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La Guerre du Golfe a rêvélê le rôle capital des moyens de communication
dans la définition du nouvel ordre mondial. "Les armes d,e cornmunication,
écrit Paul virilio, I'emportent ainsi, pour la premiàre fois dans I'histoire des
bataill,es, sur la suprérnatie couturniàre des armes de destruction", eTtI cite
Collin Powel, chef d'état-major de l'armée américaine : "Pour command,er, il
faut contrôl,er. Et pour contrôlero ilfaut être capabl.e de communiquer. So;ns
In renseignernent, tout est uoué à, l'échec'or.

Ainsi le nouvel ordre mondial est d'abord de la communication, notion
vaste qui recouvre notamment ce que l'on entend ordinairement sous le nom
d'information. Le nouvel ordre apparaît comme un ordre d'uniformisation de
l'information mondiale largement conditionné par l'unification des sources
d'information. Cet ordre ne s'est pas improvisé sur le champ ; il ne s'explique
pas seulement par un aboutissement purement et simplement technologique.
On voudrait ici donner, non pas une théorie globale de ce système ni des ana-
lyses de son fonctionnement ; on voudrait simplement relier différents docu-
ments et événements qui paraissent fournir les éléments d'une histoire de
l'information dans le monde contemporain, et proposer ainsi des éléments de
réflexion, non une réflexion aboutie.

l. Virilio (P.), L'écran d.u désert, Paris, Galilée, 199I, p. 169.
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L'affaire dnwatergate semble être au point de départ d'une nouvelle

époque dans l'histoire de l'information. Les faits constitutifs du scandale

dàte.rt de jarnl972 (un cambriolage au siège du parti démocrate à l'instigation

du part i  républicain). une enquête de deux journal istes opiniâtres du

Waihington Post a permis de démasquer l'entourage du président Nixon, puis

le présiàent lui-rnême. Celui-ci, réélu triomphalement en novembre de la même

unné* fr"" à Mac Govern, commence par démentir les accusations portées

contre lui, puis est contraint de reconnaître ses turpitudes et démissionne en

aoit 1974. fout est bien qui finit bien. La démocratie américaine fonctionne à

merveille ; le présidenq est aussitôt remplacé par Gerald Rudolph Jr Ford et

toutes les poitiines journalistiques de l'Occident se gonTlent d'orgueil devant

cette démonstration de rigueur, de moralité et de puissance d'une presse libre.

I. - DU WATERGATE A LA TRILATERA],E

cet émerveillement n,a pas été partagê par les théoriciens de la commis-

sion trilatérale. Il faut rappeler que cette commission est née la même année

l9?2, lorsqu'a commencé la crise de notre temps, avec le quadruplement du

prix du pétrole et la crise monétaire internationale due à l'abandon du systè-

me de Bretton'Woods, les Etats-Unis étant à la source de ces deux événements.

C'est qu'en effet le Lead.ership mondial des Etats-Unis commence à être sérieu-

s"ro"ni êbranlê à cette époque, sur le plan industriel et commercial, par les

performances du Japon et de l'Allemagne. L'idée de Ia Commission trilatérale

a êtêlancêe par David Rockefeller en juin L972 ; il fut bientôt rejoint par

Zbigniew Brezinzki. La Commission fut officiellement crê.ée à Tokyo le ler

juillet 1973. Elle réunit 250 à 350 personnalités cooptées dans le monde trilaté-

ral (Amérique du Nord, Japon, Europe occidentale)' La plupart des dirigeants

des pays occidentaux y ont participé (hors les périodes où ils occupent effecti-

vement un poste gouvernemental) ainsi que nombre de très hauts fonction-

naires et quelques universitaires. La Commission tient régulièrement des

sessions dans lesquelles elle discute de rapports présentés par trois personnes

issues de chacune des trois régions2.

Le but de la Comrnission ne s'arrête pas à l'analyse de la situation mondiale.

Dans une brochure d,e 1977, Présentatinn de la Trilatéraln par la Trilatéraln,

elle se définit elle-même comme ooune organisation orientée uers la prise d'e

d.écision" (policy orinnted,). Dans le même texte, quelques phrases précisent la

perspective : "les contradirtions du système interna,tiorual d.earaient être abor'

àées dans un système aussi global que trilatéral. La rénouation du système

international est de ce fait une tâ.che aux dirnensions aussi bi'en global,es que

trilatérales" ; " Les d.émocraties industri.ell.es d.emeurent une communauté qui

a son identité propre et sont un enjeu uital" . Le document indique ensuite que

le système conçu à la fin de la seconde guerre mondiale est dépassé : ooUne

2. Pour une présentation plus détaillée de la Commission et de ses orientations, cf. Soulier

(G.), "La Trilatérale, I'Europe et la France du VIIIè'- Plan", in Sur I'Europe des années 80

(dir. G. Soulier), Paris, P.U.F., f980, pp. f3-56.
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puissance auait une influence et une force prépondérante tandis que les
autres lui étaient étroitement associ.ées". Suit l'idée d.e "promouuoir un ordre
international plus équitable" ; d.ans cette perspective, ooen créant d.es habi-
tudes et d,es pratiques de traaail en. cornmun entre Les régions trilatéralns, la
Comtnission deurait aid,er à Ia naksance d,u contexte propire au d.éaeloppe-
rnent de ces effirts".Il s'agit en somme de substituer un partnership trilatéral
au leadership américain et de concevoir un nouvel ordre mondial à partir de
cette donnée.

Tout ne s'est pas passé comme prévu, il s'en faut. Après Carter (ancien
membre de la Trilatérale), Reagan son vainqueur s'est efforcé de réaffirmer le
Leadership américain. Surtout, l'effondrement du système soviétique n'avait
pas été imaginé. Mais tout cela n'empêche pas que les perspectives tracées par
la Commission concernant la "gestion" des systèmes démocratiques à partir
d'un contrôle de l'information et des sources d'information soient largement
entrées dans les faits.

Le rapport le plus célèbre de la Trilatérale est le rapport no 8, présenté à
Kyoto en mai1975, The Crisis of democracy. C'est dans ce rapport que Samuel
P. Huntirrgton énonce cette idée : ooNous en somtnes arriués à reconnaître quil
y a d,es limites potentiellcm.ent désirablns ù la croksance économique. Il y a
aussi des limites potenti,ell,em.ent d,ésirablns à loextensinn indéfinic de la dêrno-
crati.e politiqrrre" (rapport, p. ll5)3. On trouve ici une expression de l'idée de la
"crise de gouvernabilitê" qrue connaîtraient les démocraties, idée très répandue
dans la sociologie politique américaine et donc, bien répercutée par une socio-
logie politique européenne de plus en plus provincialiste à l'égard des sources
américaines. Il suffit de suivre le raisonnement de Huntington pour trouver le
lien avec l'affaire du Vatergate. Quelques citations feront l'affaire :

ooPlus un système est démocratiqueo et plus il est exposé à des
menaces intrinsèques (...). A" cours des années récentes, Le
fonctinnnement d,e Ia d,émocratie sembl,e incontestabl,ement
auoir proooqué un effondrement des moyens traditionnels de
contrôIc social, une délégitùnation d,e I'autorité politique et
des autres formes d.'autorité et une surcharge d'exigences
adressées au gounernenaent, exigences qui excèdent sa. capa-
cité de lns satisfaire".

Ce texte appelle deux brèves remarques : on reconnaît le mécanisme de
pensée des théoriciens du systémisme ; on doit rappeler d'autre part le contex-
te historique : new Left, développement de différentes formes de rnarginalité,
surtout, la guerre du Vietnam qui a entraîné une rupture dans le consensus
nationaliste traditionnel aux Etats-Unis.

3. samuel P. Huntington, professeur à Harvard, théoricien du systémisme, fut I'inspira-
teur de la stratégie de o'l'urbanisation forcéeo' pendant la guerre du Vietnam.
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Le rapport continue ainsi :

o'Le 
fonctionnemerut effictif d'u système politique d'émocra'

ti,Etn requiert habituitt'ement une certaine rnesure d'apathi'e

"i 
d," non-porticipation de quelques ind'iuidus et Sroupes'

Dolns ln passé, chàque société d'émocratique a une population

*orgioàln, numériquement plus ou tnoins ilnportante' qui

n'a pols actiuement parti'cipé ù tn uic politiryt'e' En elln.-mÂme'

cette marginalkatiàn de certains Sroup : est-ant^i-d'émocra-

tique par"nature, molk elln a été aussi I'un d'es facteurs qui

ont perrnis à, ln démocratin d'e fonctiomer effectiuem'ent' Des

Sroupes sociaux marginauxo l'es Noirs par exernplco partiti-

pent tnaintenant pbiiem'ent au systèrrlz no-lttoun' Et Ic d'an-
'g". 

d'"*nur" d'e iurcharger I'e systèmn politiqnc d'exigences

qui étend'ent ses fonctions et sapent son autorité" '

Il précise que la ..vulnérabilité" du système ne provien_t donc pas seule-

ment àe ,,rnenàces extéri.eures, bi,en Ete-cellcs-ci soi,ent réell'es, ni d''une sub-

aersion interne d,e d.roite ou de gauihe, bi.en que ces d.eux risques puissent

erister, mais plutôt d.e la d'namilue interne de la d.émocrati'e ell,e-môme dans

une société hàutement scolarisée, mobilisée et participante'o '

Le rapport en vient à préciser l'aspect le plus préoccupant de cette,crise de

vulnérabilité : "L',autorità fond,ée sur-la hiÂtrarchic,la compéûence et In' fortu-

ne (...) a été soumise ù ine rud'e attaque"' Ce délabrement moral atteint

-êà" i". couches dirigeantes : "l.es l,ead.irs politi.qtcs ont eux aussi dcs doutes

sur la kgitimité de lcù poltnoir . . .o' , ils se posent o'd,es questions sur la lÉgitimi-

té d,e tn"hiérarchin, de fa coercition, du ,i"r.t, d.e Ia tromperico tous procéd'ôs

qui, d.ans quel4ue naesure, sont lcs i,néuitablns attributs du goutternem'entoo. ce

Ëonstat,e.nrt" conduit l'auteur à dénoncer les fauteurs du trouble : "Un défi

important est lancé par I'es intell'ectuels et par Ins Sroupes py"h:: d'eux' qui

ofi,r*.o, Icu, d.égoîtt d,e la corruption, d,u matérialisme, d.e l'infficacité d,e I'o'

iitnocrati.e dans-Le m6tne temps'que la soumissinn dns gouuerncments dÉrno-

"roriqu", 
au capita.Iisnt" d" o*nipotÆ'. Qul sont ces intellectuels ? Les ensei-

gt.rrâ, spécialeinent les universitaires, on l'imagine ; mais le rapport ajoute'

i"i r" â irrp."od"", les journalistes. La pres-seo déclare Huntington' esT "un'e

iour"" impàrtante ào d,Ariotégrotinn des ii"ilbt 7or *s d'e contrôle social" ; i

vise en particulier la télévision compte tenu d'une audience extensive : ooles

preuues r,c rn&nqttpnt po,s qui suggèrint que ln journalismc téIÉuisé a contribu'é
-ù 

,op", l'autoriié goir"ri**.oiât" (...)'Par.l'e choi'x d'es thèmes"' lcs jour-

.,o,lit", ont tenduâ proooquer des ,,ttitudes iLéfaaorablns ù l'ég-ard' d'es insti-

tutinns et un déclin i" to 
"inlo"ce 

accord.é aux gouiuernemÆnts"'

Le choix des thèmes âvant toute autre chose ; non point tant' dans certains

caso la rnanière dont on parle d'un événement mais le fait même que I'on en

prri" 
"t, 

le cas échéant, t'u'on montre. Les images de la g'erre.d' Vietnam dif-

ioré". pu" la télévision oit en effet alimenté la contestation politique et créé un

"lio"g"'ro 
sein de la nation tel que le thème dominant de l'élection présiden-
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tielle de 1972 (Nixon v. Mac Govern) ne portait pas sur la manière de conduire
cette guerre, mais sur sa légitimité, c'est un fait inédit, depuis la fin de la
guerre de Sécession, qT"- 11^ totaljté du peuple américain ne se retrouve pas
derrière son président. L'affaire dtwatà.gâte a révêré de surcroît qo" l" pré-
sident n'hésitait pas à employer des manières de gangster dans la co-pétiiion
politique locale, ce qui n'a fait qu'accentuer le diJcréâit des leaders politiqo",
au point que le président a pu être renversé par d'autres forces que Ëeiles iré-Yues par le système.

La volonté de défendre le système a inspiré tout à la fois une réflexion
très réaliste et la recherche d'une stratégie permettant de neutraliser, de
contrôler l'information sa_chant par ailleurs qolil étrit évidemment impossible
d'en perdre institutionnellement et ostensibleàent la direction.

II .  -  DE LA TRILATERALE AL'O.C.D.E.

La doctrine de la Trilatérale a êté largement reçue par les institutions offi-

.c"11tfs_nlatiquement peuplées, il est vrai, des mêm-es hommes. En 1979,
l'o.c.D.E. publiait un important rapport dont l'idée avait êtê lancée en mai
f975 à Tokyo, et selon les-a_pparences, par le gouvernement japonais. L,équi_
pe permanente chargée d'élaborer ce rapport, tout à fait trilaté..Ie dans sa
composition, êtaitplacêe sous la direction de Jacques Lesourne4.

ce solide rapport de 500 pages est doté de deux titres (Interfuturs - Face
aux Futurs) et d'un sous-titre qui fait impression z pour ui" *o,itrir" du urai-
semblabl'e et ̂ une_gestion de I'ùnpréuiÂibùs, on peut, selon son tempérament,
sourire de l 'enflure des formules, soul igner le conservatisme airtori taire
qu'elle.s recouvrent (-1îgi9e1, gérer), s'eflrayer de ce désir délirant de puis-
sance (gérer l'imprévisible)6. Le rapport propose une vaste réflexion sur l,état
du rnonde en privilégiant les .sp."ti économiques mais en tenant compte du
social et_du politique et il insiste fortement gur1'lo montée de I'interdépàndan-
ce mon'dialc". Il propose cinq scénarios sur les avenirs possibles du'mo.rde,
sans dissimuler qu'aucun n'a de chance de fonctionner convenablement. La
conclusion de l'ouvrage souligne quelques questions névralgiques et formule
quelques recommandations qui portent princlpalement su. l'irfir-atiorr.

4. M' Lesourneo devenu depuis directeur du journal Le Monde, coordonnait par aneurs
un groupe de travail, au sein du commissariat gènêrar at plan français auteur dLn rapport
préparatoire, Demainla France dans Le Mond,e, La Doco-Àtrtion française, r9g0. Il y a donc
une cohérence intellectuelle et méthodologique très grande entre ces âifférents niveaux de
réflexion. un passage de ce docment, dignà d-'une anùologie de la littérature technocratrque,
est proprement irrésistible : 

."s.e|on que Ie ileficit des pays du Ticrs Monde se creuse forteÂentou mod'érément, Itt compétitiaité relatiue de I'agricuîture européenne s'améliorera àu se dété-
riorera (ou stagnera)", p. Bt.

- 
5. Di{fu-sé directemenr par 

l'o:c D.E., il était également disponible en anglais sous le tirre :
Facing thefutures, Mestering the probablc and Maiaging the (inpredictablcl

6. L'inventeur de la fornule o'gérer I'inprévisiÉle-,, est le président Giscard d,Estaing
(conférence de presse du 24 octobre l9?4).
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?.Latouche (5. \ .L 'occi ' i lental isat ioni lumond'e,LaDécouverte '1989'p '27'

8. Cl. Le Mondn d'iplomatique, février 1985, p' 2l'
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Dans le chapitre relatif à l'interdépendaricei lnterfuturs avail déjà évoqué

la nécessité d,,,antéliorer l'information d,es citoyens et d'e tenter d'e créer ln

minimum d.e consensus politilue nécessaire ù toute ùction gouuerrùernental'"

ti. qaili . Soulignant 
*b doogn, d'e I'ignorance des faits économiques par la

)iroiorita d.es ciioyers d., pol, d,érelnppés", ilinsiste vivement sur la nécessité
':'di"orr.pr.odre"dn largei olctions d,;information sur I'es défis d'e l'aa-enir" ott

encore si.w ,,l,utilité d,'ine info.matioi très large d.u publirc sur l'éu_olution d'u

mond." (p. 448), ausri p.éc,'"orrise-t-il de "m'ettre en (Ptl'')re' dans l'es pays dn

I'O.C.D.È,., un progroàme d.e téléuision d'e grand'e annpleur consacré aux

problÀmes é"onà*i'qu., mond'iùux (.,')' L" fait qu'un mÂme programrne soit

proporé aux té\,éspàtateurs d,'un gran'd oombre d'e pays pourrait prod'uire un

choc salutaire dans lns opinions pLbli4u"t" @' a \' Le rapp-ort conclut : "Les

,oflUu* scientifi*ues, l,e iystèmcZdu"otif tt f"'.,no"-*"dia doiuent contribuer

ù cette tâ.che prioritaireo'.

cette volonté d,assurer des programmes semblables dans les divers pays

tend à se réaliser. Il y a peu d" tàt"pt encore, on pouvait souligner que le phé-

nomène de ..lroccidentaiisation du monde" se mànifestait notamment par le

fait que ooloinformcltion est devenue le quasi-monopole de quatre grandes

ageoies": deirx américaines, une anglaise, une française, et qu'en particulier

657o d.es ooinfbrmations" viennent des Etats-Unis?. Cette situation paraît main-

tenânt dépassée. L',unification du monde amène l'unilication des informations,

les télévisions'onationales" êTanT réduites au rôle d'agences locales : la guerre

du Golfe l,a montré. Mais il faut revenir sur quelques faits antérieurs qui ont

permis sans d.oute de mettre au point cette programmation mondiale'

I I I . -DUBOMBARDEMENTDETRIPOLIALAGUERREDUGOLFE

on peut se limiter au rappel de quelques affaires internationales que ch_a-

",,r, "orr"ruit 
dans les g.urrd"', iign". 

"i 
dutt. lesquelles Ia manière selon laquelle

o.l,information,, a été produite ; été décisive. Il s'agit d'événements qui se sont

passés dans les années 80.

En décembre l9B5 deux attentats particulièrement répugnants et meur-

triers sont perpétrés dans les aéroports de Rome et d'Athènes' Le bruit court

sur les télâvislons du monde, ins-istant : ooC'est Kadhafi". Le bruit enfle.

n"ugtn menace. Pendant des semaines, il n'est pas de circo.nst3nle,où il ne

p."rir" la parole pour dire qu'il ne resterait_pas-sans réaction8. Celle-ci est

î"rr,'" 
"r, 

avril 19-86 sous la ?orme d'un bombardement aérien de Tripoli et

Benghazi faisant de nombreuses victimes civiles. Aucune protestation notable

"onË" 
ces représailles illicites et sanglantes' Peu de temps après' plusieurs

membres de l;administration de Reagan démissionnent, certains faisant savoir

que l,instigateur des attentats n'étiit nullement Kadhafi. Il s'agissait bel et
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bien d'une gigantesque imposture, retransmise par toutes les télévisions, sinon
du monde, du moins de l'occident, et gobée pâ. des centaines de milrions de
téléspectateurs. on n'est jamais r"t"rro .o" 

""tt" 
affaire dans les médias. Leoochoix des thèmes" est décidément important. La manière de les présenter

devient cependant primordiale lorsque IL fait ne peut être dissimulé.

L'exemple le plus remarquable est cel'i del'Irangate. L'histoire pourrait
sembler proprement incroyable. Faute de pouvoir intervenir directement au
Nicaragua, le gouvernement américain s'ét-ait résolu à financer des contrats,
autrement dit des mercenaires, par les bénéfices de ventes d'armes à I'Iran
avec Israël en intermédiaire. L'affaire a êtê divulguée, les projecteurs ont
alors été braqués sur le général North, qui réussit à .ietou.ne. i,op"i,,ioo améri-
caine en sa faveur en justif_iant les opérations militaires contre le 

^régime 
sandi-

niste au nom des intérêts de l'amérique. on en fit une star. La tran"sformation
d,e l'_Irangate en affaire intérieure américaine permettait de laisser dans
l'ombre tout ce que ce trafic américano-israélo-iraiien pouvait avoir d,abject.

_ En décembre 1989, pendant que se déroulent les événements dramatiques
de Roumanie (avec en part icul ier l ' imposture macabre du charnier de
Timisoara), les Etats-unis interviennent au panama pour s'emparer du géné-
ral Noriega, lequel a longtemps été tout puissant dâns ce p"y', ,rr"" l,a"ppui
américain. Noriega s'étant réfugié à r'ambassade du vatican, I'opération
s'avère p-lus longue que prévue. Ère aurait fait de trois à ci..q'-ill'e morts.
cette information a été donnée assez furt ivement dans la p'.esse écri te.

Ï.:Tdu_"t tout le temps qu'a duré l,opération, il n,y a pas eu d',autres images
diffusées que de rares scènes de rues et les portes ie l'imbassade du vatican.
Le moral du peuple américain était ainsi préservé.

De la Guerre du Golfe proprement dite, on rappellera seulement la dépen-
dance totale de tous les journalistes du rnonde à l'égard des sources améri-
caines o'publiques" (l'état-major ou le pentagone) oir 'oprivées'o (cNN). Les
télévisions françaises ont creusé leur déficiipar le fiàncement d'inutiles
équipes de reporters sur le terrain. on se 

"upp"l"ru 
le ridicule de ces journa-

listes de télévision perchés 6ur une table, air sommet de leur hôtel de Ryad
ffi3 we la ville apparaisse en arrière-plan), débitant ou paraphrasant desooinformations" 

reçues des Etats-unis dirËctement ou via (et âo.rc ap.ès) paris.
On rappellera l'énorme machine 

_de-propagande, les assertions lei plr^ gros_
sières inlassablement ftpêtles ("1'àrmée irakienne, quatrième irmée du
monde" ; on connaît les deux premières mais, parmi plusi"o"s candidats, qui
mettre à la troisième place ?), la représentation de liArabe comme un 1âna-
tiqrre religieux (les journées de prière ou d'action de grâce prescrites par Bush

1'éty3 
évidemmrnt pas justiciables des mêmes appré-ciations), la rem'otivation

du thème de I'occident contre I'orient, lequel retrour" .irri sa fonction
d'ennemi primordial après quelques décades pendant lesquelles re monde com-
muniste avait occupé cette position.



LE NOTJYEL ORDRE MONDIAL L37

IV. - DEPUIS I.A GUERRE DU GOLFE

Bien entendu, le systèrne mis en place continue de fonctionner méthofique-

ment depuis que les 
"Lr.tbtt, 

orrt ptis fin' En -octobre 
1991, le porte-parole du

pentagoire indlque aux journalistes que des milli- ers de soldats irakiens auraient

été enterrés vivants par les blindés américains lors de l'assaut terrestre' Quelles

sont les raisons de cet aveu spontané ? on peut avancer I'hypothèse qu'il a été

dicté par la volonté de prenJ.e de court torrte enquête-journalistique pour ne

pr. .àot"tt"r dans d".'ril"rr""., puis des-démentis, et finir par reconnaître les

irit. 
"o--" 

dans l'affaire duryaiergat^ Le fait de la durée devient capital' Elle

donne consistance aux événements] N'importe quel fait, évoqué un jour mais

,ror, 
""pJ*, 

disparaît des mémoires. Qu'est-ce qu'uneaffaire,importante ? Une

.ifuir"^aor,t o' purl" longtemps. Deui petites filles allant à leur lycée de Creil

avec un foulard sur la têie, oàilà ,,r," t?ftit" importante puisque l'on en parle

pendant plus de quinze jours. On songe à cette phrase de Gæbbels' grand rnaître

àr, matière d" p.optgur,â", q,,'",,crrr,-publicitaire ne pourrait renier : "Nous n'e

porto", po" iou, it 
" 

quitqu" choie mais pour ibtenir un certain effet"'
'B"ro"o,.i 

." io,,ri"rr."rrido trp.g" sur la violation des Conventions de Genève

par les Iiakiens lorsqu'ils ont Ëxhibé trois ou quatre pilotes à la télévision. La

violation des Conventions de Genève reste ainsi exclusivement associée à l'Irak'

ces conventions n'autorisent pas d'enterrer vivants des fantômes de cornbat-

;r. ù;. qui Ie sait ? Qui l;a fit ? Qui même se souvient de l'information ?

Celle-ci, 
"r, 

Ëff"t, a bien été donnée, mais une fois, sans commentaire' sans

qu'ony revienne' Le fait est ainsi évacl.tê de toute conscience'

Dern ie r fa i t impor tan tde l ' in fo rmat ionmond ia le , lad ivu lga t ion , i l ya
qrr"lqrr". ."-tit".i d'une conversation téléphonique entre Yasser Arafat et

tïttt i- Souss. Dans cette conversation, quelques propos malsonnants à

l,égard de la France et des Juifs. Contexte de l'àffaire : les négociations de

UJa"ia et, plus immédiatement, l 'affaire Habache et le comportement

pitoyable drigou"""r,"ment français. La conversation est diffusée plusieurs

ioi.'p* CNN". On discute de I'authenticité du document. Il est vrai que

,r;i-iot," quel technicien du son doit pouvoir fabriquer 'n document de ce

g"rrtâ. Or, 
"ttt"r.d 

dire qu'il a'.rait êté fourni par le Mossad' Loimportant n'est

[r, qo" le document .o'it o".i ou faux' On pourrait également se.demander ce

qo" porr"ttit être une conversation entre Shamir et Sharon à propos des

Ârrb". en général et des Palestiniens en particulier. Mais là n'est pas le plus

important.ïa discussion - superficielle - surl'authenticité du document a per-

mis de laisser de côté le foÀidable précédent que constitue la.divulgation

d,une conversation privée (vraie ou faisse devienisecondaire). S'il s'agit d'un

test, l'opération est pleinÀent réussie : on peut dire-.n'importe quoi' faire

rr'irnpo"i" quelle manipulation à Ia télévision, 
ooça passe"'



r38 DROIT ET POLITIQUE

-I!l'y . pas à conclure sur ces bribes d'histoire, juste à noter que cette for-
midable machine à faire croire constituée par l'ensemble des miss-mefia ne
concerne pas seulement ce que_ I'on appelle ool'information" 

mais aussi ce que
l'on désigrre sous le nom de culture :-'oia cornrnunication et la culture deui,en-
nent lzs tnatrices industri.ell.es de l,ordre social,t.

- . 
9:.Cf: Matrelarr (4.), Delcourt (X.), Mattelart (M.), La cuhure contre la démocratie ?

L'audiouisuel ù l'heure transnationalc, paris, La Déàoore.t", I9M, p. 208.




