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Présentation
Document

Pré sen ta tion
La pre mière confé rence in ter na tio nale des so cia listes se réunit à
Berne en fé vrier 1919. Un grand nombre de par tis est ab sent pour des
rai sons di ver gentes : les bol che viks, mais éga le ment les Ita liens et les
Suisses re fusent de sié ger à côté des ma jo ri taires de guerre quand les
Belges ne vou laient en aucun cas ren con trer les ma jo ri taires al le‐ 
mands. La ques tion de la ré vo lu tion russe di vise la confé rence en
deux camps, une ma jo ri té condamne le bol che visme, une mi no ri té se
re fuse de le faire de ma nière som maire au tour de Lon guet et d'Ad ler.
La pré sence aux côtés du mi no ri taire fran çais du so cia liste au tri chien
marque la place im por tante tenue par les austro- marxistes dans les
re la tions in ternes au so cia lisme de l’époque. L'In ter na tio nale ne peut
être re cons ti tuée; seul un exé cu tif com po sé de Bran ting, Huys mans
et Hen der son est char gé de co or don ner l'ac tion so cia liste au ni veau
eu ro péen. Une nou velle confé rence se réunit à Lu cerne en août 1919
sans que s'apla nissent les di ver gences sur l'ap pré cia tion de la ré vo lu‐ 
tion bol che vique. La créa tion de l'In ter na tio nale com mu niste (2-6
mars 1919) contri bua à dur cir les an ta go nismes au sein des dé lé ga‐ 
tions, une mi no ri té se pro non çant au tour de F.Adler pour la créa tion
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d'une In ter na tio nale syn thèse des IIe et IIIe In ter na tio nales. Cer tains
par tis ne par ti cipent plus aux confé rences in ter na tio nales de la
Deuxième In ter na tio nale. Ainsi, la SFIO et les so ciaux dé mo crates in‐ 
dé pen dants al le mands (USPD) ne sont pas re pré sen tés à la confé‐ 
rence de Ge nève en fé vrier 1920. Les fran çais votent le re trait de la
Deuxième in ter na tio nale au congrès de Stras bourg de ce même mois
sans se pro non cer sur l'adhé sion à la Troi sième In ter na tio nale. Le 21
oc tobre 1920 le co mi té di rec teur de l'In de pen dant La bour Party s'op‐ 
pose aux In ter na tio nales déjà for mées avant de pro po ser une réunion
aux par tis so cia listes en ac cord avec cette opi nion6. Cette ini tia tive
ren contre l'as sen ti ment de plu sieurs or ga ni sa tions dont le parti au‐ 
tri chien au tour de Frie drich Adler et d'Ot to Bauer. Le Parti so cia liste
suisse lance l'in vi ta tion pour que se réunissent à Berne les so cia listes
par ta geant les mêmes pré oc cu pa tions  : ne pas re tour ner à la IIe In‐ 
ter na tio nale, in té grer la IIIe dans le res pect de leur di gni té et de la vie
des or ga ni sa tions na tio nales. La CAP ac cepte de se rendre à l'in vi ta‐ 
tion par 13 voix contre 11. Ainsi les re cons truc teurs se dotent d'une
pers pec tive in ter na tio nale op po sable tant à la droite re grou pée dans
la IIe In ter na tio nale qu'à la gauche com mu niste. A l’issue de la confé‐ 
rence de Berne est adop té un ma ni feste ap pe lant à la construc tion
d’un centre in ter na tio nal.

A l’issue du Congrès de Tours, les re cons truc teurs de meu rés à la SFIO
main tiennent leur vo lon té d’aller à Vienne re cons truire un centre
d'ac tion in ter na tio nal qui s'adresse aux seuls so cia listes ré vo lu tion‐ 
naires3. Cette der nière éti quette per met aux Fran çais de se conce voir
à égale dis tance des ré for mistes et des confu sion nistes bol che viques4.
Ils ne per çoivent pas leur po si tion comme "cen triste" os cil lant entre
les uns et les autres mais comme base de re com po si tion de l'uni té
ou vrière.
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Lors du pre mier CN de la SFIO conti nuée, un débat s'en gage au tour
du man dat à ac cor der aux dé lé gués pour la confé rence de Vienne  :
plu sieurs po si tions se dé gagent5. La pre mière est ex pri mée par Re‐ 
nau del au tour de deux axes  : les dé lé gués fran çais doivent aller à
Vienne nan tis d'un texte souple afin d'agir pour la re cons truc tion
d'une grande in ter na tio nale. A sa droite, Paul- Boncour es time in con‐ 
ce vable une In ter na tio nale sans Belges ou Bri tan niques. Leur point
com mun est la re con nais sance du ca rac tère ir ré vo cable et in ter na‐ 
tio nal de la di vi sion so cia liste/com mu niste. Face à ces deux ora teurs,
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Jean Lon guet ré clame l'ins tau ra tion d'une bar rière avec l'im pos si bi li té
d'ac cueillir les élé ments réunis dans la Deuxième In ter na tio nale. De
plus à Re nau del ré cla mant un pro gramme basé sur les prin cipes tra‐ 
di tion nels du so cia lisme il op pose l'ac tua li té des points de l'Ap pel
convo quant à la réunion de Vienne. Le man dat donné à la dé lé ga tion
fran çaise est large, sa com po si tion as su re ra les ga ran ties de pers pi ca‐ 
ci té po li tique et d'ex pres sion so cia liste La SFIO se re fuse à pri vi lé gier
une op tion, main tient les vir tua li tés ou vertes par les dis cours de Re‐ 
nau del et Lon guet. La confé rence s'ouvre le 22 fé vrier 1921 en pré‐ 
sence de 78 dé lé gués re pré sen tant 19 par tis6. La par ti ci pa tion fran‐ 
çaise est mar quée par les in ter ven tions de Jean Lon guet et Re nau del,
l’un et l’autre sont sym boles des pos si bi li tés exis tantes pour les so cia‐ 
listes fran çais. L'In ter na tio nale de vient un des lieux d'af fron te ment
droite/gauche, un des lieux de sa lec ture. La où la droite sou haite
une réuni fi ca tion avec la Deuxième In ter na tio nale ados sée sur la na‐ 
tion comme ré fé rent po li tique, la gauche se pro nonce pour l'uni té ré‐ 
vo lu tion naire au tour d'ac tions ras sem blant les trois In ter na tio nales. A
l'is sue de la confé rence est crée l'UP SAI avec Vienne pour siège et
Frie drich Adler pour se cré taire9. Dans un bilan de la confé rence de
Vienne, Lon guet s'ap pe san tit sur la par ti cu la ri té du nou veau re grou‐ 
pe ment in ter na tio nal, centre d'ac tion, quand Mos cou est une in ter‐ 
na tio nale de di vi sion et que la deuxième a ab di qué toute vo lon té ré‐ 
vo lu tion naire10. Les mi li tants de la gauche de la SFIO sont confor tés
dans leur ac tion par la nais sance d'une In ter na tio nale re flé tant leur
pra tique na tio nale.

Do cu ment
« La Confé rence de Vienne ne fut pas un congrès. Voilà ce qu’il faut
tout d’abord re te nir. Je veux dire que ce fut beau coup plus un débat
entre mi li tants qu’une dis cus sion pour la quelle des dé lé gués au raient
ré gu liè re ment été man da tés par des Par tis.

4

Ceci ne di mi nue en rien l’im por tance de pre mier ordre de cette
confé rence. Des ca ma rades d’au moins seize or ga ni sa tions so cia listes
eu ro péennes y ont par ti ci pé. C’est un chiffre im pres sion nant et ce ne
sont ni les raille ries des uns ni les ca lom nies des autres qui ef fa ce ront
cette page des luttes so cia listes.
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Ce que nous avions d’abord à consta ter à Vienne, et nous n’y avons
point man qué, c’est que, mal gré les pré ten tions des chefs de la IIe In‐ 
ter na tio nale et celles des chefs de la IIIe In ter na tio nale, il n’y a plus, à
pro pre ment par ler, d’In ter na tio nale du tout. Il y a des tron çons d’or‐ 
ga ni sa tions ri vales dont les adhé rents po lé miquent avec vio lence et
qui se pré oc cupent da van tage de s’ac ca bler ré ci pro que ment que de
réunir, pour un ef fort com mun contre le ca pi ta lisme, toutes les forces
ou vrières du monde.
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Pour re mé dier à ces in con vé nients graves, à cette uni ver selle dis per‐ 
sion de nos troupes, qui ne pour raient se pro lon ger qu’au dé tri ment
du so cia lisme lui- même et de pro lon ger qu’au dé tri ment du so cia‐ 
lisme lui- même et de sa mis sion de salut dans tous les do maines de la
ci vi li sa tion contem po raine, la Confé rence de Vienne avait à in di quer
les er reurs et à dé non cer les fautes et à dé non cer les fautes des deux
or ga nismes in ter na tio naux ac tuels.
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A l’un, à celui de la IIe In ter na tio nale, elle a re pro ché son confu sion‐ 
nisme, son mi nis té ria lisme, ses com plai sance, par fois ses com pli ci tés
avec les par tis bour geois. Elle a heu reu se ment rap pe lé les prin cipes
de la lutte de classe et d’op po si tion vi gou reuse à tous les sys tèmes
po li tiques et éco no miques de la classe ca pi ta liste, prin cipes qui
consti tuent la pierre de touche du so cia lisme, la base doc tri nale hors
de la quelle nous ne sau rions bâtir rien de sé rieux et de du rable.
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A l’autre, à celui de Mos cou, à ses concep tions étroites et sec taires,
elle a op po sé la doc trine scien ti fique du mar xisme et aussi la ter rible
leçon des faits.
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Ainsi, la po si tion prise par notre Parti, en son congrès de Stras bourg,
a reçu à Vienne une ap pro ba tion cer taine ; et nous pou vons dire que
cette po si tion eût été celle de l’énorme ma jo ri té du Parti Fran çais, si
les ma nœuvres mi sé rables de di vi sion en tre prises par tout par Mos‐ 
cou n’avaient pas trou vé su bi te ment en France des concours aussi
consi dé rables qu’im pré vus.
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Vienne doit donc de ve nir, non une nou velle In ter na tio nale, mais un
centre d’ac tion en vue de re faire l’unité in ter na tio nale du pro lé ta riat
so cia liste.
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Un ave nir pro chain prou ve ra si ceux qui lui as si gné cette noble et
utile mis sion se sont trom pés.
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Mots-clés
Socialisme

La Confé rence a fait autre chose. Elle a tracé des di rec tions gé né rales
et adop té des for mules tou chant l’at ti tude des di vers par tis so cia listes
au cours de la guerre.
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J’ai été trop « mi no ri taire » pour ne pas trou ver cer taines de ces for‐ 
mules très heu reuses. Mais, dirais- je toute ma pen sée ? j’es time que
Vienne aura mieux à faire que de ré pé ter à toute oc ca sion des ju ge‐ 
ments his to riques. Le passé est le passé. J’en tends bien qu’il faut s’en
sou ve nir pour nous mieux armer pour les luttes et éven tua li tés de
de main et d’après- demain. Mais il ne ser vi rait à rien de ra vi ver à
chaque ins tant le sou ve nir de nos dis cordes. Il s’agit sur tout de re‐ 
faire ses muscles pour l’ac tion. C’est vers l’ave nir qu’il convient de
tour ner ses re gards. Si les règles de l’In ter na tio nale, celles du Parti,
ont été trop faibles, mal adap tée aux cir cons tances, examinons- en la
ré vi sion loya le ment avec le souci d’écar ter tout ce qui au rait un ca‐ 
rac tère de po lé mique per son nelle ou de pré do mi nance de ten dances
an ciennes.
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Ainsi seule ment nous évi te rons de re tom ber dans les er reurs ou les
fai blesses d’hier.
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Enfin, Vienne a élevé une forte et élo quente pro tes ta tion contre l’im‐ 
pé ria lisme et les trai tés de paix im bé ciles, dont le moins qu’on puisse
dire c’est qu’ils pro longent l’état de guerre et en tre tiennent les mal‐ 
en ten dus et les haines entre les peuples, en même temps qu’ils em‐ 
pêchent tout ef fort de re lè ve ment éco no mique dans les di vers pays.
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A bien des titres, par consé quent, et ce sera la conclu sion de ces
braves ré flexions, la Confé rence de Vienne a su par ler une vé ri table
lan gage in ter na tio na liste.
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Sou hai tons qu’il soit en ten du. Il le sera d’au tant plus que les par tis
ayant adhé ré à cette Confé rence sau ront dans leur propre pays
mener le bon com bat so cia liste, en évi tant soi gneu se ment les fautes
qui ont perdu la IIe In ter na tio nale et celles qui ont em pê ché la IIIe In‐ 
ter na tio nale d’être autre chose qu’un grou pe ment de secte, di vi sant
par tout le pro lé ta riat au lieu de l’unir. »

18


