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En mal d'identite : con flits et passions 
au Liban 

La guerre du Liban, vieille de dix ans dejA, pose d'ernblee. et dans Ie sang, 
Ie problerne fondamental de l'ldentlte. Cela ne devrait gu~re lItonner, tant 
est etablle l'idee que l'ldentlte nationale est difficile a rllaliser dans les 
societes a composantes heterogenes, Car, pour reprendre les termes de 
Lucian Pye dans une etude devenue classique, «Ia crise d'ldentlts 
touche la resolution du problems de I'hllritage traditionnel et des 
pratiques modernes, Ie dilemme des sentiments localistes et des 
pratiques cosmopolites, Tant que les gens se sentent tirallles entre deux 
mondes, et depourvus de racines dans une societe. ils ne peuvent avoir 
de sens assure de leur identite, nllcessaire pour batir un Etat national 
moderne et stable» (1), «L' ecole de Francfort» s'etalt deja lnteressee au 
problsme, non moins aigu dans certaines societes europllennes que dans 
les exemples, devenus classlques, du Tiers-monde, Erich Fromm a 
notamment elucide Ie lien entre I'attachement au groupe traditionnel et 
Ie sentiment de securtts ressenti par l'individu : «L'identite dsflnle par la 
nature, Ie clan, la religion apporte a l'individu la sscurlts. II appartient a 
un ensemble structure dans lequel iI a une place indiscutable, iI y est 
enracine. II peut souffrir de la faim, se sehtir reprime; mals iI ne connaTt 
pas la pire des souffrances, la solitude totale et Ie doute» (2), La creation 
des Etats modernes demande un transfert de lovaute de la cornmunaute 
securisante d'antan a une structure abstralte et allenante : I'Etat, Se 
sentir maronite ou druze devient alors une espsca d'archaisme: tout Ie 
monde, a en croire les passe ports, est devenu libanais, et devrait se 
sentir tel. Ce transfert n'est pas alse : «La perte du moi, son remplace 
ment par un pseudo-moi laisse l'individu dans un sentiment intense 
d'insecurite. II est obseds par Ie doute, car, rsdutt ell Atre Ie reflet de ce 

. qu'autrui attend de lui, iI a partiellement perdu son ldentite, Pour 
surmonter la panique provoqulle par une telle perte, if tend a se rendre 
conforme, a chercher son ldentlts en se faisant constamment approuver, 
reconnaitre par autrul» (3), L'individu est comme pousse a vivre, dans la 
douleur, la situation sartrienne lnsplrse de Rimbaud: «Je est un autre», 
Dans une large mesure, la guerre du Liban est une expression sanglante 
de ce dilemme; des frustrations profondes qu'il engendre et des pulsions 
d'agressivite que celles-ci produisent a leur tour, II y a comme un refus 
de reconnaitre I'Autre, et d'ignorer son statut de cltoven. Si je te 
reconnais comme chi'lte. c'est pour te rneprlser, si je t'appelle Libanais, 
c'est pour' aouter ae ta conversion, 

Pour les porteurs de projets polltlques, ce flottement de l'ldsntlte est 
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devenu, au Liban du moins, une source d'lrrltatlon permanente. Ainsi 
ceux qui voient dans ce pays un espace de cohabitation plus ou moins 
reussie entre chretiens et musulmans sont-ils frustres du fait que leurs 
compatriotes ne sont pas assez chretiens pour les uns, assez musulmans 
pour les autres. Pour mieux rn'affirrner comme chretien. j'ai besoin de la 
solidarite des chretiens, mais aussi de musulmans qui se definissent 
d'abord en tant que musulmans et peuvent ainsl participer a I'affirmation 
de mon ldentite chretienne, dans un jeu de miroirs ininterrompu. 
II en est de merna a un niveau plus restreint que celui de la duallte reli 
gieuse Ichretlen/musulrnan). celui du niveau communautaire. La, pour 
mieux m'afflrrner en tant que maronite, ['ai un besoin pressant de voir les 
autres Libanais s'afflrrner en tant que grecs-orthodoxes et sunnites, 
chi'ites et druzes. S'ils s'affirrnent globalement comme chretiens ou 
musulmans, ma speclflclte de maronite ou de druze, de chi'ite ou de 
syriaque est menacee. Les porteurs de projets politico-confession nels se 
plaignent done de toute atteinte a l'identite confessionnelle. Certains 
druzes trouveront, par exemple, que d'autres druzes se sont trop lnteqres 
a la mouvance. islamique, des intellectuels chi'ites - et non des 
moindres - pensent que la division chi'ite/sunnite est Ie clivage central 
allant du « Labban [un quartier de Beyrouth-Ouest ] a I' Afghanistan», des 
grecs-orthodoxes peuvent ressentir I'hegemonie politique des maronites 
et la refuser pour mieux affirmer leur propre groupe. 
La contradiction entre ces deux premiers niveaux (Ie religieux et Ie 
communautaire) peut devenir, dans certaines occasions, aigue. L'lslam 
autant que Ie christianisme font, par vocation, du proselvtisme, tant les 
nouvelles conversions sont vivifiantes pour ces deux religions qui se 
veulent universelles. L'esprlt communautaire (ou confessionnel) (4) 
releve au' contra ire d'un attachement atavique au groupe, d'un manque 
d'lnteret quasi-total et d'une suspicion a regard de la possible conversion 
de I'Autre. Ainsi, si la religion a un dynamisme missionnaire incontes 
table, la cornrnunaute confessionnelle est tournee vers elle-rnerne. recro 
quevillee sur son passe, fiere de son identite et craintive quant a son 
avenir. La cornmunaute est en situation d'auto-defense autant que la reli 
gion est, par definition, concuerante, 
Parce qu'au Liban, Ie proselvtisme est quasi-inexistant, on peut conclure 
que I'esprit communautaire rem porte sur la foi religieuse. La foi reli 
gieuse pousse Ie croyant a la propagation de son ldentlte et a un ternol 
gnage permanent de sa superiorite, ou du moins, de sa veraclte (dans Ie 
sens medieval de la «vraie foi» en face des faux messies et des pretendus 
prophetes). L'esprit communautaire est, au contraire, une espece de 
« nationalisme tribal», pour reprendre I' expression d'Hannah Arendt, et 
c'est lui qui triomphe au Liban et nourrit la guerre civile, Cela est vrai par 
definition pour les druzes Qui ont ferrne, des les origines de cette secte 
svncretique, les portes de leur cornrnunaute aux nouveaux convertis. 
Mais eel a est devenu vrai egalement pour les autres cornrnunautes 
confessionnelles du Llban, Le converti parait subir a la fois la condamna- 

- tion haineuse de sa cornmunaute d'origine et la suspicion hautaine de 
ses nouveaux coreligionnaires, Le clerqe catholique local a, par exemple, 
trouve vaniteux et illusoires, les projets des missionnaires europeans de 
convertir a la foi catholique non seulement les musulmans d'Orierrt, mais 
:neme les chretiens orientaux detaches de Rome. Chacun est aujourd'hui 
terre dans son croupe. parque dans sa confession. vecue comme une 
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imaginaire nation. L'Autre est necessairamant percu comme different et. 
puisque la guerre fait rage, comme ennemi, retors. insupportable. 
J'insiste sur Ie mot aujourd'hui. car la situation n'a pas toujours ate aussi 
rig ide. En rea lite, un des aspects les plus negatifs du svsterne politique 
etabli depuis 1920, est bien la consolidation excessive de I"appartenance 
confessionnelle, comme identite de base reconnue non seulement par 
soi et par l'Autre, mais aussi par I'Etat. Lorsque cette extr~me politisation 
n'etait pas reallsee, Ie passage d'une confession a I'autre etalt bien plus 
aise, ce qui avait pour effet de rendre I'ensemble politico-communautaire 
bien plus flu ide. La polarisation confessionnelle est aujourd'hui telle que 
les Libanais refoulent de leur mernolre historique Ie fait que des families 
druzes, et non des moindres (entre autres les Abillama). sont devenues 
chretiennes au XIX· siecle : des pans entiers du chrisme libanais sont 
egalement devenus maronites plutOt que d'erniqrer du Nord et du Kesra 
wan vers Ie sud et surtout la Beqaa, d'innombrables chretiens ont, pour 
une raison ou pour une autre, ernbrasse la religion de l'lslarn. isolernent 
ou en groupes. L'un des emirs les plus celebres (Bechir II) de la 
Montagne libanaise, et qui I'avait gouvernee pendant pres d'un demi 
siecle (lusqu'en 1840). est mort en laissant planer Ie doute sur sa veri 
table religion (sunnite ou maronite 7). La cornmunaute grecque 
catholique est nee au XVIII· siecle, lorsque certains .evAques grecs 
orthodoxes se sont rallies a Rome, etc.; Cette f1uidite religieuse et 
confessionnelle a disparu, Ie svsteme s'est rigidifie et s'sst outrageuse 
ment bloque en compartiments confessionnels quasi etanches. Une loi 
introduite sous Ie mandat par un Haut-commissaire francais aux idees 
llberales et qui ouvrait la possibllite aux Libanais qui Ie dssireratent de se 
donner un statut personnel (naissance, mariage, heritage) regi par l'Etat, 
et non par leurs cornrnunautes respectives, n'a jamais ete mise en appli 
cation. Les chefs communautaires y ont vu, a juste titre, Ie germe d'une 
remise en cause fondamentale de leur pouvoir. 
Cela dit, les differences ethniques proprement dites n'ont presque pas de 
place au Liban: c'est un svsterne tribalo-confessionnel qui sspare en 
groupes distincts une population ethniquement et linguistiquement 
hornoqene, Dans la rue, iI sera it difficile de. distinguer un druze d'un 
maronite, un sunnite d'un grec-orthodoxe. Lorsque de veritables minori 
tes ethniques sont arrivees au Liban, elles ont ete integrees dans Ie 
svsterne comme autant de nouvelles confessions. Tel fut notamment Ie 
cas des Arrnenlens qui arrivaient pourtant au Liban avec une tradition 
politique et ideoloqique plus evoluee. PlutOt que de se combattre comme 
en 1958, les partis arrnenlens se sont « llbaniaes»: lls se sont unis, en 
deplt de leurs options ideoloqiques opposees, pour e sauver s leur 
cornrnunaute, Tel fut egalement, certes moins reussi. Ie choix des Kurdes 
vivant au Liban. Arrneniens et Kurdes ont eu la possibllite de projeter sur 
des enclaves geographiques quasi-ferrnaes leur particularisme 
linguistique. 
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Des nationalismes multiples et rivaux 

Contrairement a ceux de 1985, les Libanais des premieres anness de 
l'lndependance. vivaient donc encore dans une sorte de fluidlte inter 
confessionnelle. Grises par l'attrait d'un modele occidental de plus en 
plus repandu, ils penserent pouvoir faire evoluer ces groupes tradition 
nels vers une organisation moderniste. L'outil premier de cette evolution 
devait etre, ici com me partout dans Ie monde, Ie nationalisme. C'est lui 
qui fit Ie triomphe de Bismarck, de Garibaldi ou de Mustapha Kemal 
Ataturk. Soudain, on eta it nationaliste ou rien: la nouvelle «religion» 
europeenne, fondee sur la langue, Ie vouloir-vivre-en-commun, I'histoire 
ou la culture, etalt vite adoptee comme une panacee longtemps 
attendue. Qui, mais OU se trouvait cette Nation tant exaltee ? En verite, la 
reponse n'etait pas alsee, et c'est pourquoi les nationalismes vont 
s'entrecouper et se superposer, ajoutant, sans qu'll en fOt besoin, a la 
cornplexlte deja deroutante de l'echlquier religieux et confessionnel. Plus 
grave encore, les groupes communautaires, bien reels, auront tendance a 
s'identifier aux partis nouveaux, fils legitimes de ces nations imaginaires. 
II y aura d'abord les nationalistes libanais. Ceux-ci croient que l'Etat 
Nation dont la France a fixe les frontlsres en 1920 est la forme modeme 
d'un Liban seculalre qui a toujours exlste. depuis les Pheniciens pour les 
libanistes les plus enthousiastes, depuis I'emirat de la montagne druzo 
maronite (XVI- siecle) pour les rnoderes, D'autres ignorent ces prece 
dents historiques et fondent leur nationalisme sur des considerations 
plus actuelles: l'Etat-Natlon est une structure d'organisation politique 
devenue universelle, et rien ne saurait la renforcer davantage qu'un 
natlonallsme qui lui sera it propre. Ainsi decrit, Ie « libanisme» ne devrait 
pas rebuter les Libanais. Sa forme la mieux accomplie est celie forrnulee 
par Ie Nahj (Ie «Programme»). un courant politique issu de l'experience 
chehabiste, Deux facteurs personnels poussaient Ie general Chehab, elu 
president de la Republique en 1958, a propager ce libanisme rnodere et 
moderniste: une tradition familiale ou la conversion religieuse etalt 
courante, et un passe militaire sans reproche. Les troubles inter 
confessionnels de 1958 devaient Ie pousser encore a marginaliser les 
structures confession nelles, a affirmer la personnallte propre de I'Etat et 
a favoriser l'lnteqration sociale. L'ideoloqie cMhabiste comportait aussi 
les complements sociaux et economlques de cet etatisme: creation de 
societes a economle mixte, securite socia Ie, developpernent des regions 
les plus defavorisees, 
Une variante de cet etatlsrne libaniste etalt apparue des Ie milieu des 
annees 30. Elle est marginale [usqu'a sa participation militaire active 
dans les troubles de 1958. Apres cette date, elle prend Ie train cheha 
biste en marche: c'est Ie parti des Phalanges, qui trouve dans Ie cheha 
bisme Ie moyen tant attendu pour entrer en politique; quant au cheha 
bisme, ill'utilise pour s'assurer une base chretlenne qui, du fait meme de 
son libanisme egalitaire, lui fait detaut. Les avantages sont reciproques et 
I'association entre Ie Nahj chehabiste et Ie parti phalangiste va durer 
pendant une decennie de modernisation intense, de stabilite politique et 
de croissance econornique (1958-1968). Mais, pour de multiples raisons 
rant internes (dont I'ambition des Phalanges de transformer leur role de 
soutien au regime en un role directif, ou la complaisance de certains diri- 
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geants chehabistes a I'egard de l'Ol.P) qu'externes (encouragements 
saoudiens et america ins). on va assister a la rupture entre les Phalanges, 
devenues une force chretienne substantielle, et Ie chehabisme qui va 
s'effriter. en tant que mouvement polltlque. sous les coups de boutoir 
conjuques que lui asssnent la droite chretienne. les Palestiniens et la 
grande bourgeoisie urbaine lnquiete pour ses privileges. 

Avec l'echec du chehabisme, les Phalanges reprennent (avec I'ensemble 
de la droite chretienne) une espece de monopole sur Ie llbanisrne. Ce 
monopole transforme, bien entendu, la substance merne de cette ideo 
logie. Ses options egalitaires et integrationnistes vont 8tre rernplacees, ~ 
nouveau, par une espece de nationalisme tribal ou il est sous-entendu 
- et bientot expressernent dit - que Ie Liban est d'abord la patrie des 
chretiens. que les chretiens sont organiquement des nationalistes liba 
nais, alors que leurs concitoyens musulmans devront faire la demonstra 
tion permanente, chacun a son tour, et par une option individuelle, qu'lls 
Ie sont devenus. D'ldeoloqie d'Etat, Ie nationalisme libanais devient une 
ideoloqie de groupe et il va perdre, sous cette mainmise confessionnelle, 
une bonne partie de sa credlblllte. Rien n'exprirne mieux ce glissement 
que les denominations: la droite chretienne croira pouvoir se contenter, 
sans autre adjectif, d'appeler Ie front qui la reunlt « Front libanais» (en 
1976) et la milice qui defend ses lnterets et ses options « Forces liba 
naises» (1980). s'arrogeant ainsi Ie monopole du mot en rnerne temps 
que de la chose. 

Cette mainmise chretienne sur la llbanite n'est pas sans fondements 
logiques et historiques. le pays etait, depuis sa creation, engage dans 
une espece de cercle vicieux. Schernatiquernent. les chretlens voulaient 
conserver I'hegemonie sur I'Etat parce qu'll croyaient 8tre les seuls ~ 
vouloir et a pouvoir defendre une entlte libanaise fragile et menacse. Les 
musulmans acceptaient bien de transferer leur alleqeance politique au 
profit du Liban, mais a la condition qu'Ils soient vraiment associes a la 
direction du pays. le chehabisme avait reussi a engager un processus 
pour concilier ces deux demandes auparavant contradictoires, processus 
dont l'echec premature a trahi la vulnerabillte, Les chretiens tiennent plus 
que jamais a leurs prerogatives institution nelles, les musulmans a leurs 
innombrables alliances exterieures. la guerre cornmencee en 1975 a 
acheve ce double travail de sape. 

Une autre option nationale avait donne naissance a un parti quasi 
contemporain de celui des Phalanges: Ie Parti populaire syrien (PPS), 
Pour son fondateur Antun Sa'adeh, et ses amis, l'entlte libanaise est une 
pure creation du colonialisme. La Nation veritable a exlste depuis les 
Akkadiens et les Babyloniens, c'est la grande nation syrienne qui 
comprend aujourd'hui la population du Liban, de la Syrie contemporaine, 
de la Jordanie, de la Palestine, de l'lrak et ... de Chypre. Ce parti. ne en 
milieu chretien non-maronite, a pu recruter des adeptes au sein de sa 
Nation imaginaire. Mais I'autoritarisme politique qui marque ces pays 
depuis leur independance (sans parter de la repression de ses membres 
par les autorttes mandataires trancalsesl ont fait du PPS une organisa 
tion presque exclusivement libanaise dans son implantation effective, 
sinon dans son recrutement. il a participe aux troubles de 1958, aux 
cotes des « libanistes» en vue de resister a I'influence de l'Egypte nasse 
rienne. au Levant, mais il a participe a la guerre de 1975 - qui dure 
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encore - aux cotes de l'alliance islamo-palestinienne, en etroite collabo 
ration avec Ie regime syrien. 
Deja hesitants entre leur confession d'oriqine et l'entlte libanaise, entre 
celle-ci et l'entite grand-syrienne potentielle, les Libanais ont vu leur flot 
tement politico-culturel s'aggraver encore avec l'ernerqence du mouve 
ment nationaliste arabe, incarne soit dans Ie parti Ba'th (fonda a Damas 
a la fin des annses 40) soit dans Ie nasserisme triomphant apres la crise 
de Suez (1956). Les deux courants auront leurs multiples extensions sur 
la scene libanaise, tels que la section locale du Ba'th syrien, une autre 
section pro-irakienne, Ie mouvement des nasseriens independants 
(Mourabitoun), l'Union socialiste arabe etc, .. En depit des nuances qui les 
separent, ces groupes prstendent que Ie Liban (reel) autant que la 
Grande-Syrie (potentielle) sont des creations de l'Imperlalisrne, L'alle 
geance est due en prlorlte a la Nation arabe qui va du Golfe a l'Atlan 
tique, comprend Ie Liban comme la Tunisie, I'Egypte ou l'lrak .. 
Si la llbanite a ete d'ernblee marquee par la maronite et par Ie christia 
nisme local, si Ie PPS a surtout reqroupe des minoritaires dissidents, Ie 
mouvement nationaliste arabe ne sera populaire qu'en milieu musulman 
et plus particulierement sunnite (Ies chi'ltes se sentiront en general plus 
proches du Ba'th, mais la nuance est tenue), L'lslam libanais sera majori 
taire dans son appui a I'union svro-eqvptienne (1958-1961 ), Suez avait 
enflarnme son enthousiasme, la doctrine Eisenhower I'avait mis en 
colere, Derriere cette sensibllite regionale aigue se cachait une volonte a 
peine voilee de mettre a profit les soutiens regionaux en vue de renverser 
Ie rapport de forces interne aux depens des maronites, derneures hege 
moniques. En 1958, dans un moment de sagesse, Ie president Gamal 
Abd AI-Nasser choisit de renflouer la formule libanaise en cautionnant 
une direction maronite rnoderee. celie precisernent du general Chehab, 
plutot que de faire durer la guerre civile et susciter, ce faisant, une reac 
tion militaire massive de l'Occident, Mais, apres 1967, I'OLP se trouvera 
bon gre mal gre attires dans Ie piege du jeu libanais interne, Pour 
s'Irnplantsr et, ensuite, pour se proteqer, elle soutient, arme et conduit 
l'lslam arabiste. En contrepartie, ce dernier cherche (et reussit largement) 
a l'utiliser dans sa propre lutte pour Ie pouvoir au Liban. Les Palestiniens 
se voient pris dans Ie piege que Nasser avait su, si subtilement, evlter. On 
connait la suite, de Beyrouth encercle par Israel, a Tripoli encerclee par 
I'arrnee syrienne. Dans ces conditions, ceux des chretiens qui se 
sentaient attires par l'arablte culturelle ou Ie nationalisme arabe se sont 
trouves particulierernent embarrasses. Beyrouth a, en fait, ete aussi Ie 
tombeau d'un certain arabisme. 
L'arabisrne mourait au moment ou I'Islam reemergeait comme force poli 
tique motrice de premier plan. Pour les tenants de cette option, si Umma 
(Nation) iI y a, c'est bien la grande nation islamique. L'idee est aussi 
vieille que l'Islarn lui-rneme, Elle a ete revitallsee, au siecle dernier, par 
les ecrits d'un Jamal Eddine AI-Afghani ou d'un Rashid Rida, tous les 
deux panislamistes au sens litteral (le second est libanais). Apres une 
oeriode de reflux durant ce siecle, ce courant renait a la fin des 
annees 70, propulse, sinon dirige, par Ie triomphe de la revolution 
iranienne. 
Les mouvements islamistes pullulent aujourdhui au Liban. lis sont 
cependant victirnes, dans I'ensernble, de la structure confessionnelle de 
I" "",..ioto lih"n"j"",· rl'()I" I","r f:'lr'lr:tere exclusivement sunnite a Tripoli, 
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majoritairement chi'ite ailleurs. Des efforts de coordination existent entre 
ces mouvements, mais la structure sociale fragmentaire du pays paralt, 
jusqu'ici. l'ernporter sur l'ideoloqie unitaire proclarnee. Ternoin la «guerre 
des camps» du printemps 1985, ou l'on a pu assiter, en milieu chi'ite. a 
un veritable choc entre la « solidarite mecanique » des chi'ltes face aux 
Palestiniens, et la «solldarlte idsoloqique » de tous les musulmans (c.a.d. 
des sunnites et des chl'ltes) pronee par Cheikh Muhammad Hussein 
Fadlallah et certains dirigeants du Hizbollah. Des militants ont ainsi, en 
quelques semaines, fait Ie voyage mental - 0 combien douloureux 
d'une solidarite a l'autre, prOnant la paix un jour pour se laisser, Ie lende 
main, entrainer par Ie «nationalisme tribal» chi'lte. Avec ces mouvements 
religieux, de to utes les manleres, l'Autre (chretien] est encore plus radi 
calement consldere comme etranqer, Certains militants n'hesitent pas 
ainsi a s'affirrner plus solidaires d'un musulman indonesian ou senegalais 
que de leur concitoyen libanais chretien. 115 condamnent Iibanite, syria 
nite et arabite comme autant de formules suspectes leguees par l'impe 
rialisme. 115 n'hesitent pas a recourir a la violence guerriere ou suicidaire, 
ni a rechercher un regime islamique «pur», dans une histoire lointaine 
d'autant plus idealisee que les frustrations actuelles sont profondes. 

Conscience communautaire et conscience de 
classe 

l.'ernerqence des nationalismes (iibanais, pan-syrien, pan-arabe ou pan 
islamique) n'a guere aide les Libanais a definir leur identite, deja brouillee 
du fait d'une extraordinaire heterogeneite religieuse et confessionnelle. 
ldentites traditionnelles et ideologies nationalistes modernes se sont 
superposees et entrecroisees, produisant a chacune de leurs rencontres, 
a chacun de leurs chocs, un nouveau groupement politique, une nouvelle 
milice arrnee. la lutte ne serait-elle donc que tribale, religieuse, confes 
sionnelle ou nationaliste, et n'v aurait-il pas au Liban de lutte de classes? 
Elle existe aussi, mais il est bien difficile de la reperer dans cet enchev~ 
trement i complexe d'Intsrets et d'ldentltes l II se trouve pourtant des 
groupes politiques (dont un parti communiste qui a celebre en 1984 son 
soixantierne anniversaire) pour affirmer que Ie combat oppose d'abord 
des classes antagonistes. Ce qui n'explique pas pourquoi Ie PC libanais 
s'est trouve, en 1958, en guerre contre Ie socialisme arabe de type 
nasserien et, depuis 1975, aux cotes du socialisme arabe de type 
ba'thiste et de l'Ol.P, On pourrait opter pour un raccourci facile: identifier 
classes et cornrnunautes. la lutte de classes serait ainsi voilee par une 
lutte communautaire opposant des musulmans pauvres et notamment 
les chi'ites a des chretiens riches. Mais allez alors expliquer aux premiers 
pourquoi un riche musulman est leur allle et un riche chretien leur 
ennemi ! Allez surtout essayer de verifier si vraiment l'hvpothsse de base, 
celie de la classe-cornmunaute. est fondee ! 
Cette these est, en effet. un produit de la guerre. les marxistes libanais 
se contentaient, auparavant. de nier l'existance me me du confessionna 
lic:mp At riA rrli!':onnf'H pn tprmp!,: riF! societe civile achevae : les bouraeois 
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d'une part, Ie proletariat de I'autre. Cette these classique. d'abord inade 
quate dans une societe tradition nelle, trouvait de plus en plus d'arqu 
ments pour l'etaver au fur et a mesure que Ie capitalisme libanais se 
renforc;:ait en ville et envahissait la campagne. La prise de conscience 
d'une identite socio-professionnelle se developpait parallelernent a cette 
floraison capitaliste, nourrie par Ie secteur bancaire, les transferts des 
emigres .Iibanais, la valorisation des terrains agricoles, les projets 
d'infrastructure lances par l'Etat apres 1958, et Ie tourisme. Les forma 
tions marxistes attiraient, en consequence, des centaines de nouvelles 
recrues, souvent revenues de leurs rElves nationalistes. Les syndicats se 
renforc;:aient dans I'industrie, dans la Banque, dans Ie svsterne educatif 
prive et public, dans les plantations de tabac au Sud, parmi les pElcheurs. 
Ce mouvement etait favorise par une urbanisation aussi frenetique que 
chaotique: de 1958 a 1975, la population du Grand-Beyrouth a quasi 
ment triple. L'lndustrlallsatlon, en depit d'un depart tardif, faisait de 
grands pas, notamment dans Ie textile, la cimenterie, les produits ali men 
taires et les materiaux de construction. En 1975, Ie Liban etait Ie 
58 exportateur vers I'Arabie saoudite. Le mouvement revendicatif des 
annees precedent la guerre allait prendre, com me il etait naturel, une 
tonalite nettement chi'ite: les chi'ites provenant de la Beqaa-Nord ou du 
Liban-Sud formaient, en fait, l'ecrasante rnajorlte du proletariat sub 
urbanise de la banlieue Sud et d'une bonne partie de la banlieue Est de la 
capitale. Dans les usines de Kfarchima et de Choueifat, la proportion des 
ouvriers chi'ites pouvait aisement atteindre 80 a 90 %, et 50 a 60 % 
dans les usines enclavees en region chretienne (Tall az-Za'atar, Naba'a), 
Mais I'unite de la classe ouvriers etait trop recente et vulnerable pour 
resister a la guerre civile. Dans un post-scriptum ajoute en 1976 a une 
enquete sur les classes sociales au Liban, conduite irnrnedlaternent avant 
la guerre civile, Claude Dubar et Salim Nasr font ce constat desen 
chants: «Les tres larges et recentes banlieues ouvrieras et populaires de 
Beyrouth (banlieues Sud et Est) ont eclate en quartiers et en zones anta 
gonistes qui s'encerclaient mutuellement et s'affrontaient durement» (5). 
La mort dans I'ame, les leaders des mouvements de la gauche libanaise, 
ne pouvaient que partager ce constat, et c'est dans ce contexte qu'lls 
seront arnenes a s' accrocher a un expedient theorlque difficilement 
defendable, la tMorie de la classe-cornmunaute. qui ignore un fait 
incontestable: les combattants chretlens, de I'autre cOte de la barricade, 
viennent aussi. dans leur grande rnajorite. des couches les plus defavo 
risees de la population. 
Cette complaisance a I'endroit des clivages confessionnels poussera les 
groupements marxistes a participer. sans se distinguer notoirement dans 
leurs pratiques, a la boucherie de la guerre civile. A leur credit, on rappel 
lera que leur choix etalt aux cotes des plus nombreux et des plus defavo 
rises, mais de Ie) a identifier Ie chretien au bourgeois, iI n'v avait qu'un 
pas, malheureusement vite franchi par beaucoup. Cette complaisance ne 
fut pas necessairernent productive, du moins a court terme: la rue 
musulmane a elle-meme vite accru sa coloration confessionnelle. Le 
mouvement chi'ite Amal et les groupes religieux pro-iraniens se sont 
imposes dans les milieux memes ou la gauche pensait fonder ses 
bastions. La conscience de c!asse a ete voilee au plus probablement 
balavee par une conscience poiitico-confessionnelle, constamment 
nourrie de ce que l'Autre, en face, saffirrnait. lui, comme chretien, 
"1""_ •• :_ •• __ 1_ :_ .. ...J __ : __ : ••••••. _ ••••••••••• ~ ""': ••••.••• : ••••• "" •.•• L-..I ••••• _ •• ..c. •.•.. _ I 
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De la dualite a I'hegemonie a trois ou B quatre 

Le Liban a, en effet, ete fonds sur une dualite aussi arnbique que vulne 
rable. Les dirigeants maronites de I' epoque mandataire (1920-1943) et 
du Liban independent n'hesitalent guare a se presenter a la fois comme 
les representants de tous les chretiens du pays (dont ils constituent Ie 
groupe Ie plus important) et comme les tenants de l'ideoloqie indapen 
dantiste libanaise. En face, les sunnites qui se retrouvaient, a I'aube du 
Liban moderne, heritiers de la preeminence sunnite dans 1'0rient arabe, 
se conslderaient volontiejs comme les representants de I'ensemble isla 
mique libanais (sunnites, chi'ites et druzes), et com me les porte-paroles 
attitres d'une integration plus poussse du Liban dans Ie cadre plus large 
de la Syrie ou dans Ie monde arabe. La « llbanite» prenait donc une teinte 
fortement maronite et plus generalement chretlenne. et «I'arablts» une 
tournure nettement sunnite et plus generalement musulmane. On trou 
vait certes des musulmans qui se montraient tres attaches a l'lndepen 
dance du pays et des chretiens ayant adopte l'ldeoloqle nationaliste 
grand-syrienne ou pan-arabe. II s'aqlssalt cependant la d'individus ou de 
groupes rsdults qui arrivaient difficilement a developper leurs theses au 
sein de leur propre comrnunauts. Le Pacte national accordait par ailleurs 
une place plus redulte aux chi'ites, aux druzes et aux chretiens non 
maronites. Ce svsterne politique etait tallle en fonction d'une duallte : la 
Prasldence de la republlque, la plus haute fonction dans l'arrnee, dans la 
magistrature, plusieurs rninisteres importants, furent confles aux marc 
nites, et Ie contrepoids a cette predominance etalt d'ordinaire sunnite. 
D'oll Ie fait, par exemple, que les portefeuilles hautement politiques 
(Defense, lnterieur, Affaires etrangeres) aient ete rarement confles a un 
ministre chi'ite. Mais la guerre a largement entarne (peut-etre definitive 
ment brise) cette duallte, de rnaniere dlfferente toutefois de part et 
d'autre de la barricade. 

En milieu chretien 

Une dynamique alternative a pu etre observee, Aux jours des grandes 
menaces, les dirigeants maronites ont fait appel a l'unlta des chretiens, 
abstraction faite de leur appartenance confessionnelle. Tel fut Ie cas 
notamment apres les deux grandes batailles perdues contre les druzes, 
au printemps 1976 et a I'ete 1983. A la premiere occasion, I'ouverture 
du Front libanais (chretien) aux communautes chretiennes non 
maronites fut envlsaqee. mais tres partiellement realisee. Debut 1984, la 
formation d'un Conseil superieur inter-chretien a base paritaire fut 
discutee, pour etre bientot abandonnee, face a la reticence des grecs 
orthodoxes a s'associer politiquement aux maronites, et a l'hesltation des 
maronites eux-rnernes, a accepter I'idee d'un Conseil general chretien sur 
base paritaire. 
En contrepartie, les cornmunautes chretiennes non-maronites ont pollti 
quement ete des victimes notoires de la guerre. L'erosion de leur 
presence politique etait telle qu'lls n'ont ete represantes a aucune des 
deux conferences de reconciliation nationale de Geneve (novembre 
1 qw:n F!t ri~ Lausanne (mars 1-984), les dirioeants maronites sexorirnant 
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au nom de tous les chretiens. alors merna que les maronites ne consti 
tuent vraisemblablement pas plus de la rnoitie des chretien de ce pays. 
Cette erosion est due a plusieurs facteurs. 
RappeJons d'abord que Ie recrutement partisan en milieu chretien a ete 
plus large qu'en milieu musulman, attirant vers des partis a dominante 
maronite (Phalanges, Parti national liberal, Parti constitutionnel, Bloc 
national) des chretiens de to utes confessions, et rnerne un certain 
nombre de rnusulrnans. La difference entre les deux grands groupes reli 
gieux se refletait, deja avant la guerre, dans les rssultats des elections 
It§gislatives: les elus chretiens membres d'un parti ant toujours ete plus 
nombreux, et l'ecart n'a cesse de croitre avec les elus musulmans affllies 
a un parti: 10 chretisn pour 5 musulmans membres d'un parti en 1951, 
23 pour 8 en 1960,25 pour 9 en 1972. Or, il est clair que ces partis atti 
raient des militants de toutes les comrnunautes chretisnnes, tout en 
etant fermement diriges par des rnaronites. 
D'autres raisons tiennent au sentiment d'isolement et de solldarlte qui 
habite les chretiens du fait de leur situation minoritaire dans un Orient 
dornine par l'Islarn. Dans ce contexte, les maronites constituent la seule 
comrnunaute chretienne d'Orient qui ait eu quelque assise geographique. 
Si les maronites sont majoritairement libanais, de nombreux chretiens 
non-maronites etaient de nouveaux venus au Liban, ayant lalsse dans 
leur Syrie ou Irak d'origine nombre de leurs coreligionnaires. 
C'est pourquoi la guerre a considerablernent renforce les dirigeants 
maronites en milieu chretien, de telle sorte que de nombreux commenta 
teurs locaux ont delaisse la vieille classification communautaire (trois 
communautes chretiennes et trois musulmanes) pour en adopter une 
autre, quadripartite celle-la [chretiens. druzes, sunnites, chi'ites). Cette 
nouvelle division, lnspiree par les politiciens maronites, n'est pas unani 
mement acceptee et n'est sns doute pas definitive. Elle ternolqne to ute 
fois d'un phenomena de concentration du pouvoir en milieu chretien qui 
n'est episodiquement ebranlee que par les divisions dans les rangs maro 
nites, Des voix s'elevent, au sein des Forces libanaises surtout, pour une 
plus forte assimilation des chretiens, abstraction faite de leurs innom 
brables appartenances confessionnelles. En 1985, l'assoclatlon des chre 
tiens non maronites au pouvoir de decision en milieu chretien, paraissait 
ihre l'un des objectifs de Elie Hobeika, alors en conflit avec les dirigeants 
traditionnels de la cornrnunaute rnaronite. II semblait vouloir, a tout prix, 
mettre en regard de chretiens re-unis autour des Forces libanaises, des 
musulmans plus que jamais dlvises par leurs clivages confessionnels, 

En milieu musulman 

L'hegemonie politique et econornlque sunnite, loin d'etre renforcse. s'est 
trouvee battue en brsche et, finalement, brisee. Les causes de cet affai 
blissement sont a rechercher autant dans la cornrnunaute sunnite elle 
meme que dans l'evolutlon sirnultanee des chl'ltes et des druzes. 
Les sunnites ont cabord perdu la bataille du nombre face aux chl'ltes, 
Largement urbanises, ils n'ont guere tendance a engendrer de grandes 
families. D'autre part, et avant rnerne 1975, les sunnites ant ete souvent 
accuses d'accepter un role limite dans la conduite des affaires de i'Etat, 
sacrifiant les interets des musu!mans, en vue de garder leur place de 
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partenaires privileqies des maronites. En particulier et pendant de 
longues arinees. les differents Premiers ministres sunnites, seront vili 
pendes par un Kamal .Junblatt de plus en plus puissant. On les a taxes de 
complaisance a I'egard des maronites, autant que des Palestiniens qu'lls 
essayeront d'utiliser pour raffermir leur position, Repartis dans les 
grandes villes du pays (Beyrouth, Tripoli, Saida), ils ne pouvaient pas 
s'appuver sur un «noyau dun) territorial. Leur 'asabiyya (solldarlte de 
groupe) contessionnelle, usee par des sieclss de collaboration avec les 
Ottomans, rendait difficile leur regroupement sur des bases populistes. 
Ce qui a amoindri leur capacite autant que leur volonte de former une 
milice confessionnelle qui leur soit propre. Avec Ie depart des Palesti 
niens, ils se retrouvent isoles et affaiblis. 
Les druzes n'ont jamais vraiment accepts d'etre representes par les 
sunnites. Au prix d'une longue lutte tissee de grands projets et de petites 
intrigues, Kamal .Junblatt s'lmpose en 1973 com me Ie partenaire de 
facto du President maronite, quand celui-ci decide de briser Ie leadership 
traditionnel sunnite. Apres la disparition de Kamal .Junblatt en 1977, la 
cornrnunaute druze a ete repoussee en marge du jeu politique. Elle 
s'lrnposera a nouveau lors de la reprise du Chouf en 1983. En 1984, la 
puissance de Walid .Junblatt eta it telle qu'll s'est cru en mesure de 
reduire par les armes les Mourabitoun, la milice sunnite la moins faible 
de Beyrouth. Les hommes de .Junblatt, percus moins comme une 
menace dernoqraphlque que comme une troupe etrangare a la cite et 
dominatrice, n'ont pas suscite un violent mouvement de rejet. D'autant 
plus que, par la suite, Ie parti de .Junblatt va suivre une politique plus 
nuancee a regard des sunnites de Beyrouth et de leurs allies objectifs 
dans Ie camp palestinien, se posant en rnedlateur plus ou moins credible, 
et laissant ce creneau particullerernent delicat au mouvement chi'lte 
Amal. Le parti de .Junblatt pouvait ainsi, au cours de 1985, donner 
I'impression d'etre un allle politique du chi'isme montant, capable to ute 
tois d'une ouverture autonome vers les milieux sunnites, position d'equi 
libre instable que n'aurait nullement renlee Ie pare et inspirateur du dlri 
geant druze d'aujourd'hui, et qui correspond peut-etre au mieux a la 
perception qu'une rnaiorite de druzes a de son role sur l'echiquler liba 
nais. La tentative s'est soldee par une perte d'lnfluence de .Junblatt a 
Beyrouth, mais il s'etait auparavant tallle son domaine exclusit dans Ie 
Chout, jouissant d'une autonomie certaine par rapport a to utes les autres 
cornmunautes, les sunnites compris. 
l.'ernerqence du mouvement populiste chi'ite est plus recente. L'lrnarn 
Moussa Sadr a reussi d' abord (1966) a soustraire les instances reli 
gieuses et judiciaires de sa cornmunaute a I'emprise sunnite. II va ensuite 
tracer sa ligne propre, rnedlane entre les sunnites pro-palestiniens et les 
chretiens. Appuve par la Syrie, il cree en 1975 sa propre rnlllce. Amal, 
qui, apres de longues annees, pourra beneflcier de l'importante et 
rscente implantation chi'ite dans la capitate. jusqu'a prendre Ie controle 
de Beyrouth, au matin du 6 fevrier 1984. L'exigence chi'ite minima Ie est 
une parite avec les sunnites et les maronites, au plus I'application inte 
grale de la loi du nombre, qui leur est favorable, 
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L 'ecnec de la tentative presidentietisre (1982-1984) 

La periods qui a suivi l'invasion israelienne de I'ete 1982 a ete extreme 
ment rnouvernentse en ce qui concerne l'identlte des acteurs locaux et Ie 
rapport de forces qui les oppose. ScMmatiquement, Ie projet fonda men 
tal des beneficiaires libanais (Ie Front libanais) de l'operation, etalt de 
retablir fortement leur hegemonie sur Ie svsterne en essayant de faire de 
la victoire lsraelienne face a rOLP, une victoire parallele des chretiens sur 
les musulmans, des maronites sur leurs rivaux et censeurs, et des 
Phalanges sur I'establishment maronite traditionnel. Rien ne pouvait 
mieux symboliser cette volonts que l'election de Bachir Gemayel, chef 
des milices phalangistes a la presidence de la Republique. Son assassi 
nat, avant meme sa prise de fonctions, et son rem placement par son 
frare aine repute plus «politique», devaient changer Ie style de i'operation 
mais guare sa substance. Amin Gemayel eut-ll voulu suivre une autre 
ligne qu'il se sera it immanquablement heurte a la fraction dure aupara 
vant dirigee par son frare et qui. rnerne decapitee demeurait, visiblement, 
bien plus puissante que Ie president lul-merne. Pousse par sa base ou 
pleinement convaincu lul-rnerne. Amin Gemayel va reprendre a son 
compte Ie projet phalangiste de renforcement de la presldsnce et de 
retabllssernent de la predominance maronite sur les institutions 
publiques, apres plusieurs annees de lente et douloureuse erosion. 
Plusieurs signes de cette volonte ne tardent pas a apparaitre : la designa 
tion d'un Premier ministre peu representatlf au sein de sa communauts 
(Chafic Wazzan), la formation d'un gouvernement de technocrates dont 
on escomptait gagner la reconnaissance par cette subite promotion, la 
concentration de l'activite diplomatique au Palais presidentlel, la place 
enviable accordee a des conseillers personnels soucieux de plaire au 
Prince, la nomination «d'hommes sOrs» a des pastes aussi sensibles que 
Ie commandement en chef de l'arrnee ou la direction de !'information, 
«l'election» d'un allie politique a la presldence de l'Association des 
Banques, la creation par et pour un ami personnel d'un organisme qui 
avait tout, sauf Ie nom, d'un super-rninistere du commerce extsrieur s 

etc ... 
La reaction des principales cornmunautes du pays a cette politique tres 
presidentiallste (et, en ce sens, porteuse d'un projet de domination 
confessionnelle) sera tres variable. Paradoxalement. les sunnites auront 
tendance a s'en accommoder. Pendant un an, Ie dirigeant sunnite de 
Beyrouth, Sasb Salam, continuera a soutenir Ie president. Les mouve 
ments sunnites de Beyrouth situes plus a gauche adoptent une attitude 
ambigue. Le sunnisme non-beyrouthin se montre distant sans etre 
hostile. Ayant souffert de la presence palestinienne meme lorsqu'ils 
I'utilisaient comme leur «milice de remplacement», les dirigeants 
sunnites paraissent prsts a se contenter d'une deuxieme place, rnerne 
reduite. en echange d'une confirmation par les maronites de leur role de 
partenaires privileqies des chretiens, 
Les dirigeants chi'itas. eux aussi. sinclinent devant Ie fait accompli. La 
rnajorite des deputes avaient vote pour les deux fils Gemayel. Le Sud, a 
rnajorite chi'ite. demeurait occuoe et seuls les maronites, gr1lce a leurs 
relations avec les lsraetiens. paraissaient a merne de les convaincre de 
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partir. Le regime semblait pouvoir maintenir la balance entre les leaders 
feodaux (Asad. 'Ossevran, Khalil) et les heritiers religieux (Shaikh Sham 
seddine) de l'lrnam Moussa Sadr. Le president, fort de ce double soutien, 
croyait pouvoir se permettre d'ignorer Ie leader affaibli d'Arnal, Nabih 
Berri. 
Parmi les druzes, Ie president va susciter I'ernerqence de contrepoids au 
puissant leadership des Junblatt, en soutenant Ie clan Arslan. D'autre 
part, iI ne voudra pas, ou ne pourra pas, faire pression sur les milices 
phalangistes, enqaqees dans une guerre permanente avec les hommes 
de .Junblatt, de puis Ie jour de leur entree dans la montagne du Chouf, 
dans les pas des lsraeliens. 
C'est pourtant de la cornrnunauts druze que partira l'etincelle, Fort de 
l'appui syrien et de la bienveillance lsraelienne. .Junblatt va entlerernent 
renverser Ie mouvement, en septembre 1983, en chassant les rnilices 
phalangistes et I'ensemble de la population chretienne des montagnes 
du Chouf, La jonction avec Beyrouth ne tardera pas a se faire: quatre 
mois plus tard, Beyrouth-Ouest tombe dans les mains de .Junblatt et de 
Berri, En quelques semaines, la position respective des principaux 
acteurs communautaires change entierernent : les allies du president se 
retrouvent rnarqlnalises, menaces dans leur leadership, voire dans leur 
vie: Saeb Salam perd ses positions dans Beyrouth-Ouest (et, du meme 
coup les sunnites leur preeminence dans la capitale), Nabih Berri, Ie 
mouvement Amal et les groupes religieux s'lmposent au sein de la 
cornrnunaute chi'ite. Parmi les druzes, Walid Junblatt prend Ie pas sur 
tous ses rivaux et s'lmpose en chef quasi-exclusif de la cornrnunauts. 
La politique interieure du regime d'Amine Gemayel, autant que Ie desac 
cord fondamental qui I'opposait a Damas pendant t'annse 1982-1983, 
aura ainsi conduit a I'affaiblissement progressif, puis a la marginalisation 
des dirigeants musulmans qu'lls avait choisis pour allies, C'est la 
tendance opposee au regime qui I'emporte au sein des trois communau 
tes musulmanes, une tendance plus sensible aux interets des confes 
sions musulmanes et plus favorable a la Syrie. Cette victoire sera refletee 
par la composition, en mai 1984, du gouvernement d'unite nationale, qui 
regroupe R, Kararne et S. Hoss pour les sunnites, N. Berri et A, 'Osseyran 
pour les chi'ites et Walid .Junblatt pour les druzes, En un an et demi, il y a 
done eu un renversement total du rapport de forces (6): Ie regime a 
tendance presldentiallste a ete rernplace par une sorte de gouvernement 
collegial inter-communautaire, brisant et la dualite originelle et les 
projets d'heqemonie plus recants. 
La colleqialite a quatre n'a quere mieux tonctionne. pendant un an et 
demi, que Ie regime presldentlallste qu'elle venait de remplacer. Cette 
incapacite etait notamment trahie par la dlfflculta. puis par l'lmpossiblllte 
pure et simple de reunir Ie conseil des ministres. Le president de la Repu 
blique se resiqnait mal a la nouvelle parite de fait, les dirigeants sunnites 
etaient partaqes entre la crainte de s'associer au regime et Ie deborde 
ment politique croissant d'Amal et du PSP; ces deux dernieres forma 
tions recherchaient des acquis plus substantiels avant d'accepter de 
renflouer Ie regime. En fait, Ie gouvernement collegial s'est solde par un 
affaiblissement supplernentaire de l'appareil etatique et un effritement 
accelere de l'econornle du pays. S'associer a una ideoloqie d'Etat parais 
sait necessairernent nuire a chacun des quatre protagonistes (Gernavel. 
&t~ •• o •..•.... A. c .... __ : I .. _L...I_· .•...•. \ - I ~. 

,._. ,. . 



is ETUDES 

tuniste. Etre «de I'Etat » devenait une tare qui susciterait votre rejet dans 
votre communaute. .Jarnais la societe libanaise n'avait paru aussi 
unanime dans son alienation de son propre Etat, et dans sa volonte de 
marquer sa distance 8 regard de ses propres institutions legales, 
Cette desaffection, en fait finement orchestree par les rnlllces. allait 
preparer Ie terrain (8 la suite de la «guerre des camps» et de la rebellion 
des Forces libanaises) 8 un nouveau jeu, rssolurnent extra-institutionnel 
ou les representants des trois rnilices (druze, chi'lte et chretienne) nego 
cieraient directement Ie sort de {'Etat avec I'aide de la Syrie. D'un presi 
dentialisme en porte-a-faux, Ie Liban etait passe a une collegialite quadri- . 
partite hybride et sans effet pour aboutir a un dialogue de combattants a 
trois, Cette evolution, qu'Il serait difficile de considerer comme definitive, 
aura surtout rnarqinallse l'Etat, affaibli les sunnites, et rentorce Ie rOle de 
Damas dans la solution des confllts internes, 
Fin 1984, il paraissait deja ardu de pouvoir tirer de cette colleqiallte poli 
tique, rnenacee par I'effritement mais soutenue par la Syrie, une forme 
d'Etat souverain et legitime, L'annee 1985 ne fera que confirmer ce 
scepticisme. 

Que represente Ie Psrlement libsnsis '} 

Le gouvemement collegial forme surtout de chefs de guerre, et (encore 
plus) Ie triumvirat des milices, semblaient bien plus representatifs que Ie 
Parlement du pays. La fonction representative du Cabinet paraissait 
d'ailleurs I'emporter largement sur sa fonction executive. Pourquoi les 
differents acteurs libanais n'ont-lls pas reussi 8 limiter leurs confllts. ou a 
les ramener au sein du Parlement. qui a continue 8 sieger durant toute la 
guerre, elisant trois presidents, votant la confiance a une demi-douzaine 
de gouvemements. adoptent nombre de lois et de resolutions? Plusieurs 
explications sont possibles. certaines tiennent a la legislature elle-m~me. 
Celle-ci, la treizierne depuis la creation du Grand-Liban en 1920. la 
huitierne depuis l'independance. avait ete elue suivant un svsterne bien 
rode. fonde a la fois sur la circonscription geographique et la confession. 
Du fait de la guerre et, par consequent, de l'lrnpossiblllte d'organiser des 
elections, Ie mandat legislatif 1972-1976 a ete renouvele plusieurs fois 
par simple vote parlementaire. 
Alors que la societe libanaise connaissait des transformations majeures 
tla population de la capitale, on l'a dlt, a triple en quinze ans, 1958- 
1973). la representatlvite parlementaire a eu tendance a se figer. Le taux 
de renouvellement des parlementaires d'une election a l'autre allait en 
diminuant: 55 % en 1943. 52 % en 1960. 40 % en 1972. la confirma 
tion des notables deja elus etant Ie reflet paradoxal d'une plus grande 
rnobilite sociale et geographique, D'autre part. I'extension de I'espace 
capitaliste aux depens de l'eccnornle rurale traditionnelle et l'urbanlsa 
tion acceleree vont avoir des resultats contrastes en termes de represen 
:ation nationale: la proportion des grands proprietairas terriens va dimi 
nuer (43 % des deputes en 1951, 24 % en 1964, 10% en 1972) au 
orofit des hommes d'affaires (10% en 1951, 19% en 1964.21 % en 
'972) et des membres des professions liberales notamment les avocats 
:47% en 1951, 54% en 1964,67 % en 1972). En effet, si Ie nombre 
c.elus appartenant 8 la c1asse superieure a effectivement dirninue (53 % 
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en 1951, 43 % en 1964, 36 % en 1972), cette diminution a profite 
surtout a la c1asse moyenne superieure (54 % des elus en 1972) et, dans 
une moindre mesure, a la classe moyenne (10 % des slus en 1972) et 
pas du tout aux salaries et travailleurs, qui sont restes sous-representes 
au sein du parlement. Le sentiment d'exclusion ressenti dans ces milieux 
ne pouvait qu'etre renforce par les liens de parents unissant les membres 
de Y esteblishrnent politique: durant la legislature 1968-1972 par 
exemple, 43 % des deputes etaient peres, fils, petits-fils, cousins, neveux, 
freres ou beaux-freres de quelqu'un qui avait ete ou qui etalt egalement 
depute. A noter que, sur treize legislatures depuis 1920, une femme a 
accede une seule fois et pour moins de deux ans a un poste parlemen 
taire, pour remplacer son pere disparu accidentellement (7). La credlblllte 
du parlement en tant qu'organe rspresentatlf de la societe dans son 
ensemble etalt donc bien entarnee avant Ie debut de la guerre. l.'urbani 
sation massive n'etalt guere refletee dans un svsterne electoral OU une 
bonne partie des residents beyrouthins devaient aller voter dans leur 
village d'origine plutot que dans leur lieu de residence. Le decoupaqe 
geo-confessionnel rendait difficile l'electlon d'un partisan de gauche, un 
communiste par exemple. Le role capital joue par la fortune du candidat, 
et par ses relations familiales n'augmentait guere Ie prestige de 
l'institution. 
Cette representativlte deja toute relative allait subir les coups de boutoir 
successifs de la guerre. Si, en milieu sunnite, les deputes n'ont pas ete 
entierernent gagnes par la militarisation du conflit, tel n'a pas ete Ie cas 
dans les trois autres grands groupes communautaires. Chez les chre 
tiens, les deputes « lndependants» avaient peu de prise sur une rue large 
ment rnobilisee et encadree par les chefs des milices. Ailleurs, la mort a 
em porte trois des six deputes druzes, parmi lesquels les deux chefs de 
clan les plus influents (Kamal Junblatt et Majid Arslan). C'est en milieu 
chi'ite que Ie divorce entre la cornrnunaute et ses deputes eta it Ie plus 
manifeste: les elus de 1972 ne pouvaient guere representer une rue 
galvanisee par les preches de l'lmarn Moussa Sadr (disparu en 1978) et 
partaqee depuis entre ses differents heritiers, 
A cela, iI faut ajouter la disparition progressive des deputes (douze sont 
deja morts sans etre rernplaces), et non des moindres (Kamal Junblatt, 
Pierre Gemayel, Sabri Harnade). la senilite evidente d'un bon nombre 
d'entre eux, et leur acquiescement frisant quelquefois Ie ridicule aux 
injonctions des puissants du moment. Leur quasi-unanlrnlte dans I'appui 
aux accords rnort-nes du 17 mai 1983 avec Israel (que Ie President ne 
ratifiera pas). ainsi que I'autorisation qu'lls ont accordee a plusieurs 
gouvernements de legiferer par decreta n'ont guere auqrnente leur pres 
tige. C'est pour I'ensemble de ces raisons que Ie Cabinet s'est substitue 
au Parlement dans son role de representation nationale. A moins qu'une 
fournee de deputes-militants ne vienne, par simple nomination, grossir Ie 
nombre des parlementaires (principe ado pte lors de la conference de 
reconciliation nationale a Lausanne en mars 1984), il est evident que Ie 
Parlement aura tendance a representer les notables en perte de vitesse, 
Ie Cabinet des chefs de guerre tout puissants. 



ETUDES 

G uerre civile et conflit regional 

Une reflexion sur «I'autonomie» des acteurs locaux s'lrnpose entin, Deux 
theses s'opposent ici. L'une soutient que la guerre est d'abord celie du 
Liban contre I'OLP, la Syrie ou Israel. Dans cette perspective, les acteurs 
locaux se partageraient en «independantistes» et en «collaborateurs», La 
droite chretienne a frequemrnent accuse la gauche et les milices musul 
manes d'etre des agents de I'OLP, de la Syrie, de la Libye ou du 
«communisme international». A l'lnverse, les milices chretiennes ont 
souvent ete accusees d'etre de simples instruments d'Israel ou de la CIA. 
Moins souvent, une these opposee est developpes : la guerre est fonda 
mentalement une guerre civile, Les acteurs locaux sont par consequent 
autonomes, rnerne s'ils arrivent a s'assurer Ie soutien de tel ou tel pays 
etranqer, Ce soutien est certes conditionnel, mais il ne transforme pas 
pour autant ces groupes confessionnels soudes par une puissante 
'asabiyya en de simples agents de l'etranqer, Leurs rivaux et ennemis 
etant libanais, leur role dans Ie jeu regional ou international est limite et, 
finalement, involontaire: leur objectif n' est pas de renforcer la Svrie, ou 
d'aider Israel, mais de conserver ou de conquerir Ie pouvoir au Llban, Les 
tenants de la premiere these enurnerent les transferts d'argent, les livrai 
sons d'arrnes, Ie soutien politique au profit des differentes milices 
locales, et insistent sur les innombrables interventions militaires directes 
des puissances etrangeres (OLP, Syrie, Libye, lrak, Israel, Etats-Unis, 
forces de rONU etc ... ). En contrepartie, ceux qui soutiennent la these de 
I'autonomie rappelient que les differentes milices locales ont pu avoir des 
alliances exterieures multiples et contradictoires en vue de faire aboutir 
un programme essentieliement interne, que les Phalanges ont solllcite. 
autant que Junblatt, I'appui des Syriens ou des Israeliens, que toutes 
sortes d'alliances sont possibles - et ont ete nouees - avec toutes sortes 
d'acteurs locaux et regionaux, 
Face a ces deux theses contradictoires, il est peut-etre utile d' observer 
que: 

1) L'autonornie des acteurs locaux est variable d'un groupe a l'autre, Les 
grands mouvements populistes (Amal chi'lte, PSP druze, Phalanges 
chretiennes) sont evidemment plus «autonomes» dans la definition et la 
realisation de leur strateqie que les petits groupes de quartier ou les tout 
petits partis manipules par l'etranqer, II peut cependant exister de petits 
groupes - chretiens ou musulmans - tres soucieux de leur independence. 
Ce souci limite et leurs moyens et leur influence, lis peuvent alors tomber 
sous la dependance d'un grand groupe militaro-politique local qui les 
protege (Fath avant 1982, Amal ou PSP auiourd'hui. les Phalanges en 
milieu chretien). 

2) La guerre du Liban est partlcullerernent coOteuse: plusieurs milices 
disposent d'arsenaux qui feraient I'envie d'Etats souverains, et non des 
moindres: chars, canons de campagne, DCA... La dependance des 
groupes militaires a I'egard de leurs sources de financement (avec de 
larqent, il est assez facile de se procurer toutes sortes d'arrnes au 
Moyen-Orient) est reeue. Partant, I' autonomie decisionnelle depend 
largement de la capacite de ces groupes a trouver ce financement au 
sein me me des comrnunautes qu'Ils pretendent representer. 
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3) La presence militaire effective s'est revelee cependant plus deterrni 
nante que Ie simple financement. L'OLP (avant 1982), la Syrie et Israel 
ont toujours eu plus d'influence sur les acteurs locaux que les lointains 
soutiens politico-financiers: Irak, Libye, ou Etats-Unis. La Libye a forte 
ment investi sans resultats reels; cet exemple dernontre Ie simplisme de 
la these des «agents». II est cependant clair que des groupes militaires 
quasi-profession nels (vu Ie manque de support ldeoloqique et les grands 
moyens exiqes) sont plus dependants que des groupes plus politiques: 
ainsi l'Armee du Liban arabe (ALA) et rArmee du Liban Sud (ALS) 
appuvees, rune par les syro-palestiniens, l'autre par Israel. 
Au dela de ces remarques de bon sens, il faut revenir a I'histoire pour 
rappeler que les guerres civiles de ce pays ont generalement ete 
accornpaqnees d'interventions extsrleures. Un historien libanais a etudie 
huit cas precis, depuis Ie premier, en 1773, jusqu'au dernier, la guerre 
cornrnencee en 1975. A quatre reprises, des puissances etrangeres sont 
intervenues sans qu'll y ait eu combat interne. Dans un autre cas, !'inter 
vention exterieure a precede une guerre civile (1831-1841). Dans les 
trois derniers cas, et les plus importants (1860,1958,1975), !'interven 
tion exterieure a suivi les troubles lnterieurs (8). Cette classification est 
utile, mais elle neglige paut-stre Ie fait que les acteurs locaux, depuis 
1840 et !'intensification des interventions exterieures. ont toujours pu 
compter sur une aide exterieure. une fois Ie train de la guerre civile mis 
en marche. Cela n'ernpeche pas que ce sont d'abord les Libanais qui 
s'entre-tuent et qui detruisent leur pays de leurs propres mains. 
S'il fallait trancher entre les deux hypotheses, nous insisterions a la fois 
sur deux aspects, Les acteurs locaux, notamment confessionnels, sont 
pousses par une volonte propre, des strategies seculalres, une lutte pour 
Ie pouvoir bien enraclnee. des souvenirs aussi vieux que vivaces. Les 
grands mouvements confessionnels qui s'entre-dechlrent ne sont pas 
des creations de I' etranger: lls ont leur propre histoire locale, leur base 
sociale distincte et des combattants prets a mourir pour defendre leurs 
programmes. Mais pour l'ernporter dans cette lutte sanglante, aucun 
groupe libanais ne saurait se contenter de ses propres forces. Plus il se 
sentira affaibli, et plus il comptera sur Ie soutien exterleur, Dans une 
region du monde ou les forces regionales sont puissantes et ou les super 
puissances ont des inter~ts certains, sinon vitaux, les acteurs locaux de 
cette guerre semblent engages dans un lent processus de dependance. 
Plus la guerre dure, plus ils paraissent Iilliputiens. Plus la guerre dure, 
plus ils perdent de leur « autonomie» et plus ils depouillent leur pays de 
son residu fugace d'independance. Le Liban est peut-stre un exemple 
d'ecole d'un pays ou la brisure de rEtat et la perte de l'lndependance 
sont Ie prix de la survie d'ldentites en deca, en dehors de I'Etat. ou contre 
lui. 

Ghassan SALAME 
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NOTES 

(1) Lucian PYE, Politics, Personality, and National-Building: Burma's Search for 
Identity, Yale University Press, 1962, p. 63. 
(2) Erich FROMM, The Fear of Freedom, Routledge and Kegan Paul, 1960, 
p.29. 
(3) idem, p. 177, 
(4) En Occident, on peut litre athee ou croyant, et les oppositions entre groupes 
ayant des pratiques religieuses differentes semblent I!tre devenues un pheno 
rnene marginal; mais au Proche-Orient, l'ldentite confessionnelle [c'est-a-dire la 
confession en tant que clivage lnstltutionnalise entre groupes) demeure 
centrale. 
(5) Claude DUBAR et Salim NASR, Les Classes sociales au Liban. Paris, Fonda 
tion nationale des Sciences polltlques, 1976, p.329. 
(6) Renversement confirrne par la defaite de Kamel el-As'ad a I'election de la 
presidence de la Chambre (Ie 17 octobre 1984) apras un « regne» ininterrompu 
de quatorze ans. Son successeur est Hussein al-Husseini, un des tout premiers 
allies politiques de l'lrnarn Moussa Sadr, et qui a ete reelu en octobre 1985. 
(7) Pour de plus am pies informations, cf Antoine NASRI MESSARRA, La struc 
ture sociale du parlement libanais. Beyrouth, publications de l'Universite liba 
naise, 1977. 
(8) Marwan R. BUHEIRY, «Interventions et guerres internes dans I"histoire 
moderne du Liban: 1770 a 1982 I), etude dactylographille. 


