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Paul Mat tick, actif dans les mou ve ments ré vo lu tion naires al le mands
puis amé ri cains, fut un des prin ci paux re pré sen tants du cou rant ré‐ 
vo lu tion naire mar xiste anti- bolchévik, op po sant à la social- 
démocratie et au mou ve ment lé ni niste l’idée que le so cia lisme ne
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pou vait être éman ci pa teur qu’en étant réa li sé par les tra vailleurs eux- 
mêmes au moyen d’or ganes dé mo cra tiques du type des conseils ou‐ 
vriers.

Membre de la se conde in ter na tio nale dans les an nées dix, puis de la
troi sième à son ori gine et en suite cri tique de l’une et de l’autre en
tant que membre du cou rant dit «  conseilliste  », Mat tick était en
bonne po si tion pour avoir une vue d’en semble du mou ve ment ou vrier
du ving tième siècle et en dres ser un bilan.

2

Dans Mar xisme, der nier re fuge de la bour geoi sie ? (écrit dans les an‐ 
nées 70 et pu blié de façon post hume en 1983 en an glais) Mat tick pré‐ 
sente dans une pre mière par tie la cri tique mar xienne de l’éco no mie
po li tique, et re trace dans une se conde l’his toire du mou ve ment mar‐ 
xiste, ana ly sant en par ti cu lier l’évo lu tion his to rique et théo rique des
mou ve ments sociaux- démocrates et lé ni nistes.

3

Le titre choi si pour l’ou vrage ne cor res pond donc que par tiel le ment à
son conte nu, Mat tick ex pli quant tou te fois l’at trac tion exer cé par le
mar xisme dans les mi lieux in tel lec tuels bour geois par les ef fets com‐ 
bi nés de la crise de l’éco no mie bour geoise et de l’in té gra tion du mou‐ 
ve ment mar xiste à la so cié té ca pi ta liste (soit dans une va riante ré for‐ 
miste, soit dans une va riante lé ni niste fa vo rable à un so cia lisme qui
selon lui est plu tôt un ca pi ta lisme d’Etat, les deux va riantes iden ti‐ 
fiant la so cia li sa tion de l’éco no mie au contrôle de l’Etat).

4

La pre mière par tie, «  Mar xisme et éco no mie bour geoise  », qui pré‐ 
sente de façon per ti nente et assez com plète les po si tions de Marx
montre jus te ment que la cri tique mar xienne de l’éco no mie po li tique
  n’est pas une conti nua tion/cor rec tion de l’éco no mie comme
« science po si tive » mais la cri tique du ca rac tère idéo lo gique de l’éco‐ 
no mie bour geoise et le dé voi le ment des rap ports de classes qu’elle
ca moufle. Il ne s’agit pas pour Marx de mon trer que le dé ve lop pe‐ 
ment so cial est sou mis à des lois éco no miques im muables mais de
mon trer au contraire le ca rac tère his to ri que ment dé ter mi né des rap‐ 
ports éco no miques que l’idéo lo gie bour geoise pré sente comme des
lois na tu relles éter nelles.

5

La se conde par tie, «  Ré vo lu tion et ré forme  », ex plique com ment et
pour quoi le mou ve ment ou vrier, y com pris mar xiste, s’est in té gré au
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cours de l’ac cu mu la tion ca pi ta liste plu tôt que d’y avoir mis fin, cela
sans dire qu’un tel dé ve lop pe ment était iné luc table.

Mat tick ré sume cela ainsi (dans un texte de syn thèse pro po sé en an‐ 
nexe Le mar xisme, hier, au jourd’hui et de main)  : « Le suc cès de l’ex‐ 
pan sion ca pi ta liste et l’amé lio ra tion de la condi tion des tra vailleurs
ont semé le doute quand à la va li di té de la théo rie abs traite de Marx
sur le dé ve lop pe ment ca pi ta liste. La réa li té sem blait en fait contre‐ 
dire l’at tente de Marx concer nant l’ave nir du ca pi ta lisme. Même
quand on conser vait la théo rie, on ne l’as so ciait plus à une idéo lo gie
orien tée vers le ren ver se ment du ca pi ta lisme. Le mar xisme ré vo lu‐ 
tion naire se trans for ma en une théo rie évo lu tion niste, ex pri mant le
vœu de trans cen der le sys tème ca pi ta liste en ré for mant sans cesse
ces ins ti tu tions éco no miques et po li tiques. Le ré vi sion nisme mar xien,
de ma nière ou verte ou dis si mu lée, abou tit à une es pèce de syn thèse
entre les idéo lo gies mar xistes et bour geoises, co ro laire théo rique de
l’in té gra tion du mou ve ment ou vrier dans la so cié té ca pi ta liste. » Mais
poursuit- il : « Il ne faut ce pen dant pas sur es ti mer l’im por tance de ce
phé no mène car le mou ve ment ou vrier or ga ni sé n’a ja mais concer né
qu’une pe tite frac tion de la classe la bo rieuse. La grande masse des
tra vailleurs s’est adap tée à l’idéo lo gie de la bour geoi sie ré gnante, et-
sou mise aux condi tions ob jec tives du capitalisme-  n’a consti tué une
classe ré vo lu tion naire que po ten tiel le ment. Elle pour rait de ve nir ré‐ 
vo lu tion naire par la force des cir cons tances qui dé bor de raient les li‐ 
mites de son idéo lo gie, of frant alors à sa frac tion consciente une oc‐ 
ca sion de trans for mer le po ten tiel en réa li té grâce à son exemple ré‐ 
vo lu tion naire. Cette fonc tion de la frac tion consciente de la classe
ou vrière a été per due par l’in té gra tion dans le sys tème ca pi ta liste. Le
mar xisme de vint une doc trine de plus en plus am bi gu, ser vant des
des seins qui dif fé raient des ob jec tifs ini tiaux. ».
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Selon Mat tick le mou ve ment lé ni niste qui se dé ve lop pa en ré ac tion à
l’évo lu tion ré for miste de la social- démocratie ne s’orien ta pas plus
que cette der nière vers un so cia lisme au then tique en réa li sant ce qui
était le pro gramme ori gi nel social- démocrate d’éta ti sa tion de l’éco‐ 
no mie sous di rec tion du mou ve ment mar xiste. Le ré sul tat, mal gré
toutes les dif fé rences, en fut aussi une in té gra tion au dé ve lop pe ment
ca pi ta liste en pre nant la di rec tion d’une va riante éta ti sée de celui- ci.
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Il op pose à ce mar xisme, qui conçoit le so cia lisme comme éco no mie
éta ti sée, une concep tion qui place l’ac ti vi té des tra vailleurs as so cié
comme la dy na mique seule ca pable de rompre avec toute forme d’ac‐ 
cu mu la tion ca pi ta liste.

9

Dans le cha pitre consa cré à la ré vo lu tion russe Mat tick montre bien
com ment la mise au pas des conseils d’usines et le re tour à un mode
de di rec tion au to ri taire des en tre prises est le tour nant qui met fin à
la ré vo lu tion ou vrière et as soit la ten dance au dé ve lop pe ment d’un
ca pi ta lisme d’Etat : «De cette ma nière, on as sis ta à une sorte de ren‐ 
ver se ment du contrôle ou vrier, qui de vint le contrôle sur les ou vriers
et leur pro duc tion. Il était es sen tiel d’ac croître la pro duc tion et, parce
qu’il ne pou vait comp ter sur la simple ex hor ta tion pour pous ser les
tra vailleurs à s’ex ploi ter eux- mêmes plus qu’à l’or di naire, l’Etat bol‐ 
ché vique éten dit sa com pé tence à la sphère éco no mique tout en pré‐ 
ten dant éner gi que ment que ce contrôle éta tique de l’éco no mie c’était
en fait le contrôle par le pro lé ta riat. Cela n’em pê cha pas Lé nine de
dé cla rer qu’il était ab so lu ment es sen tiel que la di rec tion tech nique et
or ga ni sa tion nelle de la pro duc tion fût l’apa nage ex clu sif de ma na gers
et de di rec teurs ap poin tés par l’Etat. ».
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Pour Paul Mat tick l’hy po thèse mar xienne selon la quelle la lutte éco‐ 
no mique condui rait au dé ve lop pe ment d’une conscience ré vo lu tion‐ 
naire chez le pro lé ta riat n’a pas été confir mé par l’his toire (mais au rait
pu l’être), et cela même en pé riode de crises.
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Il consi dère ce pen dant que, comme Marx le pré voyait, l’ac cu mu la tion
ca pi ta liste s’ac com pagne d’une crois sance de la mi sère so ciale. En
effet  : «  …la mi sère a un ca rac tère his to rique, pré sen tant des états
dif fé rents dans des cir cons tances dif fé rentes. La mi sère n’est pas res‐ 
sen tie lors qu’on subit un état de fa mine spé ci fique, mais lors qu’on
connaît un ap pau vris se ment par rap port au ni veau de vie ha bi tuel.
Les ré ac tions des gens à une dé gra da tion per sis tante de leurs condi‐
tions de vie ha bi tuelles peuvent être aussi ra di cales que celles qui ré‐
sul te raient d’un état de semi- famine, pro duit par la crois sance
constante de la pau pé ri sa tion. Le sens de l’ex pres sion « mi sère crois‐ 
sante » est en fait dé ter mi né par ceux qui la su bissent et ne dé coule
pas d’une quel conque «  me sure ob jec tive  » de ce que les gens sont
ca pables d’en du rer. Vues sous cet angle, les mo di fi ca tions de la loi
gé né rale de l’ac cu mu la tion ca pi ta liste n’évi te ront pas, même dans les
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na tions ca pi ta listes hau te ment dé ve lop pées, que croisse la mi sère so‐
ciale. ».

Il est dom mage que, les mo ti va tions éco no miques sem blant ne pas
suf fire au dé ve lop pe ment d’une ac tion ré vo lu tion naire, Mat tick n’ait
pas plus ana ly sé ce ca rac tère sub jec tif et res sen ti de la dé gra da tion
des condi tions de vie et ses ef fets pos sibles en termes de dé ve lop pe‐ 
ment d’un mou ve ment de contes ta tion ra di cale. Il est re gret table que,
dans un livre écrit dans les an nées 70, Mat tick n’aille guère au- delà
des po si tions des cou rants « gau chistes » des an nées 20 ou 30 et que
son bilan du mou ve ment ré vo lu tion naire ne se confronte pas à des
cou rants qui (comme les si tua tion nistes par exemple) ont re nou ve lé
la cri tique ré vo lu tion naire en en ri chis sant les po si tions «  gau‐ 
chistes/conseillistes » clas siques d’une cri tique por tant sur les condi‐ 
tions de vie et les rap ports hu mains dans le contexte de l’abon dance
mar chande contem po raine. Pré ci sons tou te fois que Paul Mat tick Jr
nous ap prend dans l’avant- propos que son père pré voyait d’écrire
une der nière par tie sur les formes de l’ac tion ré vo lu tion naire, no tam‐ 
ment des conseils ou vriers, et l’or ga ni sa tion so ciale post- capitaliste.
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Il est en tout cas bon de pro po ser à de nou veaux lec teurs la pré sen ta‐ 
tion per ti nente que fait Paul Mat tick des po si tions de Marx et de
l’his toire du mou ve ment mar xiste de la pre mière moi tié du siècle
der nier. L’ap port de Mat tick peut cer tai ne ment être une base so lide à
par tir de la quelle pro gres ser vers une cri tique ré vo lu tion naire adap‐ 
tée aux condi tions ac tuelles.
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