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Communaute internationale 
Ghassan SAl.AM~ 

ornbreux sont les appels pressants ~ la commu 
naut~ internationale j ptofonde est la d~ception 
qui suit Ie constat de ses r~ponses hesltantes, 

tardives, voire contre-productives, ou de sa simple 
inaction. Les malheurs du monde appellent en effet, par 
leur seule presentation t~l~visuelle, 11 une • conscience 
universelle " pour les limiter, les r~sorber, sinon y rernedier 
tout ~ fait. Rares sont pourtant ceux qui, ayant confj~ leurs 
problerncs 11 la comrnunaute mondiale drs hommes et de 
leurs ~t<ltS, se sent rnontres satisfalts du r€sultat. lise 
pourralt en effet que ceux-la n'aient pas compris que leur 
interlocuteur n'existe pas vraiment, au du mains pas sous 
la forme qu'ils imaginent et souhaitent, et que • la 
premiere caracterlstique de la comrnunaute internationale, 
pour reprendre la formule de Pierre Hassner, est de ne 
pas exister ". 

Cette tension inherente au concept explique sa situation 
paradoxale : plus on constate sa vacuit€ politique, plus 
on I'investit ~motionnellement de pouvoir. Si le concept 
Hait vraiment operatlonnel, d'ou viendrait ce malaise fait 
de frustrations et de cynisme qui accompagne trop 
souvent sa mention? Si, en revanche, it n'avait vraiment 
aucune pertinence, pourquoi cet attachernent qui ne cesse 
de Ie faire vivre comme malgr~ lui, un attachernent 
qu'explique Ie besoin r~e1 d'une rtftrence transcendant 
les ~tats, d'un point de ralliernent politique et Itgal des 
liens qui unissent les humains au-dela de tous les clivages 
ethniques, linguistiques, culturels, religieux ou politiques 
qui les s~parent. Car particularisme et universalisme 
s'epaulent, se justifient, se renforcent, merne en s'excluant. 
Comment expliquer autrernent l'ambition rtsolument 
universaliste de l'enseignement des grandes religions, des 
d€c1aration:; des r~volutions les plus rnarquantes, des 
appels au secours venus des recoins les plus exotiques 
du monde i' 

N souverainete (les mernbres de l'Unlon europeenne) ou 
s'effondrent tout ~ fait (Soma lie, liberia), la r~duction de 
la cornrnunaute internationale 11 une simple !!ocl~t~ d'~tats 
• ~gaU)( et souveralns " devlent pour le molns p*,obl~matl 
que, probablernent obsolete. D'lIutfe8 Aeteufs - les 
organisations internationales, gouvernementAles ou non, 
les societes transnationales, des associations ClUX dimen 
sions planetaires, voire des courants de pensee ou des 
religions, sinon les individus eux-rnernes - doivent aussi 
~tre consideres comme formant, 11 des titres divers et avec 
un impact variable, une telle cornrnunaute. 

C'est, ensuite, par leur coexistence que les membres de 
la comrnunaute se reconnaissent mutuellernent, contrac 
tent des obligations, se determinent les uns par rapport 
aux autres et forment ainsi une soci~t~ internationale. lis 
doivent accepter des normes qui regissent leurs relations 
pacifiques autant que leurs conflits : normes specifiques, 
qui etablissent des liens particuliers entre certains d' entre 
eux par voie de traites, d'alliances, de concessions 
rnutuelles ; mais aussi normes g~n~rales, opposables ~ tout 
membre de la comrnunaute, qui, si elles n'annulent pas 
la competence souveraine des Etats, inscrlvent des Iimites 
reconnues 11 son usage arbitraire. 

Enfin, et surtout, le concept de comrnunaute fait appel 
a un facteur subjectif, selon lequel les composantes de 
cette communaute se definissent comme telles, au-dela de 
la simple reconnaissance rnutuelle, par l'expression d'un 
niveau - rnerne minimal - de solidaritt. C est en cela que 
la communaute internationale represente plus que la 
somme des membres qui la forment, qu'elle est Iondee 
sur des valeurs qui transcendent tous les clivages pour 
affirmer l'unite fondamentale du genre humain et le souci, 
suppose unanime, d'ceuvrer a sa survie et 11 son bien-etre, 
qu'elle constitue un contrepoids necessaire, sinon toujours 
prevalent, 11 la souverainete exclusive des ~tats et qu'elle 
oppose, du moins dans sa definition la plus large, la dignit~ 
des hommes 11 l'arbitraire des ~tats. 

C'est pourquoi le concept de cornmunaute internatio 
nale s'est toujours trouve renie par tous les particularismea 
militants, qu'ils scient ~tatiques, religieux ou id~ologiques. 
Les appels a la sp~cificit~ vont a l'encontre des theses 
universalisantes et leur intensite explique largement la tr~s 
faible codification du concept. EIIe explique aussi que, 11 
travers I'histoire, les r~f~rences a une communaute 
internationale ont pu paraltre suspectes, surtout 
lorsqu'elles ~taient rnanipulees par des puissances domi 
nantes en vue d'assurer Ie succes de leurs idees et la 
defense de leurs int~r~ts sous Ie couvert de l'universalisme 
des valeurs fondamentales de l'humanite tout entiere. 
Recernment encore, l'action humanitaire ou la Mfense des 
droits de I'homme, parties d'Occident en direction du reste 
du monde, ont ainsi suscite un melange de respect (pour 
leur ~Ian idealiste affich~) et de repulsion (11 cause de leur 
pretention 11 rernodeler les societes ~tranghes sur la base 
de valeurs nees principalement en Occident). 

II ne faudrait donc pas confondre I'existence merne de 
la communaut€ internationale avec sa cohesion effective, 
ni avec son impact r~eI sur les ~v~nements. Le niveau de 

Qu'est-ce qui fait une communaute '1 
l.e concept de cornmunaute internationale pt~suppose 
toutefois trois €I~ments diff€rents et, d'abord, I'ident;~((t· 
';(111 des membres qui cornpesent celle-d. M@me si 
I'adjectif fait c1airement r~f€rence aux nations, Ijmembre 
par excellence de la communaut€ a ~t~ I'~tat erritorial 
et souverain, et la definitlon minimale du concepj le r€duit 
~ lin homonyme de la • !;oci~t~ des ~tats '. Mals I~ position 
effective de I'acteur €tatlque est battue en breche, prix de 
son incroyable succes : car si l'~tat territorial est bien 
devenu universe], le terrne a eu tendance 11 recouvrir des 
r~alit~s de plus en plus diff~rencUes. Le rnonde s'est done 
formellement €tatis~, mais cela n'a emp@ch€ ni la 
multiplication • cancereuse " des ~tats, de taille et de 
puissance extr@mement diverses, nl surtout l'lncapaclte 
des ~tats reconnus ~ maintenir et 11 user convenablement 
de I" souverainete qui leur avait ~t~ reconnue. C'est 
pourquoi, ~ line €poque eu les ~tats se scindent 
(ex·U.R.S.S., ex-Yougoslavie), se r~uniBent (Allemagne, 
Yemen), admettent volentairement des restrictions 11 leur 



sa structuration et de son integration a ere variable a 
travers l'histoire, en fonction des contrees et des cultures, 
et surtout au vu des questions posees. Au lendemain des 
grands conflits mondiaux (comme en 1918 all en 1945), 
dans l'espoir d'eviter une repetition de ces drames, les 
hats paraissaient mieux disposes a reconnaitre leur 
appanenance a une communaute mondiale et a conceder 
les limites a leur bon vouloir que cette appartenance 
exigeait. Un tel engouement pour l'universalisrne a 
egalement suivi la fin de la guerre froide. Dans d'autres 
phases, sur d'autres continents, ou sur des questions qui 
concement des elements cruciaux de leur souverainete 
(comme le controle d'un territoire ou Ie choix d'un regime 
politique plutct qu'un autre), ils se rebiffaient, defendaient 
jalousement leur souverainete menacee et allaient parfois 
jusqu'a contester l'existence meme d'une cornmunaute qui 
les unirait avec les autres Etats. C'est pourquoJ la 
cornrnunaute intemationale doit survivre, et si possible 
evoluer, dans un monde au sa pertinence comme reference 
supreme est inegale d'une phase a une autre, d'un pays 
a un autre, d'un theme a un autre, pretendant parfois a 
un role de sanction supranationale et se resignant 
generalement a une simple fonction d'harmonisation 
imparfaite. Cette Ilexibilite explique sa longue survie j elle 
trahit aussi sa profonde vulnerabilite. 

L'apport du droit 
[uridiquement, le concept est Ie fruit d'une double 
tradition doctrinale. Celle, d'abord, du jus cogens, ces 
normes imperatives du droit international qu'aucun traite 
entre ftats ne devrait violer sans etre considere comme 
nul et non avenu. L'existence et la prevalence de ces 
normes ant ete reconnues par la Convention sur Ie droit 
des traites et reaffirmees par la Cour internationale de 
justice dans un de ses celebres arrets (Barcelona Traction, 
1970), qui etablit que les ftats • ont des obligations envers 
la cornrnunaute internationale dans son ensemble a , Certe 
reference supraetatique a ete contestee par les partisans 
d'un droit positiviste fonde sur la coordination entre les 
ftats, par ceux qui s'opposent a ce que des traites signes, 
merne par une tres large majorite d'Etats, puissent 
produire des effets sur les ftats tiers ainsi que par taus 
ceux qui doutent de l'existence d'une autorite universelle 
capable de determiner ces norrnes et surtout de constater 
l'ernergence de nouvelles norrnes, Ie cas echeant, Le jus 
wgws, qui interdit, par voie courumiere er sans avoir a 
l'expliciter formellement, des acres comme Ie genocide, 
la discrimination raciale ou les atteintes graves aux droits 
fondamentaux de la personne humaine, paralt cependant 
bien etabli a l'heure actuelle. 

Le second fondement doctrinal est celui qui considere 
que certains biens sont la propriete de I'humanire dans 
son ensemble. C'est ainsi que le traite de 1967 sur l'espace 
a stipule que. l'exploration et I'utilisation de l'espace 
extra-atrnospherique sent I' apanage de l'hurnanite tout 
entiere a . Les grands fonds marins sent aussi consideres 
par les ftats comme • un patrimoine commun de 
l'hurnanite '. C'est 1.1 une limite importante a l'extrerne 
terrirorialisation du droit international j die se traduit 
aujourd'hui dans Ie mouvement ecologique et dans l'idee, 
bien plus repandue que par Ie passe, que l'environnement 
ne saurait etre I' affaire exclusive des E.tats et que sa 
defense, pour etre efficace, doit etre planetaire. Sans aller 
aussi loin, des biens culturels (notamment archeologiques) 
de valeur universelle sent sinon la propriete legale de la 
communaute internationale, du mains proteges, restaures, 
promus par ceue derniere. 

Cette double tradition, qui etablit bien une reference 
supranationale, dotee de droits er de biens, garantie par 
des normes, n'a pourtant guere conduit jusqu'ici a 
reconnaitre a la communaute internationale une veritable 

personnalite [uridique, comparable a celie des Ecars ou 
des organisations internationales (comme la Communaute 
- devenue Union - europeenne). Ses partisans les plus 
enthousiastes lui reconnaissent une capacire de [ouissance 
de ces droits, normes et biens, mais non la capacite 
d'exercice qui aurait fait d'elle un veritable acteur 
international. C'est pourquoi I'incarnation la plus palpable 
- mais guere unique - de cette cornmunaure est a chercher 
dans les organisations internationales ouvertes a tous les 
ftats, a commencer par celle des Nations unies, done la 
Chane rappelle la volonte des signataires de • preserver 
Ies generations futures du fleau de la guerre » et de 
proclamer • leur foi dans Ies droits fondamentaux de 
l'hornme, dans la dignite et la valeur de la personne 
humaine, dans l'egallte de droits des hommes et des 
femmes, ainsi que des nations, grandes er petites a , 

Il reste que la naissance de l'O.N.U. a COincide avec 
la division en deux blocs opposes des puissances sorties 
victorieuses de la Seconde Guerre rnondiale et avec 
l'etablissernent de la guerre froide. 5i ceue situation etai: 
bien dommageable a I'affirmation et a I'institutionnalisa 
tion d'une communaute internationale, elle aura pourtant 
permis, voire accelere le mouvement de decolonisauou 
er offert, a tout Ie moins, un esp~ce institutionnel pour 
Ie dialogue entre blocs et entre Etats. Des pans enders 
de la Charte (dent Ie fameux cbapitre vu portant sur 
• l'action en cas de menace centre la paix, de rupture de 
la paix et d'acte d'agression ») ne trouvaient cependant 
pas leur application, et I'affirmation des grands principes 
s' est rarement traduite en norrnes observables et/ou 
observees. C'est pourquoi la £in de la guerre froide, eteinte 
au pied du Mur de Berlin, devait susciter l'espoir de voir 
cetre Chane plus largement respectee, et la communaure 
internationale affirmer plus efficacement sa prevalence. 

Les espoirs def"S 
de l'apres-guerre [roide 

Longtemps, en effet, le clivage ideologique Est-Ouest avait 
[ustifie la vulnerabilite du concept: comment la commu 
naute internationale pouvait-elle done agir sur la marche 
des affaires mondiales quand la bipolarite handicapait 
chacun de ses mouvements, quand I'un ou l'autre des deux 
blocs pouvait neutraliser ses initiatives, quand un simple 
veto en Conseil de securire reduisait sa volonte a nearu 7 
Grands furent done les espoirs d'une renaissance des le 
jour ou la bipolarlte eut cesse, que le clivage, ideologique 
et strategique, separant les deux blocs se fut evanoui et 
que Ie droit de veto fut entre dans une apparente 
desuetude. En 1989-1990, le moment paraissait tout trouve 
pour une revitalisatiou des norrnes de conduite imernauo 
nales, voire pour l'etablissernent d'un Nouvel Ordre 
mondial. 

La guerre du Golfe - rneme si, suivant la formule celebre 
de [avier Perez. de Cuellar, alors secreraire general de 
l'O.N.U., die • avait ere autorisee par l'O.N.U., mais 
n'etait pas une guerre de I'O.N.U. » (en ce qu'elle etait 
conduire non par celle-ci, mais par une coalition 
multinationale agissant en vue de mettre en application 
les resolutions du Conseil) - devair, a son tour, alimenter 
cer espoir. C'est ainsi que, dans la Ioulee de cette guene, 
et dans un climat debarrasse des contraintes de la guerre 
froide, le Conseil de securite de I'O.N.U., reuni pour la 
premiere fois en sommet extraordinaire en janvier 1992, 
avait cons tate que la fin de la guerre froide faisait naitre 
I'espoir de • l'avenement d'un monde plus sur, plus 
equitable et plus humain » et que • la conjoncture 
mondiale actuelle [etait] la plus propice a la paix et a la 
securite internauonales qui [eut] existe depuis la fondation 
de l'O.N.U. ». Le Conseil devait egalernenr demander au 
nouveau secretaire general de l'Orgauisarion, Boutros 
BoutrosChali, de soumettre des proposirious precises sur 



• les moyens de renforcer la capacite de l'Organisation 
dans les domaines de la diplomatie preventive, du 
maintien et du retablissement de la paix et sur la facon 
d'accroitre son efflcacite ". 

Appels Ii la reglonalisation 

Motfd;aUsa';OH d COHfll'J identltaires 

Les appels ~ la regionalisatlon allaient de pair avec les 
progres constants de la mondialisatlon des messages, ou 
du moins des medias, des Images et des sohs, sinon des 
valeurs et des normes. E£fet pervers de cette mondialisa 
tion acceltree, la multiplication des conAits identitaires 
a rnontre les limltes de l'action rnultilaterale, Liberees du 
carcan de la guerre froide, qui fut longtemps garant d'un 
statu quo territorial renforce par 1'« equilibre de la 
terreur ", des societes ont exig~ leur emancipation 
politique et I'ont parfols atteinte dans un exces de cruaute 
chauvine. l.es particularismes se sont multiplies com me 
une trainee de poudre sous Ie couvert du droit ~ 
l'autodetcrrnlnation, suscltant de nouveaux conflits, La 
mondialisatlon, en favorisant une integration plus etroite 
dr l'hurnanite, a precipite l'aFArmatlon vlolente des 
iclentitc~, sour:1pe de secutlt~ pour des groupes menaces 
dims leur survie, pour des peuples mecontents de leur 
statut strategiquement rninore ou politiquement periph~ri· 
que, cri de ralliement pOllr tous ceux quI cherchent ~ titer 
avantage du • rel~chement " du systeme international pour 
accroitre leur presence dans le monde. 

Les forces favorablcs ~ un certain ordre international 
ne sont d'ailleurs pas les seules ~ beneficier de cette 
mondialisation. La banalisation du transport aerlen, les 
developpernents fulgurants des modes de communication 
transnationale, I'activation du re,le des diasporas, I'attrait 
puissant qu' exercent les socletes prosperes ont aussi 
permis aux cartels de la drogue, aux groupes terrorlstes, 
;tUX passeurs d'hommes, aux marchands d'armes de 
dcuxierne main, aux blanchlsseurs d':ugent sale et aux 
contrchandiers de tout acahit d'investir les reseaux de 1:1 
monrlialite, ech:lpp;tnt ~ I'emprise des ~t:lts et defals:lnt 
lcs controles Hscaux, Les batailles sanglantes pour une 
bourgade de I'ex-Yougoslavie ou pour un port georgien 
sur la mer Noire paraissent du coup archalques au regard 
de la multiplication et de la complexi6catlon de8 r~~eIlux 
transnationaux, licltes ou mafieux, eommerclaux ou 
terroristes. La de6nition m@me de la cornmunaute 
internationale en devient incontestablement plus epalsse, 
et aussi moins attrayante, ce qui pousse les opinions au 
renforcement des contreles aux fronti~re8 et au protection 
nisme ~conomique. 

L' euphorie s' est cependant vite estompee sous I' effet 
conjugue de trois nouveaux defis. Les appels A la 
regionalisation, d'abord, sont venus battre en breche Ie 
principe rnerne de l'universalite des normes interna 
tionales. 

Cette attitude n'etait pas nouvelle: e1le avait conduit 
par Ie passe de nombreux Etats du Sud ~ contester la 
pretention du droit international A regir l'ensernble de la 
planete, alors merne qu'i1 etait Ie produit quasi exclusif 
des societes occidentales. On retrouvait aussi cette idee 
en soubassernent de la Iameuse « doctrine Brejnev ", 
developpee lors du Printemps de Prague, qui pretendait 
que les norrnes gouvernant les relations entre les pays 
du Comecon etaient fondamentalement differentes de - et 
en fait superieures ~ - celles du droit international et 
qu'elles supposaient en particulier une « souverainete 
limitee " des Etats mernbres. 

Plus recemment, cette contestation a pris pour cible la 
question des droits de l'hornrne pour affirmer qu'il 
s'agissait IA d'une ideologie bien occidentale, que les 
societes asiatiques ou islarniques pouvaient difficilement 
considerer cornme conformes ~ leurs traditions culturelles. 
T cI fut Ie cas, notamment, lors de la deuxierne conference 
de I'O.N.U. sur les droits de I'homme, reunie ~ Vienne 
en juin 1993, OU des chartes regionales des droits de 
I'homme furent suggerees pour rem placer les " pretcn 
clues • chartes universelles, en fait • inspirees par 
1'0ccident chretien », Les dirigeants de I'lran et du Soudan 
recusaient la conformite des droits de l'hornrne avec la 
chari'a islamique. Des echos de cette « regionalisation )) 
du monde furent egalement perceptibles lors du Sommet 
de la Terre de Rio de Janeiro, en 1992. Le Senior Minister 
Lee Kuan Yew, aureole de sa contribution ~ la creation 
d'un Singapour mod erne et prospere, se faisait Ie heraut 
d'une occidentalisation limitee, selective, et en tout cas 
non democratique du monde. 
Ce regionalisme militant a trouve ses repondants en 

Occident m@me, notamment parmi ceux qui pensent que 
l'ere des conflits interetatiques est revolue et que nous 
allons inexorablement vers un « choc des civilisations ". 
Cctte idee, d'abord emise par Bernard Lewis pour 
expliquer lcs tensions qui pourraient opposer Ie monde 
islamique ~ l'Occident, a ~te reprise et generalisee par 
Samuel Huntington dans un cel~bre essai de roreiglf Affairs 
(ete de 1993). Sans aller aussi loin dans l'affirrnation des 
civilisations comme nouveaux acteurs principaux sur la 
scene internationale, ni dans la prediction de leur 
inevitable heurt, plusieurs voix se sont elevees en Occident 
pour remettre en cause I'universalisme souvent superficiel 
qui fonde le discours occidental sur Ie monde. Certains, 
comme Bertrand Badie, rappelaient que l'Etat, • la seule 
forme de gouvernement qui recuse de maniere systemati 
que toute identite particulariste ", avait ete lul-merne 
• importe • par des socletes qui ne lui avaient guere 
rrconnu le role qu'i1 s'est taille en Occident. D'autres 
mettaient en question l'idee m@me de nation en dehors 
du cadre europeen qui I'a vu naitre. L'universalite ct la 
pcrennit~ des nations, base m@me de I' organisation 
mondiale dans Ie langage de la Charte, etaient contestees, 
Jean-Marie Cuehenno, entre autres, nous invitant e ~ 

prendre conscience que l'idee de nation que l'Europe a 
don nee au monde n'est peut-etre qu'une forme politique 
erhtm~re, une exception europeenne, precaire transition 
entre I'~ge des rois et I'age neo-imperial ". 

L'O.N. U. ! ;mptt;ssaHce fflaHi(este, 
represeHtatlvl,i CtJH'estu 

De la Bosnie ~ la Somalie, et de l'Angoia au Cachemire, 
I'O.N.U. a devoile ses hesitations, ses contradictions, son 
impuissance. La guerre dans l'ex-Yougoslavle, se d~roulant 
sur le continent europeen dans un melange de crusute 
et d'indlfference malheureusement previslble, a porte des 
coups severes ~ la credibilite d'une organisation unanime 
ment chargee d'assurer • la paix et la 8ecurlt~ Internatio 
nales », Sur d'autres terrains, comme eeux du Caucase 
et de l'Asie centrale, I'organlsation Internatlonale a lalsse 
l'armee russe peser de tout son poids, au profit des uns 
et au detriment d'autres, dans une chatne de confhts 
particulierernent sanglants. M@me lorsque, cornme en 
Afrique australe ou au Proche-Orient, des progres reels 
ont ete accomplis sur Ie chemin de la palx, lis ont ete 
volontairement realises hors du cadre onuslen. 

La guerre du Golfe aura ainsl ete bien effective sur Ie 
terrain, bien ilIusoire dans ses lecons. Cette • premiere 
guerre de l'apres-guerre fro ide • a certes repousse l'lrak 
hors du KoweH qu'iJ pretendalt annexer et lui ~ m~me 
impose un systerne de sanctions qui a Iimlt~ grandement 
sa marge de rnanoeuvre. Mais I'unanimlt~ !!'est vitt! efffitee, 
que ne pouvait n~aliser Ie malntien des silnction~ contre 
Bagdad dans un monde marqu~ par la multiplication de 
crimes impunis. Le Conseil de securit~ qui, A certains 



moments de la crise du Golfe, avait reussi A incarner la 
volonte d'une partie largement majoritaire de la cornmu 
naute internationale, sinon de son ensemble, s'est vite 
trouve ,i.nop~rant quand les enjeux strategiques ne 
paraissaient pas evidents aux puissances les plus influentes 
(comrne dans l'ex-Yougoslavie), quand les operations 
rnilitaires semblaient plus difficiles A mener et eventuelle 
ment plus coOteuses, ou quand une puissance detentrice 
du droit de veto etait elle-meme interessee (com me la 
Russie, pour les ex-republiques de I'V.R.S.S. et dans les 
Balkans, ou la Chine au Tibet). L'affaire du Koweit 
apparaissait de plus en plus comme un cas atypique OU 
la conjonction exceptionnelle de facteurs strategiques et 
economlques avait favorise un comportement du Conseil 
difficilement repetable en d'autres circonstances. En fait, 
les considerations de conjoncture et de Iaisabilite l'empor 
taient sur le souci d'appliquer Ie droit et de faire respecter 
la legalite internationale partout ou celle-ci serait violee, 
souci qui, en derniere analyse, est I'essence merne du 
concept de communaute. 

Plus specifiquement, Ie Conseil de securite, organe 
suppose traduire en decisions executoires les positions de 
la cornrnunaute internationale, ou du moins celles de 
I'O.N.V., a ~te lui aussi mis en cause; et d'abord quant 
a sa representativite plus qu'imparfaite. Celle-ci est a 
present contestee par les deux grands vaincus de la 
Seconde Guerre mondiale, Ie Japon et l'Allemagne, qui 
exigent un statut de membre permanent [ustifie par la fin 
de la logique de la guerre froide autant que par leur place 
enviable de puissance eccncmique de premier plan. De 
Iacon plus generale, la representativite du Conseil est de 
nouveau contestee par les pays du Sud; I'effondrement 
de 1'l!.R.S.S. et la transformation capitaliste de la Chine, 
en. pnvant ces derniers de leurs deux porte-voix habituels, 
rrunorent un peu plus encore leur presence au Conseil 
et Ie role limit~ qu'ils jouent dans la prise de ses decisions. 
Ces pays notent done que l'Occident est surrepresente 
dans cet organe, que la Russie lui fait a present des 
concessions majeures, et que leur propre importance 
nurnerique au sein de I' Assernblee generate ne leur donne 
pas de poids, au vu de la nature simplement declaratoire 
des resolutions qu'elle adopte. D'ou une exigence de 
redistribution des postes ou de revision des statuts, pour 
pren,dre mieux en compte la ccmplexite du monde et pour 
rernedier, entre autres, a la non-representation par un 
siege de membre permanent, de l'lnde ou d'un bon 
milliard de musulmans dans Ie monde. Par leur opposi 
non, les pays occidentaux renieraient leurs propres appels 
a la democratisation dans les pays du Sud, refusant que 
celle-ci s' etende aux institutions intemationales. 

La pretention du Conseil a assumer pleinement le role 
que la Chane lui assigne a ete contestee par ceux-la memes 
q,ui y avaient un poids dominant mais ne voulaient pas 
s .engager a se soumertre durablement a son empire. En 
reponse a la requete exprirnee par Ie sommet de janvier 
1992, Ie secretaire general a bien prepare un veritable 
projet de reforme (Agenda pour La y..1ix), mais les reactions 
des grandes puissances ont eee relativement decevantes, 
Si les membres du Conseil et de l'Assemblee generale, 
dans leur ecrasante majorite, ont salue ces propositions, 
et si Ie Conseil a pris en compte nombre d'entre eUes, 
Ie consensus ne s' est guere fait sur les recommandations 
les plus novatrices, notamment celles qui visaient a la mise 
en ceuvre des articles 43 (mise a disposition du Conseil 
des forces armees des Etats membres) et 47 (fonctionne 
ment du cornite d'etat-major) de la Chane ou celles, plus 
ambitieuses encore, qui concernaient la creation d'unites 
d'. imposition de la paix '. Qui plus est, alors que Ie 
somrnet de 1992 autant que l'Agenda du secretaire general 
insistaient lourdement sur la necessite pour les Etats de 
s'acquitter de leurs dettes a I'endroit de I'O.N.V., certe 
derniere restait en permanence dans une situation 
financiere proche de la faillite. 

L'Etat : contourne OU depasse 1 
Mais la communaute internationale ne se reduit pas a une 
simple societe d'Etats ec, encore moins, a I'O.N.V. censee 
les rassembler. Sensibles a la precarite des Etats, insatisfaits 
de la performance des organisations internationales, 
certains en sont venus a poser que la ccmmunaute 
universelle est fondamentalement formee d'individus. 
Telle avait deja ete la position, inspiree par Rousseau, d'un 
Georges Scelle ou encore de Hans Kelsen et de l'ecole 
de Vienne. Pour eux, l'Etat ne saurait etre un ecran dans 
la participation de I'individu a une communaute humaine 
a peine peut-i1 jouer Ie role d'un rnediateur entr~ 
l'humanite dans son ensemble et I'individu, qui est Ie 
destinataire ultime de toute regie de droit. 

Vne telle vision legale conviendrait parfaitement aux 
nouveaux courants transnationaux appelant a la defense 
des droits de I'homme sous routes les latitudes a 
l'ingerence humanitaire - si besoin par la force' et 
abstraction faite de la position de l'Etat sur Ie territoire 
duque~ un~ telle ingerence serait conduite =, a la protection 
des rninorites menacees par des regimes autoritaires ou 
a la defense de I'environnement sur Ie territoire rnerne 
d'Etats recalcitrants. Elargissant cette breche, les gouverne 
ments occidentaux sont parfois tentes de s'opposer, par 
la force, a la proliferation des armes de destruction 
massive, ce qui etait deja un objectif essentiel de la guerre 
c?ntr~ l'lrak. V~e telle attitude ne se contente pas 
d atterntes assumees a la souverainete des ~tats die tend 
a considerer l'organisation etatique du monde ~omme un 
obstacle a I'expansion des valeurs fondamentales de 
l'humanite. 

C~s idees, parfois tres populaires dans I'opinion 
publique, sont generalement epousees par des courants 
de~ organisations non gouvernementales au des personna: 
lites du Nord marquees par un universalisme intervention 
ni~te .. E!les sont egalernent partagees, au Sud, par des 
I111n~ntes, des g~o~pes, des elites qui subissent Ie poids 
de regimes totalitaires, de voisins expansionnistes au de 
quelque nationalisme chauvin et dominateur par la loi des 
nombres. Cette e~tensio.n militante du concept de 
cornmunaute hurnaine universelle, favorisant, chez ceux 
9ui Ie peuvent, un veritable devoir d'ingerence sur 
I ensemble de la planete, est, bien entendu, aussi 
f~nnement combattue tant au Nord qu'au Sud. Les 
regimes les plus honnis du Sud s'accrochent jalousement 
a leur competence nationale, qu'ils entendent deEendre 
centre les incursions [ugees suspectes du Nord. Mais au 
sein .de ce dernier, rnilitaires, diplomates et politiclens ~ont 
enclins a ne pas multiplier des interventions externes au 
coOt imprevisible et aux resultats fort peu assures. Qui 
plus es~, la me~e opinion occidentale, parfois si favorable 
a une intervennon en vue de faire appliquer ces valeurs 
fondamentales de l'hurnanite, paralt non moins favorable 
a la fermeture des fronneres nationales face aux nouvelles 
vagues d'immigres, a la restriction du droit a la 
naturalisation et a la repression musclee des expatries 
c1andestins ou illegaux. 

C'est dire que les appels a I'affirmation d'une comrnu 
naute mondiale en depit des hats, une sorte de 
sans-fro.ntierisme militant, sont pour Ie moins ambigus. 
lis paraissent hasardeux, au vu de I'incertitude du soutien 
populaire dont i1s peuvent jouir ; i1s deviennent franche 
ment suspects quand i1s sont Ie fait de gouvernements. 
Ces derniers peuvent difficilement appeler a des institu 
ti~ns ~emocratiques et se taire face a la rupture par les 
militants du processus electoral algerien (quand ils n'ont 
pas ouvertement so~tenu cette rupture) ou encore rester 
unpUls~~nts face a I expulsion du president dOment elu 
en J la1l1 ou dans plus d'un pays africain. lis peuvent 
dlfficilemenr concilier la protection des Kurdes et I'indiffe 
r~nce au sort des Bosniaques. lis peuvent encore mains 
aisernent maintenir - voire develonoer - lellr~ nr()nr •.•• 



arscnaux nucleaires ou balistiques tout en imposant des 
limites contralgnantes ~ la proliferation des armements 
de destruction massive. Les contradictions des gouverne 
ments occidentaux ont t<">t suivi l'engouernent po pula ire 
pour ces interventions dites humanitaires, ilIustrant les 
difficultes encore insurmontables qu'll y a ~ liberer la 
comrnunaute des hommes du carcan interetatique qui 
l'enserre, et ~ accorder l'elan genereux des individus et 
des groupes avec les caleuls des • rnonstres Iroids " que 
sont les ftats. 

Paudrs-t-il en conclure que la cornmunaute internatio 
nale est une reference effective, mais un acteur impossi 
ble 7 C'est peut-etre cela que ron soutient lorsqu'on 
affirme que la bipolarite, qui a clive Ie monde pendant 
pres d'un derni-siecle, a ete rernplacee non par un monde 
unipolaire ou multipolaire mais par un « empire sans 
empereur ., 'A en croire Jean-Marie Guehenno, « rage 
postnational dans lequel nous entrons peut etre qualifie 
d'imperial dans la mesure ou, comme l'Empire romain, 
sa "Frontiere" n'est plus une ligne qui divise un espace 
et separe des hommes; Ie citoyen de rage imperial 
relationnel se definit de moins en moins par sa 
participation ~ I'exercice de la souverainete et de plus en 
plus par la possibilite qu'i1 a de deployer une activite dans 
un cadre OU les procedures obeissent ~ des regles claires 
et previsibles •. Le monde, denationalise et largement 
depolitise, serait dorenavant regi par les regles plutot que 
par les principes, par les trajectoires en reseaux plutot que 
par des Identites fermes et definies, 

Au-delA de cette vision revolutlonnalre, force est de 
constater que cet empire naissant n'est pas sous la coupe 
d'un pole tout-puissant. Si I'effondrement de ce qui fut 
I'V.R.S.S, ne fait guere de doute, I'affaiblissement de 
rim pact americain sur Ie monde, plus lent ~ se devoiler, 
n'en est pas moins incontestable. La mondialisation 
s'accompagne d'une diffusion du pouvoir et d'une 
deperdition de la puissance. Vne telle evolution conforte 
la comrnunaute internationale en tant qu'espace ouvert 
au commerce des choses, des idees et des images, elle 
ne la structure pas mieux en tant que reference imperative 
ni en tant qu'instrument de cohesion et de solidarite. Car 
la mondialisation est, ~ la fois, inclusion plus deterrninee 
des peripheries geographiques et/ou culturelles et exclu- 

sion au sein de chaque societe comme au niveau global. 
La marginalisation du continent africain en est un exernple 
inquietant, autant que les poussees protectionnistes dans 
le monde industrialise, ou l'acces encore plus difficile A 
la technologie. Cette exclusion est aussi aggravee par la 
division forcee des taches, en ce que certains participent 
a la production de I'information, de I'image ou de l'idee, 
alors que d'autres ont ~ peine - ou n'ont merne pas - 
la faculte de les consommer. 

La mondialisation est un processus en cours : on en 
ressent partout l'acceleration. Mais l'intensite de I'interac 
tion au niveau planetaire n'implique pas necessairernent 
une plus grande integration de la cornmunaute internatio 
nale. Pour reprendre les trois criteres d'une comrnunaute 
qui meriterait son nom, il faudrait pouvoir plus clairement 
identifier ses membres, leur faire accepter plus volontaire 
ment des normes generales ~ leur interaction et les voir 
exprirner un niveau plus convaincant de solidarite. Force 
est de constater que, si la fin de la guerre froide a permis 
de poser plus ouvertement ces problernes, hors d'une 
bipolarite aussi pesante que factice, et d'un conAit 
ideologique qui etait devenu aussi desuet que sterile, elle 
n'a pas encore permis de les resoudre. 
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