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pération, l’auteur aborde deux pro-
blèmes, sans conteste de grande im-
portance, au regard du sujet de la
coopération internationale.

Il importe de se demander sur
quels rapports de pouvoir doit s’éta-
blir la coopération internationale.
Pour l’auteur, il est essentiel de ne
pas laisser les seuls États la définir.
Pour le bien de tous, elle doit être
orchestrée sur la base d’une gouver-
nance mondiale qui mêle acteurs
publics et privés, action combinée des
gouvernements, des entreprises et des
sociétés civiles.

Soit ; et même si l’auteur insiste
sur le caractère nécessaire de cette
coopération dans le monde d’aujour-
d’hui, l’intégration du marché impo-
sant de coordonner les réponses à
apporter aux questions sociales et
environnementales, encore faut-il
convaincre les opinions publiques de
cet impératif.

L’auteur reconnaît que cette
nouvelle coopération qu’il décrit,
implique un nécessaire changement
des mentalités. Pour mobiliser les
individus en faveur de cette coopé-
ration internationale, il faut convain-
cre les gens que les gains à tirer, pour
eux, de cette coopération sont supé-
rieurs à ceux d’une absence de coo-
pération.

Sans aucun doute, plus que sur
l’initiative des décideurs, l’auteur
compte sur la mobilisation des peu-
ples. Il importe donc de faire évoluer
les comportements de chacun d’en-
tre nous et la coopération prendra
une forme optimum quand sera re-
connu qu’il s’agit là, pour nous tous,
d’un état d’esprit au quotidien.

Souhaitons donc aux idées dé-
veloppées par Michael Edwards la
plus large diffusion possible.

Bertrand LANG

Université René Descartes, Paris V

ÉTUDES STRATÉGIQUES
ET SÉCURITÉ

Conflict EscalationConflict EscalationConflict EscalationConflict EscalationConflict Escalation
and Decision Making.and Decision Making.and Decision Making.and Decision Making.and Decision Making.

HALLER, Ludger. Francfort, Peter Lang,
2001, 144 p.

Conflict Escalation and Decision
Making est une étude exhaustive et
bien définie de la littérature sur les
processus de prise de décision qui
sous-tendent l’escalade des conflits.
Le livre est tiré de la thèse de docto-
rat de Haller et, donc, s’appuie subs-
tantiellement sur les classiques du
domaine de la gestion de conflits et
de la prise de décision en temps de
crise. L’ouvrage a recours à une ap-
proche scientifique s’appuyant à la
fois sur des évaluations macro et mi-
cro des processus de prise de déci-
sion. Cette approche suggère que les
résultats du processus de prise de
décision sont le produit d’un amal-
game d’éléments aléatoires et de ré-
gularités discernables. Les régularités
peuvent être détectées et comprises
grâce à une analyse systématique où
interviennent à la fois des études de
cas et des méthodes quantitatives,
ainsi que des analyses aux niveaux
macro et micro.

S’appuyant, entres autres, sur
des idées de Brechner, Maoz et Ja-
mes, l’auteur aborde trois questions :
a) quelle est la relation entre les choix
individuels de prise de décision et la
structure des éléments de l’escalade
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des conflits ; b) dans quelle mesure
l’évaluation que fait le décideur de la
différence entre son choix et le résul-
tat en tant que tel a un impact sur son
comportement dans un contexte
d’escalade des conflits ; et c) dans
quelle mesure l’intensité d’une riva-
lité inter-étatique influence la possi-
bilité de l’escalade des conflits.

En répondant à ces questions,
l’auteur avance que les évaluations
micro et macro de la structure des
conflits ne peuvent être abordées en
tant que variables indépendantes et
discrètes si l’on souhaite expliquer
les changements que connaissent les
résultats dans le temps. Cependant,
l’auteur insiste sur le fait que les fac-
teurs psychologiques qui sous-ten-
dent la prise de décision sont essen-
tiels pour l’interprétation des actions
de politique étrangère et des situa-
tions conflictuelles. Le livre accorde
une importance particulière aux dé-
cideurs se trouvant dans un contexte
particulier et qui sont influencés par
divers éléments de nature interne et
externe, ainsi que par le processus
par lequel les décideurs en arrivent
à des choix de politique étrangère. Le
cadre théorique de Haller se veut une
liste exhaustive de facteurs structu-
raux et psychologiques potentielle-
ment pertinents et fournit des indi-
cations quant aux liens anticipés et
à l’ordre temporel ayant trait aux va-
riables pertinentes à la prise de dé-
cision reliée à l’escalade des conflits.

Haller suggère qu’une analyse
adéquate nécessite l’entrée en jeu de
la panoplie complète des théories et
recherches dans le domaine du com-
portement humain, de la psycholo-
gie de la perception à la théorie de
la dissuasion, en passant par la théo-

rie de décision rationnelle. L’auteur
considère la prise de décision comme
étant une variable pouvant avoir dif-
férentes valeurs et propriétés suscep-
tibles de changer en fonction de fac-
teurs déterminés. L’application prati-
que fait appel à une analyse empiri-
que utilisant des méthodes statis-ti-
ques et des études de cas. L’un des
éléments clés de l’étude est la relation
qui existe entre le contexte et la per-
ception qu’a le décideur de ce con-
texte, ce que Michael Brecher a ap-
pelé le contexte opérationnel (influ-
fluences externes) et le contexte psy-
chologique (l’interprétation des dé-
cideurs de ces influences). Cette
perspective implique une classifica-
tion des variables susceptible de se pré-
senter dans un système de prise de
décision relié à l’escalade des conflits.

L’explication intégrale par l’au-
teur du réseau des variables explica-
tives et comportementales et son uti-
lisation d’éléments de preuve à la fois
quantitatifs et qualitatifs représen-
tent une contribution importante.
Contrairement aux théories plus an-
ciennes et aux théories de prise de
décision qui ajoutent foi au rôle de
la personnalité dans la prise de dé-
cision, cet ouvrage s’appuie plus for-
tement sur d’autres facteurs afin d’ex-
pliquer la dynamique des conflits,
comme la violation des normes, la
perception de la menace, les coûts
irrécupérables et la frustration. Il
s’agit là d’une démarche judicieuse,
dans la mesure où les traits de per-
sonnalité influencent effectivement
les attitudes et prédispositions ayant
trait aux orientations générales du
comportement ; toutefois, ils ne sont
pas susceptibles d’influencer les stra-
tégies spécifiques de solution pour
des problèmes spécifiques. En outre,
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les traits de personnalité sont géné-
ralement stables dans le temps et se
traduisent bien en situation de court
terme, comme la prise de décision
reliée à l’escalade des conflits. Fait
intéressant, si la littérature s’est attar-
dée substantiellement aux caractéris-
tiques clés qui influencent la prise de
décision en temps de crise, comme la
perception de la menace, la percep-
tion de la pression liée au temps et
le stress, l’ouvrage accorde plus d’at-
tention aux éléments déclencheurs
de l’escalade des conflits. Alors que
la littérature précédente soulignait
l’importance du stress comme étant
la principale variable situationnelle,
le cadre théorique de Haller donne
une place prépondérante aux per-
ceptions d’hostilité incarnées dans
certains éléments structuraux des
conflits inter-étatiques telles les riva-
lités persistantes. Cette approche
mène donc à une signification et à
une interprétation des produits et de
la dynamique des processus plus
précises que les analyses précédentes.

Un autre avantage de cette dé-
marche est qu’elle établit une diffé-
rence entre les interactions conflic-
tuelles ad hoc et stratégiques. Dans le
cas des interactions stratégiques, cer-
taines thèses proposent que les pré-
férences, le comportement et les per-
ceptions sont stables dans le temps,
alors que l’approche ad hoc les sup-
pose en grande partie instables. Il y
a de bonnes raisons de croire que
chaque approche en soi donne une
explication satisfaisante ; les deux
fournissent des estimations quant
aux valeurs qu’accordent les déci-
deurs à des objectifs spécifiques, tout
en évaluant leur volonté à assumer les
risques et coûts potentiels selon toute
une gamme de facteurs, dont le fait

de savoir si les objectifs sont réalisa-
bles et bien définis.

Le livre compte sept chapitres.
Une section bibliographique détaillée
est aussi incluse. Les chapitres 1 et 2
ouvrent le jeu en analysant le con-
cept d’escalade des conflits ; ils pré-
sentent systématiquement les débats
dans le domaine, identifient les for-
ces et faiblesses des approches oppo-
sées et fournissent un appui empiri-
que justifiant les arguments théori-
ques. On y retrouve la justification
d’une analyse micro de l’escalade des
conflits grâce à une série de théories
connues portant sur la rivalité inter-
étatique, dont celle de la transition
du pouvoir, du bouc émissaire et des
stratégies de négociation.

Les chapitres 3, 4, 5 et 6 four-
nissent respectivement une analyse
de la frustration, de la perception de
la menace, de la violation des normes
et des coûts irrécupérables en tant
qu’éléments déclencheurs de l’esca-
lade des conflits. Pour chacun de ces
éléments déclencheurs, le contexte
théorique, les découvertes empiri-
ques et les implications touchant l’es-
calade des conflits sont analysés. Le
livre conclut par un chapitre qui
tente de relier toutes ces approches
dans le but d’élaborer un cadre théo-
rique intégré et dynamique pour la
compréhension de l’escalade des
conflits.

En résumé, Conflict Escalation
and Decision Making propose une ap-
proche utile à l’identification des
crises qui sont gérables et celles qui
ne le sont pas. Les grandes lignes de
politique qui peuvent être tirées de
cette recherche sont en revanche
moins instructives. Idéalement, une
approche qui se concentre sur les
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processus de prise de décision de-
vrait permettre d’identifier des stra-
tégies efficaces de gestion de crises.
Et encore, il est possible que les lea-
ders ne possèdent pas les capacités
intellectuelles pour s’adapter avec
succès, ou qu’ils découvrent toute
une gamme d’éléments qui suscite-
ront une pression telle que leur ni-
veau de performance en sera dimi-
nué. En dernière analyse, dans le
contexte sécuritaire actuel où les con-
flits nationaux sont prépondérants,
il est fort possible que les crises na-
tionales combinées aux crises inter-
nationales rehausseront la pression
avec laquelle les décideurs doivent
composer.

David CARMENT

Directeur, Center for Security and Defence Studies
Université Carleton, Ottawa

Les armes biologiques.Les armes biologiques.Les armes biologiques.Les armes biologiques.Les armes biologiques.

BINDER, Patrice et Olivier LEPICK. Coll.
Que sais-je ?, Paris, Presses Universitai-

res de France, 2001, 125 p.

Cet ouvrage, écrit par deux
auteurs, dont un médecin militaire,
a toutes les propriétés des livres pu-
bliés dans la collection encyclopédi-
que « Que sais-je? ». Ainsi, le lecteur
trouvera, sous une forme précise et
concise, l’essentiel des informations
techniques relatives aux armes biolo-
giques.

Cet aspect technique regroupe
quatre rubriques. En premier lieu,
après avoir défini les armes biolo-
giques comme étant l’emploi, à des
fins militaires, de micro-organismes
ou de toxines produits par ceux-ci,
les auteurs établissent une liste de
substances biologiques qui pour-
raient être utilisées à des fins de vio-

lence armée. On comprend aisément
qu’il ne s’agit pas de n’importe quel
germe pouvant avoir un effet patho-
gène sur l’homme. En effet, dans le
cadre d’une logique militaire, il im-
porte de sélectionner les agents en
fonction d’un ensemble de critères :
toxicité bien sûr, mais aussi, conta-
giosité, facilité de production et de
stockage, existence de thérapeuti-
ques...

Une arme se définit comme étant
un outil ayant pour fonction de faire
fléchir la volonté de l’adversaire ; et
ce, par neutralisation ou destruction
de ses forces. Aussi, certains agents
biologiques, compte tenu de certai-
nes de leurs propriétés, peuvent gé-
nérer des effets sur un adversaire,
rendant concevables de les utiliser
comme armes.

En deuxième lieu, l’ouvrage
pré-sente l’historique de l’emploi
d’agents pathogènes à des fins mili-
taires. Ce principe est très ancien. Les
travaux d’historiens nous appren-
nent que cette pratique a eu cours dès
l’Antiquité. Il s’agissait alors, en par-
ticulier, d’atteindre les forces de l’ad-
versaire en souillant ses points d’ap-
provisionnement en eau. Naturelle-
ment, l’ouvrage se concentre sur une
période plus récente. Ainsi, appre-
nons-nous que, durant la Première
Guerre mondiale, les armées françai-
ses et allemandes ont fait usage de
toxines. Entre 1932 et 1945, ce sont
les Japonais qui ont fait un effort
important dans ce domaine. Après la
Seconde Guerre mondiale, les pro-
grammes de mise au point d’armes
biologiques ont été principalement le
fait des Britanniques, des Américains
et des Soviétiques. Pour la période
actuelle, si les armements biologiques


