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a bien court terme, quand on songe a I'impact 
de ces choix sur la sante et la vie des generations 
futures. Ainsi, en France, Ie principal probleme 
au niveau des dechets est I'enrobage en bitume 
utilise pour les dechets dits de type B, c'est-a 
dire de faible et moyenne activites, mais conte 
nant des noyaux emetteurs a devant etre isoles 
pendant des milliers voire des millions d'an 
nees ; or on enfouit dans les profondeurs ma 
rines ces enrobages qui ne peuvent offrir de 
garantie au-dela de quelques centaines d'annees, 
Quiconque a I'ambition de leguer aux genera 
tions futures un ocean propre a la vie ne peut se 
contenter d'une gestion fondee uniquement sur 
des preoccupations economiques. La commis 
sion Castaing - dont Jean-Paul Shapira fit 
partie - avait d'ailleurs conclu de ses travaux 
que Ie systeme francais de gestion des dechets 
etait loin d'etre optimise par rapport aux criteres 
de surete a long terme. 
Three Mile Island. Decor des Ameriques, 

cette fois : « ... la Susquehanna River, qui 
descend des Appalaches et se jette dans la baie 
de Chesapeake. Derniers souvenirs des hommes 
rouges, ces quelques noms encore accroches a 
ce qui fut leur terre. » Pres de Harrisburg, l'une 
des trois iles enserrees par la riviere Susque 
hanna est entree dans I'histoire Ie 28 mars 1979. 
Des deux reacteurs de type P.W.R. (Pressurised 
Water Reactor) de la compagnie Metropolitan 
Edison, Ie plus recent T.M.I. 2 (initiales de 
Three Mile Island) frola cette nuit-la la catastro 
phe. L'accident ne fut vraiment compris que 
plusieurs annees plus tard, lorsqu'on put enfin 
introduire des cameras automatiques a l'inte 
rieur du reacteur et constater l'ampleur des 
degats : la rnoitie du cceur avait fondu alors que 
les plus pessimistes, au lendemain de I'accident, 
n'envisageaient la fonte que de quelques pour 
cent. Une fuite d'eau minime dans un circuit 
d'air com prime ferma les vannes commandant 
la circulation de l'eau dans Ie circuit secondaire, 
empechant ainsi Ie refroidissement de I'eau du 
circuit primaire. II fallut alors evacuer de la 
vapeur pour faire baisser la pression, ce qui 
n'aurait dfi entrainer aucun probleme. Cepen 
dant, la vanne de decharge refusa de se refermer 
et les systemes de controle, mal concus, n'alerte 
rent pas les operateurs ; Ie circuit primaire 
perdit alors une tonne d'eau par minute (sur les 
200 tonnes qu'il contenait au depart). Minute 
apres minute, les auteurs retracent I'histoire de 
cet accident. lis rapportent comment les decla 
rations optimistes (et meme lenifiantes) faites 
aux journalistes etaient contredites dans les 
conversations privees des specialistes de la Nu 
clear Regulatory Commission, reconnaissant 
qu'ils travaillaient « dans un noir complet » et 
qu'ils etaient « comme des aveugles titubant 
autour d'une prise de decision ». 
Par son importance au regard de I'opinion 

publique americaine, I'accident de Three Mile 
Island mit un point final a un my the, celui de 
I'impossibilite de toute catastrophe due a I'in 
dustrie nucleaire. II apparut clairement que les 
calculs de risque effectues par les grandes 
compagnies - en France, Ie Commissariat it 
l'energie atomique (C.E.A.) et I'E.D.F. - etaient 
entaches d'imperfections fatales. Mars 1979 
prouvait au monde entier que, contrairement it 
ce qu'avait conclu Ie rapport Rasmussen, cinq 
ans auparavant, Ie risque de fusion d'un cceur 
de reacteur n'etait pas d'une fois tous les vingt 
mille ans. 
Tchernobyl. Le 26 avril 1986, a la veille du 

week-end du I·' mai : Ie reacteur n° 4 de la 
centrale electronucleaire de Tchernobyl va subir 
un test de securite - cet essai etant destine it 
donner a la centrale, qui presente deja d'excel 
lentes qualites de surete, un petit « plus» lors 
de l'arret du reacteur, L'experience devait se 
faire pendant Ie refroidissement du reacteur, 
plus exactement lorsqu'on atteignait la puis 
sance de 800 megawatts. C'etait une experience 
purement elect rique, menee par des techniciens 
exterieurs au domaine nucleaire (tout indique en 
effet que les problernes specifiques de fonction 
nement d'un reacteur ont ete constamment 
sous-estirnes). L'experience aurait du etre 

506 

menee dans l'apres-midi du 26 avril, les 
specialistes etant alors nombreux sur Ie site, 
mais un contretemps - appel de puissance sur 
Ie reseau pour approvisionner la ville de Kiev - 
obligea a retarder I'essai dont la preparation 
ne reprit qu'a 23 h l O, la catastrophe survenant 
it 1 h 23 du matin, a la suite d'une serie 
d'initiatives intempestives de la part des opera 
teurs : mise hors circuit de dispositifs de 
securite, negligences vis-a-vis des consignes de 
securite, pourtant tres claires, volonte de mener 
a tout prix l'experience a son terme. L'essai 
dura quarante-quatre secondes et s'acheva par 
une explosion de type nucleaire qui pulverisa 
litteralement Ie combustible radioactif. Le 
cceur du reacteur se comporta alors bel et bien 
comme une bombe atomique - ce que les 
specialistes avaient pretendu impossible. Une 
seconde explosion suivit, sans doute chimique 
cette fois, produisant plusieurs foyers d'incen 
die qu'il fallut des jours pour maitriser, par 
ensevelissement du reacteur sous 5 000 tonnes 
de materiaux divers. Le sacrifice des porn piers 
et des sauveteurs envoyes sur Ie « front » 
empecha Ie bilan de s'alourdir encore davan 
tage : des dizaines de deces, des milliers de 
personnes gravement irradiees, 45 000 habi 
tants evacues, sans parler des consequences 
sanitaires mal connues des rayonnements recus 
a plus faible dose par les millions d'habitants 
de l'Europe du Nord et de l'Est et une perte 
considerable pour I'agriculture sovietique. 
Les enseignements tires de cet accident sont 

divers. Tout d'abord I'explosion d'une centrale 
nucleaire ne peut plus apparaitre comme une 
impossible fiction imaginee par des esprits 
rebelles au progres technique. De plus, une telle 
catastrophe n'est pas une affaire locale, ni 
meme nationale. La pollution, si elle touche 
d'abord et davantage les riverains, s'etend sur 
des milliers de kilometres et les divagations 
meurtrieres d'un nuage radioactif peuvent 
menacer tous les habitants de la planete. 
La conclusion des deux auteurs de cette 

analyse, complete et tres fouillee, des grands 
accidents nucleaires est fortement mitigee. 
D'une part, ils proposent une « democratic 
technologique », c'est-a-dire une possibilite de 
debars et d'informations proche de ce qui existe 
en Suede) en republique federale d' Allemagne 
ou aux Etats-Unis : cela pourrait reduire les 
risques, lies au fonctionnement « en vase 
clos », si I'on peut dire, d'organismes comme 
I'E.D.F. et Ie C.E.A. D'autre part, ils precisent 
bien que, s'agissant de systernes technologiques 
aussi complexes et a haut risque, il faudrait 
pouvoir s'assurer de l'infaillibilite des hommes 
et eviter toute erreur de conception, ce qui ne 
fait guere partie de notre nature. Pourtant, Ie 
pare actuel des centrales nucleaires est tel que 
Ie probleme apparait incontournable. II faut 
pourtant que l'humanite sache se montrer, par 
son sens des responsabilites, a la hauteur de 
ses inventions. 

Bernard PIRE 

OJ 
Liban, Etat de discorde 
des fondations 
aux guerres fratricides 

Elizabeth Picard 
A chaque guerre, ses ecrits, Sur celle du 

Liban, on ne compte plus les tracts polerniques, 
les bulletins dits « confidentiels », les fausses 
« revelations » et les briilots. La guerre du 

livre 

Liban parait s'etre dotee d'une excroissance 
scripturale sur les bords de la Seine, faite de 
lectures biaisees, de ternoignages partiaux et de 
jugements aussi hatifs que deflnitifs. « Les 
parts de verite » se sont multipliees, dessinees 
par des chefs connus ou par des scribes 
mod estes ; mais ces parts ne se cornpletent que 
rarement, comme si l'on proposait au lecteur 
francais, deja passablement desoriente par ses 
programmes de television, de recomposer 
plusieurs puzzles dont les morceaux auraient 
ete prealablernent melanges. Rares ont ete les 
ouvrages (ceux de Corm, de Tueni) qui ont 
tente de reintroduire ordre et probite sur ce 
champ de mines. 
Cette carenc~ ne fait qu'ajouter au plaisir, de 

lire Ie livre d'Elizabelh Picard : Liban, Etat 
de discorde : des fondations aux guerres 
fratricides (Flammarion, Paris, 1988). La ple 
thore de publications douteuses ne faisait 
qu'aiguiser Ie besoin d'une introduction a la 
guerre qui ne soit pas entachee par les 
comprornissions eventuelles de I'auteur. Le 
livre d'Elizabeth Picard est, dans to us les sens 
du terme, honnete : il est soucieux de presenter 
les nombreuses dimensions du conflit, de faire 
parler les parties en cause, de faire etat des 
lectures que la guerre a suscitees sur elle-meme. 
Sensibilite aux idees doublee d'une attention 
pour les hommes, connaissance du terrain et 
comprehension sans complaisance de ceux qui 
se Ie disputent, enfin une « colere » annoncee 
par I'auteur mais qui est passee par Ie tamis 
de l'amitie, 
Mais Ie Liban epuise « I'entendement et la 

solidarite », comme l'ecrit si justement E. Pi 
card. Pour retablir Ie premier et faire renaitre 
la seconde, l'auteur a du faire des choix. Nul 
ne saurait contester Ie parti de la clarte ainsi 
pris. Ordonner les elements d'un conflit aussi 
touffu n'etait pas chose facile et I'auteur I'a fait 
d'une maniere aussi rationnelle qu'agreable a 
la lecture, distinguant I'interne du regional et 
de I'externe, presentant les comrnunautes au 
tant que Ie desir d'Etat qui entendait les 
depasser, faisant la part - dans les pas d' Albert 
Hourani - entre la culture marchande et celie 
des montagnes, notant la realite du succes 
economique d'avant 1975 autant que les 
inegalites qu'il approfondissait. Pour etre poli 
tique, la lecture embrasse aussi l'economie et 
la societe, la culture et les mentalites, 
Saluons done I'effort de I'introducteur hon 

nete et pedagogue quitte a regretter un peu Ie 
souci analytique du chercheur. E. Picard 
multiplie les angles d'analyse sans chercher 
vraiment ales hierarchiser, laissant au lecteur 
Ie soin de choisir une ou deux cles essentielles 
pour expliquer la guerre et imaginer la paix. 
Dans Ie debat en cours sur I'origine du conflit, 
sur sa nature (interne ou externe), sur les 
moyens de Ie resoudre, I'auteur evite de 
departager les facteurs determinants de ceux 
que I'on retrouve dans d'autres pays. II ne 
s'engage que sur terre ferme, il relate. La colere 
annoncee au depart se mue en un desir 
d'objectivite qui exprime ses soucis sans vouloir 
nommer les accuses ou imposer les remedes. 

Cette discretion, cel effort de clarte ont pour 
pendant naturel l'espace reduit consacre a 
certaines questions aussi complexes que trou 
blantes. La place centrale de la relation 
libano-syrienne dans la creation du Grand 
Liban, dans son independance, dans ses crises 
successives et dans sa presente agonie aurait 
peut-etre pu etre plus amplement soulignee. 
Nombreux sont ceux qui pensent que Ie pays 
n'existerait pas, du moins pas dans ses fron 
tieres actuelles, si l'arrnee du general Gouraud 
ne l'avait pas emporte a Maysaloun sur les 
nationalistes syriens qui, en 1920, exigeaient 
Ie rattachement du Liban it leur pays. Le Liban 
n'aurait peut-etre pas ete independant (du 
moins pas si tot) sans Ie precedent syrien de 
1936. C'est a partir du territoire syrien qu'en 
1958 Ie nasserisme a defie Ie pouvoir de Camille 
Chamoun et combattu ses orientations pro 
occidentales. C'est a travers la Syrie que les 
fedayin palestiniens ex pulses de Jordanie sont 
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arnves en masse en 1970-1971. II est enfin 
perm is de penser que la guerre actuelle n'aurait 
pas atteint I'ampleur que l'on sait sans l'acuite 
du facteur syrien. De cette relation tendue et 
incertaine avec un voisin proche et devenu 
puissant, les Libanais sont egalement responsa 
bles, eux qui n'ont pas su gerer (et pour certains 
pas merne reconnaitre) cetje ineluctable realite, 
Le facteur syrien (qu'Elizabeth Picard a 
analyse dans d'autres ouvrages) est pourtant 
contemporain de l'Etat moderne lui-rneme, et 
determine son avenir. Si Ie destin du Liban est 
lie a la politique exterieure de nombreux pays, 
il depend, d'abord, de la nature (et des moyens 
de legitimation) du pouvoir installe a Damas. 

A ce substrat ancien, Ie facteur palestinien 
s'est ajoute comme un detonateur puissant. Si 
la legitimite de la cause palestinienne ne doit 
pas etre mise en doute, les elfets concrets de 
la presence armee palestinienne au sein de cette 
societe plurale ont ete explosifs. L'Etat central, 
deja minimal du fait de cette combinaison 
delicate entre une economie de rnarche quasi 
anarchique et des loyautes communautaires 
seculaires, ne pouvait etre que mine par cette 
atteinte evidente a ses pretentious au monopole 
de la force armee. 
Qu'Israel cherche alors a combattre l'O.L.P. 

au Liban etait inevitable et la population du 
sud du pays, autant que les camps palestiniens, 
a appris dans son corps ce que signifient « les 
represailles israeliennes massives ». Qu'Israel, 
au-dela de ces represailles, ait voulu prendre 
pretexte de la presence palestinienne au Liban 
pour faire exploser ce pays, foyer d'une 
experience unique de convivialite religieuse, ne 
fait pas, non plus, de doute. Ben Gourion et 
Moshe Dayan y pensaient des 1955 - comme 
les recents travaux d'Avi Shlaim Ie montrent 
clairement -, et Ie general Sharon en a tente 
une demonstration pratique, et devastatrice, en 
1982. Apres cette invasion, les clivages confes 
sionnels devaient s'aiguiser et I'economie, qui 
avait tenu bon jusque-la, s'elfondrer. 

La pluralite communautaire au Liban, a 
I' origine un legs byzantin et ottoman, a ete la 
fondation organique de la democratic consen 
suelle et non une incongruite sociale qu'il 
faudrait eradiquer. C'est pourquoi l'evolution 
demographique differenciee des innombrables 
communautes, si presente qu'elle puisse etre 
dans certains esprits, revet une importance bien 
relative. La demographic se revele en effet, au 
Liban et ailleurs, une arme a double tranchant, 
et qui peut nuire a ceux-la memes qui la 
brandissent. Car la force reelle des acteurs 
confessionnels annes, ils la puisent moins dans 
leurs rangs desorganises qu'au-dela des fron 
tieres. L'auteur, qui note fidelement ces debars, 
aurait peut-etre pu in sister davantage sur la 
dependance grandissante des milices arrnees 
par rapport a leurs protecteurs exterieurs, La 
cornmunaute religieuse explique la milice ar 
mee autant que l'oeuvre authentique peut 
eclairer un pastiche mediocre et pretentieux, 

Le livre d'Elizabeth Picard montre aussi 
qu'il faut accorder au Liban d'avant 1975 un 
peu plus de comprehension. II est temps de 
cesser d'opposer ce Liban-la a je ne sais quelle 
republique ideale, Compare a ses voisins, Ie 
Liban independant a longtemps su organiser 
la tolerance, accepter les oppositions, permettre 
la mobilite sociale et se constituer en espace 
ouvert au vacarme des ideologies. « Le 
caractere exclusif et fige de la composition du 
Parlement libanais » (un jugement un peu 
severe) ne doit pas nous faire oublier que Ie 
pays n'a pas cesse d'avoir une representation 
politi que plus ou moins librement choisie, dans 
une zone qui a longternps vacille entre l'agita 
tion des coups d'Etat et I'emprise cruelle des 
gardes pretoriennes. C'est dans cette « republi 
que marchande » decrite par E. Picard que 
s'installaient les innombrables refugies politi 
ques de la region, qu'etaient imprimes les 
bulletins de toutes les oppositions arabes, que 
les peintres de Syrie ou d'Irak connaissaient 
la notoriete et que les enfants des deserts encore 
peu petroliers recevaient quelque education. 

« La culture des cites, celie de Beyrouth » 
que I'auteur redessine avec justesse, n'etait-elle 
pas en train de devenir celie de tout Ie pays, 
puisqu'elle envahissait Ie village Ie plus recule, 
puisque la capitale et sa banlieue avaient fini 
par regrouper plus de 55 p. lOa de la 
population du pays a la veille de la guerre? 
Vne plus grande place faite a cet ample 
mouvement d'urbanisation aurait peut-etre 
mieux eclaire un aspect essen tiel de la guerre, 
celui d'un mouvement proprement reaction 
naire contre la modernite urbaine mene par 
ceux qui s'en croyaient, a tort ou a raison, les 
victimes. Cette guerre s'est aussi faite contre 
la ville par ceux qui venaient de s'y installer 
(ou par leurs fils). 
Le Liban, disait un orientaliste, est une patrie 

et une fonction. En laissant deperir la premiere, 
les Libanais - et leurs voisins - se privent de la 
seconde. L'auteur nous a tres convenablement 
presente la patrie. II revient, apres tout, aux 
Libanais eux-memes de redefinir la fonction. 
S'ils, n'y arrivent pas, « Ie rire de desespoir » 
qu'Elizabeth Picard a justement entendu a la 
cloture de son livre risque de retentir pendant 
longtemps encore. 

m 
Ghassan SALAME 

Liberte, laicite 

Emile Poulat 

Avec La Guerre des deux France et Ie 
principe de la modernite - sons-titre du livre 
Liberte, laicite ,que, apres L 'Eg/ise c 'est un 
monde (1986), Emile Poulat vient de publier 
(Le Cerf-Cujas, Paris, 1988) -, c'est encore un 
monde qu'i! nous est donne d'explorer : celui 
ou « I'explosion liberale », « la revolution 
laique » et « la mutation culturelle » ont 
enchaine et cumule leurs elfets. Sans doute Ie 
lecteur qui avait des idees claires sur ces aspects 
de la modernite, avant que de suivre l'auteur 
dans ses savantes peregrinations, en aura-t-il 
une image brouillee « par Ie chevauchement 
des temps et des lieu x, par un deferlement 
d'informations tombant d'un peu partout ». 
Mais il aura pris la mesure de I'ampleur d'une 
meditation que ne parviennent pas a condenser 
« les propositions simples et breves » sur 
Jesquelles s'acheve ce grand essai de socio 
histoire. 

Passant outre aux idees recues, sur la laicite 
notamment, et sans egard pO,ur les oppositions 
habituelles, entre Eglise et Etat par exemple, 
Emile Poulat s'est propose de penser les 
rapports qu'entretiennent aujourd'hui les ele 
ments d'un referentiel religieux longtemps 
dominant avec les valeurs que la societe civile 
s'est donnees, sur fond de culture chretienne, 
Ce dessein n'a pu etre correctement realise qu'a 
partir d'une recherche, a travers encyclopedies 
et die ionnaires, des definitions, enonces, 
express ons, d'abord de la liberte, devenue dans 
Ie mon e mod erne « Ie onzieme commande 
ment d Dieu», ensuite de la latcite, presentee 
comme « Ie miroir de nos contradictions ». 
II supp sait aussi, pour etre mene a bien, Ie 
recours a une imposante litterature, incluant 
des te es anciens, dont les references sont 
opport nement rappelees, et des contributions 
recente , assez rarement utilisees, comme les 
theses e P. Zind sur I'enseignement religieux 
en Fra ce, qui fournissent au chapitre intitule 
« De 'ecole communale aux deux ecoles » 
une pa tie de son assise documentaire. 

Liberte, laicite 

livre 

La mise en oeuvre d'une telle erudition n'est 
pas ici superfiue. II s'agit, en effet, de rendre 
compte de mouvements aussi vastes que varies: 
Ie passage du regime chretien a l'ere moderne, 
la substitution d'une societe liberale et Iaique 
a une societe confessionnelle et garantie par la 
divine Providence, la releve d'une conception 
religieuse de la liberte, ou la doctrine sociale 
precede de Dieu, par une theorie liberale qui 
remonte de la conscience humaine a une entite 
divine. Situe dans la longue duree, Ie processus 
d'emancipation de la conscience moderne est 
globalement rapporte a la naissance et au 
developpement de I'individualisme ; il est aussi 
decompose en ses phases successives, envisage 
de I'amont puis en aval de la Revolution 
francaise. 
Avec cette derniere, un referentiel nouveau 

acheve de se mettre en place : I' humanite , ce 
n'est plus, comme chez Leibniz, Ie problerne 
de l'unite de la chretiente qui ,est a resoudre, 
mais la question du role de l'Etat qui reste a 
trancher. On passe alors d'un ordre ou primait 
une conception religieuse du politique a celui 
ou Ie religieux s'ordonne au politique. Ainsi 
que Ie note justement Emile Poulat, ce qui est 
en cause a l'epoque moderne, « c'est un 
nouveau rapport de I'Eglise aux Etats, non des 
hommes a la verite ». 
Paradoxes, contradictions et malentendus 

jalonnent cette evolution qui a abouti a la 
publication des libertes modernes et a l'affirma 
tion des droits de l'homme. Emile Poulat les 
devoile et les dissipe, comme il ruine, a la suite 
de J.-P. Machelon (La Republique contre les 
Iibertes Y, 1976), les lieux communs qui ont 
cours sur l'ideologie liberale, Des propositions 
contenues dans la theorie liberale, qui n'est pas 
« quelque chose d'intrinseque ou d'exogene a 
la chretiente, mais un de ses produits de 
dissociation », i! voit bien qu'elles sont « en 
soi insuffisantes pour definir un modele de 
societe et qu'elles en autorisent plusieurs ». 
Face a cette diversite, face au foisonnement 

des libertes, face aussi a la these laique qui 
presente la liberte religieuse comme une 
conquete de la conscience moderne, comment 
I'Eglise romaine a-t-elle reagi ? D'abord par la 
condamnation ; ensuite, et tres recernment, par 
la reconnaissance de cette liberte desorrnais 
concue comme benefique pour la foi chretienne. 
Les principales questions des lors posees 
(« qu'a-t-elle entendu condamner? qu'est-ce 
qui a motive son changement ? en quoi a-t-elle 
reellernent change et a-t-elle seule change? », 
ainsi qu'une autre non moins essentielle, et 
lourde d' « implications ecclesiologiques » : 
peut-on faire des droits de l'homme Ie droit 
des chretiens dans I'Eglise?) sont formulees 
dans un contexte marque par la revolution 
laique, mais caracterise aussi par l'inacheve 
ment du processus de secularisation. 
Apres un « tour du monde », guide par 

D. Barrett (World Christian Encyclopedia, 
1982) et destine a reperer la place que Dieu 
occupe dans les constitutions des Etats contem 
porains, c'est l'esprit de laicite, dont les origines 
ont ete naguere etudiees par G. Lagarde, et plus 
precisernent la singularite francaise qui sont 
analyses. Replacee dans son double cadre de 
reference, religieux et politique, la laicite est 
examinee en tant qU,e phenomene de societe sur 
Ie triple plan de l'Etat, des institutions et de 
la societe civile, puis localisee dans quatre 
dispositifs de legitimation ou elle est successive 
ment qualiflee de sacra le, eclairee, radicalisee 
et reconnue. 
Du Concordat a la Separation, Emile Poulat 

suit les eta pes d'un conflit qui a mis aux prises 
les catholiques, les republicains et Ie Saint 
Siege; il enregistre la laicisation progressive de 
to us les domaines de la vie sociale et met en 
evidence I' « ambivalence structurale de notre 
lafcite ». De la morale contemporaine, il peut 
ainsi ecrire que « son fonds chretien s'est 
banalise quand son fondement chretien s'est 
perdu ». Ce qui a commence ici par I'Etat s'est 
acheve dans la societe. On notera que, amorcee 
par Ie comparatisme, I'investigation de Poulat 
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