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petit naaiateiiant mieux co«apre$dre r&yolutlon du
Fid^e cl£ <3i€tatar$ <iu proletariat ; elle constitue l*

par la violence cte tous les obstacles extrins^xies k la1 >' ? ^ ' " ' • , . • * •- ' * /- * • > • • v- " • • ' • • • ' ' ' " . , ' ' . - '

rationalisation gestionnaifce de la production, Etaat donn£ le
degr6 de maturity du dSveloppement de Tappareil de produc-
tion consid£r£ dans son Assemble ces bb^tac^s sont' de nos 3<mrs
exdttslvemeiit des obstacles fcociaux : ce Sont le^ clas^e^ prl^

qui ^jEV^ttt' de toutes Mir^ forces, par tons
y compt*!̂  1'titiiversallsation des m^thod^s

& la fusion orgaM^iie des deux pdles opposes de Fappa
Adductions, tous deux Sgalement collectife et socMte^s,
qu^ urie telle fusion ne pent signifler t[ue la socialisation com-
pile et definitive de la production;

Mais en m^me temps, et c'6fet 16. ce que ne peuvent TOir les
$c*Mmatist€s steriles enferxn^s dans des f ormules toutes faites,
Im elasses priYiMgtees, d^s qw la propri4t4 priv&0 est ^limin$e,

d^finissent pr4cis4meat cotoafc celles qui reposent sur cette
s^ciftie eutm la direction et Tex^cution et elles ne
se i^aintenir qm d&m 1% merate oil elles la perp^tuept.
..Hi raison pour Mquelle la coinpt4hension du pMao-

mtoe tar@attomti<|ut et r^latofation pfogrammatique positive
pour la soci^t^ de transition vont ^troitement de pair et pour
laquelle, tant que, historiqueiiient, le pfe£nomfene bureaucra-
tiq[ue ne s'4tait pas (Mgag6 dans toute ga puret4, le programme
socialiste ne pouvait litre frapp4 que d^une imprecision telle
que la notion de dictature du proletariat dev&tiait sujette atiX
pir^s ^quiToques et aiix pires delortnations, qui, justemMt ont
permis au ptenom^ae biireaucratique de se greffer si ateemettt
sur le cot rant bolehevique poartaat authentiquemetit retolu-
tionnaire et profetaHen. ^ '

II a'est plus pcssible de nos jours de se desiriteresser dti
deyeloppemeat moderne de ?apparell de production. Son etudfc
devient ume des inches les pliis urgentes. Le merlte d'un litre
conmiL€ celui de M. t riMniair' est de montrer qtie si les M^xi^tes
encore capables de se seHir de la methode tnarxlste retion-
ceht ^i cette t&cte, des gtos, orgaiilquemen:t Strangers au p^o-
l^tarist et 1 tout espr|t r^VoLationnaire s'empareront de ces

* probieoQes aatlieatiqises et fermt €e leur etud6 un instrument
de naystllcsLtion saippteijieiifiiire dont le dangei* est d'autatit
plus grani ^ue le terrain 'ms lequel se pMce cette mystiflcaitl6n
est plus i>r<)tont : "--. !

'"* Ph.

O II V R IE R
de

El€ A IH

DEtfXIEME HARtE

LJL IffiCX>NSTRU^ LA SOGIETE
Bid STONE

V

pense, ati debut, nous: limitey & dtyn-tier tin resumti du lo
text*, de, Ria Stottel intitule « La ^e^onsiriiLction de la socittt », qui a 6$
$ublU dans la m£me brochure que « La. vie aVusine », de l*a«Z Ro,mari&,
et qui conttent Vilaboration el I'atnplificatidti theoriques rites donnees d&cfitws
par Romano. CSpeitdxatt; fr la fois-la difficult^ de resumler uti texte aus&t j*l-
<?M et ViffiffortfinGe des problejtnes qui y $ont traiies, nous oni tyit reveniT
sur cette decision;, nous nublioiis ainsi aujourd'hui la traduction de la jpre-
miere ni&ifie de ee texte* reJhapquable, dont la deuxieme pattie paT&ttra an
B&iiiem Mvant de « SoeiAlisme ou B&rbdrie » . Ndus pens&ns t&MJVnfs pmblter
par la suite uti l&Kfe r&sumapt les, retflgyi&ns que nous a suscit&es le dOGW.-
ment de Romano et les critiques que nous semble soulever sur certains BOtnts
1m Q&ftteep&pn; de Ri>& Stone* ; - ; ->.: ' \

.Qpftjit, 4 la tradvction, etle <ne pretend nuilement au mirite Iitt6raire>
siinplement ft la fidelity." • • • • • • • • - • • • • • • • ' • •

11iufliifnlfc& ,
les annees.
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La crise de la societe contemporaine, la barbarie et le chaos
Fexfstence quotld-feiine et Fiavenir imm^diat des hom-
^ Tautoe de la ^laB^te^ out fatit que de tbiMea leB

r^geal s«r les pers>pe«5lTv!es} fiiiale$ de
reeiherehe, c^mi&ene&&/"aYec Msilatioa pendant

, a« et4 ^oHreutantoen't suspendue
. Mais In fnerre a fait; afcsai

pî »e^6 scoisflme uii
uayt&e oat disparm i«B dertit^res barri^es -
pMs iiiipla;€abli@0. lies efforts d6sesp€rea dea paptl-

sans de Wallace et des statoiefits qui Ve&lemt >perpj§tuea? le
*

sjalut,'et.
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rooseveltien tout en condaronant son incarnation actuelle sur le plan
international qu'est le pteri Marshall, ne font que rendre plus Evi-
dent Tabime existant eritre la memoire d'un homme mort et les
ten-dances prof ondes de deux milliards de vivants. Au jourd'hui touted
les couches de 1$ societe soht a la recherche de la voie a :Suivre
pour creer un monde ; un monde. dans lequel les hommes puissent
vivre en tant qu'individus sociaux et createurs, en tant qu'lioinmes;
achevG-s et mm, en tant qu'hommes moyens. De cette recherche-
surgit graduellement une nouvelle philosophic d>3 la vie. Ni la r4vo-
lution chretieiine,-lU la refortne protestante — les seules etapes de
Thistoire de la civilisation occidentale qui luf soient comparables—„
n'ont atteint la profondeur et la portee du processus de mise
en question et de recherche de valeurs qui se deroule actuellement
dans I'actiyite et la pensee des hommes. ' ,

La description que Ton vient de lire, que Romano, ouvrier lui-
meine, a fatte de la vie d'un ouvrier aux Etats.Unis-d'aujouTd'hul,
est une contribution fondaonentale & cette recherche, A Toppose" des
Merits des intellectuels et des hommies d'Etat, on a Ik un document
social qui decrit dans son essence Texistence reelle de centaines
de millions d'individus qui constituent la base de notre societe. La
vie culturelle et la philosophie de toute societe ont toujours 4te
determinees par la vi% de la classe des producteurs qui en t'ormo
ia base. Mais, en dehors des p^-riodes de revolution, le monde tend
a oublier ce fait. Rien ne montre plus clairement combien la revo-
lution sociale est aujourd'hui pres de la surface sinon le fait que
partout ou les hommes d'Etat ou les dirigeants industriels se re"u-.
niasent pour essayer de resoudre la crise de la societe mod erne, un.
probleme hante leur pensee — comment developper la productivity
des ouvriers. Jamais I'attitude des ouvriers vis-a-vis de leur travail
n'a eu plus d'importance pour la societe. Dans chaque pays^ quelle
<jue soit sa.raison sociale, la capacity et la volont4 des ouvriers a,
produire sont cojasid-erees comme le fen-dement de la politique natib-
nale et international^- Si» qomme nous le croyons, ce probleme ne
peut §tr^P lesolu qu'en. plagant le contrdle de la production entre
les mains des ouvriers, 11'm peut aussi etre fondamentalement
compris qu'en p^netiant ce que ies ouvriers font et pensent lors*
qu'ils travaillent sur leurs ba^ncs et leurs machines.

I C'e n'est qu'ea comprenaat les conditions r^elles de vie et
les tendances reelles de la classe ouvriere reelle a une certaine-
6tape <3e son derveloppement, tue les probl^mes de Vhumanite con.
sideYee comnae un tout peuveat §tre compris. Ceux qui cherchent -
aa (milieu cle la barbarie inodern»e un principe ujiificateur
qui leur permette <le comprendre le pass^ et de batir 1'avenir,
doHent tourner leui attention vers la degradation quotidienne de
1 'intlividu producteur et la lutte concrete ppur sa liberation qui se
develojpe an sein de la classe ouvriere.

Nous aons somiine; occtij^s die la clas»3 ouvriere araericaine
con s«ulement parce 4ue c*€5t la cl'asse ouvriere que nous con-
caissons kl« mieux, inais anasi jaxce que consid£r6e comme force
productive elle cst la plus pulssante et la plus d£veloppee du•'
monde, An IIXe sifecle, Marx a, pris le capitallsnie britannitiue
comme base po>ur st«r analyse ^conomlque du capitalismev Aujour-
d'hii, c'est la, classe tarvrte:**. ajii^ricaine qUi offre la base pour
ine a,naly3e de la transitiai &onoiaique du capitalisme vers le
soclalisme, et la d ̂ nmmstrsition concrete ,du d&veloppement de la
jouvelle aoci^t^ au ^eiii iei Madeline. , ; - ; . '

\
CHAPITRE PREMIER S

LA REVOLUTION PERMANENTE
DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION

Des ourriers semi-qualifies de la grande production sont actuel-
lement Fayant-garde* de la classe ouvriere aux Etats-Unis. De 1921
a "au jourd'hui, partfculierement apres la depression de 1929 et pen-
dant la deuxieme guerre mondiale, Findustrie americaine a tra-
verse une phase de revolution qui ne trouve du point de vue de
la profondeur et de Fextension, de precedent que dans le deve-
loppement de Findustrie au debut du XIXe si&cle. De nidme que
celui-ci a abouti au mouvement chartiste, aux revolutions de 1848
en Europe occidentale' .r>t & la guerre de Secession aux Etats-
Unis, de meme la revolution industrielle qui a eu lieu apres la
premiere guerre mondiale prepare une revolution sociale a Techelle
du monde entier.

De 1899 a 1919, la force eiectrique a ete surtout utilisee comme
source d'energie pour les machines de vieux type. Entre 1923 et
1929, des nouveaux types de machines ont ete introduits pour
exploiter cette force eiectrique. Sur la base de ce nouvel appa-
reil mecanique et de la centralisation du capital resultant de la
crise de 1929, la production s'est developpee et conceritree dans
d'enormes usines, dont la taille excede celle de la plupart des
villes de la terre. Ces u&ines ont attire dans les rangs de la
classe ouvriere des individus de toutes les regions du pays et de
toutes les professions. Des paysans des regions arides, des em-
ployes de bureau, la jeunesse etudiante qui rSvait'de qualiflcation,
professionnelle et les vieux .qui avaient perdu tout espoir d'un^
existence sociale utile, des negres attaches tr^s reeemment encorg;
aux plantations du Sud, des femmes dont la vie avait -eu jusqilf
1% pour unique horizon leur mari et leurs enfants — tous ont
ete absorbes par les usines et ont dift reconcilier leur mode* ante*
rieur d'existence sociale avec la nouvelle realite du travail sur
le bane ou le lon& des chalnes d'assemblage. Ceux qui ne sont
pas entres daas Fappareil de production nouvellement developpe
entre 1934 et 1939 ont ete de toute fagon arraches It leurs occu-
pations tra^itionnelles par la crise, et etaient disponibles au debut
de la guerre, pour €tre utilises dans les chantiers^ les usines
d'aviation et les laboratoires radiophoniques de IV arsenal de la
d^ciocratie». 0ne armee industrielle de reserve comprenant dix-
sept millions de chdmeurs s'est amalfamee avec les millions qUi
etaient de"ja au travail et ainsi fut creee la classe ouvriere indus-
trielle la plus grande et la plus puissante que le monde ait jamais
connue.

!v .

Les contradktions d» travcdlleur s«ni-quodifie.

i B , , . - avflei»t, jusau'ft un moment trfes recent, meriS
leur vie sociale dans les limltes de la famUle. de 1'egllse ^t du
^ Itif ' 2*. fa'sal,ent ^ntenant partie d'une commuPautg indu*
trlelle. S'lle avaient eu, en realite ou dans leurs 'projets, ,d«S
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actiyites oti ils contrdlaient eux-m§mes le rythme de leur travail •
— * ou 1'ab.sence de rythme — ils trouvaient maintenant leur vie
compl&tement dominie par ,Ja mojitre, la machine et la ohatne
d'assemblage. Par la nature m§me des nouveatix travaux semiT
qualifies, qui d'une part exigent Tapprentissage rapide des quali-
fications' et d'autite fart ^^iieUt Fmrvrler par kt repetition mono- ^
tone de ceritoes •• " tfl^&#&o$HC ocs oBvrierfl ont et§ -€ss Me depart
pris dans une contradiction. Ils n'Staient ni les artisants qualifies
dcml ~gtait. ioxroSe •]& vieilte aristocratic ouvriere, ni les travail.
l^irs 0rdinaires dont 1'actif principal etait la force physique. Plus
ils devenalent aptes % une vari£t£' de travaux^ plus ils devenaijent
remplaQables en tant qulndividus. La, qualification de chacun d*enx
n^tait pas interchangeable^ mais elle n'^tait pas non plus un
DfttHaopole, de telle sorte qu,e TJaomme, sinon la qualification, 4tait**
interchaixgeable. C'est de cette contradiction que le CIO a smrgi

'•«a 19B6-1B57- II repr6senta la tendance instinctive de la class©
onv^dre ajn^Ticaaiie It ^chapper a cette contradiction, entre sa dlgra-
dation par v la machine qui la confine a des travaux parcellaires
et, cl'autre part, ce que Marx il y a quatre-vingts ans a appel£ la
nece&site de << variation des travaux, fluidity des fonctions et mo^
bilite univemelle» inherante & 1'indU'Strte moderne. Cette contra.
4ictlaii, approf ondie et developp^es par la guerre, est devenue un
eancer qjal rouge aystematiquenient la vitality de la societe 'boilr.
geoiBe americaine. /

.-.-Si e;ette contradietiom s^est ^emparee des fondements de la
eoiammatite in«dufitrielle 4ans le pays lut-m^me, elle etait pr4^
semte avec ^eneeore plais d'aeuiy H rsrm^e. Quatorze millions d'hom-
ates %t <ie Iemmes4 iBdepe^daniaaeEt 4e leurs occupations prece*
Rentes, -«e soat trouves occmper des fonctians non seuleoikent au
combat, inais d^ins le§ transports, les bateaux, les hopitaux'et les

. inifoeadanoes; Des valets de' fsrae ont 4te transform^s en specia.
Ji®t«» des traasmissiOB-s; des enaplof4s de magasins de chaussures,
80 nt cieveams infiriniers de premiere ligne, -administrant de la »or-
phime ou du serum aux blesses, «elon leur appreciation de la nature
tes Pleasures et d«s possibiiites de guerison. Tout ,cela faisait
partie vde 1'esperience ro^tiniire de tousles mobilises : et 4gal€N.
memt routani^re mais plus 4ra,B0atiQ[\Le eaacore, etait rinterclaangea-

4e chamii xi'eiuc.^ > : ••-»•, ;' . • . > • • • • . • , , • . • ' . . •• ' • . - . . , ;
• " * - . - " , • , . . .- - . • ...

• • . .

Enmsogrer crvcc des &cn»
A.insi, pour fes muitliorts d^oi^rieirs, la r^volulion

fcl S^eux dfeimiferes d 4caMs i. i ̂ igaif i6 'nn* 4^e^ppem
et cdttcbatr^ «3e ^'Hs^tofie 4ii m-fit^isme jnaoderiie. De la feme
i la uhadne i*asseiBbla^ c3a M Eaai-s«m ^^^telieV, \du" :':bureau-- a 1%
'noaoiiQiie^ to • -wilfege i; • la ni^trof ole., ^ii; " Tex%s -^ ;- ,Paiis, : ' ils •• ®m$,
exfli?ito«Ett6 dajsus qieltuts :brkw& nn3i|%p ,-ty, varii§t^ infinie du monde
moderne, en na§me tcrajs que la monc(fonae ^rtelle du proc^smft
de travail, Tins£curit^ -sociale et lesxtif»^iliil|fe|.>^troitement limi-
t6cs au*offr€ le eapitalisme uii iadivid^s;1 jf5

Ce '<iue Marx jdleiiviit,.^ J ...%^p /i^le^^pamC le »|ovivem,ep|
essectiel de la soci^t^ bottrgeaiJe, e^t; eHtSl liins la vie de aoixstnte

• ' , " . ! ' . • • • : " ' • ' . ' „ • ! , .... ' , - • . . - • • - '
la pertmr-

iniiij(eri)iMiHL|ioe ^t toat«s les ̂ ^
l^agitatioa p^niaaeaates di&tfngnemt

•w

• * ' " * • ' - , •de t©utes eeMes quf Tont prefc^de%; Toutes* l^s- relations fixes el
avee leur eseorte d'opinfous et de prejug&s aneienai ei
, sent Mistypes, et tcrates les telatieas: nouTelles vlisill

avant qu'elles paryifennent I* s0 cristalllser. Tout ee
est ®6Hde s'evanwuit, tout ee Qui est &&CT& est profane et vea

.de '••• comptfer ITibmnm est oMig^ fenvisager avec des sens
se» eonditions reelles de vie et ses relations avee son

Au}ourd*huiK Touvriex amlricaiir ddit envisager: « ses cow
f!on& r^ellea de vie et ses relations avee son es-p&ce i>. Les gri*
vea d'apr^guerre ont $t& la/ premiere manifestatfdn, empiriQjle
cfe cette nouvelle attitude, Aprejs la gratade vague de -graves, les
ouvrlers pxis indtvidiiellement et les Croupes, d^ouyriers, dans leur
essai de s'expliquer & eux.m^lne| leurs actions^ n'ont cessi <l^
slnterroger dans des convers«tti0np a I*atelier, au bistrot, et par*
tout o€i ilst se rencontrent et ils se parlent. L«a rapidit^ avee liu
qu elle des millions d'ouvriers ont vu leurs vies revolutionnees par
la production, sur la toile de fond des crises et des ^uerr^s capi-
talist es,- a transforine Touyrier am^ricain de praticieh einpirique
et aecomodant en investigateur r^flichl et critique des realit€S
socialles quf Tentourent. Qu'il soft en greve Itil.m6me ou apprenrie
gpe d'atltres font grere, 'quJH obtienne on non satisfaction poiir ses
revendi cations, la m£ttre question le hante ..*• ou est-ce que tout
ceia nous eondttit ? Les on vrfers amerieams essaient aulourd^hui
de an§er une "conception de Fhlstoire sociale, apres leur d^depticm
&eraiante ceneemant l«es prpmesses de la * maniere americaine de
vi¥re> et la^ nouvelle appn§eiation des forces productives acquise
par Jeur experience de 1'usine et d0 la guerre.

La creativite des ouvriers.

que partout aillieurs, c'est aux Etats.UhiB que les puvriers,
en mettant en avant leurs revendications^ en tttht qu'ouvriers, met.
tent aussi en avant letrrs exigences^ en tanir qu'§tres humains;
Bjur des raisoas g^ographiqires et historiques, dfies5 ^ 1'absence
de tes.trietioas f<§odaleF aux Etats-tJnis, aU ^boucM que formal
lit frontfere occMentale et a rapprovislorinenient constant en foriee
de travail par rimmigration, Fexparision du pays s'est faite prauai
imlerinpiito p&r rexpansloa des forces prqdtwstives de rhomme. La

. rie&esse natur^Jle du ^ays a ;<§t§ consid%^e comme une donn§ei
lift rieh«sse «ociafe, le- pregtige et ; la iorce du pays out ^t6, et
nee«iiMus comme ^tant, le re"s?u!tat de Tindustrie, la'queUe, une Mfa
son en^/eloppe cmpitaliste enlev^e, n'est jrien d'autire que des forces
iEmdiii^es humainea Bans une legion agrlcole aippauvrie .comme

dtt Slid, ou dans une petite tie 'eomime fAng^terre,
eair son Eiopire par des alliances i^nceurrrie^es^
de Dteu ou 10 g6Bie politique des hOBames d'Utat '.ent

toe* ccmstder^s &&mm& le facteur d^eisif dJe? Plilstoire da la* nat
cerntre fes Btatar-tlffiis, iien que M ^ens^0 soelaie n*y aft fas

^ ont 4t6 domines par rid;e*£ que l'unti?e*s qul soup enloure
par r§nergie et la provision de Ffeoiieima Le f^3pftat eat

dette coaeeptioa ^pl domine l^esprit des outliers, selon laqu-elle le
trayaii a cm doit -avpir '..was val<©ur positive e| eF&&Wwe.

Ce n'est pas le droit de vote qui a attach^ 1'ouvrler amSri-
cain ^ la <$:manidre ani^ricaine de vivre>, mais la ^ossiWlit^ de
la liberte et 4e la mobilifc^ indlividuelle, -Le ̂ ^ re"Ve d^mocratique, pro-
duit ideologique des Etats-Unis, n'a jamais 6t6 le r§ve de la

w-
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democrat ie politique, II a 6t<§ la conviction, nourrie par les possU
bilitg**' rebelled qui ont exists dans le pays pendant plus d'un sieele,
selon laquelle ehaque individu, 1'homme commun, pouvait mettre
de plusieuns fagbns >ses capacity a I'Spreuve. Pour les ouyriers
am^ricains, la liberte a ete" une force 6conomique» Bieri que se
i^alisant de -moms en moins fre'quemment, e'etait 1'espoir toujoura

.present, que chaque homme pouvait arriver a §tre «son propre
patron V. Ce qu'on entendait par la, ce n'Stait pas qu'il pouvait
devenir patron des autres, mais qu'll pouvait parvenir, dans son
prropre petit atelier ou dans sa.ferme, a reglementer ses heiires de
travail et a mettre ses propres id£es en application. Par le passe*,
des millions d'ouvriers sont r^ellement devenus « leurs propres^
patrons » dans une taverne, un cafe, une station d'essence, un
atelier de radio. Aujourd'hui. & I'atelier, les ouvriers se torturent eux-
m£mes en pensant a rixnpossibilite de jamais s'^chapper de la
prison qu'est Tusitie. Pour la grande (bourgeoisie, «Hibert6 de
I'ehtreprise » signifiait le droit d'extorquer du surtravail aux
ouvriers; pour les quvriers, «libert6 de I'entreprise » signifiait se
lib^r er de la necessity de vendre leur force de travail aux patrons,
se liberer du contrdle de leurs heures productives par le patron.

I •• •: \ .

Les ouvriers aujourd'hul ont perdu le sens de la liberte eco-
nomique, et regardent leur travail comme une forme de servitude.
^our eux, le travail eat devenu simplement le «boulot»; 11 n'e^t
ni rexpression de leur propre humanite, ni un moyen pour le
developpement de Thumanit£ en general, ni une preparation $our
une liberte ^yentuelle. C'est simplement du boiilot « pour la com-

La coxnpagnie ne s'interesse qu'a la production pour la produc-
I>agnie», et ce sera ton jours « pour la compagnie».
tion. L'ouvrier, cree par le d^veloppement des forces productives,
est interesse £ produire en tant qu'§tre humain. L'ouvrier se plait
a travailler. Lea jours ou il est lib re, oil il n'est plus sur la chalne
4'assemblage des autos, il est capable de passer son temps a bri.
CQlei sur sa voiture. Ce faisant, il exprime dans son temps «littre >
les caract^ristiques qui distinguent Tespece humaine de toutes les
especes animales. Mais la difference entre le temps de travail
libre et le texcps de trayail pour la paye ne quitte jamais sa pensee,
p'elle se touine vers bier ou 7ers clemain.

C'est ctuelque chose de plus important que la distribution in£-
gal des richesses gui aux EUts-Uiiis a convaincu les ouvriers
americ^ias da caractere de classe du capitalisme. Le caractere aHe"ne,
non-cr^ateur de soiv activity productive maintient 1'ouvrier ame'ri-
eaia dans ua etat permaaent d'interrogation et d'agitation vis-a-
vis des perspectives d« cette axitivite". Les economistes voient les
bases de la crise sociale dam le claojsiage et le pouvoir d'achat
linait^ des ourriers, et peasent (in'ils peuvent resoudre la question
par le « ilein emploi » ( c'est i-dire les soixante millions d'emplois
salaries) et des salaiies anruels plus grand ou garantis. C'est
un,e illusian tyiiquemcnt bonrgepise. Les ouvriers sont aujour.
d*'6ui <psjrch.olo?iqiu«n!tmt chtoears», comine 1'a dit un analyste
bourgeois (1>, Qu'ils tra,vnH.ent >u aon, ils soiit constamment han-
t^s par le seatinieit d« f rustritioa et la peur qu'ils sont con-
da,ncin^8 S, restei les vie times d« 1'attraction et de la repulsion du
capital, ,

ylcr
(1) (?ue fctire ai?«c lea Jeter DRUCKER. * Cblliers » . 1** jan-

C'est .pr^cis^ment parce que le capitalisme am^ricain a.e"te" le
plus r^volutionndire et le plus progressif de tous les capitalisme^
dans le sens qu'il a de"voile les mysteres de la production, que
cette conviction organique s'est develQppj§e parmi les ouvriers
amerieains : tout ordre social auquel ils accordent leur soutieu
doit etre revolutionnaire et progressif dans le m^me sens. C'esyt
done precisement la vigueur passee du capitalisme am^ricain qui
fait aujourd'hui sa faiblesse la plus grande face a la classe
ouvriere americaine.

L'cdienotion des ouvriers.

L'ouvrier am^ricain fait aujourd'hui dans la pratique la dis-
tinction que Marl a faite theoriquement il y a environ cent ans —
la distinction entre le travail abstrait produisant 4es valeurs et le
travail concret visant a la satisfaction des besoins humains. Marx
niait que 1'essence de la production des valeurs fut la recherche
du profit par les. capitalistes individuels. II a particulierement d£-
nonce hes economistes bourgeois qui ne pouvaient voir la loi du
mouvement de 1'economie capitaliste que dans 1'avidite des indi-
vidus. Ce qui mteressait surtout Marx 6tait Pactivite" des ouvriers.
II *entendait par production des valeurs une production qui ae
developpe & travers la degradation et la deshumanisation dc Tou*
wrier, en faisant de celui-ci un fragment d'homme. L'essence de la
production c^apitaliste est une relation se d^yeloppant d'une msu
niere dynamique, par laquelle le travail mort incorpor^ dans la ma-
chine cr^ee par les ouvriers opprime 1'ouvrier vivant qui rem-
ploie et le degrade eri re"duisant son activity en travail abstrait
Le travail abstrait est le travail alie"ne, le travail dans lequel Fou-
vrier «ne d^veloppe pas une energie physique et spirituelle libre,
mais mortifie son corps et ruine son esprit» (2). Le travail concret
pour la satisfaction des besoins, d'autre part, n'est pas simplement,
ni mSme essentiellement; te travail qui produit du beurre plutdt que
des canons. €fest le travail dans lequel 1'homme realise du besoin
humain fondamejital, le besoin d'exercer ses forces naturelles etacquises.

Marx a decrit le'travail abstrait dans des termes humains^
qui 'pSnetrent les fondements m^mes de la realite" psychologique et
sociale d'aujourd'hui. Le travail aliSne, dit-il, «est exterieur a
rouvrier, n'ap parti ent pas a son essence. Par consequent Touvrier
ne s'affirme pas dans son travail, mais s'y nie. II en tire qu/e du
me"contentement..v L'ouvrier ainsi se sent loin de son travail, et
dans son travail U s e sent loin de lui-m^me. II est lui.m@m^
lorsqii'il ne travaille pas et lorsqu'il travaille^ il n'est ]>as lui-me'me.
Par consequent, son travail n'est pas libre, mais force. Le travail
n'est done pas la satisfaction d'un besoin, mais seulement le moyen
de satisfaire des besoins qui lul sont «exterieurs » ?

En lisant la description que donne Romano de la vie dans
Fusine on comprend avec une clartg brutale combien l'alie"na-
tion du travail p^netre profondtoent les fondements monies de
notre soci^te". La preoccupation des intellectuels avec leur ame
et avec des programmes ecoiiomiques visant au «plein emploi» et
a un niveau de vie plus 61ev6 s'^vanouit dans rinsignifianqe devant
la realite opprimante de la vie quotidienne de ehaque ouvrier.
r-- - - ;•---; n|- ' • '• ' ' "* • • _ • ; ' • • ••." , , * - •

(1) Tranail aliene, dans les « Mariuscrits dconomicophiloscwhicrues dc1844 », de MARX.
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L*importanoe 4m ^QfnifiaeBt 4e Jtoma.no- ^et $u'il ne permet pas
leeteur d'omblier -tun setal moment que les contradictions clani
proeessiis d« production font de la Tie une agonie de fatigua

uyi&er, <I»<e sa" ;paye suit gttt&de. oil ;$etifce.Xi •
^ nouwelle «oci^t« $ev*a apporter une itraEbSformatien

kitionnaire dans la vie des >0*ivi$ers & Tusine. G'etalt la 1'axe
la *pem&$ 4e Marx.

l^s rapports de protection socialiste®, dit-il, sotit £eux dans
lequel «le travail devient non seulement un moyen de vivre, mais
est lui-rneme la premiere necessity de la vie... le& forces produc-
tives etant developpees et toutes les sources de 1& *3chtefl*te'\cob$&"
rative jaillissant librement, parallelement au deyeloppejneirt total
de Wndivldu ». ' " ' '; • . • i . • , . - ' ' •- .

iPar forces prod^ctives, Marix entendait les forces productivefl
pleinement develap^^e^ des ouvriers- tndividuels, librement a^o.
ciis Jt leiurs camarades. Une telle universality des ouvriers est
le s'eul moyen pour dSvelopper Tuniversalite dans le reste de la
soci4t4. Sans runiyersalit^ des ouvriers/ la deshumanisation de
rensemble' de la societ£ est inevitable. ' , ,. . . ; - . - T- . .^^ , - /

La capa'cite et le desliv de runiverfialite sont. crees par le
capitalism^ lui^m^me et nulle part davantage qu'aux Etats-Uiis.
I*'0jwrier americain a tres -peu le sens de I'Mstmre politique du
pays, sauf 4anB 1&, jn^sure o^ ceHe-ci est personnifi^e par <giel-
qu0g grands noms, amis l'exp£ri$B?ee quotidienne de sa vie adtrite
lui a\<ioniae uae conception: dfe^ revolutions dans, la production dottt}
est faite J'histoire d« rindustrie. II est par consequent en r^volte •
constaBte contra l<es tentative's de la sdciete bourgeoise de Con-
ner un caract^e miystique an capital dans le processus de pro-
ducition et de le contoer lui, I'ouviier, a certaines operations par.
callwes. En fieliors de s«s iieures de travail^ Fouvrier conduit mn«
voitore, ,nn laodele nouveau tons les trois ou quatre ans, chose
qua exige de lui un caixtrdle confiant de la machine et radapta*
ti^n 3pontanee 4 une graBde yari4t4 4e signaux. Les applicatioms
electrifies, 1 ,̂. ^resiee ,avee sa variety de sujets,> les-'*films et la
television i'entourent et stimuleat ses capacite humaiues d'appi?^.
otations, ,L'ouv;pier americain, et en particulier Touvriei1 jeune, est
le- plats ^abbiie du moa<ie. En 3'e>space 4'une annee, il parvient &
atjqaexir tine d^ini-douaaine de Qualifications, en errant d'une ustne
k 1'autre pem-dant <iu''il cher«b€ a eehapper a rusine elle-m§me.
La poteiitialite 4e ejes forces produ<;tiv€s, comprimee par leur
exercioe limit^ daiis 1'usine, est line source de frustration pernaa-

paur les puv^em inteasifiaiit leur haine de leur travail ©t
un aAita^e mode d'expression de leur'

" • ' '
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HUMKIME DE LTNDUSTRffi .
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i ; poteati£Llrte de 'tellgs, forces productives •
3^ mai?,;lfs npyeas <Je production ,eu»x-memes,
ptfirit (jiie les machines elles-m£mes ne peu-

lue par le lib re exercice des foi*ces produe-
1 Ifa^vail ktostrait attelnt dans la ~*"**""+^«
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m^camlsee ses pyofondeurs les plus inhumaines. Mais en mSmt
temps, 'c'est la production mecanisee quf pose les fondementi d'ua
developpement humain complet du travail concrete

t - . • . ' • ' * " ' ;

Le developpeanent social du machinisiyie.
' .. . . '4

Pendant plW d'un siecle, le developpement deg moyens de
reduction a eu lieu par le transfert de toutes les qualifications
t capacite"s de I'ouvrier a, la machine. En premier lieu, la divi.

s^ion du travail et le perfectionnement des op^ratit^n^ pareeHaires
dies ouvriers pendant l'e"poque manufacturiere ont cree la base tech-
i^que du machinisnae. C'est ainsi qu'emergea la machine* comma
la materialisation de ces operations paTcelllaires. La machine a eu

4 tine utilisation strict em ent capitaliste. Elle etait la base technique
permettant d'extraire a I'ouvrier davantage de surtravail, par $a
plus grande regularite, intensite et uniformite. A partir de ce mo-
ment, chaque incorporation nouvelle de forces humames (Jans la
maciiine signifiait une deshumanisation correspondante de I'ou.
vrler. / i ' '"• ' ' ' ' . ; ' * ' - . . ' . ' ' ' .; ' ' • • ".. •

Cependant, & une certaine £tape ^de ^son developpement, la
machine est de venue tellement precieuse, non settlement du poloi
de vue de 5'investissement de capital qureEe ^epr^sentait/ mMs
aussi du point; de vue de la complexite des operations qa'elje sln-
corporait, que des nouvelles qualit§s cominencaient a etre exigees
des ouvriers. Au commencement on ne demandait a ceux-cl que
de I'energie physique. Ensuite, avec vle developpement technique
de la ma6hinea Fenergie irr^guliere fournie par\ les ouvriers est deve.
nue insuffisante, et la vapeur d'abord, relectricite ensuite ont pris
sa platee en taikt que sources d'energie. Avec rapplicatibn du mo-
teur electrique a la fin du dix-neuvieme siecle, et la mobility et
la flexibilite accrues de la machine, ce qu'on exigea surtout des
ouvriers fut la discipline et rentrainement. Bext^rite manuelle et
controle,' combines1 avec la subordination complete a la direction
potir ce qui est de la fixation des tacihes : cette coinMnaison, appe-
lee par euphemisme « ef ficience», * a donne naiasance a une nou-
velle mentalite, le taylorlsme. rPendant cette periode la machime
etait semi-automati^ue et demandait un ouvrier senaLqualifie, un
ouvrler capable d'acquerir certaines qualifications manuelles et
d*exercer un certain contrdle sur la machine.. mais depourvu de
qualifications intellectuelles et d'une conception d'ensemble du pro-
.^ess-Hs de production. Ces dernieres (jualiflcations et les responsa-
|ilites correspondantes devinrent Fapanage des ingenieurs et des
tecnniciens.

A^ouM'hlii, la science des moyens de production a atteint
une nouvelle e*tape. Avec le developpement de FutiJisation de reiec-
trfcite et reiectrbnique, une production completement automatique
est 'possible et necessaire. Les unites de production peuvent main-
tenant s'incorporer completement la flexibility, la precision, la
liberte de niouvenieiit et la facillte de contrdle. ^eis^ ouvriers dot-
vent devenir eux-m§nies les maStres complets des forces produc-
tives developp§es dans les instruments de prcwiwction. L^uni,vejf-
salite incorporee dans les ma;chines d6it ^tre Sgalement develop-
|rle en eux. Ce qui est exige de eha^ue ouvVier n'est plus seule-
ment la de^4ii^''-m^ueilet/

>i^i^V4eS)>.i connaissances techniques.
Cfe ^ ̂ ui est encore ^lus Jmiportant, robjectivation des activit^
humaines tbtales dans la^ inachirie ''':^^e\''1|i; ^e^tibii. d'uiie settsi*
oilit§ 'humalcte tui }tti eoit comijiaiabiel Voiivrier " "
": . - - . . " • . • - * • • ' • * » • . • . ' "c ' , • ' . . ' " i
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c'est plus sufflaunt, eonnne ne Test pas le technicien specialise'..
Au fur et & mesure que le monde objectif s'incorpore la sensi.
bilite humaine qui lui soit comparable. L'ouvrier semi-qualin&
n'est plus, suffisant, comma ne Test pas-le technicien specialise.
Au fur <et a mesuTe que le monde objectif s'incorpore «la sensi-
Veeuite des perceptions qui caract§rise les operations dans ce monde/
objectif.

L*oppropriation de la nature humaine,
«Dans le systeme eapitaliste toutes leg mSthodes d'elevatldn

de la productivity sociale du travail sont realises aux depens du
travailleur individuel; tous les moyens de developpeinent de la
production.,, alienent a celui-ci les potentialites intellectuelles du
ptocessus du travail dans 1̂  m§me proportion ou la science est
•ificorpore'e dans ce processus en tant que force independante >•.
eependant, ce n'est pas la theorie, mais la vie elle-m£me qui nous
montre qu'& un certain niveau, ce transfert accru de la science,
des qualifications et de la sensibility humaines & la machine exige
une integration correifpondante de cette m^me science qualifica-
tion et Sensibility par les ouvriers qui emploient la machine. Voila
le processus dialectique dont les intellectuels , se sont tellement
moqu^s. Sans une transformation dialectique par laquelle 1'ouvrier
e*enrichit en capacit4s humaine s dans la m^me proportion ique
les moyens de production, les forces productives inherentes aux
moyens. de production eux-memes ne peuvent pas §tre Uberees.

Cette traiisformation dialectique est le cdntenu essentiel de
Tappropriation des moyens de prodi^ction par les ouvriers. Ce sont
l&~les nouveaux rapports de production que doit introdiiire la revo-
lution sociale — rapports de production dans lesquels les forces
productives inherentes aussi bien a la machine qu'a Thomme sont
liberees. Ces rapports de production sont done aussi des nouveaux
japports humains de I'hcmme a la nature et de la nature a 1'homme.

Les ouvriers d£crits par Romano qui errent a travers 1'usine,
ex* jetant un regard affame sur les diff ̂ rentes machines et les
diverse-s operations, dierchent cette appropriation et ces nou.
ve^aiax rapports naturels humains. Be ' m^me lorsqu'ils se laissent
absorber dans des magazines scientifiques populaires, des romans
scientifiqu&s Irizarres, des nnusees d'art ou d'industrie, ils n'expri-
ment qjie ce d&sir de re^ integration, Aux yeux de Vintellectuel qui
mSprise le pi-ocessus de traiail, le programme social de Marx
con cernant rappropriatidn huntaiae des forces productives sociales
pent paraitre alstrait. Mais 1'ouvrier qui dessine ing^nieusement
des nouveaux cutils cu pense attentirement a, djfferents mon.
tages Ibien que dans tin acces de desespoir il aurait pu tout aussi
faeilenaettt briser la micMne -nut 1« domine, n'aurait pas de diffi-
cult§s pour cornpreiidre <iue les nouveaux rapports de production
doi^enit ^tre bases suf le «d€veloppem1feait intellectuel et social
Ubre ^e 1'indivMu >. II n'y a pas d'autres rapports de production
qui pouriaieut rornpre la coitndiction qui d£chire la vie quoti-
dieine dlos ou^vriers <3an8 I'tisiie. \'

II y i peut-etre des rn,aUriiliste=s Tulgaires, qui dans la con-
eerptiom de la produ&ti)n compl^tement automatique ne voient qufe
des oi^rfiteiL.is-'iob^ots. Us tralissent 1'empirisime typique et le. r6a-
lisnie na.if <te eea intelltetucls Qti n'ont fait que contempler le
moiidc et soat attsi incip«;bles ^ coiaprendre que le monde se

§, trovers TactiviW iratiane de 1'homme. II serait bon
' • .
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' qu'ils* m^ditent la description dee « machines sans hommeg »
yloppee par des ingenieurs bourgeois (1).

Nous devons tout d'abord reaffirmer le fait que 1'esisence
>ciale et historique de la machine, depouillee de son utilisation

•cypitaliste, est la materialisation des activit&s humaines. Cette
essence sociale a 6t6 perdue de vue par la ispci^t^ bourgeoise, parce
<iue cellerCi, dans son besoin Incomipressible d'augmenter la plus.
vakue, en developpant des machines toujours plus puissantes afin
d'exploiter les ouvriers, a conside"re de plus en plus la machine
du \ point de vue de son produit final plutdt que du point de vue
d e (son operation. - * . - • .

La production automatique exige que les machines soient con.
sideVees du point de vue de leur opi§ration plutdt que du point
de We du produit final. La nouvelle machine est faite de plu-
eieurs petites unites ajustees ensemble. Chaque unlt4 peut accom-
plir une foriction, et diverses unites ajustees ensemble s-ont capajbles
d'aeeomplir toutes les^_operations n^cessaires pour fabriquer une
partie du produit. Un grand nombre d*unites, reliees electrique.
ment et par des con voyeurs, pourront fabriquer et assembler un
produit complet. La machine complete sera extr^mement adaptable
a des nouvelles exigences et pdurra ^tre r£ajustee a chaque mo-
ment pour fabriquer un produit compl&tement different.

Les unites de base dans Tusine complfctement automatiqvie
accompliront les fonctions suivantes :

1° Donner et recevoir les informations;
2° Contrdler par collation (comparaison)',
3° Op£rer sur les matieres premieres.
Tout cela peut ^tre accompli automatiquement. L'envoi et la

reception d'informations peut ^tre accbmpli par des instruments
<le detection electfonique tels que la cellule, photoelectrique ; la
transmission des informations par des moyens comme le circuit
•electrique ; Tenregistrement des informations par des dictaphones
et des films ; et le calcul a partir de ces informations par des ins-
trumentsi tels que les nouvfaux tubes-compteurs electroniques.

^instrument de controle et de collation est un syst&me de-
tubes Electroniques et de circuits qui regoit les informations que lui
eiivoient les unites d'information et en retour alimente en
gie contr61£e suivant ces informations les unites d'op£ration.
ration reelle sur les mati&res premieres -^- transport, fabrication'
et manutention -r- peut §tre faite par des adaptations de machines
vulgaires.

Le besoin d'honunes socioux.
•̂  • .

Lorsque Marx a analyst les instruments de production comme
etant essentiellement des «objets sociaux», il anticipait pr6ci-
sement cet appareil m^canique automatique. Un objet social con-
tient la totality des activit&s humaines telles qu-elles ont et£ par.
faites par rhiatoire industrielle anterieure de rhomme. II y a cia-
^uante >ns, ou meme vingt ans, il 6tait possible de ne pas com-
prendre ce quo Marx.avait voulu dire. Mais 1'inclusion reelle des
sens humains dans les machines automat ique s calculees aujour-
d'hui r4vele dramatiquement la nature essentiellement humaine de
rindustrie.

(1) Voir Particle Machines sans horn me s, de E.*W. LEAVER et J.-J. BROWN,
•« Fortune » , novembre 1946.
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- • social exig^ popcr son coa^rdle des homines qui iacor
porent en eux-memes cettie nature buntaine, c'e»ki&~dtre dea ]toa
(5aee «<)eiaux. Sans ces homm-es sociau'x, 1'objet social n'a pa

.lie mm, «B*e mtee me ^our r*wMlle aon musleaie la plus
*fi»ifciqu?& :ti% gms -tifo fsctt8'.s»*(il) ^Vaaite1 die production oon£
aoaent aratcwnatia&e t&|t sociaie aussi dans ~«e sens, qu'elle exige /la

cwapiete des op6rati0ias. S'il y a perte de temps
.̂ lcoiiqu«, Teitseift^le du processus se xtrouve iriterrompu.
Japm-me par cons^uent qui contrdle un stade partiouper

precesfcms ifeit connaitre la relation -de son role dans la pro-
duction ou avec celui de chacun des autres. C'est eela 1'dWnce-
de -la planif icatit>n, et non pas la coordination d'en naut de pieces
dieter bu *d'ht»l!Kiires «omsl<Miie^ comine des pioaa in^nim^s

tamt *p*e ccfntrdle par en rtes. ^est Ajne
aur r^tendtie et la variete -iBOi?mes

trie ifi©deraet ^gans ^'inclusion dans Touvrier de eette eten4 |̂e
cette -vjtr^tl, 11 n'y .a pas de ^planif ication daits la piiotocii

tout au plus de dessins de production. La bourgeoisie ne
-canoe voir. et introduire la « planif i cation » que SOB^ la

d^ssims «de |«?<iductlo3D, paree que son, korizon naemtai-est
aa conception de classe xies ouvriers coj^une i*ou^ges

machines, jct>n^e|)ticin tout mutant d^ugtod^e dans le monde
Qwe -le ifirte &e gn?0tocti©]i 4ui-^ui a donn4 naissaiice. Dans
question — tellement crucial^ .ipfour r^co^omie nationale et aaaon*
diale d'aujourd'hui — l^s diff events Stafford Grippe, avec stoute
leur abnegation devote «e tt^uveat boraes par les memes limites.
L'axirninistration pour les masses me l^eut pas remplaeer ridmi-
nistratitMi par les &U&&B$*; : .'•" '

$Jelm des ouvpietfs d^jourdliui ¥«rs runi^efsalit4^ n'est
le stople ^de&ir ^d'ac^n^Mr des ^ipalllieatioaais ^pour uae

px>f£ssl0o:s int^t^ssantes,. ©u d'iiait^er les^ artisaas
fia^s ;i>reGedeiiles. 3b€s ioiayriers voieat leur: maltrise ; de la
nomine tine ntaltrl«€ du p-apessus de production en

serie, et par eottsequent c0m0ae line integrattei eoiaaplej:e d«
vfte €t du jugememt lies tfWiera dans un re«eau d'^p^rations ,
Iplexes. €^eBt I'bamanite - ass^ci^ aui fjontrdlera ia producti
ee ctmlrdle lera^de claque boiume moiirpltks un indlvidu isol€

'̂ a oti de pliisisuars travseux, mais un in^ividu social
1 ua projet social, ' . , . " , . . • . .' ' . , . , . ' . .

plus ea^ore ce in'^at qtie 1'exerdce $& leurs capacites humaines-
qui pent faire siirgix clieas les ouvriers la cooperation volfintaire
et la discipline dans lesquelles Tutilisation de 1'unite complete-
rnent autonaatidue est impo&s il>lse. Sans , -ee <ju£ P^aicov a a^P^M
«nne discipline de la peiisee s'acccrdant aux lois de la nature » <!)>
fa :**t«, $$&]&!%£$& . <»rpeu*^Ie, 'lie ''^reNltiit, • iraMne ., et ;pmit4ti^ ̂ .m^me
toute la r^ioa envirounante ris(?u^nt .des dannnages Importants.

et

et de leyr iicvilqvier TJQ^ conialssance d^es sciences n^cessaires pour

ia^
. e d&l'Emraie, le \Valter - U. POUAKOV, Covici Friede

e w - o r i , 19^3. Le « Who's "Wlo in America » mentionne Polakov comnae-
president: de la Soci^te ¥a]ter- K. Polakov, Consultants lBd«st^4eis. -Xl •*.•.$)&
t»|6*i?ieu«<o^w%eH <t« Cki«l* l̂ .> ̂ ctjiw^^ftt:e-;>^i|tt^tt^ -4te il^tJ JliS-.S* -: -*t ; «le la
Teanesse^ Valley

le vol. La'-plus grande partie, sinon tous les membres de l^quipage,
devaieat savoir quelque eboge sur lea dp^ratioiia 40i antre«, peut.

pas d'uae mani^re aussi approfondie que les op6rat«urs, niaifl
ffiaamment pour remplaeer ceux-ci ^n cas de n6cesfltt<§. Egale-
ent topoTtant® etait la sensI||IMt4 4es m®m&r$8 ifc4if4due3

ge non seulement face a des nouvelles conditions, jnais
4\leurs ^apporsts rieciproques, ij& nature humaime de 14|ioinBte
decisive pour le fonptioanement du mleaniaiae. Ce qui est vfcal
pour un avion isole dans le ciel est encore plus vfai pour la pro.
duition automatiqu^ a rechelle de la communaut^. $i le^ ouvrierg
enltant qu'individus et en tant q-u'unites socialeg ne sent pas au fkit
desl lots de, la nature telles qu'elles s*applique!nt dans la produc-
tion, 0i leur maltTise d€ la production nf est paf la base de I'or^a.
nisatfon' soeiale, s'ils n'utilli^Jit pas leiirs &m$ huniaina, slls ne

nt pas jtppropri4s le$ capacites des machines, s-ils n*entre-
ti-e^nent pas entre eux des relations sociales hiimain^es, Fegas

4canisme • est non seulement inutile mais dangereu^
la soei^te. /

. . •• , ' •
G'est ce besoin ^conomique d'universalit^ que manifestent

rs qui reQd actuellemeiH aux capitaliste* tellement .difficile
Hatrodtietion d€ * macnines completement automatiques. Llouvrie|'
0emi.qualifi§ d'aujourd'nui se trouve dans le prpcessus de tr^nsi*
tion de la prod»uction semi-automatique vers la pro4u«tien com-
pl^tement automatlque. See contradictions et ses frustrations seat
les contradictions et les frustrations d'une soci^te de classe qui ne
peut pas achever la revolution des instruments de production. La
bourgeoisie utilise les techniques les plus avancees et le«,procM4s
c»mpl^t€ment automatlses pour mener sa propagande aupres des
ouvriers sur les avantages du capitalisiae ; elle les utilise dans la
publicity, les moyens de consommation et ailleurs, mais elle ne
p^ut pas les utiliser dang la production pare© cela exigerait la des-
tfuetion coaipllite des relations de claese de la societ^ boUrgepise.

f*a neees«ft<l econamique d€ nouveauix rap-ports de production
s! I'on veut introduire 1'atitomatisation complMe de la prodtic.
tloa eut reconim«vmeBi© par les techniciens bourgeois. Leaver et
Brown dans leur It^ticle d4ja cit4 ecrivent :

«La tend^n^e d'ensemble des controies et d-eg Instruments
au^omatiques actuals a^pllqu^s au3f machines productives actuellefe
aboutit a degrader 1'ouvrier en faisant tin neant nqn quali|i4 et
id4four.vu d^ i>rof«s*sic)n. Le d^veloppement de systetnes de produc*

^ompletememt automatiques renverserait cette tendance en exi-
force qualifi&e de techniciens et d'op^rateursr t»e d^ve-
^toffnamment rapide de nouvelles quali3Mcat$bns et 4e

emploi« sous la pression de la fuer|^ ifcip^tre que les
en &&&t ea^&bles. » . , v ; ; ":-*^ '^'^''; ''V

mani^re eticpre ̂ plus frappant^, ^fai^v , e^crlvait, ,il y a
. _ , • • , - /' • •* v 4 - - ' \ .• . . . .;• . 7 •. .' * „* , ,^,' ; I $•+• % ", . - . . ' ; *•
douze ans : • , ' • • - . " ' ; "";;; "" : r.;"";; "' , . ' " . ' ,,

4f Par y aveHement 4e Ta$© de reiier^ie^ v li, tf n|[a^ce gui 6ta.it
en favour d^ fcoaMw- :f#6c^
cteange gradu^Ilern^Bt en faveur des '̂ |̂î d\..̂ e%^1.̂ 9s ^et ^es
mecaniciens «: unlversalts^s ̂  aompletefeht 'i!eveldpp^s.r .

«...Ce que Tage de Tenergie exige des ouvriers est complete-.
ment different 4§«i ^ a l i f f e t s d^ ^^e 4is madhiiies pu des: ' * ' ' '

\
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«Les exigences que 1'Age de TRnergie pose aux ouvriers —
agilite men tale, intelligence en general, l'6dueation polytechni.
Que, $t loyaute" digne de eopfian<ce — font de ceux*ci de moins ei
moin& des brutes lourdes, de simples mains de la machine et
plus en plus des £tres humains intelligents, des hommes toti
ment exiuquesv si Ton definit I'homnie e"duque" comme «celui
peut faire tout ee que d'autres peuvent faire, » (Hegel) (1)

Sous peine de mort
i

Mais c'est Marx qui a pos& il y a fcuatre-vingt ahs, dans
«Capital», le probleme dans ses termes Ies plus tranchants

«L'industrie inoderne. a travera ses bouleversements. inij
la n6cessit6 de reconnaitre comme une loi fondamentale de la
duction la variation du travail, done la capacity du travailleur
des travaux varies, done le developpement le plus grand possible
de ses aptitudes variees. II devient une. quetion de vie ou de 'smort
pour la societe d'adapter le mode de production au foncti©nne.
ment normal de cette loi. L'Jndustrie moderne oblige en r^alite>
la societe, sous peine de mort, a remplacer Fouvrier parcellaire
d'aujourd'hui, estropi^ par la r§p^tition tout au long de sa vie
de la m^me operation triviale, et rSduit ainsi a un fragment
d'homme, par 1'individu completement developp^, apte k une variety
de travatix, pr§t & faire, face & n'importe quel changement de la
production, et 'pour lequel" leg diverges, fonctions sociales qu'il

^sion & ses forces naturelles et aojQuises».
L'industrie m.ode'rne, 1'industrie contemporaine, a prouv^ le

caractere scientifique du pronostic de Marx. Ce n'etait ni une phi.
losophie abstraite tournant autour de ruriiversalit^ de 1'homme, nt
la sympathie pour la decheance des ouvriers parcellaires qui ont
per mis & Marx d'ecrire avec une telle penetration et une telle pers-
picacit4. C'est parce qu'il avait reconnu que 1'essence de la ma-
chine n'etait pas le fait qu'elle utilise des forces mScaniques, mais
plutdt sa nature humaine, non pas ce qu'elle produit, mals la
maciere dont elle vproduit, qii'il a et4 capable- de pr^voir, qu'un
temps viendrait oil toute la aensililtS humaine serait incorporle
dans Ies machines et que ces machines, la nature humaine de
1'in-dustrie, perdraient leur signification pour 1'homme, a moins que
Ies capacit^s humaines ne fusseat d^velopp^es d'une maniere cor-
respondante. Cbmme 11! 4crivait en 1S44 :

«D'uii cc5teV done, dans la naestire ou partout pour rijiomme
dans la socieie, la realit£ objective devient la r^alite des capacit§s
humaimes essentielles. la r^alit^ huna-airie et ainsi la re*alite* de se»
projpes C5apacitcs esseatiell'es, tous Ies objets deviennent pour lui
1'objectivatior] de lui-rrerce ; ies objets qui affirment et r^alisent
son individuality ,ses objets, et lui tntoe devient objet... Non seu-
lement dins sa peas^e, ncials aVec tous ses sens, I'hbmme est
Itinsi affirme dans le iia«iide cbjectlf. '

«X'uii atitr* odt§, du poiat de vue subjectif, un objet n'a de
sens POUT m«i que dais la me sure ot ma capacite essentielle est
ca'picll4 iutjftctive ^otr^ elle.na4ni€,' car le sens d'un objet pour
'moi,.. va exa-ctement aisd loia iue mes sens vont.» (1)

(1) La r^fdfemce k H«jel appertien t aia texte de PolakoV.
ac com ;plit ne scat qu'mtmt: le rmnier&s de donner libre expan.

(1) « BWannscrits ^onoinicpphilosopliqiues de 1844. »
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La bourgeoisie, aujourd'hui, se ddbat d^sespe'rement face & la.
mine sociale que sa domination a provoquee; Jamais Ies moyens de
production n'ont connu un tel developpement, et cependant jamais.
ils n'ont paru moins ad Squats aux taches d'une reconstruction 4co.
nomique elententaire. La peine de mort est suspendue sur l'ten~
semble de rhumanitS. L'alternative concrete se pose entre la con-

miation de la barbarie aetuell'e ou la reconstruction de la soei6t&
»ar renrichissement des capacite*s humaines des ouvriers.

Voila un des aspects Ies plus profonds de la conception du,
aterialisme historique de Marx, qui a Ste" eoncretement reve!6'
ir le de" veloppement de la societS moderne, sa richesse instruments

dfe production et la pauvrete* de ses rapports sbciaux. Les rela-
tions de classe de. la production bourgeoise, obstacle devant lea;
forces prbductives des ouvriers, sont aussi un obstacle devant le
developpement des moyens de production. Le desir et la capacity
des masses, pour I'universalitS ne sont que la preuve concrete de
ce que 1'emancipatkm de la soci^t^ repose sur elles. La cl^ de
1'accroissement de la productivity et de la reconstruction de la
soci6t6 est le d^veloppetment de rhumanite des ouvriers. C'est cette
perspective de liberty humaine que la revolution sociallste ouvre^
devant rJhomme moderne;

;! - (A snivre*)
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