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INTRODUCTION

I^a mondialisation fait aujourd'hui l'objet de vives contro-
verses. Le concept désigne un processus complexe, de nature
multidimensionnelle, parfois contradictoire, manifestant des
transformations accélérées de la société internationale, sous

l'influence d'une évolution très rapide des modes de production
et d'échange capitalistes. On se dispute sur la nature et sur les

conséquences de ces changements, mais on admet généralement
qu'ils comprennent une interdépendance croissante des écono-
mies nationales, favorisée par la forte expansion du rôle des mou-
vements de capitaux et des entreprises transnationales dans
l'économie internationale. Ces transformations de l'économie
capitaliste ont influencé, à des titres divers, I'ensemble de la
société internationale, d'autant qu'elles ont coihcidé avec la
désintégration de I'Empire soviétique et avec d'autres boulever-
sements politiques affectant les régimes de souveraineté et les

frontières politiques. Elles ont eu des incidences - le plus sou-
vent néfastes - sur I'environnement naturel de la planète. La
mondialisation est associée à des évolutions matérielles irrépres-
sibles, car elle découle en partie d'innovations scientifrques et
techniques qui touchent le champ de la communication, des
échanges et de la production. Mais elle obéit également à des

choix de politique économique - comprenant une libéralisation
des échanges, des investissements, des flux monétaires et finan-
ciers.
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Ia mondialisation a déjà suscité une importante littérature.

Elle a engendré aussi de vives polémiques, prolongeant les
débats traditionnels sur la libéralisation des échanges. Ses parti-
sans affirment qu'elle zrssure une meilleure allocation de res-
sources et une hausse de la productivité à l'échelle internatio-
nale. En donnant libre cours aux mouvements inrernationaux de
capitaux et en stimulant I'expansion des entreprises rransnario-
nales, en limitant les entraves aux échanges de biens et de ser-
vices, les gouvernements favorisent la producrivité et la compé-
titivité des entreprises, donc la création de richesse. Cette
dynamique libérale, associée aux progrès scientifiques et tech-
niques, a déjà assuré la croissance économique de plusieurs pays
de l'Asie et de I'Amérique latine. Lensemble des pays en déve-
loppement finira par en profiter.

I^a mondialisation rencontre également des oppositions. Ses
critiques, sans nier les progrès économiques qu'elle entraîne,
souhaitent endiguer son cours. Ils s'emploient à monrrer qu'elle
se déploie de manière chaotique et injuste, entraînant des polari-
sations sociales toujours plus fortes à l'intérieur des pays et dans
I'ensemble de la société internationale. Si l'expansion des entre-
prises transnationales et des mouvements de capitaux a entre-
tenu la croissance de certaines régions, les retombées de ce mou-
vement ont été relativement limitées en Amérique latine, et
surtout en Afrique. Les entreprises et les banques ont investi
dans un nombre limité de pays en développement. Par ailleurs,
I'augmentation des richesses nationales, donr les indicateurs tra-
ditionnels sont une mesure contestable, ne se traduit pas néces-
sairement en termes de progrès sociaux, comme le montre
l'exemple de nombreux pays en voie de développement. En
outre, les gouvernements de ces pays sont encore plus tributaires
que par le passé des Etats-Unis, de I'Union européenne et des
institutions internationales poulrssumer leurs fonctions de
régulation sociale. Or, les crises monétaires et financières, qui
ont frappé l'Amérique latine et I'Asie du Sud-Est au cours des
dernières décennies, ont largement manifesté les défaillances de
ce régime libéral, puisque leurs conséquences sociales furent dra-
matiques. La mondialisation, porr reprendre le langage des éco-
nomistes, comporte des .. externalités r> - environnementales
par exemple - que ses bénéficiaires refi.rsent d'assumer. S-a dyna-
mique n'est pzrs étrangère à I'effondrement de certains États de
I'hémisphère sud et à la recrudescence des guerres civiles.
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Les auteurs de cet ouvrage n'entendent pas résoudre ce débat,
dont les fondements historiques sont anciens, d'autant qu'il
mobilise des représentations politiques et sociales qui ne sont
pas toujours conciliables. Leurs perspectives sont diverses, pq-
lois contrastées, fondées sur des convictions doctrinales et des

spécialisations académiques différentes - le droit, la sociologie,
l'économie et la science politique. Ils sont conscients des aspects

positifs de la mondialisation, mais considèrent que sa dyna-
mique doit être maîtrisée. Ils sont en effet attachés à la concep-
tion moderne de la citoyenneté, celle qui confère aux individus
des droits économiques et sociaux leur permettant d'assumer
leur liberté civile et politique. Ils reconnaissent I'importance des

principes universalistes des Nations unies, en pafticulier ceux
èontenus dans les instruments relatifs à la protection des droits
de I'homme et au développement durable. Or, la mondialisation,
avec Ia compétition débridée qu'elle entretient entre les acteurs

économiques, a des t$pects déplorables. Les manifestations
récentes contre I'Organisation mondiale du commerce (ouc), le
Fonds monétaire international (rrrat) et la Banque mondiale
témoignent d'une crainte grandissante au sein de I'opinion mon-
diale à l'égarddes conséquences sociales et environnementales de
la libéralisation des échanges. Comme le souligne un rappoft
récent du Bureau international du travail (ntr) : " La mondiali-
sation, sous sa forme actuelle, ne profrte pas à suffisamment de

monde. Linsécurité, la crainte de ne pas progresser sur l'échelle
sociale, voire de régresser, nourrissent le mécontentement.
Nombreux tottt ..,ti qui reprochent à l'État, au monde des

affaires, aux organisations internationales de ne Pas entendre
véritablement leurvoix r. ,'

La problématique de la régulation sociale constitue un des

enjeux essentiels de la mondialisation. Régulation ? Le terme est

ambigu. Le dictionnahe Robert définit la régulation comme <( le
fait de maintenir en équilibre, d'assurer le fonctionnement cor-
rect d'un système complexe ,'. Dans une perspective économique
classique, le marché, gràce à I'action de la .. main invisible '',
serait tapable d'atteindre un équilibre régulateur, dont les effets
sociaux seraient, en fin de compte, positifs. C'est la conception
qui s'est à nouveau imposée depuis les années 1980 au sein des

| . Brr, RaPPfft global en aertu du suiai dz la dlclaration dt I'otr relariue aux prin-
cipæ u droits fondamtntaux au trauail, Votre aoix au traaail, Genève, 2000'
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pays de I'ocor et des institutions financières internationales.
Depuis I'ouvrage de Karl Polanyi, l-a grandc transformation
(1944),la critique de cette vision n'est plus à faire. Lorsqu'elle
n'est pas endiguée, la dynamique de l'économie libérale favorise
les détenteurs de capitaux et ceux qui maîtrisent les innovations
techniques au détriment des plus pauvres, même si ces derniers
finissent par profiter de la création de richesse.

Pour les aureurs de cet ouvrage, le recours à cette notion de
régulation n'exprime aucunemenr une foi aveugle dans les bien-
faits autorégulateurs de la .. main invisible , ou leur adhésion à
une quelconque démarche technocratique. Dans leur perspec-
tive, la régulation signifie les principes, les normes, les procé-
dures -iuridiques er les pratiques assuranr un ordre politique
favorable à la sécurité et au bien-être économique et Jocial àes
individus et des peuples. Ils considèrenr que la mondialisation
exige I'invention et la mise en æuvre de nouvelles institutions
pour combattre les processus de marginalisation, d'exclusion et
de paupérisation, pour pallier sumour les défaillances des États à
cet égard.

Ces défaillances sont incontestables. Au cours des années
1970, les gouvernements des pays de I'ocon furent confrontés à
la mutation rapide des systèmes de production et à des change-
ments démographiques importants. Ils furent en butte à I'insla-
bilité monétaire et financière engendrée noramment par I'effon-
drement du régime de Bretton Sfoods. Ils ne purent empêcher
le retour de I'inflation, du chômage et des déficits budgétaires.
Leur regime de protection sociale et leurs services publics appa-
rurent comme une entrave aux progrès économiques et fuent
aussi I'objet de fortes conrestarions politiques. Sous I'influence
des idées néo-libérales propagées en Angleterre par le Premier
ministre Margaret Thatcher, er auK Etats-Unis par le président
Reagan, les gouvernements occidentaux s'employèrent bientôt à
restreindre leur budget de fonctionnemenr, à privatiser les
entreprises-qu'ils contrôlaient, à confier au marché une part des
services publics qu'ils avaient assumée depuis la seconde guerre
mondiale et à favoriser les mouvemenrs internationaux dC capi-
taux dans I'espoir d'attirer les investissemenrs étrangers.

Dans les pays pauvres du Sud, les mécanismes de protection
sociale ont touiours été fragiles ou inadéquars, en rour cas ina-
daptés aux contraintes de l'économie moderne. Ils reposent
avant tout sur des solidarités familiales ou claniques que I'avan-
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cée du capitalisme tend à détruire. On avait admis, après la
seconde goerre mondiale, qu'il fallait mobiliser I'ensemble des

Nations unies pour assurer la croissance économique et le bien-
être des peuples nouvellement indépendants ou des nations
situées à la périphérie des centres de production et d'échange. Ce
projet, qui avait pris un grand essor et rencontré des succès évi-
àents, i connu ioutefois une défaveur grandissante dans les

années 1980. Le modèle de I'Etat dêueloppementaliste, tel qu'il
avait été imposé en Amérique latine et en Afrique, était arûvé à
bout de course. Les gouvernements autoritaires de ces régions
n'avaient pas engagé la réforme agraire, ni favorisé une indus-
trialisation solide. Ils n'avaient pas diminué la pauvreté. Leur
populisme économique avait eu des effets négatifs, parfois même
èatastrophiques, notarnment en termes de déficit budgétaire et
d'inflation.

La Banque mondiale et le FMI profrtèrent alors de la crise de

I'endettement pour engager d'importants Programmes d'aiuste-
ment structurel inspirés par les préceptes de I'orthodoxie néo-

libérale. Les gouvernements concernés s'efforcèrent de réduire
leur déficit budgétaire, de réformer leur frscalité, de privatiser
leurs entreprises publiques, d'ouvrir leur marché à la concur-
rence interÀationale, et parfois de libéraliser les mouvements de

capitaux. Lexpansion des entreprises transnationales, la libérali-
saiion des échanges commerciaux et des mouvements de capi-
taux étaient censées constituer le fondement du progrès écono-

mique et social.
Dans ce nouvenu contexte, les instances internationales ont de

plus en plus négligé les problèmes posés par la production et
I'e*portution des produits primaires - dont dépend la subsis-
tance de la grande majorité des habitants des pays pauvres - Pro-
blèmes qui avaient été jusqu'alors un enjeu essentiel des débats

et des politiques portant sur les stratégies de développement.
Les postulats de l'économie néo-classique ont également inspiré
les préceptes et les prêts fournis par les institutions frnancières
internatiônales aux pays de I'Est européen en vue de contribuer à

leur transition vers l'économie de marché et la démocratie.
Dans les analyses poftant sur la politique internationale, la

mondialisation a inspiré au moins deux courants de pensée

divergents, qui recoupent des lignes de panage traditionnelles
entre les tenants des approches classiques, d'inspiration râliste,
et les adeptes du fonctionnalisme. Les premiers soulignent les
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rappofts de puissance et d'hégémonie marquant le cours de la
politique internationale. Ils ne contesrent pas I'importance des
institutions et des normes, ni le rôle des mécanismes de coopéra-
tion internationale et la prolifération d'acteurs non étatiques. Ils
s'efforcent toutefois de mettre à jour les configurations dïntérêts
et les rapports dç pouvoir marquanr ces évolutions. Dans leur
perspective, les Erars restenr les principauK acteurs de la scène
internationale. Tout d'abord parce qu'ils assumenr des fonctions
uniques et essentielles en matière d'intégration politique et
sociale. Ensuite parce qu'il n'existe aucune instance internatio-
nale disposant du monopole de la puissance légitime pour limi-
ter leur prétention de souveraineté. Les gouvernements des
grandes puissances ont orienté la dynamique de la mondialisa-
tion en encourageant I'expansion des entreprises transnationales,
des marchés financiers er du processus de libéralisation des
échanges. La mondialisation transforme I'environnemenr des
Etats, sans toutefois échapper à leur emprise.

Il est vrai que les gouvernements ne peuvent assumer leurs
fonctions d'intégration politique et sociale sans risser d'im-
portants 1és9ayx de coopération internationale. Ainsi le dévelop-
pemenr de I'Erat social à l'issue de la seconde guerre mondiale
exigea la création de nouveaux régimes de coopération interna-
tionale. Les institutions de Bretton S7'oods (rm et Banque mon-
diale), puis le plan Marshall, le processus d'intégration des éco-
nomies européennes sous l'égide de I'orcs et du Marché
commun furent des manifestations de cette réalité. Depuis lors.
la croissance des interactions er des interdépendances .nrt. Ét"ri
et entre sociétés n'afait que renforcer le besoin d'institutions et
de régimes de coopération internationale.

La mondialisarion a cenes conftré un nouveau rôle aux acteurs
non étatiques. Aujourd'hui, les entreprises transnationales er les
institutions financières privées exercent une influence souvent
décisive sur les gouvernements des pays de I'ocDr, sur les orga-
nisations de Bretton Woods et les délibérations de I'ouc. Ceite
évolution est partie intégrante de la mondialisation. Cependant,
I'audience des oNc ou des << communautés de base " sur ces
instances est généralement plus restreinte. Leur influence reste
faible lorsqu'il s'agit d'infléchir le cours de la mondialisation ou
la régulation sociale. Il n'empêche que I'histoire n'obéit à aucun
déterminisme et que rien n'interdit d'envisager de nouvelles
configurations politiques, issues de nouvelles forces sociales.
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donnant naissance à des institutions et à des régimes endiguant
ou limitant les effets pervers de la mondialisation. C'est I'espoir
que 1'e formule dans le chapitre 1.

Dans le chapitre 2, Bertrand Badie se réclame d'une approche
fonctionnaliste. La mondialisation signi6e, selon lui, un change-
ment dans la nature du système planétaire. Il considère que la
mondialisation entraîne l'apparition d'un .. espace public inter-
national u. Ie développement de la communication, des échanges
internationaux de routes sortes, des réseaux d'oNc et d'entre-
grises transnationales affaiblit les logiques .. souverainistes " des
Etats, tout en suscitant de nouvelles formes de régulation
sociale.

Ainsi les oNG ont marqué I'orientation des grandes conft-
rences organisées par les Nations unies sur les différents enjeux
de la régulation sociale. Elles se sont manifestées avec éclat lors
des dernières conftrences ministérielles de I'ouc ou des institu-
tions de Bretton I7oods. Les É,tats et ces organisations ne peu-
vent plus rester indiftrents à leurs revendications. Les processus
de socialisation se déploient à l'échelle mondiale sous I'impul-
sion de ces nouveaujK acteurs. Lespace public international gagne
en influence politique. Il découle de logiques fonctionnelles,
puisqu'il appanît aussi comme un élément régulateur de I'inter-
dépendance entre les économies et les sociétés nationales. Il
s'impose toujours davantage dans la gesrion de I'interpénétra-
tion croissante entre les économies et les sociétés et donc de
I'interdépendance entre les États. Lidée de gouuernanre traduit
une évolution qui contraint les États à développer des concep-
tions bsaucoup plus larges de la sécurité, englobant notammenr
I'exigence de régulation sociale.

La problémaiique de l'État est au centre des débats sur la
mondialisation. Les gouvernements ont-ils perdu leurs capacités
de régulation sociale au proÊt de forces transnationales ? Une
bonne part des ouvrages sur la mondialisation répond positive-
ment à cette question. La condamnation de I'Etat providence est
devenue un des lieux communs de norre temps. Sans adhérer atuK

idées néo-libérales,,on peut néanmoins s'interroger sur Ia capa-
cité actuelle des Erats d'assumer pleinement leurs fonctions
d'intégration politique et de protection sociale en râlisant une
certaine justice distributive entre les individus.

Dans le chapitre 3 de cet ouvrage, François-Xavier Merrien
s'inscrit en faux contre cerre perspective, montrant la fragilité de
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ses fondements empiriques. Selon lui, l'État est resté un acteur
central de la régulation sociale. Il réfute en particulier la thèse
selon laquelle la mondialisation imposerait aux gouvernements
de se soumettre aux seules prescriptions néoJibérales et d'aban-
donner I'essentiel de leur fonction d'intégration politique et
sociale. Les gouvernements sont cemes devenus tributaires de
politiques économiques et sociales qui s'élaborent dans un
espace transnational, notamment du fait de I'expansion des
entreprises transnationales, des mouvements de capitaux, de
I'emprise des grandes puissances, du rôle des institutions finan-
cièrJs et des intégratidns régionales. Pounant, l'État social n'est
pas moft. Ses acquis restent incontestables, en Europe surtout où
il continue de se développer en suivant des trajectoires natio-
nales diftrentes. En outre, les stratégies libérales préconisées par
les institutions financières internationales sont confrontées à des
échecs manifestes, en raison de leurs conséquences sociales
lamentables. Elles font I'objet d'une remise en cause toujours
plus large au sein même de la Banque mondiale et du Congrès
américain.

On peut également souligner que la mondialisation n'a pas

entraîné une déliquescence des systèmes de régulation interna-
tionale. Le nombre des organisations, des traités et des regimes
de coopération entre Etats, entre les grandes puissances surtout,
ne cesse de croître. Depuis les années I97O, Le FMI a conçu et
supervisé des programmes d'ajustement structurel impliquant
une centaine de pays. Il s'est en outre employé à surveiller les
politiques macroéconomiques de ses Etats membres et l'évolu-
tion de l'économie internationale t. Par ailleurs, la proliftration
des oNG et des instances privées supervisant les activités des
entreprises transnationales, des Etats et des institutions inter-
gouvernementales pourrait constituer I'embryon d'une nouvelle
forme de régulation.

Linstauration de I'otrtc a signifié un élargissement des règles
et des procédures judiciaires régissant les échanges internatio-
naux. Cette institution doit-elle être dotée de fonctions spéci-
frques en matière de régulation sociale ? Cette question est un
anathème pour les partisans du libre-échange, aussi bien que
pour les régimes autoritaires des pays du Sud. Au XIX" siècle déjà,

l.Jan Aart Scholte, "The nrr and Civil Society', dans Edwards et
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les milieux conservateurs criaient au scandale chaque fois qu'ils
étaient confrontés à des revendications sociales. Aujourd'hui, les
arguments sont les mêmes : toute forme de régulation sociale est
appréhendée par les apôtres du marché comme une aneinre au
libre-échange et à la croissance économique.

Ia constitution de I'Organisation inrernarionale du com-
merce, qui aurait dû présider au régime de libéralisation des
échanges après la seconde guerre mondiale, aussi bien que les
statuts des institutions de Bretton SToods, comprenaient des
dispositions relatives à la protection des travailleurs ou au plein
emploi. Cette question sociale fut à nouveau posée par le prési-
dent des Etats-Unis lors de la conférence de Marrakech, alors
que s'achevaient les interminables négociations de l'Uruguay
Round. Elle suscita une ferme opposition des pays en voie de
développement, qui y virent - non sans quelques bonnes raisons

- I'expression d'une nouvelle manæuvre protectionniste des pays
développés.

Ainsi rien n'a été prévu dans les dispositions de I'ouc pour
exiger des Etats qu'ils reconnaissent les droits fondamentaux des
travailleurs, et cette lacune est bien évidemment au cæur des
débats sur la .. clause sociale ,'. Cette dispute a resurgi en 1996,
lors de la conftrence des ministres de I'orvrc à Singapour. Les
représentants des É,tats membres défendirent les .. nJrÀes inter-
nationales du travail internationalement reconnues )>, tout en
affirmant que l'Organisation internationale du travail (on) cons-
tituait l'.. organe compétent > pouf établir ces normes et pour
s'en occuper. Cette esquive constitua une manière élégante de
céder aux pressions des pays en voie de développement er des
entreprises transnationales qui refirsèrent d'aborder ce dossier.
Mais, trois ans plus tard, certe problématique sociale s'est
imposée de manière spectaculaire lors de la conftrence des
ministres de l'ouc à Seattle.

En fait, I'argument des partisans de I'approche sectorielle peur
sembler spécieux. Lotttc impose des restrictions au libre feu du
marché, notzrmment en matière de drogues. Tout en refirsant de
lêgifêrer sur les conditions de production, elle interdit aussi le
commerce de biens fabriqués par des prisonniers. Elle supervise
des dispositions reconnaissant la protection de la morale
publique ou de la vie animale. En outre, elle considère que la
non-reconnaissance des dispositions protégeant la propriété
intellectuelle est une atteinte aux règles de la concurrence. Les
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