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íNTRODUCTION A RIO+20
OU L'AVENIR

QUE NOUS NE VOULONS PAS 1
Michel PRIEUR

Le document « L'avenir que nous voulons ", adopté par consensus a I'issue de
la Conférence des Nations Unies sur le développement durable a Rio de Janei
ro du 20 au 22 juin 2012, est un volumineux rapport indigeste de 60 pages et
283 paragraphes (disponible sur le site www.uncsd2012.org ; voir le rapport final de
la conférence Nconf.216/16 dans www.un.org/futurewewant-Rio+20 conference
final report) alors que le texte initial du secrétariat de janvier 2012 faisait 19 pages.
Ce document a été approuvé par consensus par l'Assemblée générale des Nations
Unies dans une résolution du 27 juillet 2012 (NRE 8/66/288).

Mal rédigé, plein de répétitions, traitant de tout (y compris de la sécurité routiere !)
mais ne décidant de rien, ce document n'aura ni le prestige, ni la portée poiitico
juridique de la Déclaration de Rio de 1992. 11 s'agit tout au plus d'une feuille de route
destinée a la communauté internationale pour les prochaines années. Contrairement
aux acquis juridiques de Rio 1992, Rio+20 n'a pu adopter aucun texte engageant
les Etats. Ce résultat était prévisible pour plusieurs raisons. La préparation tardive de
la conférence par /'ONU ne permettait pas un travail innovant : le texte a négocier
a été fourni en janvier 2012 et a été négocié de janvier a juin selon des méthodes
contestables; les Etats ne voulaient ni engagements obligatoires, ni principes com
muns nouveaux ; aucun bilan de Rio 1992 n'a été présenté et la conférence n'a pas

été en mesure de mettre a jour l'Agenda 21 ; aucun projet de convention nouvelle
n'a été mis sur la table alors que le projet de convention du PNUE sur le mercure
aurait pu atre finalisé pour atre signé aRio; les quelques chefs d'Etat et de gouver
nement ayant fait le déplacement n'ont mame pas discuté du texte final car, faute
d'accord des fonctionnaires négociateurs sur le docurnent, le Brésil a lui-mame uni
latéralement bouclé le texte avant I'arrivée des chefs d'Etat. Ainsi, de fagon tout a
fait inédite dans une conférence internationale, le document final a été adopté avant
¡'ouverture officielle du sommet. 11 était alors affligeant de voir défiler les chefs d'Etat
prenant la parole dix minutes dans I'indifférence générale et sans aucun débat sur
I'avenir de I'humanité. Ceci est d'autant plus regrettable que la société civile avait
été invitée, comme les Etats, a contribuer a la préparation de Rio+20 en envoyant
des propositions au secrétariat a New York avant le 1er novembre 2011. C'est ce
qu'ont fait les juristes de I'environnement en élaborant le 1 er octobre a Limoges
26 recommandations visant a combler les lacunes juridiques au plan international
(voir www.cidce.org ainsi que I'appel des juristes et les engagements post-Rio, RJE,
1/2012, p. 5). Une rencontre mondiale des juristes de I'environnement a eu Iieu a
Rio au jardin Botanique du 15 au 17 juin 2012 pour insister sur les lacunes du droit

1. Texte intégral ci-apres, p. 763.
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