e s autochtones de l a société ca
p i t a l i s t e occidentale, t e n d i t à une totalité qui marqua une discontinuité 
avec l a social-démocratie. Ce f u t de courte durée e t l e mouvement se dissocia. 
D'un côté ceux qui v o u l a i e n t l e p a r t i (généralisation e x t r a p o l a t r i c e ) : l e 
p a r t i s u b s t i t u t de l a classe; de l ' a u t r e , ceux qui a f f i r m a i e n t les soviets : 
généralisation du mouvement spcr.car.é imriççac ie l a classe er escamotage im 
mouvement réflexif, l e p a r t i . La classe/appréhendée, fixée dans sa détermina
t i o n h i s t o r i q u e immédiate. Voilà les termes de l'o p p o s i t i o n de l a dernière 
vague révolutionnaire. Hair.tenar.c ghe la reprise s'amorce, qu'un nouveau cycle 
se dessine, ces termes réapparaissent e t c'est pourquoi l a question syndicale 
passe obligatoirement au second plan. 

Cependant revendiquer l e p a r t i en opposition aux soviets (même s i l'en 
accepte l'existence de ceux—ci) ou ces derniers à l'exclusion du p a r t i , con
d u i t encore au triomphe de Berstein q u i dissocia un tout . C'est raisonner sur 
l a d i s s o c i a t i o n de l a classe, sur sa fragmentation, alors que sa réunifica
t i o n s'impose. 

2.5-15*- En Russie par s u i t e de l a contre-révolution stalinienne et par 
sui t e de l'assise sociale a c t u e l l e (fascisme sous une forme inférieure), i l 
est évident que le- mouvement ouvrier en Russie (comme l ' a t t e s t e n t d ' a i l l e u r s 
les mouvements dans les pays de l'Est européen) aura un caractère i n i t i a l de 
communisme de Conseils. Ce sera l e premier temps de l a reformation de l a clas
se cn.tant que classe. 

2.5-16.- Toutes les questions posées par l a révolution russe ont été scit-
résolues par l e mouvement réel ultérieur (question paysanne par exemple, avec 
les révolutions a n t i - c o l o n i a l e s ) , s o i t e l l e s apparaissent en tant qu'abc-rrs— 



tions dues au r e t a r d du pays (question de l a v a l e u r ) , s o i t , enfin, e l l e s cor
respondent à de faux problèmes ( p a r t i et s o v i e t par exemple) que l e mouvement 
réel de l a c l a s s e dépassera immédiatement. Autrement d i t i l n'y a plus de ques
tion russe. La révolution rusro ne peut pas être, en quoi que se s o i t , un mo
dèle pour c e l l e future. Tous ceux qui veulent f a i r e l e contr a i r e défendent en 
f a i t une théorie s t a l i n i e n n e même l o r s q u ' i l s croient l u t t e r contre e l l e . 

2.5-17.- Le léninisme ou bolchevisme e s t l a doctrine née et développée 
après l a mort de Lénine. Tous l e s groupements et théoriciens russes ont con
tribué à son édification, que ce s o i t S t a l i n e , Zinoviev, Boukharinc, Trotsky, 
etc F i l e e s t l a f i x a t i o n d'un c e r t a i n nombre de po s i t i o n s de Lénine, mais i l 
n'est pas po s s i b l e d'écrire l'équation : Léninisme = théorie défendue par Lé
nine. C e l u i - c i se considérait continuateur de Marx, l e res t a u r a t e u r de sa doc
t r i n e . 

C'est au t r a v e r s de l'oeuvre de r e s t a u r a t i o n de l a doctrine du proléta
r i a t que l'on doit apprécier l'activité de Lénine. Or, c e l l e - c i e s t d i r e c t e 
ment liée au processus révolutionnaire de l a f i n du XIX 0 et du début du XX° 
siècle. Ce n'est que lorsque l a révolution affirme sa tr a n s e r c i s s a n c e q u ' i l 
retrouve réellement l'être même de l a doctrine ( l ' E t a t et l a révolution) sinon 
i l s u b i t tout l e poids du r e t a r d non seulement de l a Russie, mais de toute 1' 
Asie. 

Lénine ne put qu'affirmer une p a r t i e du marxisme correspondant à un mo
ment donné de l a v i e de l a c l a s s e . C e l u i où e l l e doit l u t t e r aux côtés du ca
p i t a l contre l e s antiques formes s o c i a l e s et où elle- peut a l l e r jusqu'à abat
t r e l e c a p i t a l (double révolution). Mais i l n'y a pas une r e s t a u r a t i o n inté
grale parce que l e mouvement réel, l e substrat de c e l l e - c i f u t détruit par l a 
démocratie en occident. Fn r e s t e r à Lénine, c'est s'arrêter à une affir m a t i o n 
fondamentale mais unilatérale de l a théorie du prolétariat. 

Le léninisme e s t fondamentalement l a généralisation du schéma russe à l a 
révolution o c c i d e n t a l e . i l contient l a thécrisation du p a r t i deus-ex-machina 
avec l a conscience venant du dehors, l e cu l t e de l a volonté et de l a manoeuvre 
tactique, l e fétiche de l' o r g a n i s a t i o n avec l e culte du chef, une sophistique 
en guise de d i a l e c t i q u e qui permet de tout j u s t i f i e r ; plus précisément qui 
permet à l a d i r e c t i o n du p a r t i de se j u s t i f i e r . Le léninisme pousse l e d u a l i s 
me au s e i n de l a classe et dans l a doctrine jusqu'aux plus extrêmes conséquen
ces e t , en ce sens, i l e s t bien l'expression théorique de l a défaite proléta
rienne. Or, l a défaite e s t fragmentation de l a c l a s s e . 

Le léninisme conserve l e schéma i n t e r n a t i o n a l de l a révolution mais de 
façon a b s t r a i t e : l i t a n i e s s u r l ' i n t e r n a t i o n a l i s m e prolétarien. C'est un i n 
ternationalisme qui se pose simpleq^nt en négatif du nationalisme. Or, étant 
donné l a prépondérance de 1 'UFS3 au s e i n de l ' I . C , l e contenu de cet i n t e r 
nationalisme s'est r e s t r e i n t rapidement à l a défense de l'URSS. On a r r i v a i t 
progressivement à l ' a f f i r m a t i o n n a t i o n a l i s t e . 

Le léninisme es^ l e fondement théorique du s t a l i n i s m e . C e l u i - c i e s t une 
affirm a t i o n nationale du premier. I l e s t a u s s i l e fondement du trotskysmo. Ce 
dernier conserve l a v i s i o n i n t e r n a t i o n a l e en greffant sur l e léninisme l a théo
r i e de l a révolution permanente. D'autre part, s t a l i n i s m e et trot3kysme se r e 
trouvèrent et se retrouvent toujours dans l a défense de l'URSS. De même, au 
siècle dernier, l a totalité des courants du mouvement ouvrier, en dehors de 
quelques éléments autour de Marx ot d'Engels, se r e t r o u v a i * toujours pour pro
clamer l a défense de l a France terre de l a liberté] 

"ême s i dans l'oeuvre de Lénine i l ne r e s t e pas baucoup d'éléments v a l a 
bles pour l a révolution future, e l l e se s i t u e toute dans une phase e t une op
tique réellement révolutionnaires. E l l e représente l e dépassement réel d'une 
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s i t u a t i o n h i s t o r i q u e dans une a i r e géo-sociale donnée. En revanche, léninisme, 
trotskysms et st a l i n i s m e - à i e s t i t r e s divers - sent des expressions de l a 
reahsorption de l a révolution prolétarienne par l e m i l i e u c a p i t a l i s t e environ
nant. I l s n'ont donc aucun rapport avec l a révolution prolétarienne future et 
doivent donc être proclamés contre-révolutionnaires. 

" Depuis des décennies et des décennies, l a gauche communiste d ' I t a l i e 
a expliqué que l e p a r t i contingent, l u i a u s s i , n'était pas i n f a i l l i b l e . 
I l se r e s s e n t , diaieétiquetent, dans sa s t r u c t u r e , des e f f e t s de ses 
act i o n s vers l'extérieur. 11 subit m r l r l i e s et c r i s e s . I l paie de s c i s 
s i o n s régénératrices e t de longues attentes h i s t o r i q u e s , l e f a i t d' 
a v o i r dévié de l a doctrine c l a s s i q u e i n v a r i a n t e , d'avoir corrompu son 
orga n i s a t i o n interne e t se mon: ouvre stratégique ; d' où notre- ccr.détona
t i o n des b l o c s , f r o n t s , f u s i o n s , réseaux édifiés dans d'autres p a r t i s . " 

" i l programma comunista " n 0 22. 1958. 
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" V o u l o i r l i e r l a réalisation du programme c o a r a u n i s t c aux 
v i c i s s i t u d e s du cours his t o r i q u e d'une seule des grandes r a 
ces de l'espèce humaine, c'est-à-dire des blancs caucasiens, 
ou aryens ou indo-européens, en concluant que s i ce rameau 
se trouve désormais au terme du c y c l e , plus r i e n de ce qui 
se passe au s e i n des autres races n'offre d'intérêt; c'est, 
comme i l e s t f a c i l e de l e démontrer, l e genre d'erreur gros
sière qui réunit en e l l e , bien plus que toutes l e s p i r e s dé
générescences révisionnistes, toutes l e s erreurs anciennes 
e t p o s s i b l e s de- tous l e s anti-marxistes. 1 1 

" I l programma comunista ". ïï0 3. 1958 

3 .1 . - Luttes contre l e s anciennes métropoles c o l o n i a l e s . 

3.1.1.- Dans l ' a i r e occidentale, l a succession des modes de production a 
été l a suivante : l e communisme p r i m i t i f , sa phase de d i s s o l u t i o n , l a société 
e s c l a v a g i s t e antique, l e féodalisme, l e capitalisme. 

En Asie, ce f u t : communisme p r i m i t i f , forme a s i a t i q u e , développement 
ac t u e l du capitalisme. 

En Afrique, i l en e s t de même. Cependant i l y a des v a r i a t i o n s secondai
r e s importantes liées à des données géographiques e t h i s t o r i q u e s . 

En Amérique du nord l o r s de l'arrivée des européens l e s divers peuples 
se trouvaient dans une société de d i s s o l u t i o n du communisme p r i m i t i f . Seule
ment étant donné l'immensité du pays et l a variété du peuplement, nous ne 
pouvons pas préciser. Avec Morgan, nous notons l a s i m i l i t u d e de l a phase de 
ces peuples avec c e l l e traversée par l e s grecs avant l a fondation de l a cité-
E t a t . 

En Amérique centrale e t du sud, i l y a v a i t une forme de d i s s o l u t i o n du 
communisme p r i m i t i f qui s'apparente très bien avec l a forme a s i a t i q u e de pro
duction. Là encore l'immensité du pays et l e s différentes conditions de v i e 
q u ' i l o f f r e font qu'on ne peut que schématiser i c i un phénomène certainement 
plus complexe. 

Cependant ce qui f u t important et l ' e s t encore, dans l a mesure où l e ca
pital i s m e ne s ' e s t pas pleinement développé, c'est de s a v o i r comment a pu s 1 

e f f e c t u e r l e passage de l a forme a s i a t i q u e de production au capitalisme, quel 
rapport c e c i p e u t - i l a v o i r avec l a révolution communiste ? 

3.1.2.- " L'humanité p e u t - e l l e accomplir son de s t i n sans une profonde révo
l u t i o n en Asie ? " La réponse à cett e question de Marx a été donnée par l e dé
veloppement de ce continent au cours des 50 dernières années. La révolution 
a non seulement touché l ' A s i e mais l'Afrique. Ce qui importo c'est de s a v o i r 
quel débouché pouvait a v o i r c e t t e révolution, et où en est-on maintenant ? 
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3,1.3-- Le mode asiatique de production a o f f e r t une résistance énorme au 
îéveloppement du capitalisme. En Chine, l a pénétration commence avec l a guer
re de l'opium, mais l e triomphe du capitalisme ne se f a i t qu'en 19495 en Inde, 
l e cycle est encore plus long. 

En Afrique, l e communisme p r i m i t i f et l a t r a i t e des noirs qui a ruiné 
tout l e continent a f r i c a i n sont causes d'un r e t a r d q u ' i l y a encore quelques 
années tout l e monde imputait»à une s o i t - d i s a n t infériorité de l a race noire. 

En Afrique nous avons t r o i s aires : a i r e arabe qui va de l'océan a t l a n 
tique au gol f e persique et q u i , de ce f a i t , déhorde sur l'Asie. 

Au sud du Sahara : l ' a i r e équatoriale ou ai r e de l'A f r i q u e Noire; l ' a i 
re de l'Afrique du Sud (sud- a f r i c a i n e ) caractérisée par un f o r t peuplement 
blanc. -Afrique du Sud. Rio dé si-:- e: geoios l e ces noirs enclavés dans l ' A f r i 
que du Sud). 

Pour l'Asie comme pour l ' A f r i q u e , étant donnée l a persistance des formes 
sociales communautaires, se posait l a question i u saut par-dessus l a phase 
c a p i t a l i s t e . Cette question a v a i t déjà était abordée pour l a Russie au m i l i e u 
de XIX 0 siècle. 

La condition de ce saut était un f o r t mouvement prolétarien en Occident 
e t une f a i b l e pénétration de l a valeur d'échange dans ces pays. 

3.1.4.- Pour comprendre l e mouvement, i l f a u t comparer avec l e cycle du 
mouvement bourgeois et prolétarien en Europe occidentale. 

En Angleterre, on a eu une p a r t i c i p a t i o n f o r t importante de l a bourgeoi
sie dans-le phénomène révolutionnaire e t , au cours du X V I I I 0 siècle l a bour
geoisie anglaise, à l a s u i t e de deux révolutions, s'empare du pouvoir. 

En France l a révolution a r r i v e en r e t a r d . E l l e est plus radicale e t en 
même temps une généralisation de l a révolution anglaise. L'élément nouveau 
c'est que cette révolution bourgeoise est grosse d'une révolution prolétarien
ne (hébertistes, enragés e t surtout l e mouvement babouviste) e t , qu'en défi
n i t i v e , e l l e ne triomphe réellement qu'en 1871 avec l'écrasement du proléta
r i a t , après avoir connu des -ranscroissances prolétariennes communisxes en 
1848 et en 1871. La France est l e pays de l'émancipation progressive. 

Fn Allemagne par s u i t e de l a faib l e s s e de l a bourgeoisie, l a révolution 
se présente comme une révolution absolument r a d i c a l e , une révolution qui d o i t 
être f a i t e par l a classe l a plus révolutionnaire car l'émancipation progres
sive n'est pas possible ( e l l e peut être appelée révolution permanente — à 
condition de bien l a c i r c o n s c r i r e dans l e temps — ou révolution double). La 
défaite du prolétariat et de l a bourgeoisie amène l a révolution par l e haut. 

En Russie, l a révolution est une révolution r a d i c a l e , une double révo
l u t i o n . Hais par s u i t e de l a réabsorption de l a révolution prolétarienne,elle 
se développe comme une révolution bourgeoise et donc comme une émancipation 
progressive. En définitive l a révolution russe (de 1917) f u t une révolution 
proieoarier.ne grosso d'une révolution bourgeoise. 
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E n ce q u i concerne l e s E.U., l e u r phase révolutionnaire se s i t u e l o r s 

de l a g u e r r e de sécession. 

Le c y c l e du mouvement b o u r g e o i s e t prolétarien de l ' A s i e e t d ' A f r i q u e 

s'apparente plutôt à c e l u i de l a R u s s i e , mais i l y a encore quelques nuances, 

q u e l q u e s différences à s o u l i g n e r . 

3.1.5.- Le développement du c a p i t a l i s m e dans ces pays a détruit l e s a n t i 

ques r a p p o r t s s o c i a u x e t a développé un c a p i t a l i s m e appendice de c e l u i des 

métropoles (exemples l e s p l u s s u g g e s t i f s I Algérie et I n d e ) , E'cù ; 

- f o r m a t i o n d'un f o r t prolétariat a v e c une b o u r g e o i s i e à peu près i n 

e x i s t a n t e . 

- f o r m a t i o n s de p a r t i s prolétariens a v a n t ceux de l a b o u r g e o i s i e . C e c i 

e s t un élément commun avec l a R u s s i e ( l e POSER e s t crée a v a n t l e p a r t i bour

g e o i s , l e p a r t i c a d e t ) . Ou b i e n l o r s q u ' i l se forme a v a n t i l emprunte au s o 

c i a l i s m e une p a r t importante de l'idéologie prolétarienne ( a i n s i du Kuoming-

t a n g avec S u n - Y a t — S e n ) . I l e s t f o r t e m e n t imprégné de s o c i a l i s m e e t reconnaît 

i m p l i c i t e m e n t l a nécessité de c e l u i - c i pour l a libération de l a zùne géo-so

c i a l e où i l s e développe. 

3.1.6.- Tout c e c i a facilité en 1919 l e l i e n avec 1*1.C. L ' a p p e l lancé p a r 

l e s c h e f s de l ' I n t e r n a t i o n a l e r e n c o n t r a un p r o f e n d écho. Des p a r t i s communis

t e s s e formèrent en Chine, en I n d e , en A f r i q u e du Sud. De t e l l e s o r t e que s i 

nous appelons n - 1 l e nombre de révolutions q u i amenèrent l'humanité j u s q u ' a u 

moment du passage au c a p i t a l i s m e , c e s pays étaient prêts (grâce au mouvement 

m o n d i a l ) a p a s s e r à n+1 révolutions e t donc à v o i r s ' e f f e c t u e r en eux là nôae-

t r a n s e r c i s s a n c e qu'en R u s s i e de 1917• 

3.1.7.- La défaite du prolétariat o c c i d e n t a l b a t t u p a r l a démocratie amena 

l a f a i l l i t e do l ' I . C . e t l a défaite des mouvements prolétariens dans l e s a i r e 

l : s p l u s avancées l ' A f r i q u e e t d'Asie ; Car.zor. e : change" l e prolétariat de 

c e s pays e s t isolé. C ' e s t l e r e p l i s u r des b a s e s purement n a t i o n a l e s ( a i n s i 

l e mouvement algérien d e v i e n t l e MT.LD. e t l e PCC d e v i e n t un p a r t i d i r i g e a n t 

une révolution paysanne.) 

La c o n s t r u c t i o n du s o c i a l i s m e en un s e u l pays s'accempagne donc de l a 

rétrogradation de l a révolution dans l e s deux grandes a i r e s de n+1 à n : l a 

révolution c a p i t a l i s t e . Le mouvement d e v i e n t unieuemeno anti-impérialiste eo 

l e mouvement prolétarien se développe s u r une case économique comme 1-: mouve

ment a n g l a i s l o r s de l a l u t t e pour l a journée de l O h e u r e s . 

Avec l a g u e r r e de- 39-45 i l y a élimination t o t a l e du prolétariat. Fous 

avons -un c y c l e b o u r g e o i s qui commence, en l e q u e l i e prolétariat e s t englobé 

en oano que c l a s s e mobilisée. 

3.1 .8 . - Dans l e s pays où un E t a t e x i s t a i t d e p u i s longtemps e t où des élé~c: 

c a p i t a l i s t e s autochtones a v a i e n t pu se former, i l y a développement de l a ré

v o l u t i o n b ourg:oise c l a s s i q u e : Chine. R a i s dans d ' a u t r e s pays où l ' I t a t n' 

e x i s t a i t pas e t où i l n'y a v a i t pas de b o u r g e o i s i e , l a s e u l e c l a s s e anti—impé 

r i a l i s t e f u t l e prolétariat i n d u s t r i e l ( f a i b l e en nombre) e t c e l u i a g r i c o l e 

(Algérie e t Cameroun) soutenu p a r l e s pays a n s p a u v r e s , p a r l e s prolétaires 

v i r t u e l s , l e s expropriés de l a t e r r e ( l e s damnés de l a t e r r e . ?.Fanon.) non 

encore embrigadés dans l ' e n t r e p r i s e c a p i t a l i s t e i n d u s t r i e l l e ou a g r a i r e ( Eeny 
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C o n g o - K i n s h a s a ) . C ' e s t pourquoi dans tous l e s pays a f r i c a i n s , l e s s y n d i c a t s ont 
joué un rôle dans l a l u t t e a n t i — c o l o n i a l e ( Union des t r a v a i l l e u r s de l ' A f r i q u e 
n o i r e par exemple, mais de même en T a n z a n i e , au Kenya e t c . , ) 

3.1.9. A i n s i apparaît l a différence avec 1'occident.Là, l e prolétariat a a i 
dé l a b o u r g e o i s i e à prendre l e p o u v o i r ; c e t t e dernière s ' e s t e n s u i t e retournée 
c o n t r e l e prolétariat et a assuré 3= i c n i r . a t i o n . Ln A s i e e t en A f r i q u e , comme 
en R u s s i e , l e prolétariat se manifesta i ' a b o r d ; d'où, pour q u ' i l y a i t triomphe 
de l a révolution bourgeoise, nécessité de détruire l a t r a n s c r o i s s a n c e proléta
r i e n n e . En R u s s i e on a eu réahsorption des quelques mesures communistes et d e s 
t r u c t i o n de toutes l e s f o r c e s prolétariennes. En Chine, i l f a l l u t l a d e s t r u c 
t i o n des communes de Canton e t de Shanghai. En Algérie, i l f a l l u t l 'él imination 
de t o u t e s l e s f o r c e s prolétariennes, même s i e l l e s ne se m a n i f e s t a i e n t pas s u r 
l e p l a n du programme intégral , pour que triomphe une s o l u t i o n p e t i t e - b o u r g e o i s e , 
c ' e s t - à - d i r e un compromis e n t r e l e s exigences du c a p i t a l détenu par l e s f r a n 
ç a i s et c e l l e s des masses prolétariennes et t aysanr.es pauvres. Là-bas l a p e t i 
t e b o u r g e o i s i e ( s u r t o u t une i n t e l l i g e n t s i a ) s ' e s t f a i t e n a t i o n a l e pour détrui
r e l e mouvement prolétarien. 

Tout c e l a donne un caractère un peu indéterminé à ces révolutions, 
avortées en tant que n-tl . E l l e s ont été arrêtées au stade bourgeois e t ce à des 
n i v e a u x différents, p a r s u i t e de l a contre—révolution.Ceci ne veut pas d i r e que 
l e point d'arrêt s o i t absolurent f i x a , que l a s pays où ces révolutions se sont 
p l u s ou moins figées ne p u i s s e n t pas connaître de n o u v e l l e s t r a n s f o r m a t i o n s . 

Dans l e s pays où l e .mouvement -rolétarien e t c e l u i des masses p a y s a n 
nes a été l e p l u s durement touché, : i EB. lignée a été encore p l u s profonde, l e 
r e c u l e s t n e t . I l y a indépendance n a t i c r a l e , mais l e pays e s t souvent presque 
a u t a n t l i é qu'auparavant à 1 ' ancienne 1 opola coloniale- ( Cameroun,Eér-va, 
" a d a g a s c a r , e t c . ) 

3.1.10. La p o s i t i o n du prolétariat 1 v o l u t i o n n a i r c au s e i n des pays e x p l o i 
t e u r s f u t l a même que c e l l e de Marx v i s - à - v i s de l ' I r l a n d e . Dans un premier 
temps, de 1919 ( Bakou ) j u s q u ' e n 1923, l e mouvement prolétarien d e v a i t a i d e r 
( e t a aidé ) l e s mouvements c o l o n i a u x , dans l a p e r s p e c t i v e de l a double révo
l u t i o n . L e s d i v e r s pays d ' A f r i q u e e t d ' A s i e ne peuvent acquérir l e u r indépen
dance qu'avec l ' a i d e du prolétariat mendiai. 

Au cours d'une deuxième période ( 1945—1962 ) ces pays accèdent par 
l e u r s propres f o r c e s à l'indépendance. On a considéré a l o r s l a l u t t e de ces 
pays du p o i n t de vue du contre—coup q u ' e l l e p o u r r a i t a v o i r s u r l e s c e n t r e s c a 
p i t a l i s t e s d ' o c c i d e n t î r e l a n c e r l a révolution. C ' e s t dans l a même p e : s p e c t i -
v e que Marx et E n g e l s étudièrent l e s luttes des hindous et des c h i n o i s contre 
l ' i n t r u s i o n du c a p i t a l européen en A s i e , 

3.1.11. Le prolétariat a f a i t l a révolution pour l a c l a s s e c a p i t a l i s t e p u i s 
que l e mode de p r o d u c t i o n q u i s ' i n s t a u r e dans toutes ces n o u v e l l e s a i r e s , c ' e s t 
l e mode de production c a p i t a l i s t e . Appa|^çment l a révolution e s t v a i n c u e . C e l a 
f a i t prés d 'un s i è c l e e t demi q u ' i l e r / a i n s i . En e f f e t , i l en f u t de même au 
X I X P s iècle : 

" A l ' e x c e p t i o n de quelques c h a p i t r e s , chaque s e c t i o n importante des 
a n n a l e s de l a révolution de I 8 4 8 à 1849 porte l e t i t r e de : Défaite de l a 
révolution! " 

" T a i s dans ces défaites , ce ne f u t pas l a révolution q u i succomba. 
Ce fvirent l e s t r a d i t i o n n e l s appendices pré—révolutionnaires, résultats 
des r a p p o r t s s o c i a u x q u i ne s ' é t a i e n t pas encore aiguisés jusqu'à deve-
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n i r des contradictions de classes v i o l e n t e s : personnes, i l l u s i o n s , 
idées, p r o j e t s dont l e p a r t i révolutionnaire n'était pas dégagé avant 
l a révolution de Février et dont i l ne pouvait être a f f r a n c h i par l a 
v v : : r : ~é"ri-r, mais seulement une suite ie défaite;. '! Marx. 
Les l u t t e s de classes en France.) 

La révolution prolétarienne a été escamotée comme e l l e l e f u t en 
1S30. Fn I 8 4 S , les ouvriers parisiens tentèrent d'cmpéôhcr que cela ne se renou-
vèle: i l s f u r e n t "battus ( j u i n 1348). E l l e l e f u t à nouveau en septembre 1870, 
mais e l l e triomphe en mars 1 8 7 1 , jusqu'au mois de mai. En février 1917, e l l e 
f u t encore escamotée mais e l l e triomphe en octobre pour être réahsorbée ensuite. 
Cela implique que finalement après ce vaste escamotage d o i t v e n i r l e triomphe 
à l'échelle mondiale. 

3.1.12. Toutes ces révolutions sont les exécuteurs testamentaires de Eakou. 
Cela confirme l a justesse de la p o s i t i o n a f f i r m a n t l a nécessité d'appuyer l a 
l u t t e d'indépendance des pays coloniaux. Cela montre aussi à quel point l a ré
v o l u t i o n prolétarienne d'occident, même battue, l e u r a été un facteur d'accélé
r a t i o n . Leur triomphe, même limité, est indirectement c e l u i du prolétariat. I l 
a été totalement b a t t u en occident, en c r i e n t i l n'en est pas de même. Dans 
tous les cas, on ne peut n i e r un recul profond parce que s i en 1917 on espérait 
une é ancipation r a d i c a l e , on ne v o i t se développer actuellement qu'une émanci
pa t i o n progressive. 

3.1 .13. Toutes ces révolutions sont l a généralisation de c e l l e russe: 
a - possibilité d'une transcroissance, 
b - i n t e r v e n t i o n e s s e n t i e l l e des nasses paysannes et ce surtout à 

p a r t i r du moment oùln transcroissance ne f u t plus possible. 

A i n s i l a révolution chinoise qui triomphe en 1949 est une révolution 
paysanne qui n'est pas l a première de l ' h i s t o i r e , mais est l a première qui a i t 
vaincu. En e f f e t , l a grande guerre des paysans on Allemagne f u t battue en 1525* 
E l l e marque cependant l e début de l'époque moderne. Toute l ' h i s t o i r e de l'Euro
pe f u t conditionnée par cet échec. 

Cette importance des masses paysannes a v a i t été soulignée par Marx 

dés I849. 

3 . 1 . 1 4 . Un autre aspect de l a généralisation de l a révolution russe se r e 
trouve dans la question que se pose l a plupart des courants de gauche : " Quel
l e est l a classe au pouvoir, après l'indépendance ?" Comme on ne peut pas trans
poser purement et simplement les données du passé dans l e présent, car i l est 
d i f f i c i l e de déceler un Robespierre, un Danton ou un Cromwell a f r i c a i n ou a-
si a t i q u e , alors on recours au même subterfuge de l a bureaucratie—classe. 

C'est l e capitalisme mondial qui a p r i s l e pouvoir dans ces pays et,d'a
près ce qui a été d i t (3.1.9-)»c'est après l a v i c t o i r e que l a classe bourgeoi
se se développera effectivement dans ces pays, dans l a mesure où un c a p i x a l i s — 
me autochtone a r r i v e r a à s'implanter. Sinon on aura toujours une clique (on 
pqut l'appeler une bureaucratie) au service du c a p i t a l i n t e r n a t i o n a l , t o u t au 
moins au service d'un secteur de c e l u i - c i . 

3 . 1 . 1 5 - - Dans tous ces pays on a assisté à un développement dilaté (c'est 
à d i r e s'accomplissant sur un long espace de temps, comme ce f u t l e cas de l a 
France) par opposition à un développement condensé (espace de temps court, 
comme en Russie). 

Fn Inde, par exemple, dès l e m i l i e u du XIX° siècle, les l u t t e s contre l e 
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capitalisme anglais constituent les premiers éléments de l a révolution bour
geoise hindoue. L ' i n d u s t r i a l i s a t i o n du pays se t r a d u i t par l a formation d'un 
f o r t prolétariat, mais dès l a f i n du siècle e t l e début du XXe siècle un phé
nomène i^'.'ovso se p r o d u i t , a f f a i b l i s s a n t l e prolétariat hindou qui se trouvera 
noyé dans l'immense masse paysanne. L'appel à l'aide q u ' i l lancera au prolé
t a r i a t anglais et européen n'aura pas l'écho voulu. Tout cela explique l e dé
veloppement du gandhisme qui sera un f r e i n énorme au développement de toute l a 
société hindoue et du prolétariat.Si-l'Inde a un Etat c a p i t a l i s t e , e l l e est en
core, par sa stru c t u r e économique et social e , bien au-dessous de l a forme de 
production c a p i t a l i s t e . En Inde, comme dans l a France de 1789> on a eu une gé
néralisation de rapports p o l i t i q u e s ; en a eu une révolution p o l i t i q u e , sans 
avoir, comme en France, une révolution sociale. Dans ce dernier pays, cette 
révolution f u t enrayée en 1795 e"t» su r t o u t , en 1815» puis ravivée en 1848 et 
1871. Au m i l i e u du siècle dernier, Harx s i g n a l a i t que l'Angleterre était en 
t r a i n d'accomplir en Inde l a seule révolution sociale de l'As i e , en détruisant 
les antiques rapports sociaux e t en développant les rudiments d'un capitalisme 
i n d u s t r i e l . Cependant, cette révolution f u t enrayée. On eut même un recul : 
diminution du nombre de prolétaires, non liée, comme en Occident, à un accrois
sement énorme du machinisme. Sais cette f e i s l a valeur d'échange i n t r o d u i t e 
au sein de l a société hindoue, c e l l e - c i ne pouvait plus se perpétuer comme au
paravant. De t e l l e sorte que 1 * expropriatien dos campagnes se p o u r s u i v i t , pro
voquant un gigantisme urbain, censistant en un amoncellement d'hommes en quête 
d'un t r a v a i l ou mourant de faim, tandms que les lapins de t e r r e durent n o u r r i r 
une population croissante dont une p a r t i e , p a r f o i s , r e f l u a i t de l a v i l l e . 

Le bouleversement même limité (renforcé par a i l l e u r s par les conséquences 
de l a 2° guerre mondiale) était t r o p f o r t pour l a i s s e r i n t a c t l e système de l 1 

empire britannique, t r o p f a i b l e peur p e r c e t t r e une révolution bourgeoise à 
fend. C e l l e — c i est encore à f a i r e an l'écat actuel des choses, e l l e devra 
p a r t i r des campagnes, comme cela se p r o d u i s i t en Chine. 

En ce qui concerne l a Chine, l a révolution bourgeoise y triomphe déjà 
en 1911; c'est l a première phase : l a destruction de l'antique empire. Les 
transformations sociales sont assez l i c i t e o s . E l l e s seront accélérées par 1 ' 
i n t e r v e n t i o n des prolétaires après 1919- La défaite de ceux-ci (1927) enraye 
l e mouvement. La révolution r e p a r t i r a des campagnes. La guerre sino-japonaise 
qui se prolonge en l a guerre mondiale accélère l e mouvement. La révolution 
triomphe réellement en 1949» 

Cependant pour apprécier correctement cette d i l a t a t i o n du phénomène ré
v o l u t i o n n a i r e , on d o i t t e n i r compte qu'en 1927 f i n i t en f a i t un cycle h i s t o r i 
que, c e l u i l i e directement à l a révolution russe en tant que révolution double. 
Ensuite, on a une période de gestation e t démarrage d'un nouveau cycle qui s' 
achève en 1949 (triomphe de l a révolution paysanne). La transercissance ayant 
été détruite, on peut alors (en mettant cette dernière entre parenthèses) con
sidérer un cycle q u i va des premières réactions à l a pénétration étrangère, 
in c l u a n t l a grande révolte des Talpings, c e l l e des Boxers, et se termine en 
1949- On constate alors q u ' i l a f a l l u un siècle pour que l e c a p i t a l triomphe, 
alors qu'en Occident ceci en nécessita plusieurs. 

3.1.16.- Dèr l e premier après—guerre, l e mouvement do libération nationale 
p r i t une certaine ampleur : Ir l a n d e (1921), Egypte (1922); Turquie (1918-20.), 
Afghanistan ( l 0 2 l ) ; d'autre p a r t sous l ' a c t i o n du prolétariat i l y a une r a d i — 
c a l i s a t i o n impertante en Chine et en Inde. Cependant, c'est surtout après l a 
2° guerre mondiale que l a l u t t e a n t i - c c l o n i a l e revêt toute son importance. 
On a deux grenues périoies : 



- 74 

a. 1945-54* E l l e triomphe en Asie en tant que révolution populaire en Chi
ne, par l e haut en Inde, en Indonésie, aux p h i l i p p i n e s ( ce qui n'empêche pas 
l a révolte des "aies ) . En Afrique l e mouvement avait p r i s un grand essor dès 
1946 avec l a formation des principaux p a r t i s réclamant l'indépendance en A f r i 
que n o i r e , au Maghreb reprise du H?LD (Mouvement our l e Triomphe des Libertés 
lémocrsoiques . Mais l e mcuvomor.t subit une t e r r i b l e répression ( l ° 4 5 * Sétif. 
1947> répression à Madagascar), Le mouvement est enrayé. Cependant ezi 1952 se 
développe une vaste a g i t a t i o n en Afrique occidentale pour l'obtention d'un 
code du t r a v a i l , tandis que l a l u t t e des ouvriers agricoles de l a Samaga sa ré
t i n e se prolongeait e t que commençait c e l l e des Bao-Sau; e l l e damait durer 
jusqu'en 1954-

b. 1954-62 • l e l i v a l : j . :-n-:nt ia l a révolution tlgéroenne rait-oaloso tout 
l e mouvement i' ir. téter tan ce a f r i c a i n e : l a Ir a n a obtient s:n miépenianoe en 
57, l a Guinée en 5~* A f i x d'isoler l'Algérie, l a France eat d'abord obligée 
d'accorder I ' iniépenionoe à le Tunisie et et Maroc l?:o puis aux pays 1 
Afrique Noire, i 9 6 0 f u t l'année de l'indépendance afr i c a i n e s Cameroun, Congo 
Br a z z a v i l l e , longo Rir.sbssa, le Mogérua, le labon la République c e n t r e — a f r i 
caine; bref presque tous les pays ie 1 Afrique M : i r e sauf les colonies t u r v i -
gaises. l'Afrique e n t r a i t réellement ûans l ' h i r t o i r e . 

La contre—révolution ne pouvait pas a b o l i r l e mouvement, e l l e ne p ut 
que l e canaliser. Devant l a montée révolutionnaire, l e capitalisme mondial n' 
a pu qu'essayer de l'englober, d'où finalement l'acceptation de l'indépendance 
et en définitive, pour b r i s e r 1?. f orce révolutionnaire. i l 0 multiplié les 
nations a f i n de mieux àivieer les peuples. 

La phase se clôt avec l'indépendance de l'Algérie en 1962. 

3.1.17.- Les diverses fédérations qui se formèrent dès 1'accession à l ' i n 
dépendance f u r e n t des ten t a t i v e s de r i p o s t e à cette manoeuvre iu c e t i t e l i s r e 
mondial. Mais el l e s n'ont eu qu'une durée très courte, sauf celles iiiectemsut 
liées à l'ancienne métropole coloniale. Cependant peur détruire le mouvement 
révolutionnaire, l e capitalisme i r a jusqu'à démembrer un I t a t - l e longo. Rn 
e f f e t l e mouvement ie lumunfa avait amené oe pays à 1 ' or.dép enian : e . pas ôu 
tout concédée, mais obtenue par une poussée de l a base, l e longo pouvait par
v e n i r à un grand développement et devenir un centre d ' a t t r a c t i o n peur toute 
l ' A f r i q u e Noire. C'en était f i n i de l a main-mise des entreprises c a p i t a l i s t e s . 
L'assassinat de Lumumba, 11 i n t e r v e n t i o n des belges, c e l l e de l'OFU, et sur
to u t l a sécession katangaise, cassent l e mouvement. Cette sécession a v a i t aus
s i l'intérêt de créer un état tampon - même p r o v i s o i r e — pour empêcher l e l i e n 
avec les états à f o r t prolétariat, les deux Ehodésies et l ' A f r i q u e du Sud. 
Une v i c t o i r e du mouvement lumumbiste a u r a i t pu être l e point de départ pour 
une croisade de libération des noirs h o r r i b l e mer.: solicités se psroaés i ' A f r i -
que du Sud. 

Ultérieurement des intérêts divergeants des différents centres c a p i t a l i s 
tes amenèrent une réunification du Congo, mais par l e haut et sous l e u r t u t e l 
l e . D'autre par t l e capitalisme mondial octroya l'indépendance à une série de 
p e t i t e s nations a f r i c a i n e s noires enclavées ians l ' A f r i q u e du Sud es donc 
dépendantes d'e l l e . Le capitalisme avait réussi à enrayer l a vague révolution
naire , bien que même l a v i c t o i r e plus complète de c e l l e — c i - par exemple l a 
destruction du régime d'apartheed en Afrique du Sud - ne s i g n i f i e r a i t pas en
core l e socialisme. 
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3.1.18.- Etant donné que l a révolution radicale ne put réussir, tou t l e 
vaste mouvement révolutionnaire a b o u t i t en définitive au renforcement du ca
p i t a l . De même que l a défaite p a r t i e l l e du mouvement de l a réforme s'est t r a 
d u i t , au X7I° siècle, par l a balkanisation de l'Europe, l a défaite p a r t i e l l e 
de l a révolution a n t i - c o l o n i a l e iar.s les années 60, aboutit à l a balkanisation 
de l ' A f r i q u e . 

Beaucoup de pays d'Asie eu d'Afrique, par suite du mode de production 
asiatique ou de fentes a f f i n e s , pouvaient d i f f i c i l e m e n t v o i r se former un ca
pitalisme. On y av a i t une société pré-capitaliste détruite, mais étant donné 
qu'à l'échelle mondiale l e c a p i t a l n'était pas encore une communauté matériel
l e , i l n'y avait r i s n pour remplacer l'antique communauté. Au contraire,ces 
sociétés pouvaient plus facilement tendre vers l e communisme. Mais,pour main
t e n i r l'humanité dans l a sujétion, pour f i x e r l e mouvement, l e c a p i t a l a été 
amené à créer des Etats c a p i t a l i s t e s a r t i f i c i e l s sur des bases non réellement 
c a p i t a l i s t e s . L'exemple d'un t e l Etat non lié à une communauté nationale dont 
i l a u r a i t été l'expression nous est f o u r n i par c e l u i de l ' E t a t belge au siècle 
dernier. La majorité des Etats a f r i c a i n s sont de t e l s Etats produits de l a 
contre-révolution. Ce f u t un bon moyen d'englober des contradictions mais non 
de les résoudre. D'où l'instabilité de ces pays. 

3.1.19.- Ces révolutions ont profité de l' a f f a i b l i s s e m e n t du capitalisme 
mondial consécutif à l a seconde guerre mondiale. Elles ont accentué c e l u i - c i ; 
mais ensuite, étant donné l e u r p o i n t d'inpact limité, e l l e s ont contribué à 
son renforcement. Une des causes des difficultés que rencontra l a révolution 
algérienne pour triompher, c'est qu'elle se développa l o r s de l a deuxième 
vague a n t i - c o l o n i a l e . 

3.1.20.- C'est encore f a i r e du racisme que de dénigrer systématiquement 
ces révolutions à cause de l e u r instabilité p o l i t i q u e , que l'on peut consta
t e r en Afrique noire surtout. Les difficultés p o l i t i q u e s sont directement 
liées à l'inadéquation de l a s o l u t i o n imposée par l e capitalisme mondial et 
contre l a q u e l l e les masses ten t e n t de l u t t e r . Pour avoir une certaine s t a b i l i 
té, i l f a u d r a i t un grand développement économique qui permettent de remplacer 
l'antique économie détruite. Or, comme ces pays sont producteurs de matières 
premières, l e capitalisme mondial n'a pas intérêt à l e u r développement, qui 
provoquerait un renchérissement de ces dernières. 

Ces pays demeureront longtemps des points f a i b l e s , des f a i l l e s dans l e 
système c a p i t a l i s t e mondial. Ces dernières joueront très facilement l o r s de 
l a c r i s e . D'autre p a r t , l a destruction du vieux colonialisme est un f a i t ab
solument p o s i t i f . I l impliqué l e développement du capitalisme avec mise à 
le u r v r a i e place dans l e système mondial des nations secondaires t e l l e s que 
la France, l'Angleterre ou l a Belgique. 

3.1.21. - En ce qui concerne l a Chine, on ne peut n i e r l'importance de l a 
révolution chinoise à cause des difficultés économiques de ce pays. En ce cas, 
i l f a u d r a i t réviser l'importance qu'on a accordé à l a révolution française de 
1789, p u i s q u ' i l faudra attendre, en France, l e second après-guerre pour avoir 
un développement e f f e c t i f du capitalisme- avec expropriation des p e t i t s paysans 
p a r c e l l a i r e s . Dans tcus les ces, p:ur juger du caractère r a d i c a l l'une réve-
lu t i e r . , i l faut t e n i r compte ie la destruc t i e n les antiques rapports sc ciaux. 

• 
3.1.22. — La révolution prolétarienne n'a pas pu se l i e r organiquement à 

d'autres ph'nomèn-: s réve l u t i orne i r e s , 



- 76 

En I848, l e s mouvements d'indépendance n a t i o n a l e n'ont pas pu r e l a y e r 
l e mouvement prolétarien t r o p f a i b l e (mouvement prolétarien de France e t mou
vements nationa u x d'Europe). 

Tans l a période q u i s u i t , l e s mouvements dans l e s zones pré-capitalistes 
ne sont pas assez p u i s s a n t s pour r e l a n c e r l e mouvement européen, b i e n q u ' i l s 
a i e n t eu une i n f l u e n c e c e r t a i n e . 

Au cours de l a phase révolutionnaire q u i commence en 1917 > l e s mouvements 
des peuples c o l o n i a u x ne sont pas arrivés à temps. L o r s q u ' i l s se manifestè
r e n t , l a vague de r e f l u x se f a i s a i t déjà s e n t i r sur l'Europe. Cela f a c i l i t a 
l a tâche de l a classe c a p i t a l i s t e : endiguer l e phénomène révolutionnaire. 

Dans l a période 194-5-1962, l a révolution a n t i - c o l o n i a l e n'est en défini
t i v e pas assez p u i s s a n t e pour redonner v i e au mouvement prolétarien. 

Dans l a phase révolutionnaire f u t u r e , i l ne s ' a g i r a p l u s que de l a l i a i 
son e n t r e mouvement o u v r i e r parvenu à un stade de maturité e t mouvement ou
v r i e r commençant son grand c y c l e h i s t o r i q u e . Ce sera l e moment de l a révolu
t i o n pure à l'échelle mondiale. 

3.2.- Les l u t t e s c o n t r e l e c a p i t a l i s m e américain. 

3.2.1. - I l n'est pas p o s s i b l e de f a i r e une coupure n e t t e avec l e phénomène 
analysé dans l e s thèses précédentes. Les E.U. ont connu une phase c o l o n i a l e 
i d e n t i q u e à c e l l e de l'Europe o c c i d e n t a l e s conquête de Cuba, des P h i l i p p i n e s 
e t de d i v e r s e s îles au v o i s i n a g e des E.U. D'autre p a r t l a l u t t e c o n t r e l e s 
anciennes métropoles c o l o n i a l e s continue avec c e l l e du Mozambique e t de 1' 
Angola contre l e P o r t u g a l , 

3.2.2. - On a l e début d'un nouveau c y c l e , avec f i n de l a secousse de l a 
révolution rosse. L'URSS forme avec l e s E.U. l a n o u v e l l e s a i n t e a l l i a n c e q u i 
tend à l i m i t e r tous l e s phénomènes révolutionnaires. Dans beaucoup de cas, 
l ' i n t e r v e n t i o n des E.U. dans d'autres pays n'a p l u s l e caractère de v o u l o i r 
accaparer des matières premières ou de défendre l e s intérêts américains en 
p l a c e , mais e s t une nécessité pour l e procès de v a l o r i s a t i o n t o t a l du c a p i t a l 
américain, p a r t i e - a l i q u o t e du c a p i t a l mondial. Ceci s'est manifesté l o r s de 
l a guerre de Corée e t , à nouveau, de façon encore p l u s aiguë, avec l ' i n t e r 
v e n t i o n au Vietnam depuis I 9 6 - . 

3.2.3*- L'engagement des E.U. dans l e sud-est a s i a t i q u e a a u s s i d'autres 
caractères s contre—balancer l ' i n f l u e n c e ie 1 '77.33 et l'expansion c h i n o i s e 
a i n s i qu'empêcher t o u t e révolution en Inde, sans p a r l e r de 1 ' o p p o s i t i o n à l ' 
antique aivorsaore : l e Pat on- Ceci explique l'énorme déploiement ie f o r c e s 
depuis l a Thaïlande jusqu'à Forclose, sans o u b l i e r l ' i n t e r v e n t i o n camouflée 
(CIA) en Indonésie q u i m o d i f i a l o r a p p o r t des f o r c e s en f a v e u r des E.U. 

I n conséquence t o u t e r u p t u r e d'équilibre dans l e sud-est a s i a t i q u e tré
f i l e r a : : 1 i ga t o ir•:• mc n i à l a révolution, pas immédiatement à o e l l c eommuniste, 
s a i s , encore, à c e l l e bourgeoise ( p a r exemple en I n d e ) . C'est pourquoi une 
v i c t o i r e i u Tietcor.g a u r a i t des rétc-reussions immenses. 

• 
3.2.4..- La l u t t e 0 1 , i e t o o n g est une l u t t e n a t i o n a l e . E l l e s'est dévelop

pée comme toutes l e s autres '.Chine, par exemple.. Au départ, or. a un c e r t a i n 
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programme de classe,mcme s ' i l n'est plus prolétarien, puis progressivement au 
cours de l a l u t t e , i l d evint, en vue d ' a t t i r e r l e maximum de couches sociales, 
de plus en plus un programme d'unité nationale, de f r o n t populaire. Cependant, 
cette l u t t e détruit les antiques rapports sociaux restés encore i n t a c t s après 
l a guerre d'Indochine. A La suite îc c e l l e - c i on eut un recul pur et simple. 
I l f a l l a i t donc que l a révolution reparte à nouveau des campagnes pour en f i 
n i r avec l a v i e i l l e société e t avec l a p o u r r i t u r e y greffée par l a France, 
puis par les F.U. 

L' e f f e t destructeur de l a guerre est complété par c e l u i de l'économie. 
Les paysans fuyant l a guerre s'entrassent dans les v i l l e s et grâce à l a présen
ce américaine a r r i v e n t à v i v r e . Le d o l l a r cause l a ruine de l'ancienne société 
La même chose se produit - avec 1= guerre en moins - en Thaïlande. Le d o l l a r 
triomphe partout. I l en est a i n s i en Corée du sud où, pour contre-halancer 1 ' 
influence du nord, les américains ont facilité une i n d u s t r i a l i s a t i o n et un 
développement économique général. 

3 . 2 . 5 * - La l u t t e du Vieiccr.g lié: à t e l l e du Vietnam du nord a pour "but l a 
réunification du pays. Là encore, ce n'est pas un élément du programme commu
n i s t e , mais i l est indéniable que s i cette réunification s ' e f f e c t u a i t , e l l e 
p e r m e t t r a i t un développement de toute l'ancienne Indochine q ui a u r a i t de gran
des répercussions sur tou t l e reste thi sud—est asiatique, et donc sur l'Inde 
en p a r t i c u l i e r . 

3 . 2 . 6 . - Le c a p i t a l a consolidé sa dominaoien après l a guerre en div i s a n t 
certaines nations : Allemagne, Corée, Vietnam, e t tenta de l e f a i r e pour l a 
Chine (Pour l ' A f r i q u e , i l empêcha l a r e f o r a a t i o n des antiques unités préexis
ta n t à l'arrivée du colonialisme); l a l u t t e pour l a réunification de ces pays 
peut être l e premier stade de l a re p r i s e révolutionnaire. Car e l l e ne peut se 
f a i r e , surtout pour l'Allemagne, que contre l e capitalisme mendiai. C'est une 
donnée qui montre à quel p o i n t l a l u t t e contre les E.U. a un autre contenu 
que c e l l e centre les antiques mexrcroies coloniales. D'autre p a r t , dans l'ap
préciation de cette l u t t e , on d o i t f a i r e i n t e r v e n i r les caractéristiques du 
cycle h i s t o r i q u e en lequel e l l e s se placent. A l'heure actuelle,nous n'en som
mes plus à l i q u i d e r une phase du développement du c a p i t a l ; ce sont les contra
d i c t i o n s du nouvel être c a p i t a l q ui sont maintenant en cause. 

3 . 2 . 7 . - Au cours de l a phase de décolonisation, les E.U. s'étaient présen
tés comme l e champion de l a libération des peuples. Maintenant ce sont eux 
qui interviennent p a r t o u t , relayant l'Angleterre, l a France, e t c . . La grande 
m y s t i f i c a t i o n de l'Amérique libératrice - m y s t i f i c a t i o n à la q u e l l e l e s s t a l i 
niens ont contribué puissament - est détruite par ces l u t t e s . La révolution 
cubaine f u t un des meilleurs de ces agents destructeurs. 

3 . 2 . 8 . - Ces l u t t e s , en définitive, ne sont que l e prologue de l a 3° guerre 
mondiale ou de l a f u t u r e révolution. Tout dépend de l a r a d i c a l i s a t i o n qui se 
produira en occident au sein du prolétariat. En a f f a i b l i s s a n t l e centre capi
t a l i s t e fondamental ces l u t t e s f a v o r i s e n t c e l l e s du prolétariat n o i r américain 
relancent c e l l e s des ouvriers d'Europe. A son to u r , étant donné que dans les 
pays d'Amérique l a t i n e , Cuba, Vietnam, les rapports de production ne se sont 
pas encore structurés mais sont i n s t a b l e s , toute l u t t e dans l ' a i r e euro-nord-
américaine peut y f a c i l i t e r une certaine transcroissance. C'est pourquoi i l 
n'est pas possible de condamner arbitrairement l a guérilla latino-américaine 
sous prétexte que l a guérilla est une forme inférieure de l u t t e . En f a i t , com
me pour Lénine après 19C5, on d o i t ~out simplement déplorer qu'elles ne soient 
pas guidées par ur. p a r t i i: classe e f f e c t i f à l'échelle mondiale. 
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3-2-9-- En définitive toutes ces l u t t e s contre- l e s E.U. n'ont pa3 un inté
rêt parce qu'elles pourraient se traduire par le triomphe immédiat du Socia
lisme iar.s l'un quelconque des pays ù e l l e s sent en cours; e l l e s ont un i n 
térêt stratégique peur le nouveau cycle révolutionnaire corme-noent en I968. 
Tout affaiblissement du contre mondial de l a centre-révolution est une v i c 
t o i r e du phénomène révolutionnaire tendant au communisme s o i t parce q u ' i l ac
célérera l a venue de l a c r i s e , s c i t parce q u ' i l r a d i c a l i s e r a l a l u t t e à l'é
c h e l l e mondiale. 

3-3-- Dans quelle mesure l a c l a s s e prolétarienne a - t - e l l o été1 produite ? 

3-3-L- Les révolutions anti-coloniale-s constituent l e phénomène l e plus 
grandiose, l e plus important depuis l a révolution russe. On a eu l a série 
suivante, pas tout l e temps linéaire : double révolution (échouée), t e n t a t i v e s 
de t r a n s c r o i s s a n c e s , révolution populaire, révolution par l e haut. Dans tous 
l e s cas, on a défaite do l a révolution prolétarienne, mais triomphe de l a ré
v o l u t i o n . Le programme immédiat à l'échelle planétaire de I9I9 a été réalisé: 
l'émancipation de tous l e s peuples (sauf quelques excepticns)assujéttis à l a 
domination des métropoles c a p i t a l i s t e s . Sans l a grande poussée de 1917, sans 
l ' e s p o i r de conduire une révolution double à l'échelle mondiale, qui amène-
l e prolétariat à construire l e capitalisme en Russie, à f a i r e une révolution 
bourgeoise dans l e s autres pays, l e monde e n t i e r n'aurait jamais été houle-
versé à ce pei n t . Certes au début de l a phase h i s t o r i q u e l e prolétariat i n t e r 
v e n a i t en tant que s u j e t h i s t o r i q u e , parce quo constitué en p a r t i e t , à l a . 
f i n de cette phase, i l a été éliminé en tant que t e l . Hais ce qui a été réel
lement éliminé ce sont toutes l e s f a i b l e s s e s , toutes l e s tares h i s t o r i q u e s . 
Pour toute l a planète l a question a c t u e l l e e s t l a c o n s t i t u t i o n du prolétariat 
en c l a s s e et donc en p a r t i . La conjonction des forces ne se pose plus entre 
c e l l e s qui doivent conduire l a n - 1 révolution et c e l l e s qui doivent achever 
l e cycle des n révolutions, puisque toutes sont au niveau n + 1 . La l i a i s o n 
devra se f a i r e entre prolétariat jeune e t vieux. 

3.3-2.- Tous ceux qui théorisent l'arrêt du mouvement de c o n s t i t u t i o n du 
prolétariat en c l a s s e dans l e s a i r e s a s i a t i q u e e t a f r i c a i n e , on i r o n i s a n t 
sur l a faiblesse de ces révolutions qui se " prétendent s o c i a l i s t e s " ne font 
que théoriser l e u r propre incompréhension, l e u r démission théorique devant 
l e s i n v e s t i g a t i o n s à f a i r e pour comprendre l e s grands bouleversements sociaux 
de l'humanité e t , enfin, i l s se font l e s défenseurs du capitalisme, en engen
drant un immense défaitisme. I l s ' a g i t de v o i r ce que l e s révolutions ont 
éliminé et ce qu ' e l l e s ont posé. 

3.3.3.- Leur développement e s t l a f i n du mythe du socialisme en un se u l 
pays, de c e l u i des peuples élus eu des peuples nécessaires. Pendant 8 ans 
(1954-1962) l e peuple algérien f u t un peuple nécessaire car, sans sa l u t t e 
héroïque, non seulement l'indépendance de l'Algérie ne se s e r a i t pas produite 
mais c e l l e de toutes l e s nations n o i r e s . Maintenant, au s e i n du peuple algé
r i e n , l a l u t t e doit p o l a r i s e r l e s c l a s s e s e t c e l l e prolétarienne doit se r e 
l i e r au prolétariat de tous l e s pays. 

En détruisant l e mythe russe et c e l u i chinois ensuite, e l l e s ont mis 
réellement au passé toute une phase qui veut se s u r v i v r e dans notre présent. 
D'autre part , l ' A s i e , l ' A f r i q u e , l'Amérique l a t i n e sont en mouvement a l o r s 
que l'Europe retarde et e s t pour a i n s i d i r e asiatisée. Une t e l l e constatation 
n'induit pas à d i r e que l e centre de l a révolution se trouve dans ces pays 
mais conduit à reconnaître toute l'importance des révolutions qui s'y sont 

I 
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développées. Ces pays auront une importance dans l e retour de l a révolution 
dans l ' a i r e euro-ncrd-asericaine. 

3 . 3 . 4 . - Beaucoup restent obnubilés par la mystification : les mouvements 
d'indépendance d'Asie ou d'Afrique se disent s o c i a l i s t e s alors q u ' i l s n'ont 
qu'un programme bourgeois, lêrer.iant l e s dénigreurs systéinatiques sont eux-
mêmes victimes de l a mystif ication des rapports sociaux. I l s ne comprennent 
pas que c e l l e - c i est une réalité; qu'el le indique en même temps cette trans
croissance potentiello et cette proximité de l a société communiste. Le but 
historique réclamé par l a s i t u a t i o n est une société sans c lasses. Mais les 
bases réelles de c e l l e - c i n 'existent pas dans ces pays qui sont fortement 
l iés aux données du passé. L'autre part l a persistance de l a contre-révolu
tion à l'échelle mondiale les amène de plus on plus à composer avec l e s p r i n 
cipaux centres c a p i t a l i s t e s . 

Ces mouvements sont dans la mit: situation que ces économistes russes, 
qui, après 1921, croyaient pouvoir domestiquer l a l o i de l a valeur et s ' i l l u 
sionnaient d'avoir échappé en une quelconque mesure à sa domination. 

3 . 3 . 5 » - La révolution de I789 et c e l l e de 1917 ont toutes deux été des 
.révolutions généralisatrioes. La première . r rrz lution bourgeoise grosse d'une 
révolution prolétarienne, l a seconde, prolétarienne grosse d'une révolution 
bourgeoise. Le cycle est bouclé; toutes l e s possibilités ont été épuisées. 

Les révolutions d'Asie et d'Afrique sont donc incluses dans ce cycle. 
Les directions qui prévalent dans l a plupart de ces pays sont totalement dé
vouées au capitalisme mondial.F.Fanon a décrit leur lâcheté, leur v i l e n i e et 
l e u r mesquinerie nationales. E l l e s sent f i l l e s de l a contre—révolution mondia
l e . C e l l e — c i a pu enrayer l a f:rmaai:r. iu prelérariat et l a transcroissance 
révolutionnaire en Afrique mais e l l e ne peut l e f a i r e indéfiniment. E l l e doit 
réaliser par l e haut —très lentement — ce que l a révolte de l a base aurait 
accompli en i p § s g a § ° ûe quelques années. La solution de l a création d'Etats 
c a p i t a l i s t e s sûr âcs sociétés accédant tout juste à l a phase i n i t i a l e du déve
loppement du capitalisme a permis de résorber l a vague révolutionnaire, mais 
maintenant e l l e doit obligatoirement donner vie au r i v a l du c a p i t a l 1 l e pro
létariat. Ceci se v o i t dans l e vaste mouvement d'expropriation des hommes, en 
acte dans toute l 'Afrique; mouvement qui est à l a base de l a formation du pro
létariat. 

3.3»6. En dehors de l a formation d'Etats c a p i t a l i s t e s greffés sur des so
ciétés plus ou moins archaïques, l e blocage du mouvement économique est une 
mesure efficace contre des mouvements révolutionnaires, même s ' i l s ne sont 
pas prolétariens. Cela contribue à donner aux sociétés de ces pays une phy
sionomie monstrueuse. 

L ' E t a t tend à s ' e n f l e r et passe, dés l e début de son procès de v i e , aux 
mesures auxquelles recourt l ' E t a t des pays européens à l a f i n de ce même pro
cès : intégration des syndicats ( Maroc, Algérie, T u n i s i e , Guinée, e t c . ) et 
p a r t i unique. Ceci étant une preuve, à contrario, de l a force du prolétariat. 
De même cela montre que ces E t a t s sont des machines oppressives, implantées 
iar.s dos zones données, afin de t e n i r on l a i s s e l e prolétariat parce que l ' a n 
cienne forme coloniale ne pouvait plus l e f a i r e . La nation créée a r t i f i c i e l 
lement ( très sou-vont) s e r t de moyen peur maintenir l e s hommes en esclavage. 
D'où l e double caractère de l a l u t t e nationale : du f a i t de l a puissance du 
prolétariat e l l e est l a ressource fondamentale utilisée pour dévoyer sa l u t t e 
e t l a fragmenter, on ce sens e l l e est réacticnnaixo;du f a i t q u ' e l l e aboutit 
( ou a abouti ) à 1'éviction des métropoles coloniales et permet,ensuite, l e 
développeront ' a:~c s ' i l est freiné par la cer.trc-réveluticr. mendiais l'un-: 
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société c a p i t a l i s t e base de l a prochaine révolution, e l l e est révolutionnaire. 
Cependant l a première a f f i r m a t i o n p o u r r a i t avoir toute sa fo r c e , sa puissance, 
s i en : : raient i x i s t a i t réellement un couver.ont prolétarien âpre à scurc-nir 
ceux d'Asie e t d'Afrique. Mais soutenir cela et uniquement cela quand i l n'y a 
ces. à l'heure a c t u e l l e , un mouvement prolétarien en occident, cela r e v i e n t 
fenalcnene à oublier le second aspect et , de ce f a i t , à refuser tcuo cara:-
tère p o s i t i f à ces révolutions. Le là à les t r a i t e r de mouvement réactionnaire 
i l n'y a plus qu'un pas, souvent f r a n c h i . . . 

L'idéologie bourgeoise, en par l a n t de nations prolétaires, reconnait 1 ' 
importance du prolétariat. Une l u t t e ( t o u t à f a i t hypothétique) de ces nations 
contre l'occident s u p e r - c a p i t a l i s t e ne p o u r r a i t être envisagée qu'avec faveur 
en espérant l a v i c t o i r e des"harhares". 

Enfi n , on reproche souvent aux divers courants se développant dans ces 
pays de l u t t e r uniquement centre l e capitalisme américain et de ne pas assez 
l u t t e r contre leur propre E t a t , or dans ces pays c e l u i - c i n'est qu'un sous-
pro d u i t de celui-là ( c f . 3 . 1 . 1 8 . ) . 

3 . 3 - 7 . - I E soutien du prolétariat aux di r e c t i o n s révolutionnaires bourgeoi
ses était nécessaire pour que l a révolution triomphe. Soutien mais non fusi o n 
dans un mouvement unique t e l que cela se p r o d u i s i t avec l e Kûomingtang, l e 
FUT, e t c . . Mais i l n'en est plus de même après l e triomphe de ces di r e c t i o n s 
liées comme on l'a vu avec les différents centres c a p i t a l i s t e s . De t e l s sou
tie n s à des d i r e c t i o n s présentées comme s o i t - d i s a n t plus révolutionnaires ne 
f i t qu'amener l a catastrophe. Les cas les plus typiques se pr o d u i s i r e n t en 
I r a k et en Indonésie ( 1 9 6 5 ) . La répression qui f u t f a i t e sur les prolétaires 
constitue, dans ces pays, un gros handicap pour l a c o n s t i t u t i o n de l a classe 
en p a r t i . 

3 . 3 . 8 . - Pour comprendre où en est l e mouvement prolétarien dans ces a i r e s , 
i l est nécessaire de comparer avec l e stade auquel i l était arrivé en o c c i 
dent au m i l i e u du siècle dernier. On l e trouve p r i s dans l e compromis (dans 
l e bloc des classes) : " Le gouvernement p r o v i s o i r e qui s u r g i t des barricades 
de février reflétait nécessairement dans sa composition les divers p a r t i s q ui 
se partageaient la v i c t o i r e . I l ne pouvait être qu'un compromis entre les 
différentes classes qui avaient renversé l e trône de j u i l l e t , mais dont les 
intérêts s'opposaient avec hostilité." (Les l u t t e s do classe en France. Ed. 
Sociales P .44/-

" Ce q u ' i l a v a i t conquis, c'était l e t e r r a i n en vue de l a l u t t e pour son 
émancipation révolutionnaire-, mais nullement cette émancipation elle-même." 
(ibid.p.45-) N'est-ce pas l e stade où i l en est dans les aires asiatique e t 
af r i c a i n e ? 

La faiblesse du prolétariat dans ces aires est l a même que c e l l e d'Alle
magne au m i l i e u du XIX 0 siècle : 

" En Allemagne, l a classe ouvrière se trouve dans sen développement so
c i a l et p o l i t i q u e , aussi arriérée sur c e l l e de France et d'Angleterre que 
l a bourgeoisie allemande est en r e t a r d sur c e l l e de ces deux pays. Tel 
naître, t e l valet- L ' évolution des conditions d'exister.:-;. pour une olae-
se i n t e l l i g e n t e , va de p a i r avec l e développement des conditions d'exis
tence d'une classe moyenne nombreuse, r i c h e , concentrée et puissante. Le 
mouvement de l a classe ouvrière n'est jamais indépendant, i l ne présente 
jamais de caractère exclusivement prolétarien, t a n t que les diverses f r a c 
t i o n s de l a classe moyenne et particulièrement sa f r a c t i o n l a plus pro
g r e s s i s t e , les grands i n d u s t r i e l s , n'ont pas conquis l e pouvoir p o l i t i q u e 
et remodelé l ' E t a t suivant leurs besoins. C'est alors que l e c o n f l i t iné— 
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v i t r . b l e entre employeurs et employés devient imminent et ne peut être 
ajourné davantage o'es- alors que l a classe ouvrière ne peut être plus 
longtemps bernée d'espoirs i l l u s o i r e s et de promesses qui ne se réali
seront jamais; c'est alors que l e grand problème du XIX0 siècle, l a sup
pression du prolétariat, est e n f i n complètement mis au premier plan et 
apparaît sous son v r a i jour. 

" .. . Cette absence générale de conditions d'existence modernes et 
de modes de production modernes s'accompagne évidemment d'une absence 
to u t aussi générale d'idées acdernes. F a u t - i l donc s'étonner qu'aux 
premiers jours de l a révolution une f r a c t i o n importante de l a classe 
ouvrière a i t à cor e t à c r i s réclamé l e rétablissement immédiat des j u 
randes et des corporations privilégiées du moyen-âge ? " 

F.évclutior. eo o : n o r e - r é'-" l u t i or. en Allemagne ( 11-12.' 

En conséquence c r i t i q u e r le faiblesse les mouvements prolétarierP dans 
les aires asiatique et a f r i c a i n e , l e u r n i e r une importance révolutionnaire, 
sans opérer une confrontation avec l e cycle h i s t o r i q u e de l a classe proléta
rienne, cela aboutit finalement à iu maoïsme car c'est n i e r aux prolétaires 
noi r s ou jaunes ce que Marx et Engels reconnurent à ceux de l'Europe occiden
t a l e . C'est d'autant plus du racisme que dans l'occident héritier de l a gran
de t r a d i t i o n révolutionnaire, l e démocratisée l e plus p l a t triomphe. 

3»3*9*~ Le Eouvement prolétarien dans ces aire s en est arrivé maintenant 
au stade de c e l u i européen en 1851 lorsque Marx écrivait sa c i r c u l a i r e à l a 
li g u e des communistes. 

a- " Les rapports du p a r t i o u v r i e r révolutionnaire avec l a démocratie 
petite-bourgeoise devront être les suivants : i l collaborera avec e l l e contre 
l a f r a c t i o n q u ' i l se propose de renverser, mais i l s'opposera à e l l e pour t o u t 
ce qui concerne les intérêts p a r t i c u l i e r s . n (Adresse du Comité ce n t r a l de l a 
li g u e des communistes. I85O.) 

On peut, dans des l i m i t e s très s t r i c t e s , concevoir une aide accordée 
par l e prolétariat de ces pays à l e u r Etat,uniquement lorsque c e l u i - c i s'op
pose réellement aux anciennes métropoles coloniales ou aux E.U. I l est évi
dent d'autre p a r t q u ' i l d o i t constament s'opposer à ce même Etat a f i n de dé
fendre ses intérêts et se c o n s t i t u e r en classe et donc en p a r t i indépendant. 

" I l s doivent s'efforcer de diminuer l ' i v r e s s e de l a v i c t o i r e e t l'enthou
siasme pour l e nouvel état de choses q u i se produisent après chaque combat 
v i c t o r i e u x , par leur façon oaime le commrendre l a s i t u a t i o n et par une a t t i 
tude de méfiance ouverte vis—à—vis du nouveau gouvernement. A côté des orga
nes de gouvernement o f f i c i e l , i l s doivent établir leurs propres organes ou
v r i e r s , s o i t sous l a force de conseils de d i s t r i c t , s o i t sous l a forme de 
clubs ou de comités ouv r i e r s , de manière à ce que l e s organes du gouvernement 
démocrate, bourgeois,non seulement perdent t o u t appui chez les ouvriers, mais 
soient soumic au contrôle er à la surveillance d'crganes s'appuyant sur les 
masses ouvrières. En un mo~ dès l e lendemain de l a v i c t o i r e , l a méfiance des 
ouvriers ne d o i t plus être dirigée contre l e p a r t i révolutionnaire vaincu, 
mais contre son ancien allié, contre l e p a r t i q ui prétend e x p l o i t e r à son 
p r o f i t e x c l u s i f l a v i c t o i r e commune." 

On v o i t , i c i , l a difficulté énorme pour l e prolétariat d'Afrique e t d' 
Asie parce q u ' i l se trouve devant des Etats très modernes, très f o r t s , qui ne 
sont pas nés,comme ceux de l'Europe, en l u t t a n t et en i n t e r d i s a n t les c o a l i 
tions,ce qui eut pour e f f e t de r a d i c a l i s e r l a lutte»mais sont nés sous l a 
forme f a s c i s t e : i l s intégrent les syndicats à l ' E t a t et i l s f o n t un p a r t i 
unique. 
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I l r.e devront tac se l a i s s e r égarer par l e s objurgations des démo
c r a t e s l e u r reprochant, par exemple, de d i v i s e r l e p a r t i démocrate et 
de f a c i l i t e r l a v i c t o i r e de l a réaction. Toutes ces phrases n'ont d'au
t r e but que de duper l e s ou v r i e r s . " 

c -"Le premier point à propos duquel l e s démocrates bourgeois entre
ront en c o n f l i t avec l e s ouvriers sera l a question de l a suppression de 
l a féodalité. De même que l o r s ce l a première Révolution française, l e s 
petits-bourgeois partageront l e s t e r r e s féodales aux paysans, en toute 
propriété, c'est-à-dire q u ' i l s l a i s s e r o n t s u b s i s t e r 1e prolétariat r u r a l 
et créeront une cl a s s e de paysans petits-bourgeois, qui connaîtra l a 
même pauvreté et l e même état d'endettement que l a paysan français d' 
aujourd'hui. 

" Les ouvriers devront s'opposer à ce plan, dans l'intérêt du pro
létariat r u r a l et dans l e u r propre intérêt. I l s devront exiger que l e s 
t e r r e s confisquées rest e n t biens d'Etat et s c i e n t tranformées en colonies 
ouvrières, que l e prolétariat a g r i c o l e associé e x p l o i t e r a en employant 
l e s méthodes de l a grande culture, ce qui aura en même temps l e résultat 
de donner tout de s u i t e une hase s o l i d e au pr i n c i p e de l a propriété com
mune au m i l i e u des formes de propriété chancelantes. Les ouvriers devront 
s' u n i r avec l e prolétariat a g r i c o l e comme l e s démocrates s'unissent aver-
l e s paysans." 

Ceci e s t pleinement v a l a b l e . I l s u f f i t de changer féo-dalisre par formes 
précapitalistes puisque l e s pays dont i l s ' a g i t n'ont pas connu c e l a . Ceci 
implique encore l s l u t t e contre l e s anciennes métropoles c o l o n i a l e s e t contre 
l e s E.U. Ce sont eux qui sont en f a i t l'appui des antiques rapports sociaux, 
ce sont e l l e s qui ont l e plus grand intérêt à l e u r marntien a f i n q u ' i l n'y 
a i t pas r a d i c a l i s a t i o n de l a l u t t e . 

d - " Mais i l s doivent f a i r e eux-mêmes l e maximua pour l e u r propre 
v i c t o i r e en prenant conscience de l e u r s intérêts de c l a s s e , en adoptant, 
a u s s i rapidement que p o s s i b l e , un point de vue p o l i t i q u e indépendant et 
en ne/laissar.t pas arrêter un seul i n s t a n t par l e s discours hypocrites 
des démocrates petits-bourgeois, dans l ' o r g a n i s a t i o n indépendante du 
p a r t i p o l i t i q u e de l a c l a s s e ouvrière. Leur mot d'ordre doit être : LL 
REVOLUTION ES PERMANENCE ! " 

En 1850, Tîarx prévoyait l a prochaine révolution pour dans deux ans. I l 
e s t donc évident q u ' i l termine son texte par l a revendication de l a révolution 
er. permanence. A l'heure a c t u e l l e , e l l e e s t encore l o i n t a i n e . Cependant l a 
nécessité de l'indépendance du mouvement prolétarien e s t plus que jamais né
ce s s a i r e . Parallèlement doit se vérifier l a l i a i s o n avec l e mouvement mondial 
qui s e u l pourra à son tour proclamer l a permanence de l a révolution quand l e s 
conditions en seront réalisées. 

3.3.IO.- Sur l e plan numérique l a c l a s s e prolétarienne e s t très importante 
dans l e s a i r e s a f r i c a i n e e t a s i a t i q u e . E l l e regroupe non seulement ceux qui, 
en un c e r t a i n sens, sont intégrés dans un système, mais ceux qui ont été ex
propriés et n'ont r i e n , absolument r i e n . Là-bas, i l n'y a pas de c l a s s e s 
moyennes comme en occident. Plus exactement, l a v i e i l l e c l a s s e noyenne,reliqv.e 
&e l a société c o l o n i a l e ( i n t e l l i g e n t s i a , p e t i t s boutiquiers, a r t i s a n s , p e t i t s 
propriétaires f o n c i e r s ) e s t au pouvoir. C'est d ' e l l e que sortent l e s fo n c t i o n 
n a i r e s de l ' E t a t c a p i t a l i s t e qui gère l e pays pour l e compte du c a p i t a l mon
d i a l ; l e s moyens de production étant restés, l a plupart du temps, aux mains 
des anciens maîtres du pays. 

Sur l e plan o r g a n i s a t i f , l a c l a s s e prolétarienne ne s ' e s t pas encore 
délimitée e t , sur l e plan programmatique, e l l e pâti.* de l a régression de l a 
c l a s s e à l'échelle mondiale. Cependant, pour l ' a i d e r dans son développement 
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théorique, i l ne s e r t à r i e r . L: r.ier toute son intervention dans l e s phases 
précédentes n i de décalquer purement et simplement l a s i t u a t i o n occidentale, 
Fn f a i t i l e s t nécessaire de mettre en évidence l e s caractéristiques spécifi
ques de l a l u t t e de ces pays, seul moyen peur que i e prolétariat parvienne à 
l a v i s i o n u n i t a i r e u n i v e r s e l l e . 

3.3.H.- Le devenir de l a cl a s s e prelérarienne est devenir mondial. Objec

tivement i l y a u n i f i c a t i o n s u r toute l a planète. I l f a u t l a mettre en s a i l 

l i e a f i n que cela devienne subjectivement r e s s e n t i . Notre h i s t o i r e séparée de 

l a c l a s s e se f i n i t , maintenans que. r s rcrstiellr-meni, son h i s t o i r e mondiale, 

uni f i é e , commence. 

En I 8 5 8 , Marx écrivait à Engels : 
" Pour nous l a quesricr. d i f f i c i l e esc c e l l e - c i : sur l e continent l a 

révolution e s t imminente es prendra rosit de s u i t e un caractère s o c i a l i s t e 
mais ne s e r a - t - e l l e pas étouffée dans ce p e t i t coin, puisque sur un t e r 
r a i n beaucoup plus grand, l e mouvement de l a société bourgeoise e s t enco
re ascensionnel ? " 

A l'heure a c t u e l l e , l e s révolutions a n t i - c o l c r i a l e s ont rendu imminente 

partout dans l e monde, l a révolue i r r . : sssnuricsre. 

Remarques sur l a révolution chinoise. 

3 . 4 . 1 . - Marx se préoccupa du développement de l a révolution en Chine tout 
de s u i t e après l a r-c-veluticr. de l e u r . I l prévoyait que l a pénétration tes eu
ropéens en Asie provoquerait une révolution bourgeoise de type 1789. Son es-
p e i r était qu'une t e l l e révolue:, or. relance l e mouvement en Europe. 

La I I
0
 I n t e r n a t i o n a l e délaissa l'étude des a i r e s extra-européennes. 

E l l e se développa en tant que phénomène européen es nord américain e t , tràu 
t ô t , se r e p l i a sur cette a i r e g e c — s o c i a l e . En dehors de P.. Luxembourg qui s' 
occupa de l a pénétration du c a p i t a l dans di v e r s pays, et de L é n i n e , qui s' 
occupa des révolutions turque, perse, chinoise ( 1 9 H ) , et enfin de l a gauche 
d ' I t a l i e qui s'opposa vigeureussmeno à l a guerre de Libye, i l n'y eus r i e n le 
sérieux de f a i t sur c e t t e question. L'étude de l ' A s i e , de l'Afrique et des 
c i v i l i s a t i o n s qui s'y étaient développées en r e s t e là où en était arrivé En
gels ; quant aux travaux ie 1er::, i l s é seier.s inconnus. 

La 111° I n t e r n a t i o n a l e s'occupa activement des pays coloniaux; cepen
dant, e l l e ne parvint jamais à repeser de façon c l a i r e e t nette l e s données 
théoriques définies par Marx au s u j e t du mode a s i a t i q u e et donc à comprendre 
l e s particularités h i s t o r i q u e s des l u t t e s s o c i a l e s en A s i e . 

3.4-2.- Lorsque l a question chinoise se pose dans l ' I . C , l a f a i b l e s s e 
doctrinal-: mentionnés ::-:s:=u: se manifesta clairement. E l l e f a c i l i t a l a 
îhéorisaticr. i-s ? cukiar rr.-:- : f e r r e a l l i a n c e avec l a bourgeoisie, donc avec 
l e Kîiomir.gtang, pour l u t t e r contre un prétendu féodalisme. 

" La différence fondamentale entre l a s i t u a t i o n 
e x i s t a n t en Russie entre février et octobre 1917 et l a s i t u a t i o n a c t u e l l e 
de l a révolution c h i n o i s e , c'est que Eérensky conduisait une p o l i t i q u e 
impérialiste, tandis que l'armée révolutionnaire et l e gouvernement na
t i o n a l c h i n o i s , pratiquent objectivement, en ce moment, une p o l i t i q u e 
anti-impérialiste." (Boukharine : Les problèmes de l a révolution chinoise 
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" Mais l e p a r t i du prolétariat d o i t et peut soutenir Tchang-Kaï-Tchek 
iar.s la mesure où c e l u i - c i conduisit et conduit l a guerre contre les 
grsr.is gouverneurs m i l i t a i r e s et centre les impérialistes, jusqu'à ce 
q u ' i l ne trahisse pas, bien que par sa nature de classe, i l s o i t , abs
traitement p a r l a n t , plus à d r o i t e et p i r e que Kérensky." ( i h i d ) 

Sur l e plan o r g a n i s a i i f , l e Kùomingtang n'est pas un p a r t i au sens 
ha b i t u e l du terme. Sa str u c t u r e permet de l e conquérir à l a hase en e f 
fectuant un regroupement de classe, et en chassant les éléments " kéma-
i i s t e s " de d r o i t e q u ' i l s e r a i t absurde de confondre avec l a totalité 
du Kuomingtang. Devons-nous, au cours de l a révolution chinoise chercher 
à e x p l o i t e r cette particularité, ou devons-nous nous en f o u t r e ? " 

" Nous pensons que l a tâche des communistes en Chine est de t e n i r 
compte de cette particularité et de 1 ' u t i l i s e r . De quelle façon ? I l 
fa u t transformer tou.leurs plus l e Kùomingtang en une organisation élec
t i v e de masse." ( i h i d ) 

Après l a défaite et l e massacre de prolétaires et de paysans de l a part 
de Tchang-Kaï-Tchek, Boukharine remarque : 

" La f r a c t i o n de Tchang-kaï-Tchek f u s i l l e déjà le s paysans et l e s ou
v r i e r s ; mais combat encore les chef3 m i l i t a i r e s féodaux."(ibid) 

I l conclut : 

" C'est pourquoi aujourd'hui encore, surtout aujourd'hui, l a tactique 
de s o r t i r du Kuomingtang est absurde." ( i b i d ) 

L'erreur théorique de caractérisation de l a société chinoise, conduisit 
à f a i r e l u t t e r l e prolétariat contre un ennemi imaginaire e t à l e f a i r e mas
sacrer par un ennemi bien réel, qu'on ne v o u l a i t pas reconnaître. 

3.4.3 Trotsky, Zinoviev et en général toute l ' o p p o s i t i o n de Gauche s'op
posèrent à l a p o l i t i q u e de l a I I I 0 I n t e r n a t i o n a l e en Chine. leper.iar.o < l a 
question de l a définition de l a société chinoise, l a caractérisation. des cou
ches sociales l u t t a n t en e l l e , des classes, n'est pas réellement affrontée. 
On reste seulement sur une appréciation iu rapport des forces, sur ur.e ques
t i o n de tactique. L ' a f f i l i a t i o n du PCC au Kuomingtang f u t abordée non d'un 
point do vue ie principe mais d'un peint de vue ci r c o n s t a n c i e l . I n Chine, les 
circonstances pour une fusion des deux organisations n'étaient pas favorables 
e t , d'autre p a r t , les conditions"d'indépendance d'organisation du PCC vis-à-
v i s du Kùomingtang" n'auraient pas été réalisées. Zinoviev qui affirme cela 
dans ses thèses sur l a révolution chinoise se réfère, peur soutenir son argu
mentation, à l a question du p a r t i communiste de Grande—Bretagne dans l e Labour 
Party. Or, dans ce cas, ce f u t une erreur ( ce f u t Lénine q u i , à l'époque, 
prôna une t e l l e f usion ! ) Trotsky l u i aussi n'aborde pas l a question d'un 
poin t de vue théorique, mais pragmatique. En conséquence i l ne t i r e pas com
plètement les leçons de l a défaite. I l déclare : 

" I l f a u t : 
a - Déclarer funeste les fermes de hlcc dans lesquelles l e p a r t i com

muniste s a c r i f i e les intérêts des ouvriers e t des paysans dans l ' i n t e n 
t i o n utopique de garder l a bourgeoisie dans le camp ie l a révolution 
nationale. 

t - Repousser purement et simplement les formes de bloc q u i , d i r e c t e 
ment ou indirectement, entravent l ' i n i t i a t i v e du p a r t i communiste en l e 
soumettant au contrôle d'autres classes. 
c - Renoncer catégoriquement à des formes de bloc q u i obligent l e 

p a r t i à r e n t r e r son drapeau et à s a c r i f i e r l e progrès de son influence 
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e t de son autorité aux intérêts de son allié 

d - Fonder l e b l o c s u r une communauté d ' o b j e c t i f s nettement formulés 

e t non s u r des malentendus, des manoeuvres d i p l o m a t i q u e s e t des f a u s 

setés . 

e - Déterminer l e s c o n d i t i o n s e t l e s l i m i t e s du b l o c a v e c une p a r f a i t 

e x a c t i t u d e e t l e s f a i r e connaître à t c u s . 

f - C o n s e r v e r au p a r t i communiste s a p l e i n e liberté de c r i t i q u e , l e 

d r o i t de s u r v e i l l e r son allié a v e c non moins de v i g i l a n c e qu'un ennemi, 

sans o u b l i e r un i n s t a n t qu'un allié s'appuyant s u r d ' a u t r e s c l a s s e s 

ou dépendant d ' a u t r e s c l a s s e s , n ' e s t qu'un allié t e m p o r a i r e , e t peut, 

en r a i s o n des c i r c o n s t a n c e s , s e changer en a d v e r s a i r e e t en ennemi. 

g - Préférer l a l o a i s r r . avec l e s masses p e t i t e s - b o u r g e o i s e s à l a l i a i 

son a v e c l e s d i r i g e a n t s de l e u r p a r t i . 

h - En f i n de compte, ne s e f i e r qu'à soi-même, à son o r g a n i s a t i o n , 

à s e s armes e t à s a f o r c e . 

L ' o b s e r v a t i o n de c e s c o n d i t i o n s r e n d r a p o s s i b l e un b l o c vérita

blement révolutionnaire, e t non une a l l i a n c e hésitante, soumise à t o u 

t e s s o r t e s de péripéties e n t r e d i r i g e a n t s ; e l l e s e u l e p e r m e t t r a de s ' 

appuyer s u r l ' a l l i a n c e de t c u s l e s opprimés des v i l l e s e t des campagnes 

sous l'hégémonie p o l i t i q u e i - : l ' a v a n t - g a r d e prolétarienne." ( T r o t s k y . 

L a révolution c h i n o i s e ec l e s Thèses du camarade S t a l i n e . ) 

3.4.4. - Dans t o u t e s l e s couvre-s Tramcerc ie l a révolution c h i n o i s e , T r o t 

s k y défend donc c o r r e c t e m e n t l a nécessité i'ur.c p o l i t i q u e p l u s autonome- du 

p a r t i communiste, mais i l n ' a r r i v e j a m a i s à f a i r e une étude e x h a u s t i v e de l a 

société c h i n o i s e ex de l a révelutirn eue l a T r a v a i l l e . Ce manque d'étude en 

profondeur d e v a i t empêcher de v e i r l e nouveau q y c l e révolutionnaire q u i se 

ferme après 1927- I l c o n t i n u e à a n a l y s e r l a révolution en Chine à l ' a i d e du 

schéma b o l c h e v i k e~ en f e r c T i c r . ie sa Thécri: i e l a révolution rernancr.- : , 

en omettant t o t a l e m e n t que l e prolétariat a été b a t t u à l'échelle mondiale. 

" A u j o u r d ' h u i personne ne p e u t e n c o r e d i r e dans q u e l l e mesure l e s 

r e f l e t s de l a seconde révolution c h i n o i s e s e combineront a v e c l'aube de 

l a troisième révolution c h i n o i s e . Personne ne peut prédire s i l e s f o y e r 

de soulèvements p a y s a n s s e m a i n t i e n d r o n t s a n s d i s c o n t i n u e r pendant t o u 

t e l a période prolongée dont 1'avant-garde prolétarienne a u r a i t b e s o i n 

pour se r e n f o r c e r , pour engager dans l a b a t a i l l e l a c l a s s e ouvrière e t 

a c c o r d e r s a l u t t e pour l e p o u v o i r av e c l e s o f f e n s i v e s paysannes géné

ralisées contre s e s cruc-emis l e s p l u s immédiats." ( Aux communistes c h i 

n o i s e t du monde e n t i e r ' S u r l e s p e r s p e c t i v e s e t l e s tâches de l a ré

v o l u t i o n c h i n o i s e . L a Vérité, n° 53- 1930.) 

" Ce q u i caractérise l e mouvement a c t u e l des campagnes, c ' e s t l a 

tendance des p a y s a n s à l u i donner une forme soviétique - ou t o u t au 

meins un nom soviétique — e t à a s s i m i l e r l e s détachements de p a r t i s a n s 

à l'armée rouge." ( i b i d . ) 

" Nous sommes s u r l a v o i e de l a d i c t a t u r e prolétarienne sous l a forme 

sovié t i q u e . " ( I b i d . ) 

Cependant l e caractère i : révoluTicr. paysanne, bourgeoise -;: n a T i e n a l e 

d e v a i t s ' a c c u s e r a v a n t l a mort même de T r o t s k y . C e l u i - c i était t r o p imprégné 

de son schéma de révolution permanente, de son idée de l'impossibilité d'une 

révolution paysanne, pour reconnaître l e s f a i t s . 

3.4.5. - La Gauche communiste d ' I t a l i e f u t d ' a c c o r d a v e c l ' o p p o s i t i o n de 

gauche n a i s s'opposa au mot d'ordre de T r o t s k y de c o n v o c a t i o n de l'Assemblée 

c o n s t i t u a n t e . E l l e s u t , après l a g u e r r e , reconnaître l e nouveau c y c l e révolu

t i o n n a i r e : un c y c l e b o u r g e o i s . 
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"Pour l a Chine,le c a p i t a l i s m e privé est un pas en avant; s i Liu-Chao 
Chi l e d i t , i l en a l e d r o i t . . . " 

"La révolution drLnoise "bourgeoise est une révolution arrivée a i j u s t e 
.=nu ie scn aire continentale , comme se f u t le cas peur l a révolution française. 
"Ayant vécue ( l a Chine) des millénaires fragmentée en imités econo-

nique s, s o c i a l e s et administratives m u l t i p l e s , e l l e a p r i s l'élan formidab_ 
l e de l a c o n s t r u c t i o n du marché i n t e r n e capitaliste a i s'érigeant en un 
E t a t unitaire et Kao serait un grand symbole s ' i l se t e n a i t à 3ahauteur rm 
ce 3cnaparte ,mais de I C U L S X L V . " ( I l programma comunista. n ° 6 1953») 

A l a même époque,il était affirmé que Kao était en règle avec l e mar 
xi3me en défendant son "bloc des 4 classes. 

Au s u j e t du mouvement des communes p o p u l a i r e s de 1958,considéré com
me étant t o u j o u r s dans l e cycle b o u r g e o i s , i l f u t affirmé c e c i : 

" I l semble que l e problème q u i a provoqué l a "reforme" s o i t , 
dans un pays s i peuplé,une c r i s e de pénurie de mais-d'oeuvre. Les 
hommes pass e r a i e n t dans une p l u s grande mesure de l ' a g r i c u l t u r e à 
l ' i n d u s t r i e e t l e s femmes l e s remplaceraient dans l ' a g r i c u l t u r e . " 
( i l programma comunista. n° 20. 1958.) 

3.4-6. Après 1960,1e t r a v a i l f a i t sur l a révolution chinoise n'a p l u s 
aucun l i e n avec l e précédent.Le mode de appréhénder l a q u e s t i o n çfrangp1p_ 
talement. I l n'a d ' a i l l e u r s aucun r a p p o r t avec la "Théorie m a r x i s t e . Tout ce 
qu i f u t publié dès l o r s est une simple ressucée des p o s i t i o n s de Léni 
ne e t de Trotsky.On se contente de d i r e que l e marxisme a t o u j o u r s r a i 
son e t on commente quelques c i t a t i o n s des a^eurs^sus-^cmmés.Du dernier, 
on accepte intégralement sa p o s i t i o n de la/pOTOXufiaS permanente. Chez 
Trotsky,c'était une erreur,dans ce t r a v a i l c e l a d e v i e n t une bouffone-
r i e . On ne peut pas c r i t i q u e r une t e l l e chose. On peut seulement d i r e 
q u ' i l e s t un des signes l e s p l u s manifestes du r e c u l théorique de l a 
gauche, et de sa résorption dans l a déliquescence t r o t s k y s t e . 

3.4.7. Le l'appréciation de l a révolution chinoise de l a p a r t de l a 
gauche l ' I t a l i e (avant 1 96 Z) , émerge-nu deux a f f i r m a t i o n s importantes 
b i e n que c o n t r a d i c t o i r e s en apparence. 

a - La Chine sera conquise par l e d o l l a r américain. (1950) 
b - En Chine peut naître une école marxiste apte à f a i r e l a c r i t i 

que du mouvement russe (1953)-La Chine est une Allemagne du 22° siècle 
eu v e r r a neutre -un v r a i mouvement communiste qui pourra apporter au 
mouvement prolétarien a c t u e l une c o n t r i b u t i o n comparable a c e l l e f o u r 
n i e par l e prolétariat allemand au 22° siècle. (1958) 

3.4.8. La 1° affirmation est liée à l'étude des r a p p o r t s entre E t a t s . 
La Russie n'a jamais soutenu la révolution ch i n o i s e mais a essayé de 1 ' é-

toufiferetde d i v i s e r l a Chine.En 1950,1a gauche a f f i r m a que l a Russie ne 
s o u t i e n d r a i t pet l a Chine et?em 1 9 5 3 : " l ' h i s t o i r e n ' exclut pas,eilem^_ 
sente comme probable,un pacte entre l a Chine de Kao et l e s impérialis
te s d'occident,et n ' e x c l u t pas,qu'à son t o u r , l a Chine ne s o i t pas p a r 
mi les b i t s en guerre contre l a Russie..." (XL programma cemumsta. n°23.1953) 

O r , l a Chine abandonnée par l a Russie (i960) ee t r o u v a isolée, livrée à 
ses seules f o r c e s . L ' E t a t c h i n o i s ne peut ocritenir l e vaste Esouvement révolu 
t i o m a i r e qui l a t r a v a i l l e qu'en f a c i l i t a n t l ' i n s t a u r a t i o n d I n s t i t u t i o n s de 
structures,em édifiant l e capitalisme. Pour c e l a , inévitable ment, elle e n t r e , 
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à l a f o i s , en c o n f l i t et en conjonction avec l e s E.U. 

La 2 ° affirmation est en l i a i s o n étroite avec l a 1 ° en ce sens que l e vas
te mouvement révolutionnaire peut, tant sur l e plan de l a l u t t e que sur l e 
plan théorique, déborder l a d i r e c t i o n du p a r t i e t de l ' E t a t c h i n o i s . Après 
l e s troubles de 1 9 6 1 , on a l ' o f f e n s i v e sur l'Assam. Mais une interven t i o n 
chinoise en Inde e n t r a i t obligatoirement en oppositon avec l e s E.U.. D'où l e 
recu l des troupes chinoises et, de ce f a i t , une occasion de rel a n c e r l e pro
cessus révolutionnaire dans l'Inde immobilisée, perdue. Le mouvement put être 
dévié ensuite dans l a l u t t e contre l'URSS ( l e t t r e en 25 points e t rupture 
avec ce pays. I 9 6 3 ) puis avec l a guerre du Vietnam. Cependant en I 9 6 6 conaen-
ce l a grande révolution c u l t u r e l l e qui a manifestement été engendrée par un 
vaste mouvement des masses. La d i r e c t i o n maoiste a tenté et à réussi à l e ca
n a l i s e r . La ter r e u r des gardes-rouges e s t comparable à c e l l e des pléhiens 
dont p a r l a i t Marx pour l a révolution française, t e r r e u r qui avait permis d'en 
f i n i r avec l'ancien régime. Mao apparait a l o r s comme un Robespierre qui par
v i e n t à u t i l i s e r ces masses, à se mettre à l e u r tête tout en ne s a t i s f a i s a n t 
qu'un c e r t a i n nombre de l e u r s revendications. Dans tous l e s cas ce captage 
de d i r e c t i o n n'a pas pu se f a i r e sar.s heurt avec des éléments plus à gauche 
(comme ce f u t l e cas au cours ie l a révolution française).D'autre part, nous 
l'avons vu, l a république bourgeoise ne triomphe qu'à p a r t i r du jour où e l l e 
a éliminé provisoirement l a puissance du prolétariat. 

La non- intervention amérioair 
accélérer, de r a d i c a l i s e r l e phér 
monde. 

3 . 4 . 9 . - I l y a donc un double mouvement : un d'intégration de l a Chine 
dans l e système mondial. Pour c e l a i l f a u t que l e s masses chinoises soient 
domestiquées; un autre révolutionnaire dû justement à l a non-fixation de l a 
révolution, au f a i t qu'elle n'a pas donné naissance à une société s t a b l e , 
structurée. L' o r i e n t a t i o n à gauche ie l a d i r e c t i o n a c t u e l l e de l ' E t a t chinois 
peut être comparée à c e l u i de l a d i r e c t i o n s t a l i n i e n n e en 1929 qui i l l u s i o n n a 
tant de révolutionnaires. 

La révolution c u l t u r e l l e représent© peut-être iafLsaurciLor: du bloc des 
quatre c l a s s e s , l e mouvement de délimitation de c e l l e s — c i et l e u r s oppositions. 
Film marquerait l a f i n de l a phase de révolution populaire et l e début de 
c e l l e de c l a s s e . Le triomphe de Mao représenterait a l o r s l e " blocage " de 
l a l u t t e du prcléfarism et l e mn:mphe ie l a classe c a p i t a l i s t e . 

3 . 4 . 1 0 . - Le phénomène révolutionnaire n'est donc que freiné en Chine. I l 
y a une course de v i t e s s e entre lès deux phénomènes indiqués plus haut. Cepen
dant pour discerner q u e l l e s sont ses possibilités réelles de donner naissance 
à un véritable mouvement communiste, i l f a u d r a i t a v o i r f a i t au préalable une 
étude exhaustive de l'évolution de l a société chinoise depuis au moins l a ré
volution de 1 9 1 1 . Or, un t e l t r a v a i l e s t absolument i n e x i s t a n t . D'où toutes 
l e s confusions qui régnent au s u j e t de l a Chine. En 1 9 5 8 » l a gauche a v a i t 
r e p r i s l a p o s i t i o n de Marx sur l e mode de production a s i a t i q u e et a v a i t com
mencé une émuie sur l'hi;m:ire ie l a I h i r e depuis ses crigir.es mais, zr. l ' a 
d i t , l e t r a v a i l qui a s u i v i n'a aucun intérêt. 

3 - 4 - 1 1 . - L'idéologie maoiste a un caractère révolutionnaire en Chine en 
tant qu'elle se présente comme un s u b s t i t u t à l'antique c i v i l i s a t i o n chinoise 
( e l l e détruit donc l e s anciennes s u p e r s t r u c t u r e s ) , au cu l t e des ancêtres. Ce
l u i de Mao constitue un pendant à c e l u i de la-Raison, puis de l'empereur on 
France. Le vieux c u l t e u n i t a i r e ne peut être détruit que par un autre c u l t e 

e en Chine peut s'expliquer par l a peur d 1 

smère :ui bouleverser l ' A s i e e: l e 
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u n i t a i r e . Si l a société c a p i t a l i s t e c h i n o i s e assure son as s i s e , i l n'est pas 
imprenable eue l ' e n a i t une démacisation comme l'en eut une déstalinisatien. 

En Occident c e t t e idéologie avec sa déification du peuple représente un 
r e c u l de près de deux siècles. Sa vogue a c t u e l l e ne f a i t que t r a d u i r e l'absen
ce de l a classe prolétarienne en t a n t que classe sur l a scène de l ' h i s t e i r e 
e t donc l'absence de l a théorie du prolétariat. 

" Récemment, on a lancé avec beaucoup de fatuité l e mot d' 
o r d r e d'une c e r t a i n e p a r t i c i p a t i o n des o u v r i e r s au p r o f i t : 
nous en p a r l e r o n s dans l a s e c t i o n du s a l a i r e . Les primes par
ticulières n ' a t t e i g n e n t l e u r b u t que comme e x c e p t i o n à l a ré
g i e , e l l e s ne s e r v e n t en f a i t qu'à acheter t e l ou t e l c o n t r e 
maître,etc. dans l'intérêt du p a t r o n c o n t r e l'intérêt de sa 
c l a s s e , ou e l l e s s ' a p p l i q u e n t à des commis, e t c . , b r e f , à des 
i n d i v i d u s q u i ne sont p l u s de simple o u v r i e r s , e t ne p a r t i c i 
p e n t pas au r a p p o r t général. C'est e n f i n ur. procédé spécial 
peur escroquer l e s o u v r i e r s en r e t e n a n t une parmic de l e u r sa-
1 s i r e sous l a forme précaire d'un p r o f i t lié à l a marche les 
a f f a i r e s . " 

USE. 

( Fondements de l a c r i t i q u e de 1'économie p o l i t i q u e ) 



" Dans l a société bourgeoise achevée, chaque 
ê ccr.cmique en suppose un autre s eus sa 

ferme l e u r ; e r r e - es économique, l'un condition
nant l ' a u t r e , comme c'est l e cas de tout système 
organique. Ce système organique lui-même, dans 
son enseable, a ses prssuppositions propres, et 
son développement t o t a l implique q u ' i l se subor
donne tcus les éléments c o n s t i t u t i f s de l a so
ciété eu q u ' i l crée à p a r t i r de lui-même les or
ganes oui f o n t encore défaut. C'est a i n s i q u ' i l 
devient historiquement une totalité. Le devenir 
vers cette totalité constitue un élément de son 
processus, de son développement." 

MARX 
rcr.icr.er.03: ie l e crioique de l'économie p e l i t i c o 

4.1. xeres gênera 

4.1.1.- Le c a p i t a l est l a valeur d'échange parvenue à l'autonomie. En l u i , 
e l l e est devenue procès. Le c a p i t a l est mouvement, i l est un être en devenir. 
Cette définition englobe boutes les autres : i l est une somme de valeurs, i l 
est un rapport s o c i a l , etc...D'autre p a r t , e l l e englobe toutes les détermina
tions particulières et ses métamorphoses : capital-marchandise, c a p i t a l - p r o 
d u c t i f , capital-argent, e t c . . 

4.1.2.- Le c a p i t a l n'a que deux modalités ess e n t i e l l e s différentes d'être : 
i l est c a p i t a l c i r c u l a n t ou c a p i t a l fixé. I l est fixé dès q u ' i l n'est plus en 
t r a i n de se v a l o r i s e r , c'est—à-dire en t r a i n de passer d'un quantum donne à 
un quantum accru. En conséquence, i l peut t o u t aussi bien être fixé dans l e 
procès de production que dans c e l u i de c i r c u l a t i o n . Le capital-argent peut 
être lui-même du c a p i t a l fixé. 

4«1.3«- La v i e h i s t o r i q u e l u c a p i t a l est remplie par ses l u t t e s pour lever 
les barrières, les obstacles à sa v a l o r i s a t i o n , pour se rendre autonome et 
détruire toute f i x a t i o n . Deux périodes ess e n t i e l l e s : 

a — Phase de domination formelle où l a production de plus—value absolue 
est déterminante. 

b — Phase de domination réelle cù l a production de plus-value r e l a t i v e 
r e l a i e l a précédente et devient prépondérante. Le procès de v a l o r i s a t i o n 1' 
emporte de plus en plus sur c e l u i de t r a v a i l et l e masque. Sur l e plan s o c i a l 
cela implique que l e c a p i t a l tend de plus en plus à dominer l e prolétariat. 

4*1-4-- La co n t r a d i c t i o n fondamentale du c a p i t a l est c e l l e entre v a l o r i s a 
t i o n et dévalorisation. Plus l e c a p i t a l se développe, plus i l l u i est d i f f i c i 
l e d'avoir une augmentation importante de plus-value r e l a t i v e . 

n 1 

^ p = — ( 1 " ) 
( — P = v a r i a t i o n de plus-value, n = t r a v a i l nécessaire, T = durée de l a j o u r 
née de t r a v a i l , p = productivité.) 

http://rcr.icr.er.03
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Cette formule indique que plus (q augmente, plus l a v a l o r i s a t i o n i u ca
p i t a l e s t " d i f f i c i l e . La l i m i t e de c e l l e - c i e s t l e grand ennemi du c a p i t a l : 
l e prolétaire, puisque peur un v_ i n f i n i , l a v a r i a t i o n e s : égale an rapt or 
n / 7, I c i nous r e : r : r r : r . s une affirmation constante de l a r x : l e rapport en 
l e s choses ne s eue l e rapport entre l e monstre c a p i t a l e t l e s li n n i i i Le capi 
t a l ne peut pas s ' a f f r a n c h i r de l a nécessité du t r a v a i l v i v a n r . l a l u t t a a s -

incluse iars le r a a t : r ~ : e p i c e l i s r e . 

L.l.p.- Cette c c n r r a i i c r i c n se manifeste autrement par 1'antagonisme p r i 
v a ' t i s a t i c r - r 0 e i a l i e n i e r , Plus l e c a p i t a l se développe, plus i l s c c i e l i s e . 
créant de vastes unités productives et créant des l i e n s absolus entre l e s 
hommes. Or l e s implantations s o c i a l e s , t e l l e s que routes, chemins ie 1er. 
e t c . , immobilisent l e c a p i t a l . I l f a u t donc en e x t r a i r e des portions, t r i -
v a t i s e r , pour que l e cycle de v a l o r i s a t i o n reprenne. 

La contradiction s'effectue entre l a base sur l a q u e l l e s'est édifié le 
c a p i t a l ( i c i ie 1? valeur ' et l e résultat auquel i l aboutit ; '.- s o c i a l i s a ^ 
t i e n de l a ; r o i u c t i c t , l e s hcmi.es a i n s i que l a négation tendancielle s u i f 
de 1 ' u t i l i s a t i o n de l a science devenue " force productive innéirate 

4.1.6.- Lorsqu'on veut t e n i r compte des l o i s de l a concurrence e-
co sidère l e c a p i t a l comme une totalité qui domine l a se ci été, l a f: 
nant le rapport du taux de plus-value au taux de p r o f i t , rentre eus; 
mites de l a v a l o r i s a t i o n : 

• .-- r - . , . x - ; - • 

peur que M augmente i l faut eue p ' ( taux de plus-value..- était le 
p r o f i t ) augmente considérablement puisque l e rapport v/k tend toojoc 
minuer. Comme dans l e cas précèdent,ceci e s t lié à l a prodactivité ç 
croît énormément, ce qui se t r a d u i t par l e f a i t q u ' i l y 5 ie moins a 
de temps de t r a v a i l v i v a n t dans l e s produits. 

4«1.7» La c i r c u l a t i o n se présente comme étant l a période au cours i e l a 
quelle l e c a p i t a l ne se val c r i s e pas. E l l e e s t donc un temps ie l e v a i e n s e t i 
Le c a p i t a l tend à détruire l e temps de c i r c u l a t i o n . Hais, étant donné q u ' i l 
e s t un système édifié sur l'échange , i l ne peut l e f a i r e . Or, pour f a i r e s i 
c u l e r i l f a u t - dépenser du temps de t r a v a i l . C e l u i - c i apparaît nécessaire m: 
à l a création de v a l e u r , mais à sa réalisation. La notion de t r a v a i l nécessa 
r e prend une s i g n i f i c a t i o n plus ample : c'est l e temps _e t r a v a i l nécessaire 
à l a v i e du c a p i t a l . D'où, en société pleinement c a p i t a l i s t e , l a ~a_a_r ap
paraît comme étant déterminée par l e temps de production e t par c e l u i de c i r 
c u l a t i o n . 

4.1.1. - l'aprés 1.1.h. la i i r i r . u t i c r . du temps ie t r a v a i l ré:ec:aice im
plique une diminution de l a population ouvrière. Cependant étant ianné 1.1." 
i l s'avère que l a population globale doive augmenter puisque l a c i r c u l a t i o n 
du c a p i t a l exige de plus en plus de temps de t r a v a i l . Les éléments produis ar
i a plus-value forment l e prolétariat, ceux permettant l a réalisation de c e l l 
c i forment l e s nouvelles d u s s e s moyennes. 

4.1-9*- La concurrence e s t l a fonte sous l a q u e l l e se manifeste l a c i r c u l a 
tior. en société c a p i t a l i s t e , quand tout est devenu c a p i t a l s - que l a ; rar:ha 
d i s e s ne sont plus l a s marchandises de l a c i r c u l a t i c n simple, mais l a s marcher 
d i s e s c a p i t a l , du c a p i t a l sous.forme marchandises. Confie l e c a p i t a l tend à 
dominer, à a b o l i r l a c i r c u l a t i o n sans y parvenir, i l tend à a b o l i r l a conctrr 
rence : monopoles, t r u s t s . Mais monopole ( proprité privée ) concurrence ( c i 
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c u l a t i o n ) sont des présuppcsitions du système c a p i t a l i s t e parce q u ' i l s sont 
les termes essentiels ( de l'échange. Or l e c a p i t a l est fondé sur ce dernier. 
Pour parvenir à son autonomie l e c a p i t a l tend à englober ces éléments, d'où 
la m y s t i f i c a t i o n . 

" Par définition l a concurrence est l a nature interne du c a p i t a l . 3a 
caractéristique e s s e n t i e l l e est d'apparaître comme l ' a c t i o n réciproque 
de tous les capitaux : c'es* une tendance interne apparaissant comme im
posée de l'extérieur. Le c a p i t a l n'existe et ne peut e x i s t e r , qu'en 
étant divisé en d'innombrables capitaux Ï c'est pourquoi i l est condi
tionné par l ' a c t i o n e t l a réaction des uns sur les autres."(Marx. Fonde
ments. Tome 1, p. 371-) 

4.1.10. - Pour assurer l a continuité de son procès de v a l o r i s a t i o n , l e capi
t a l , en p a r t i c u l i e r durant l a période de c i r c u l a t i o n , a besoin du crédit (créa 
t i o n de c a p i t a l f i c t i f ) . I l a d'autre pa r t besoin de cedernier peur diminuer 
les coûts de l a c i r c u l a t i o n ( l ' o r coûte poux être p r o d u i t ) ; voilà deux raisons 
pour s ' a f f r a n c h i r de l a t u t e l l e du métal précieux. 

" C'est pourquoi l'argent, sous sa forme immédiate, correspondant 
à une phase h i s t o r i q u e antérieure au c a p i t a l , apparaît à celui-d comme 
f r a i s de c i r c u l a t i o n . Le c a p i t a l s'efforcera donc de l e con v e r t i r en 
une forme qui l u i s o i t adéquate, en en f a i s a n t l e représentant d'une 
phase de l a c i r c u l a t i o n qui ne l u i coûte pas de t r a v a i l et n'a pas de va 
leur. Le c a p i t a l cherche donc à supprimer 1'argent sous sa forme et son 
existence t r a d i t i o n n e l l e s et*immédiates et à l e transformer en un pro
d u i t du c a p i t a l , en en f a i s a n t un prs duit purement idéal, c'est-à-dire 
matériellement a b o l i . " 

" On ne sa u r a i t donc d i r e , avec Storch, que l'argent est, en géné
r a l , un moyen d'accélérer l a c i r c u l a t i o n du c a p i t a l . I l f a u t d i r e , au 
con t r a i r e , que l e c a p i t a l l e transforme en un momentpurement idéal de sa 
c i r c u l a t i o n , en s'efforçant de l u i donner une forme qui s'accorde avec 
l u i . " ( Fondements, t . I I . p . l 8 6 . ) 

4.1.11. - Le c a p i t a l réalise cela en développant l e crédit. Cependant, i l ne 
peut pas y avoir une démonétisation da l ' o r . 

" Avec l e développement du système de crédit, l a production capita
l i s t e cherche continuellement à lever cette barrière de métal, cette bar 
rière à l a f o i s matérielle e t imaginaire de l a richesse et du mouve ont 

de c e l l e - c i , mais r e v i e n t toujours se buter l a tête contre ce mur." (Le 
Capital.t.7 -p.2 3 4 . ) 

I l en est a i n s i parce que l ' o r est un signe de propriété privée du 
t r a v a i l d'autrui qui reste valable même l o r s q u ' i l y a crise. Le c a p i t a l fondé 
sur l'échange t r a v a i l mort - t r a v a i l v i v a n t , ne peut s'émanciper de l a hase 
étroite sur laquelle i l s'est édifié. 11 n-ô peut que la v o i l e r . 

" L1existenco4utonome e t i l l u s o i r e de l'argent est abolie : i l existe 
pour se v a l o r i s e r , c'est—à—dire pour devenir du c a p i t a l . Four l e deve
n i r , i l devra s'échanger de nouveau contre les éléments du procès de 
production :moyens de subsistance pour l ' o u v r i e r , matières premières et 
instruments, q ui se ramènent tous à du t r a v a i l o b j e c t i f et ne peuvent 
être créés que par l e t r a v a i l v i v a n t . " 

" Four autant q u ' i l est ié.jà en s c i du c a p i t a l , l'argent n'est donc qu1 

une simple assignation sur du t r a v a i l f u t u r ( et nouveau ) ; matérielle
ment, ce n'est que de l'argent." 

" Pour autant qu'elle existe pour elle-même, l a plus-value — l'excé
dent de t r a v a i l matérialisé - est de l'argent. Mais cet argent est en 
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: -. iéjà iu cap i t a l e t , en tant eue t e l , assignats::: sur iu t r a v a i l r.ou-
veau. A ce niveau, l e c a p i t a l n'entre plus seulement en rapport avec l e 
t r a v a i l e x i s t a n t , mais encore avec l e t r a v a i l f u t u r . " 

" I l ne coïncide pas simplement avec des éléments du procès de proiuo— 
t i o n , car c'est aussi de l'argent, mais i l n'est plus de l'argent sous 
l a forme a b s t r a i t e de l a richesse générale, mais sous forme d'assigna
t i o n sur l a possibilité réelle de l a richesse u n i v e r s e l l e : l a force de 
t r a v a i l , ou plus précisément l a force de t r a v a i l en devenir. Peur repré
senter une t e l l e assignation, son existence matérielle d'argent est i n 
différente et peut être rempifecée par n'importe quel autre t i t r e de pa
pie r . (...) 

"A l ' i n s t a r du ciancier de l ' E t a t , chaque c a p i t a l i s t e possède dans sa 
valeur nouvellement acquise, une assignation sur du t r a v a i l f u t u r ; en s" 
appropriant l e t r a v a i l présent, i l s'approprie en même temps l e t r a v a i l 
f u t u r . ( Cet aspect du c a p i t a l mérite une a t t e n t i o n particulière. En e f 
f e t , sa valeur peut subsister indépendamment de sa substance. C'est tou t 
l e fondement du système du crédit. ) 

" Son accumulation monétaire porte donc sur des t i t r e s de propriété du 
t r a v a i l ; ce n'est nullement l'accumulation matérielle des conditions ob
j e c t i v e s du t r a v a i l . I l implique donc l e t r a v a i l f u t u r sous forme sala
riée et de valeur d'usage pour l e c a p i t a l . I l n'y a pas d'équivalent 
pour l a valeur nouvellement créée : l a possibilité pour, e l l e , c'est l e 
t r a v a i l nouveau." ( Fondements.t. I? p.320-321.) 

4-1.12.- Le c a p i t a l s'est édifié au sein de l a c i r c u l a t i o n simple des mar
chandises où dominait l a l o i de l a valeur. Au cours de son développement i l par
v i e n t à l a dominer ( passage à l a l o i des p r i x de p r o d u c t i i o n ) , mais i l ne peut 
l a détruire. Cela i m p l i q u e r a i t l a d i s p a r i t i o n du prolétariat, de l'échange, de 
l a propriété privée. I l tend à n i e r sa substance, l e t r a v a i l v i v a n t , mais i l ne 
peut l'éliminer, 

4.1.13'- Le c a p i t a l s'est emparé de l a t e r r e , i l i n d u s t r i a l i s e l ' a g r i c u l t u r e . 
Cela se t r a d u i t par une production excédentaire de produits standardisés avec 
tendance de plus en plus à les remplacer par des produits non naturels. Le ca
p i t a l s o r t de l a sphère de l a s a t i s f a c t i o n des besoins matériels de l'homme ( l e 
su p e r f l u est plus f a c i l e à produire que l e nécessaire. Marx. Kisère de l a p h i l o 
sophie. 1847. ) L'agriculture soumise aux l o i s du cap i t a l , c e l a implique une c r i 
se à ve n i r plus puissante e t , par là, l a faim pour l'homme. 

" Le mouvement ascendant du capital,face à l a propriété foncière, se 
manifeste à l ' o r i g i n e par l'augmentation de l a richesse mobilière par 
1 apport à l a propriété immobilière, " a i s , une f o i s que l e mode de pro*» 
duction c a p i t a l i s t e est bien instauré, on mesure l e niveau où i l s'est 
a s s u j e t t i les conditions de production à l a transformation du c a p i t a l en 
propriété immobilière. A i n s i , l e c a p i t a l f i x e son siège dans l a t e r r e 
elle-même. Désormais les présuppositions s i solides, fournies par l a na
tu r e à l a propriété foncière, relèvent de l a seule i n d u s t r i e . " (Fonde
ments. 1.1. p. 264. ) 

4.1.14' - Plus i l se développe, plus l e c a p i t a l tend à remplacer les antiques 
présuppositions t e l l e que l a t e r r e . I l devient lui-même communauté matérielle 
q u i présuppose l a v i e de tous les hommes esclaves du c a p i t a l . Une t e l l e commu
nauté a besoin de différentes organisations tour se iévelett-er, en p a r t i c u l i e r , 
des i n s t i t u t s de programmation, de r a t i o n a l i s a t i o n qui permettent de défendre 
1 *autonœisation du procès de v a l o r i s a t i o n . L'Etat lui—même devient un t e l or-
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gar.e à f o n c t i o n surtout répressive : empêcher que les hommes ne se soulèvent 
contre l e monstre c a p i t a l , ne nuisent à son procès. 

A ce niveau dire que l a ce n t r a d i c t i o n fcndamentale est c e l l e entre pro
d u c t i o n sociale et appropriation privée, n'est pas s u f f i s a n t s i l'on ne précise 
pas que c e l u i qui s'approprie est , en f a i t , l e c a p i t a l communauté matérielle. 

4 .1.15-- Le c a p i t a l s'édifie on comsunmutf9:atérielle au travers du c a p i t a l 
f i x e et c i r c u l a n t . Mais ceci est surtout réalisé par l'intermédiaire du c a p i t a l 
pour l e crédit, par c e l u i sous forme de c a p i t a l par actions, e n f i n par l e capi
t a l sous ferme de marché monétaire. 

n Dans l e marché monétaire, l e c a p i t a l devient une totalités i l y déter
mine les p r i x , i l y s: : r : la v~; i l , i l y règle- la production, bref i l 
y est source de proùucmicr.. " 7 : rîsrar.rs. 1.1. p. 224. ) 

C'est sous l a forme de ce t t e communauté que l e c a p i t a l tend à réaliser 
son éternisation. 

4.1.16.- Le c a p i t a l tend à n i e r l e s classes et donc son ennemi l e proléta—-
r i a t . En se constituant en cocrunauté matérielle,il s'empare de l ' E t a t dont l e 
caractère de classe v i e n t à être masqué. Le c a p i t a l cet représenté par des bu
reaucrates, des technocrates. :•'lat-è-dmre i:s agents exécuteurs de son procès 
de vie.D'autre p a r t , l ' E t a t s'acerrît énormément car les oppositions au c a p i t a l 
se m u l t i p l i e n t et l e contrôle de l a v i e sociale dans sa totalité devient de 
plus en plus nécessaire. L'Etat est non seuleaent l e " boa c o n s t r i c t o r " qui 
enserre l a société, i l tend à être la srciété. 

La p o l i t i q u e des revenus,est une t e n t a t i v e de r a i i c n a l i s a t i c n des rap
p o r t s sociaux sous l a domination du c a p i t a l . Chacun devrait récupérer en fonc
t i o n de ce q u ' i l a u r a i t i n v e s t i : l ' e n t r e p r i s e l e p r o f i t , l e salarié son s a l a i 
r e , etc.. C'est en même temps l a t e n t a t i v e ie parvenir, par l e contrôle de 1' 
épargne, à p l a n i f i e r l'apport de aamisal sans ferme argent, è réduire eu à 
accroître l a consommation en f o n c t i o n du procès t o t a l de v a l o r i s a t i o n de ce
l u i - c i . 

4.1.17-- Le capitalisme fondé sur l'échange, l a d i v i s i o n d'entreprises,arr-
r i v e è englober l'anarchie i : la t r r i u c t i o n , à l a p l a n i f i e r , non àla détruire. 
I l est possible d'éliminer l e s conséquences nocives de c e l l e - c i sans l a remet
t r e en cause. La nécessité de f r a n c h i r l e s obstacles, les barrières q u ' i l ren
contre, ont conduit l e c a p i t a l à sem éixfication en communauté matérielle. Si 
c e l l e - c i se réalise trop bien, i l y a i n h i b i t i o n du precés de v a l o r i s a t i o n par
ce que c e l u i - c i ne peut justement se produire qu'au cours d'un mouvement contra
d i c t o i r e . Cependant l'importance de l a cr i s e ne réside pas dans l e seul f a i t 
d'être un blocage du procès de v a l o r i s a t i o n ( de ce f a i t sa résolution est r e 
mise en mouvement du c a p i t a l ) mais dans l e f a i t qu'elle permet l a libération de 
l a l u t t e entre c a p i t a l et prolétariat (et,à un stade développé, l a majorité des 
hommes) incluse dans l e rapport c a p i t a l i s t e . 
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4 . 2 . - V a l o r i s a t i o n - Dévalorisation : co n t r a d i c t i o n fondamentale A i c a p i t a l . 

4.2.1. - Pour s i t u e r corectement cette question, i l est nécessaire, aupara
vant . i-: ttrtrsîtro les l i m i t e s ; les bornes i u système étudié. 

" Mais, comme i l Représente l a forme générale de l a richesse - l ' a r 
gent - l e c a p i t a l aftendance effrénée et illimitée de dépasser ses pro
pres "bornes. Chaque l i m i t a t i o n est et d o i t être, pour l u i , une "barrière, 
sinon i l cesserait d'être du c a p i t a l c'est-à-dire de l'argent qui se crée 
lui-même. S i une t e l l e l i m i t e déterminée l u i apparaissait non comme une 
"barrière tolérable ou inhérente à lui-même, i l se dégraderait, passant 
de l a valeur d'échange à l a valeur d'usage, et de l a forme générale de 
l a richesse à un mode déterminé de subetaooe.Si l e c a p i t a l crée une mlus-
value de quantité déterminée, c'est simplement parce q u ' i l ne peut en 
une seule f o i s en produire une quantité illimitée. Mais i l est l e mouve
ment de sa constante augmentation. La l i m i t e q u a n t i t a t i v e de l a plus-va
l u e l u i apparaît uniquement comme une barrière n a t u r e l l e à surmonter, 
une nécessité q u ' i l cherche toujours à dépasser." ( Fondements. 1.283. 
2 8 4 . ) 

4 . 2 . 2 . - " Ces entraves immanentes doivent correspondre à l a nature même du 
c a p i t a l a i n s i qu'à ses déterminations ess e n t i e l l e s . Ces l i m i t e s nécessai
res sont les suivantes : 

1° le t r a v a i l nécessaire, qui représente l a l i m i t e de l a valeur 
d'échange pour l a force de t r a v a i l v i v a n t , ou du s a l a i r e de l a popula
t i o n i n d u s t r i e l l e ; 

2° l a plus-value, qui représente l a l i m i t e de temps de s u r t r a v a i l ; 
e t , en ce qui concerne l e temps de s u r t r a v a i l r e l a t i f , l a l i m i t e du dé
veloppement des forces productives; 

3° ce qui est l a même chose : l a en argent ie l a 
valeur d'échange en général représente l a l i m i t e de l a production ; 1* 
échange fondé sur l a valeur ou l a valeur fondée sur l'échange sont une 
entrave à l a production; 

4° ce qui r e v i e n t à d i r e que l a production de valeurs d'usage est 
1 imitée de par l a valeur d'échange; autrement d i t , l a richesse véritable 
d o i t revêtir une forme déterminée qui est différente d ' e l l e , une forme 
q u i ne s ' i d e n t i f i e absolument pas avec e l l e , pour pouvoir devenir 1'ob
j e t de l a production." ( Fondements. 1.1.p.373«) 

4 . 2 . 3 . - La co n t r a d i c t i o n valorisation-dévalorisation est l a co n t r a d i c t i o n 
fondamentale parce qu'elle est inhérente à l'être c a p i t a l . On l ' a vue se ma
n i f e s t e r à l'intérieur du procès de production immédiat ( 4 . 1 . 4 - ) . C'est une 
manifestation non mystifiée. Plus l a productivité du t r a v a i l augmente, plus 
l e quantum de plus-value arrachée à l a force de t r a v a i l diminue. 

" Le c a p i t a l représente l a co n t r a d i c t i o n suivante s i l cherche cor.s-
tament à supprimer l e temps ~ r - . v a i l mé : :e qui revier.a aussi 
à ravaler l ' o u v r i e r au niveau l e plus bas, c'est-à-dire à son existence 
de pure force de t r a v a i l v i v a n t e ) ; mais l e temps de s u r t r a v a i l n'existe 
qu'en opposition au temps de t r a v a i l nécessaire s i bien que l e c a p i t a l 
pose l e temps de t r a v a i l nécessaire comme nécessité et condition de sa 
reproduction et de sa v a l o r i s a t i o n . Ce développement des forces produc
t i v e s matérielles va de p a i r avec l e développement des forces de l a clas
se ouvrière : i l supprime d'une certaine manière le_ c a p i t a l lui-même-. 
(Fondements.t.II. p. 36—37») 
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4.2.4. - L'échange est une autre donnée de l'être c a p i t a l . La valeur forme 
sa substance, i l est son node d'être. Car l a valeur ne peut se manifester que 
dans 1'échange. 

" Le système-d'échange s et tout ce q u ' i l implique - transformation 
en argent, valeur autonome - représente donc è l a f o i s l a condition e t 
la l i m i t e de l a reproduction du c a p i t a l . En e f f e t , l a production capita 
l i s t e est, on tous peines, soumise à l'échange. Même s i ces opérations 
d'échange - l a circu l a r r e r . eu tant que t e l l e - ne créent aucune plus-
value, e l l e s n'en sont pas coins des conditions de réalisation de cel l e 
c i . Et, dans cette r-esur-:, e l l e s sent des conditions de production du 
c a p i t a l lui-même, sa ferm: c a p i t a l n'étant po3ée que s ' i l parcourt 
ces opérations d'échange. 7er.demer.ts. 7. I I . P. 266.) 

D'autre- part : 
" L'une des conditions ie la production fendée sur l e c a p i t a l est 

donc ] production à'ur.: e~hèr: cesse grandissante de l a c i r c u l a 
t i o n , s c i t qu'elle s'élargisse, s:et ou'ca y crée plus de peints d'é
change ." (Fondements. 7. Z. ?. 364-) 

4.2.5. - C'est justement r a r e , ou i l ne t i e n t pas compte des l i m i t e s i n d i 
quées ci-dessus que le cap i t a l a l " lee omises. 

" Le c a p i t a l tend en général a r.-o pas t e n i r compte : 
1° du t r a v a i l nécessaire q u i est l a l i m i t e de l a valeur d'échan

ge de l a force de t r a v a i l v i v a n t e ; 2° de l a plus-value q ui représente 1 
l i m i t e - du s u r - t r a v a i l et iu lév-: 1 :pp orer." i-os forces productives: 3 e de 
l'argent qui est un f r e i n pour l a production; 1° des l i m i t a t i o n s de l a 
production de valeur d'usage Aies à l a valeur d'échange." 

" La surproduction rappelle orusou ornent au c a p i t a l que tous ces élé
ments sent nécessaire; è. oa production, car c'est cet o u b l i qui a pro
voqué une dévalorisation général 0 i u c a p i t a l . C e l u i - c i est donc obligé 
de recommencer sa t e n t a t i v e , r a r ; à p a r t i r d'un stade toujours plus 
élevé du développement des forces productives, et avec l a perspective 
d'un effondrement toujours pins grand du c a p i t a l . I l est donc c l a i r que 
plus l e c a p i t a l -osa développé, t i r a i l apparaît lui-même comme ur.-o en
trave à l a production, e t dette aussi à l a consommation, abstraction 
f a i t e de toutes l e s centradietiens qui l e f o n t apparaître comme entrave 
fâcheuse de l a d i s t r i b u t i o n e" i . 1= o i r c u l a t i c n . bout 1-r système- i u 
crédit a i n s i que les excès dn commerce e t l a surspéculatien qui en dé
coulent, proviennent de l a nécessité d'élargir et de surmonter les bar
rières de l a c i r c u l a t i o n e t de 1 *échange...) " (Fondements. T. I . ?. 
373-374.) 

A.2.6.- Le tours do cire-ulatio;-. : s i un cents ie dévalorisation. Tomme 
/en 

c e l u i - c i tend à s'allonger, cette dernière augmente. Le c a p i t a l réagit/ r a t i o 
n a l i s a n t au maximum la c i r c u l a t i o n . 11 peut a i n s i réguler, programmer l a li
bération d'une p o r t i o n de c a p i t a l q ui a v a i t été fixée dans l a c i r c u l a t i o n et 
fonder un système d'auto—financement. De ce f a i t s i l e procès de v a l o r i s a t i o n 
est en même temps c e l u i de dévalorisation (au sein du procès immédiat), c e l u i 
de dévalorisation ( i n c i r c u l a t i o n ) va tendre à être en même temps un procès 
de v a l o r i s a t i o n . C'est à ce moment—là q u ' i n t e r v i e n t l e crédit mais aussi l a 
m y s t i f i c a t i o n t o t a l e des rapt orrs économiques. 

4-2.7«— Pour diminuer l e temps de t r a v a i l nécessaire e t accroître l e temps 
de s u r - t r a v a i l , i l y a eu un développement considérable du c a p i t a l f i x e , " l e 
monstre animé qui matérialise l a pensée s c i e n t i f i q u e e t domine pratiquement 
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