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This article, presented in Toulouse at the International 
Conference on French Feminist Research in 2002, analyzes 
the influence of the United Nations on women? NGOs 
around the world. The author argues that the U N  and its 
'kides, " the WTO and the W B  among others, have coopted 
women ? energies andknow-howfir their ownpurposes. The 
articlepoints to the U N ?  encouragment of tourism in Cuba 
andDominican Republicandthe impact this has hadon local 
women as a prime example. 

Le terme de "diveloppement" constitue un raccourci ou - - 
un euphimisme pourparler de I'organisation internationale 
de la production, du commerce et de la consomrnation. 
De fait, les orientations du dkveloppement sont le fruit 
d'un rapport de forces complexe et d'une lutte multiforme 
entre diffkrents secteurs aux intirCts contradictoires. Une 
analyse en termes de rapports sociaux fait apparaltre trois 
grandes oppositions, que I'on pourrait rattacher B 
I'exploitation de classe, raciste et de sexe. En effet, on peut 
considerer quele "diveloppement" est le fruit de I'kolution 
historique de rapports capitalltravail au sein de chaque 
sociktk. SimultanCment, le developpernent est aussi le 
produit d'un systkme de relations internationales marquees 
par la colonisation et I'impirialisme, les rapports de forces 
Ouest-Est et surtout Nord-Sud. Une troisikme perspec- 
tive-crop souvent negligee-montre finalement le 
developpement comme le resultat de l'ivolution des . - 

rapports sociaux de sexe et de la division sexuelle du 
travail. 

L'interpenetrationcroissante des discours et des pratiques 
des institutions internationales d'une part, et d'autre part 
de ceux des mouvements sociaux et des ONGs-en 
particulier de femmes et fkministes-fera I'objet de cet 
article.' Plus pricistment, nous nous demanderons dans 
quelle mesure il n'existe pas une recuperation par les 
instances internationales du travail et de la ligitimite du 
mouvement des femmes et fkministe, pour imposer un 
dkveloppement "consensuel," qui est en rialite diamit- 
ralement oppose tant aux inter& des femmes qu'aux 
analyses radicalement tranformatrices du fkrninisme. Nous 
reprendrons dans cette reflexion une partie des analyses du 
courant a autonome n du fkminisme latino-americain et 
des Carai'bes, apparu h partir de la ViPme rencontre 
fkministe continentale de 1993 au Salvador. 

Nous nous demanderons dans une premiere partie 
comment I'ONU a reussi B se constituer face B la (( sociiti 

civile en un acteur central et incontournable, qui prepare 
une sorte de n bonne gouvernance mondiale ccparticipa- 
tiven qu'on pourrait aussi lire comme unesavante neutrali- 

Le developpement est le produit d'un 
systeme de relations internationales 

marquees par la colonisation et 
I'imperialisme, les rapports de forces 

Ouest-Est et surtout Nord-Sud. 

sation des mouvements sociaux. Ainsi, nous verrons en 
premier lieu comment, travers la probl4matique du (( 

diveloppement durable D, I'ONU a reussi B se poser en (( 

bienfaitrice responsable de I'humanite. Nous examinerons 
ensuite comment, par rapport aux femmes, I'ONU a su se 
presenter en (( alliPe )), mais aussi comment elle a su dans 
une certaine rnesure ricupkrer leur mouvement pour le 
rendre fonctionnel dans le systkme. Enfin, nous analyserons 
plus en detail le fonctionnement de la (( gouvernance 
mondiale )) de I'ONU et sa manikre de faire participer la 
population autour des prioritis qu'elle definit, B travers 
I'exemple du tourisme. 

Dans un deuxikme temps, nous nous pencherons sur 
d'autres institutions internationales avec lesquelles travaille 
I'ONU, en particulier la Banque mondiale, le FM1 et 
I'Agence internationale pour le diveloppement (AID), en 
analysant plus particulierement les question des politiques 
internationales de population, qui artaquent directement 
les femmes du Sud, puis le diveloppement des politiques 
de micro-cridit pour les femmes, qui illustre de manikre 
particulikrement frappante les connivences entre diffirentes 
organisations internationales au detriment des femmes. 

La lente Cmergence de la notion de dCveloppement 
durable )) et la constitution de I'ONU en 
protectrice N de l'environnement 

L'ONU travaille activement depuis d i j i  plus de trente 
ans sur les rapports entre le developpement et 
l'environnement, officialisant peu k peu la notion de 
((diveloppement durable)). Bien qu'elle ait agi en partie 
sous la pression des mouvements sociaux (kcologiste et 
fiministe principalement) et dans un contexte interna- 
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tional qui imposait de toute fason des changernents, nous faire avancer leurs revendications. A I'issue de Rio, les 

verrons ici comment I'ONU a riussi B {(prendre la main)) 
dans le domaine de la c( difense de I'environnement 
contre les (( intirtts igo'istes )) qui la menacent, et B capi- 
taliser une indiniablesympathie-legitimiti en ce domaine. 

Des 1972,l'ONU organise B Stockholm une premikre 
conference internationale sur a I'environnement humaim, 
c'est-i-dire sur les rapports qui unissent le developpement 
humain et la protection del'environnement. Cette premiere 
confkrence est suivie d'efforts dans deux grandes voies 
eminernment cornplirnentaires. D'un chti, I'ONU 
alirnente une riflexion perrnanente sur le diveloppement, 
elle finance et realise un ensemble d'actions concretes sur 

Le mouvement se transforme en 
somme d'organisations qui se 
cristallisent en institutions de plus en 
plus bureaucratisees, donnant lieu au 
phenomene de cc I10NGisation D. 

1e terrain. De l'autre, elle s'irnpose cornme I'organisatrice 
de grandes confirences decennales sur l'environnement et 
le diveloppernent, dont la plus populaire a sans conteste 
i t i  celle de Rio (Sornrnet de IaTerre, 1992), qui serasuivie 
i I'itk 2002 par une Confirence de Rio+lO B Johannes- 
burg. Lors du somrnet organise B Rio, le contexte est 
favorable i ce que I'ONU apparaisse comme la seule 
instance reellement prioccupie de maniere (( neutre )) par 
la survie de I'humanitk, qui se decouvre i cette epoque 
gravement menacie par le richauffement de la planhe, 
provoqui par I'effet de serre et ladkterioration de lacouche 
d'ozone. L'ONU se propose alors d'itablir un Agenda 
pour le XXI erne siecle (plus prosayquement Agenda 21), 
prenant symboliquement les rCnes du destin planktairc, 
avec I'approbation tacite de cc l'opinion publique D. De fait, 
1'ONU n'a pas lesini pour promouvoir une importante 
participation de la M sociktk civile )). Par exemple, en ce qui 
concerne les femmes-l'association se fait a spontankmentn 
avec la protection de la a Nature a-un organisme du 
systkme-ONU, en I'occurrence 1e Programme des Na- 
tions unies pour l'environnement (PNUE), a monte des 
199 1 une conference priparatoire des femmes. Co-invitde 
par 1'Assemblie globale fernmes et environnement, cette 
Conference tenue B Miami rtunit plus de 1,500 femmes 
et firninistes rnembres d'ONGs environnementalistes, 
qui elaborent leur propre programme d'action, I'Agenda 
2 1 des femmes. De sorte que pendant la confkrence des 
ONGs paralltle i la conference des gouvernements de 
Rio, les femmes participent avecenthousiasme : leur tente, 
(( Planeta ftmea D, est sans conteste la plus importante et la 
mieux organiske (Fernrnes et Changements). C'est pour 
beaucoup I'occasion de mettre en pratique, avec une 
habileti consornmie, diverses strategies de lobbying pour 

propositions des femmes sont en partie reflities dans la 
Declaration des ONGs, et surtout dans ]'Agenda 21 issu 
de la Confkrence des Etats, dontlechapitre24 en particulier 
concerne spkcifiquement cc I'action globale pour les femmes 
vers le diveloppement durable et equitable )) (Hemmati et 
Seliger). 

Depuis, 1'ONU a poursuivi avec zkle ses activitks en 
faveur du diveloppement durable et de la mise en pratique 
de la c( Declaration de Rio N. Pendant toute la piriode, elle 
a organise une sirie d'autres confirences, elles aussi 
dicennales, sur un ensemble de themes (femmes, popula- - - 
tion, habitat, sicuriti alirnentaire, entre autres) qui ont 
contribui chacune i leur rnanitre i la definition actuelle 
du diveloppement durable. La conception qui prevaut 
aujourd'hui est que le developpernent durable, en plus 
d'Ctre nicessairement enracini dans le cc local n, doit 
s'appuyer sur trois piliers : economique, environnernental 
et social. C'est I'ONU qui organise le prochain rendez- 
vous central en la matiere, en I'occurrence la Conference 
de Johannesburg B l'& 2002. En forme de bilan dix ans 
aprts celle de Rio, cette conference concerne tres 
directement les fernmes. 

Quand L'ONU parraine les femmes 

Dks 1975, I'ONU organise une c( dicennie de laFemme)r, 
inauguree par une confirence internationale i Mexico, 
suivie d'une confirence intermidiaire B echiance de cinq 
ans realisee i Copenhague, et close par une Troisikme 
conference tenue Q Nairobi en 1985. La Quatrikme 
confkrence mondiale de la fernme, qui a lieu B Beijing en 
1995, couronne un deuxieme cycle de dix ans et une 
periode d'intense activitk onusienne i propos d'autres 
thkmes qui intiressent de trts pres les femmes : le 
diveloppement durable, i Rio en 1992, ivoqui ci-dessus, 
les droits de la personne, i Vienne en 1993, et les questions 
de population, au Caire, en 1994. Au cours de cette 
derniere confirence notamment, face Bl'union de differents 
Etats catholiques et musulmans contre le droit des femmes 
B disposer de leur corps, 1'ONU riussit B apparaitre 
comme principal allii c( protecteur u des femmes. Enfin, 
pour evaluer les risultats de la mise en ceuvre de la a Plate- 
forme de Beijing )), une evaluation quinquennale, baptiste 
c Beijing+5 D, a eu lieu en 2000 h New York. Toutes ces . - 
confirences sont assorties de reunions de preparation et de 
suivi qui forment un calendrier serre d'activitks 
internationales auxquelles la (c societe civile )) est vivement 
invitke i participer (Hematti et Seliger). 

Certaines analystes, parmi lesquelles de nombreuses 
fkministes aussi bien du Nord que du Sud, jugent 
eminernment positives la Plate-forme et les stratkgies 
d'action issues de Beijing, et cklebrent comme une victoire 
du ferninisme le fait d'avoir riussi i introduire la (( perspec- 
tive de genre )) jusque dans cc l'agenda )) de I'ONU. Le fait 
est que dans de nombreux pays, des ministkres ou 
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secrttariats d'Etat fkminins ont t t t  crtts dans le cadre de 
l'application des engagements pris B Beijing, un peu 
partout dans le monde on a assist6 B des changements 
legislatifs en faveur des femmes et dans de nombreuses 
instances nationales et internationales, d'importants- 
quoiqu'insuffisants-budgets ont t t t  dkgagts pour 
promouvoir (( l'tquite de genre D. Pour beaucoup de 
ftministes, la Plate-forme de Beijing constitue dtsormais 
un outil indispensable qui oriente leurs revendications. 

Cependant, le phknomene le plus inttressant B ob- 
server, est la fason dont I'ONU a rtussi peu B peu B 
absorber les activitts des organisations de femmes dans ses 
propres conftrences. Eneffet, en 1975, BMexico, certaines 
fkministes avaient rtalist un ensemble d'actions en dehors 
de laconftrence, notamment pour dknoncer celle-ci comme 
une tentative de rtcuptration de leur mouvement. Au 
contraire, en 1995, le Forum des ONGs ktait organist par 
I'ONU elle-mCme, et suscitait une exceptionnelle partici- 
pation des femmes et du mouvement ftministe B I'tchelle 
mondiale, avec pour principal objectif de se faire entendre 
prkcistment par I'ONU et les gouvernements. 

O n  retrouve dans les autres conftrences de I'ONU ce 
m&me phtnomtne, cependant la Confkrence de Beijing 
illustre particulikrement bien la mise en place du dispositif 
n participatif )) de I'ONU. En effet, B cette occasion il 
apparut de manikre compli-tement explicite que I'ONU 
chapeautait simultantment les deux tvknements: la 
Confkrence officielle des gouvernement et le Forum 
parallele des ONGs, en dtfinissant soigneusement les 
mtcanismes destints B inttgrer et stparer les deux. Le 
Forum des ONGs avait lieu plusieurs jours avant la 
Conftrence et B quarante kilom&tres de celle-ci. Afin 
d'kviter toute interftrence incontr8lte entre les deux 
reunions, le seul canal de communication officiel prkvu 
t t a i t  u n  bref compte-rendu B la Conftrence 
gouvernementale de la prtsidente du Forum des ONGs- 
dksignte d'avance par I'ONU. De surcoit, le gros du 
travail ttait rkalist en amont, par le biais d'un long 
processus prkparatoire. L'ONU souhaitait ainsi faire en 
sorte que dans chaque pays, les ONGs (fiministes, de 
femmes et mixtes) se rapprochent du gouvernement en 
place, afin d'ttablir si possible un seul rapport sur la 
si tuation des femmes et une seule strie de  
recommandations. I1 ttait mtme prtvu de faire inclure- 
de maniere assez arbitraire-des reprtsentant-e-s d'ONGs 
dans les dkltgations gouvernementales. Ce systeme 
favorisait B la fois la perte d'autonomie du mouvement 
face aux Etats respectifs et la minorisation des positions 
fkministes, noykes dans un consensus large avec les posi- 
tions gouvernementales et celles d'ONGs non-fkministes 
tgalement appelltes B se prononcer. De plus, I'ONU avait 
clairement dkfini d'avance les themes qui devaient Ctre 
tvoquks dans les rapports, rtgion par rtgion, en prenant 
soin d'indiquer les possibles sources d'information et le 
type d'indicateurs, principalement quantitatifs, qu'elle 
souhaitait voir utiliser (Mis alla de Beijin, 1994). Enfin, 

l'ONU, B travers diverses instances, mettait d'importants 
financementsBla dispositiondesONGs ou de consultantes 
particuli&res-gtnkralement issues du mouvement 
ftministe-pour I'tlaboration de ces rapports et pour 
permettre B des femmes du monde entier de se rendre B 
Beijing. 

Une partie des ftministes latino-amtricaines et des 
Cara'ibes ont clairement dtnonct ce processus. En re- 
groupant les rtflexions critiques du courant (( autonome 
)) de ces dernieres annees (Pisano; Bedregal et al.; Mujeres 
Creando; Caiias), on peut resumer I'analyse comme suit. 
D'abord, l'inflation des financements internationaux pour 
les questions cc de genre )) a foment6 d'une part une strie 

L'analyse des feministes autonomes 
latino-americaines et des Carai'bes 

denonce la depolitisation du 
mouvement et sa perte d'autonomie 

conceptuelle et organisationnelle. 

de luttes sororicides entre groupes et personnes pour 
I'accks B ces ressources, et d'autre part la concentration 
du pouvoir et la rtduction du mouvement B un nombre 
rtduit de grands centres et de puissantes ONGs qui 
captent la majeure partie de  ces financements. 
Simultantment, pour obtenir ces fonds, les groupes 
doivent faire preuve de leur u competence )) et se 
professionnalisent de maniere acctltrde, recrutant 
comptables et expertes (( en genre au detriment d'une 
militance politique choisie et volontaire. Le mouvement 
se transforme en somme d'organisations qui se cristallisent 
en institutions de plus en plus bureaucratiskes, donnant 
lieu au phtnomtne de a I'ONGisation B .  I1 se rapproche 
des institutions gouvernementales, de l'institution 
universitaire et des institutions internationales, tandis 
que sa composante utopiste ou radicale est marginaliste. 
I1 s'agit de proposer et non plus de rCver et moins encore 
de se plaindre. Pour une plus grande efficacitt, les ONGs 
se regroupent en rtseaux internationaux sptcialisks, 
perdant en bonne partie leur ancrage local et leur travail 
quotidien pour se concentrer sur la participation aux 
kvtnements internationaux. La proposition ftministe 
globale se parcellise en une strie de themes fragmentaires 
dkconnectts les uns des autres. La volontt de transformer 
totalement le systPme se mue en une s t r ie  de  
revendications d'amtnagements et d'amtliorations 
partielles, en une liste de propositions ltgislatives abstraites 
et de mini-projets locaux destints h rtpondre i I1urgence 
de la mishre des femmes. O n  observe le mCme phknomene 
quand on constate comment apparaissent et kvoluent 
peu B peu les themes )) du ftminisme rtgional, qui se 
transforment par vagues au rythme des confirences de 
I'ONU et des prioritis de financement des agences de 
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financikre par rapport aux insti- 
t u t i o n s  d e  coopkrat ion d u  
Nord-fondat ions p r iv ies ,  
officines ministkrielles, et bien 

Partic~ipants at the Earth Summit in Johannesburg, Soufh Africa, 2002. Phc 

coopkration internationales du  Nord. I1 en va ainsi de 
thPmes vedettes depuis le debut des annkes 90 comme le 
cc pouvoir local )) des femmes et leur participation politique 
: le pouvoir ktait prkciskment l'un des deux thkmes 
principaux que devaient aborder les rapports prkparatoires 
de Beijing, de la region latino-amkricaine et des Cara'ibes. 
L'intitulC mCme des thkmes varie selon le bon vouloir des 
agences financikres, chaque annie, les prioritis changent 
: environnement, droits de la personnes, habitat. Pour 
atteindre un  semblant d e  consensus dans les dPclarations 
internationales et rkpondre aux attentes des sources de 
financement, la lutte pour l'avortement libre et gratuit 
devient effort pour la materniti volontaire, la remise en 
cause de I'hitkrosexualitt comme systkme devient bataille 
pour la rolirance des multiples prkfkrences sexuelles D. 
Enfin, la succession effrknke de confkrences et de reunions 
de I 'ONU aux quatre coins de la plankte absorbe le 
temps et l'inergie des femmes et des groupes fiminisres, 
et provoque chaque fois des dkpenses considerables que 
seul le financement extkrieur permet d'affronter. Apparait 
une sorte d'klite fkminisre qui se rend B la plupart des 
confkrences et se transforme facilement en (( expertes du  
genre n, percevant souvent des honoraires trks attractifs er 
particulikrement bienvenus face B la crise de I'emploi 
dans la rigion, tandis que la militance (c de rue )) diminue 
et que les femmes du  commun s'iloignent du  mouvement. 

En conclusion, l'analysedesfkministesautonomes latino- 
amkricaines et des Carai'bes dinonce la dkpolitisation du 
mouvement et sa perte d'autonomie conceptuelle er 
organisationnelle-et par conskquent de radicaliri et de 
potencial i tk  t rans format r ice .  La cause d e  cet te  
dkpolitisation? Pour une bonne partie, la dkpendance 

kvidemment parmi les g a n d s  
bailleurs de fonds, I 'ONU et ses 
satellites, le FM1 et la Banque 
mondiale (quant B I'argent r e p  B 
travers les gouvernements locaux, 
il a presque toujours cette meme 
origine et est assorti des m@mes 
orientations). 

Les mkcanismes de la 
participation et la crCation (( 

d'agenda D: le cas du 
tourisme 

La question d u  tourisrne est 
d 'une importance bien plus 
considerable qu'il ne pourrait y 
paraitre. D'abord, parce qu'avec 

Brenda la creation de (( zones franches )> 

et d'usines d'assemblage, il s'agit 
pratiquement de la seule alternative de (c diveloppernent ), 
laisske aux pays appauvris par la globalisation (en dehors 
de la migration et du  narco-trafic). Non  seulement le 
tourisme suppose gkniralement I'iviction des popularions 
locales et la perte de terres cultivEes, mais il reprksente aussi 
I'intrusion, gknkralement brutale, de l'iconomie monktaire 
et d'autres us et couturnes, en m h e  temps que la - - 
folklorisation des cultures autochtones-dont les femmes 
souffrent tout par t i~ul ikrement .~ Pour elles, le tourisme 
arnPne trks peu de benefices : elles ne sont gknkralement ni 
investisseuses, ni binkficiaires des meilleurs emplois cries. 
Tout  au plus acckdent-elles A quelques travaux de service 
de basse catigorie et mal rirnunkris (guide touristique, 
hbtesses, femmes de menage dans les grands hbtels). Plus 
souvent qu'B leur tour, elles doivent essuyer la violence 
sexuelle des touristes de sexe masculin et constituent un  
appht central des plages ensoleillkes, vantkes par des 
publicitks ou le sexisme le dispute au racisme-la promo- 
tion du  tourisme B Cuba ou en Ripublique Dominicaine 
en constituant des exemples particulikrement saisissants. 
La rnont ie  des prix p rovoquie  par le tourisme,  
l'appauvrissement que suppose le fait d'@tre privies de 
leurs ressources traditionnelles et l'inciration active des 
touristes p rovoquent  presque inkvi tablemenr le 
dkveloppement de la prostitution, d'abord in s i t z ~ ,  puis 
ensuite kventuellement par le biais de la migration. 

C'est pourquoi nous analyserons ici avec un  intkrer 
particulier la manikre d o n t  I ' O N U  promeut  le 
diveloppement du  tourisme. O n  vienr de voir dans le cas 
des femmes, comment I 'ONU suscitait la participation de 
la (( sociiti civile n ,  en s'appuyant sur les O N G s  et en les 
renforgant par rapport au mouvement social., La question 
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du tourisme nous permettra ici 
de voir comment la stratkgie de 
I 'ONU envers les O N G s  lui 
permet de crier ex-nihilo des 
thPmes et des prioritks. En 
d'autres termes, comment 1'ONU 
fabrique et oriente (( l'agenda )) 

international d u  adeveloppe- 
merit,) vers des activitts particu- 
likrement prejudiciables aux 
femmes. 

L'ONU promeut depuis long- 
temps dkji le rapprochement et 
la participation des ONGs  B ses 
propres structures politique dont 
['instrument principal est I'ECO- 
SOC,  ou Conseil econo-mique 
et socialde I'ONU. Depuis 1968, 
les ONGs qui le desirent peuvent 
y solliciter un statut consultatif, 
de mkme qu'auprks d'autres in- 
stances de moindre rang du  
systtme OIT etc.). Patficipants at the E'& Summif in Johannesburg, South Africa, 2002 Photo: Brenda Cranney 
Cependant, la grande ouverture 
aux ONGs  date de 1996, quand I'ONU decide de crier un les plus progressistes-qui sont invittes B dialoguer, sans 
nouveau statut consultatif, plus souple, et surtout quand, qu'on sache bien pourquoi elles sont considerees comme 
forte de I'exptrience acquise par I'ECOSOC, elle se pro- representatives. Le document poursuit: 
pose d'examiner la question de la participation des ONGs 
dans toutes les aires de travail de I'ONU3 (Hemmati et Le theme du tourisme etait problematique pour les 
Seliger). ONGs, dans la mesure oh il ne s'agit pas d'un 

Le premier veritable "dialogue" sur le "d&veloppement chapitre de I'Agenda 21 [Agenda pour le XXIeme 
durable" a lieu en 1998 sur le theme de . . . I'industrie d u  siecle, adopt6 i Rio]. Le ComitP des ONGs de la 
tourisme. Le langage avec lequel l'experience est decrite 
vaut la peine d'ktre rapport6 : 

. . .deux GlPments ont augment6 les probabilites de 
succts. D'abord, le fait que la Chambre internationale 
du commerce siegeait comme membre du Comitk 
des ONGs  de la Commission pour un dkeloppement 
durable (CSD) et ttait donc parfaitement au courant 
des priparatifs des ONGs. Ensuite, le fait que des 
rapports extrkmement serrks se sont etablis entre un 
certain nombre de personnes representantes des 
ONGs  et les representants de I'industrie. Ceci a 
permis qu'existe un niveau de confiance qui a 
contrebalance toute gene qui aurait pu Ctre 
occasionnie par les membres les plus extrCmes de 
chaque secteur. (Hemmati et Seliger) 

CSD, qui ne possedait pas de Caucus travaillant sur 
la question, realisa un envoi de courrirr B plus de 300 
organisations. (Hemmati et Seliger) 

C'est ainsi que, mkme si les ONGs  ne travaillent pas sur 
un theme, I'ONU se charge de les inciter B le faire, selon 
ses propres prioritks. Et voilh pourquoi le tourisme devient 
une des prioritis du (1 dtveloppement n. Tourisme a 

durable n, certes, mais ce terme posstde des contours trts 
AOUS. Quand on en observe le contenu concret, reflete 
notamment par les politiques de cooperation des Etats du 
Nord, le panorama se fait plus net. La politique de 
cooperation espagnole vers le continent americain en 
constitue un exemple rivilateur. Au Guatemala, par 
exemple, oh son action est particulitrement forte, la 
cooperation espagnole promeut notamment deux grands 
axes de travail : les femmes et le tourisme. Concernant les 

O n  voit ici que la Chambre internationale du com- femmes, I'Espagne appuie la creation d'une sorte de 
merce participe, curieusement, aux reunions des ONGs, Secretariat des femmes, calquP sur le modkle de son propre 
et comment la (( fraternisation )) entre des secteurs B priori Institute de la mujer, et impulse une serie de formations sur 
plut6t adverses (ici les ONGs et I'industrie) est B la fois le c( genre s. Pour ce qui est du deuxieme axe, elle finance 
moyen et but de ce dialogue foment6 par I'ONU. la formation de lapopulation locale, notamment indienne, 

O n  constate que ce sont seulement certaines structures aux professions et surtout aux petits metiers du tourisme, 
des ONGs et des autres secteurs-et pas necessairement tout en restaurant, B ses ftais, de nornbreuses Cglises er 
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bitiments de I'epoque coloniale, pendant que les entreprises 
privies espagnoles investissent dans les infrastructures 
h8telikres du pays. 

Pour conclure cette partie de la reflexion, on constate 
que I'ONU est parvenue B se constituer en acteur central 
qui determine les orientations theoriques et des actions 
pratiques de c( developpement a. O n  pourrait lire ce 
processus comme la victoire des mouvements sociaux, qui 
auraient peu B peu reussi B faire incorporer leurs 
preoccupations aux politiques internationales de I'ONU, 
ou comme une sorte d'alliance des secteurs les plus 
ccraisonnables)) pour le bien du plus grand nombre. Au 
centre de cette logique, on trouve les femmes. Elles sont les 

La notion de surpopulation >> recouvre 
une theorie raciste qui presente les 
femmes latinas, indiennes, noires, 
arabes et asiatiques comme responsable 
d e  la pression sur I'environnement. 

premikres affectees par la pauvreti et la deterioration de 
l'environnement que ce n developpement implique, elles 
sont aussi celles qui realisent une grande partie des propo- 
sitions concrttes desolutions ou &alternatives. Leur grande 
soif de participation, leur responsabilitk envers les 
generations futures, leur sens pratique et leur immense 
capacitd de cravailler B des coQts defiant toute concur- 
rence, constituent en tout cas une disposition sociale que 
I'ONU n'entend pas laisser perdre. De plus, sa manikre de 
rapprocher les femmes de ses projets est aussi une manikre 
de neutraliser les voix les plus critiques, dont beaucoup 
viennent du mouvement fh inis te ,  en les plaqant au pied 
du mur : I'heure est officiellement aux voix c(propositivesn 
et cc realistes V .  

Certes, le processus de transformation des mouvements 
sociaux en ONGs posskde ses logiques internes. Cependant, 
it est interessant de voir comment il est aussi le resultat 
d'une politique deliberke de I'ONU pour susciter des cc 

partenaires D, une (( socidte civile ))--bien moins menaCante 
qu'un mouvement social, politique ou r6volutionnaire- 
qui puisse I'aider dans la mission qu'elle s'est fixee. Dans 
cette mise en place d'une administration mondiale globale, 
on assiste Bune bureaucratisation g6neraliste qui rapproche 
1'Cnorme administration onusienne et le tissu associatif, 
dans une intgale association. Les ONGs deviennent peu 
B peu des cc sous-traitantes )) pleines de creativitt et de 
savoir-faire, et peu onereuses qui executent, experimentent 
et renouvellent sans cesse les politiques internationales de 
1'ONU. De cette manitre, I'ONU recueille un ensemble 
considerable d'informations sur la situation, les groupes et 
les mouvements de chaque pays, les problematiques et les 
alternatives envisageables. Les donnees statistiques et 
politiques qu'elle fait ainsi remonter pour mieux les traiter 

selon ses propres perspectives lui fournissent B la fois une 
information precieuse et la possibilite de re-transmettre 
ces informations sous une forme qui lui convient, afin de 
(c creer I'opinion *. 

Politiques de population : qui contr6le la fkconditk 
des femmes ? 

Le Conseil de population, cree en 1950 par le milliardaire 
Rockfeller, est un des premiers B presenter le concept de cc 

surpopulation )) cornme une menace pour  le 
developpement, concept repris dks 1962 par I'ONU qui le 
declare cc problkme mondial numero un n. En 1969, c'est 
le president de la Banque mondiale, Mac Namara, qui 
suggtre de centraliser les politiques de population de 
I'ONU : apparait alors le Fonds des Nations unies pour la 
population (FNUAP) (Strobl). En 1972, la conference de 
Stockholm laisse entendre que I'augrnentation de la popu- 
lation mondiale produit un  impact negatif sur 
l'environnement. En 1973, George Bush, alors representant 
des Etats-Unis auprks des Nations unies, declare : a 

aujourd'hui, on ne peut plus dire que le problkme de la 
croissance de la population soit une question privee. I1 
requiert I'attention des dirigeants nationaux et 
internationaux )) (Hurne). A l'initiative des pays 
industrialises, I'ONU organise sa Premiere conference 
mondialesur la population, en 1974, B Bucarest. En 1975, . . 

la Conference de Mexico sur la femme ne manque pas de 
faire le lien entre instruction des femmes, pratiques 
rnatrimoniales et cornporternents de fkcondite. Or,  alors 
qu'i Bucarest, la plupart des pays du Sud s'opposent aux 
plans de I'ONU en rnatitre de politiques de population, 
les considerant comme un reflet des in t t r t t s  de 
l'imptrialisrne nord-americain, en 1 984, lors de la deuxikme 
conference de I'ONU sur la population, B Mexico, ils se 
sont presque tous convaincus de la necessitt de reduire 
leur croissance demographique (MAs alli de Beijin). Lors 
de la Conference suivante, en 1994 au Caire, I'ONU 
reussit mtme ii se poser en grande allike des femmes face 
aux inttgrismes catholique et islamique, en defendant leur 
accks Blacontraception. Mais s'agit-il vraiment de ~libtrer)) 
les femmes ou simplement de reduire leur adangereuse)) 
fkconditt ? 

Quand on y regarde de plus prks, lademarche ((gtnereuse)) 
de I'ONU, largement ipaulke par la Banque mondiale et 
le FMI, change de visage. En effet, la notion protkiforrne 
de cc surpopularion o, largement critiquee par les fkministes 
du  Sud, recouvre une thkorie raciste, sexiste et 
profondtment perverse, qui presente les femrnes latinas, 
indiennes, noires, arabes et asiatiques comme cc trop 
prolifiques * et par 18 coupables de leur propre pauvrete, 
responsables de la faim dans le monde et de la pression sur 
I'environnement. La ferninisre allemande Ingrid Strobl, 
qui a pay6 ses reflexions de la prison, a d tnonci  
vigoureusement les politiques internationales de popula- 
tion comme une (c sClectionn eugeniste qui passe en 
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premier lieu par la mise en coupe riglie des corps des 
femmes autorisees ou non i se reproduire. MCme s'il a et6 
largement demontre que le probltme environnemental 
majeur de la plantte reside dans les schimas de production 
et de consommation des pays riches, qui, comme le 
souligne I'Cco-feministe Maria Mies (Mies et Shiva), avec 
20% de la population mondiale, consomment 85% des 
ressources et produisent 80% des dtchets polluants, de 
fait, plusqu'eliminer lapauvrett, il semble s'agir d'eliminer 
les pauvres. Pour cela, les politiques de contrble de la 
ficondite des femmes constituent un enjeu majeur. 

Or  d'ohviennent ces politiques ? Certes, le mouvement 
fiministe, qui dans le monde entier fait de l'accts des 
femmes au contrble de leur fkconditi une de ses prioritis, 
peut se sentir en quelque sorte appuyi par des instances 
comme le Fonds des Nations unies pour la population 
(FNUAP), qui a repris une partie de son discours. 
Cependant, I'instance principale qui travaille actuellement 
dans ce domaine est 1'Agence internationale pour le 
diveloppement (AID, ou USAID, agence de cooperation 
du gouvernement nord-americain). Les (auto)attributions 
de I'AID en matiere de contraception sont immenses 
(AID; Mis  alli de Beijin). D'abord, I'AID finance la 
recherche internationale, en se concentrant sur les 
contraceptifs peu chers et de longue dude  destines i 
contenir la feconditt des femmes pauvres du Sud, depuis 
le Norplant qui dure cinqans, jusqu'au avaccin contraceptif 
D, qui serait permanent et dquivaudrait i la sterilisation 
mtcanique. Ensuite, I'AID finance la traduction et la 
publication dans des dizaines de langues des rtsultats de 
ses recherches experimentales (c grandeur nature )) sur les 
femmes du Sud, et la distribution de ces publications, en 
particulier auprts des decideurs n, notamment 
gouvernementaux. L'AID promeut egalement la forma- 
tion d'unites de recherche demographiques dans chaque 
pays, fournissant les ordinateurs, les programmes et la 
formation correspondante en statistiques demographiques. 
Par ailleurs, I'AID centralise les commandesde contraceptifs 
h I'tchelle nationale et parfois rdgionale, et a confie la 
question de leur transport et stockage B une entreprise 
appelie a Matrix international )). Enfin, I'AID forme le 
personnel de sante publique de nombreux pays et lui 
fournit les contraceptifs qu'elle juge bons afin qu'il les 
diffuse parmi les femmes. I1 arrive mCme que 1'AID 
fournisse aussi les pharmacies privies, comme au Salvador 
par exemple, oh n'existe pratiquement qu'une seule marque 
de contraceptif hormonal. De sorte qu'en matiere de 
contraception, la seule chose dont I'AID ne se charge pas 
est la production, qui est majoritairement le fait de 
laboratoires nord-amdricains et europeens. 

Pourtant, les agissements concrets de I'AID sur le 
continent latino-amkricain et aux Cara'ibes ont PtC 
stigmatises h de nombreuses reprises (Cuenca; Rosa). 
Frequemment accuste d'gtre une espkce de paravent de la 
CIA dans une rtgion ou I'influence nord-amtricaine a 
souvent pris un tour brutal, 1'AID a aussi et6 denoncee h 

de nombreuses reprises pour fomenter la sterilisation 
forcee des femmes, et- tout particulitrement des femmes 
noires et indiennes. Cependant, le point le plus frappant 
de tout cela est que c'est pricisiment I'AID que I'ONU 
avait chargde de coordonner les preparatifs du Forum des 
ONGs de la confirence sur les femmes de Beijing pour la 
region latino-americaine et des Carai'bes. 

Femmes, micro-crCdit et nColibCralisme 

Considirons maintenant le diveloppement des 
politiques de micro-credits pour les femmes qui achtve 
d'illustrer la collusion entre les inttrtts privis, le FMI, la 

Meme s'il a ete demontre que le 
probleme environnemental majeur 

reside dans les schemas de production, 
de fait, plus qu'eliminer la pauvrete, il 

semble s'agir d'eliminer les pauvres. 

Banque mondiale, I'ONU et I'AID, dans une mCme 
perspective niolibtrale eminemment prejudiciable aux 
femmes. O r  il est inquietant de voir combien 
d'organisations fiministes et de femmes se battent - 

prdcisiment pour developper ces micro-credits. 
Si le micanisme de la dette comme un facreur 

d'agravation des inegalites entre Sud et Nord a et6 
abondamment dinonce, les politiques de micro-credits 
pour les femmes pauvres font actuellement en revanche 
I'objet d'un engouement sans precedent. O r  il ne s'agit pas 
d'autre chose que du droit, ou du a devoir )) des femmes B 
s'endetter, en mCme temps que d'une maniere de faire 
entrer dans les circuits bancaires du Nord les immenses 
ccgisements d'tpargne n, souvent organises par les femrnes, 
qui existent dans le Sud. I1 s'agit de a mobiliser cette 
tpargne, de la faire servir au financement de I'dconomie, 
de I'orienter vers les projets I.. .] les plus rentables. )) (Lelart 
et Lespes). 

Nous nous appuierons ici sur le passionnant travail de 
la fkministe belge Hedwige Peemans Poulletsur la Grameen 
bank, fondke en 1983 au Bangladesh par Mohammad 
Yunus, professeur d'kconomie diplbmt aux Etats-Unis, et 
qui constitue le principal mod6le des initiatives de (c 

micro-cridit * pour les femmes (Peemans Poullet). Elle 
explique comment 

le projet de lutter contre la a pauperisation )) en 
endettant tous les pauvres (traduction en langage 
bancaire : en leur donnant accks au credit) fait I'objet 
d'une promotion sans precedent. Outre I'aide fournie 
dks le debut par la Banque centrale du Bangladesh, 
Yunus apu  compter, en 1981-1982, sur un fonds de 
80.000 dollars octroyk par la Fondarion Ford et sur 
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3,4 millions de dollars octroyis par le Fonds interna- 
tional de diveloppernent agricole des Nations unies 
(FIDA). Mais le soutien idtologique est encore plus 
considerable. Le president Clinton considere qu'il 
faudrait octroyer le prix Nobel au fondateur de la 
Grarneen bank (. . .) et a annonci que legouvernernent 
arnericain s'engeait [B promouvoir le micro-credit] 
notarnrnent par le biais de I'USAID. [. . .] La Banque 
rnondiale et le FM1 soutienent activernent toutes les 
intiatives du type Grarneen bank. 

Or, suivant l'analyse de Peernans Poullet, il faut d'abord 
rernarquer que dans de nornbreux pays, les fernrnes 
organisent entre elles toutes sortes de formes d'ernprunts - 
et de prCts et ne sont donc pas des victirnes passives 
attendant d'Ctre sauvees par les banques. Peernans Poullet 
rappelle par ailleurs que les systkrnes de protection sociale 
europeens ont et6 construits depuis le XIX h e  sikcle sur 
des rnodkles rnutualistes qui, un peu cornrne les systkrnes 
traditionnels du Sud, n'irnpliquent ni tpargne individuelle, 
ni taux d'intirCts. Le projet de Yunus est exacternent 
inverse. cc Yunus veut rernplacer la protection sociale par 
des rnicanisrnes de rnarche. Pour realiser cela, il a cible les 
fernrnes pauvres des pays les plus pauvres. )) Et cornrne elle 
le souligne : (c Les entreprises de Yunus ne s'arrCtent pas 1B. 
Entreprises de pisciculture, de t~l~cornrnunications : au 
Bangladesh, Yunus est au premier rang pour les operations 
de privatisation des biens et services publics. )) 

Ainsi, on constate que derriere le but affiche a d'aider z 

les fernrnes, les plus appauvries par le rnodele de 
developpernent dominant, le micro-credit, present6 cornrne 
une panacee par le FMI, la Banque rnondiale et I'ONU, 
non seulernent ne produit pas I'effet escornpti, rnais au 
contraire appauvrit les fernrnes et perrnet le renforcernent 
du rnodele neoliberal qui leur est si prdjudiciable. Le 
micro-endetternent des fernrnes fait en quelque sorte 
d'une pierre deux coups : il perrnet de poursuivre la rnise 
en coupe reglee du Sud et I'enrichissernent du Nord, tout 
en aggravant la situation des fernrnes et en dktournant 
I'attention des origines reelles de leur oppression-exploita- 
tion. Nous voyons alors toutes les realitis s'inverser : les 
affarneurs deviennent les redernpteurs et les arrnes du 
systerne neoliberal, racisteet patriarcal, apparaissent cornrne 
autant de mains charitables tendues vers les fernrnes 
pauvres du Sud. 

Aprks ce panorama rapide d'un certain nornbre de 
strategies et d'actions en rnatikre de d6veloppernent rnenees 
par les institutions internationales qui nous gouvernent, 
que pouvons-nous conclure ? 

D'abord, i propos de I'ONU, nous avons vu comment 
elle etait parvenue is'irnposer cornrne une instance centrale 
des politiques de developpernent ou de gestion de la 
planete, legitirne et rnCrne souvent pergue cornrne c( 

bienveillante )) et ((sage n. Elle apparait comrnela principale 
source de formation de concepts et d'elaboration de 
strategies, gr4ce i un systkrne qu'elle a rnis en place et qui 

lui perrnet de recuperer le travail (pratique et conceptuel) 
des rnouvernent sociaux, transform& en ONGs de gestion. 
Derriere les rnecanisrnes de (c participation n de la (( societe 
civile )), se dessine plut6t une subtile denaturalisation des 
propositions alternatives, en particulier portees par le 
ferninisme. L'ONU cree ainsi progressivement une pensee 
et une action de plus en plus unifiee ou unique, qui 
pretend substituer la planification et I'administration 
paisible du statu quo B la recherche &alternatives reelles. 
Pourtant, plus 1'ONU travaille au developpernent, plus la 
situation empire, en particulier pour les pays (( en voie de 
developpernent n et pour les fernrnes qui y sont nees. 

Ensuite, quand on replace I'action de 1'ONU dans son 
contexte, qui est celle des autres institutions du rnCrne 
systerne international, en particulier ie FMI, la Banque 
rnondiale et I'AID, on cornprend rnieux les causes de cet 
echec B arniliorer, ou plus encore i transformer, la situa- 
tion des fernrnes -en particulier de celles qui se trouvent 
placees B I'intersection de l'exploitation de sexe, de classe 
et de a race n et qui constituent le gros bataillon des 
personnes condarnnees par le rnodkle nColiberal global 
dominant. Que ce soit en terrnes d'environnement, de 
politiques de population ou de micro-credits pour les 
fernrnes, le (( diveloppement )) preconise par ces institu- 
tions internationales, et qui recueille l'adhesion d'une 
partie du rnouvernent fiministe, est un veritable desastre 
pour laplupart des fernrnes dans le rnonde. O r  les politiques 
de I'ONU ne sont pas un a rattrapage )) de la brutalit6 des 
politiques neolibkrales, rnais be1 et bien un element central 
de la mise en place du nouvel ordre mondial, intirnernent 
lie aux agissernents de la Banque rnondiale, du FM1 et de 
I'AID. Ironiquernent, la legitirnite de ces politiques 
internationales repose en grande partie sur I'irnage que 
1'ONU areussi Bse donner, notarnment comme protectrice 
de (( LaFernrne )) et de (( La Nature )) totalernent rnythifiees, 
et sur la participation de la cc societe civile n, en particulier 
des fernrnes, B ce processus. Devant I'accablant resultat de 
ce systerne international, n'est-il pas temps, cornrne fernrnes 
et plus encore peut-Ctre cornrne firninistes, de lui retirer 
une fois pour toutes notre appui et de I'affronter cornrne 
un de nos principaux ennernis? 

Desparties de re texte ont ktksupprimkes adfin de se conformer 
aux lignes directrices des Cahiers de la fpmme. 

Publiidans: RegarAdef.mmessur laglobdlisation : Approches 
critiques. Bisilliat, Jeanne (dir.). Paris: Karthala, 2003. 75- 
112. Egalementpublii en espagnol dans h revue Desacatos, 
Mkxico (CIESAS), 2003. 

Jules Falquet estflministe, docteure en sociologie, maitre de 
confe'rences ri l'uniuersiti de Paris 7, et trauaille tout 
particuliPrernent sur les mouuements sociaux en Amiriqtre 
latine et aux Carazbes, o& elle a u b u  de nombreuses nnnies. 
Actuellement, elle analyse les effets de la mondialisation 
nkolibkrale sur les rapports sociaux de sexes. 
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'11 s'agit ici d'une analyse B trks grands traits, destinke avant 
tout i ouvrir le dkbat. Ce que I'on dtsigne ici sous le nom 
d'ONGs recouvre un ensemble de rkalitks trks diverses 
(taille, orientations politiques, etc). De  meme, I'ONU et 
ses satellites (FMI, Banque mondiale et autres agences 
issues du systkme de Bretton Woods) constituent un 
systkme gigantesque qui n'est pas exempt de contradic- 
tions internes. 
2Le r81e des femmes dans la reproduction culturelle est 
variable selon les lieux et tes kpoques. O n  verra i ce sujet 
les travaux de Nicole Claude Mathieu sur la division 
sexuelle du travail "culturel." Cependant, elles sont 
gknkralement obligkes socialement i "prkserver" la culture 
du groupe, tandis que les hommes bknkficient en premier 
des aspects "positifs" des contacts : ils sont gknkralement 
les premiers B avoir accks aux moyens de transport, aux 
emplois, aux revenus etc. .. Souvent, les femmes qui 
voudraient leur emboiter le pas sont sanctionnkes, ce qui 
augmente la c( brPche )) entre les sexes. Ce point mkriterait 
evidemment un dkveloppement qui va au-del& des 
possibilitks de ce travail. 
D a n s  cet ordre d'idees, comme le fait remarquer le Nord- 
Amkricain James Petras dans sa critique de I'impkrialisme 
mondial, de fait, aujourd'hui, mCme les critiques les plus 
fkroces de la Banque mondiale et FM1 utilisent dans leurs 
argumentations.. . les chiffres du  FM1 et de la Banque 
mondiale 
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JEAN ENG 

Flight From Earth 

This is what it is like: 
a woman hears sound 
coming out of her mouth 
the words making shapes. 
Yet she is standing a few feet away 
a voice going on without her. 
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