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Multitudes Transféministes : convergences,
alliances, intersectionnalités
Présentation

Karine Espineira et Michèle Soriano

TEXTE

L’usage du plu riel quand on parle de trans fé mi nisme ré pond à la ques‐ 
tion de l’hé té ro gé néi té des mou ve ments trans ins crits dans les luttes
fé mi nistes. L’his toire de l’ins crip tion des per sonnes trans dans les
luttes fé mi nistes, pour elles- mêmes et toutes les femmes, trouve pro‐ 
ba ble ment ses pré misses avec l’ac ti visme « post Sto ne wall » avec Sil‐ 
via Ri ve ra (1951-2002) et Mar sha P. John son (1946-1992), mais aussi
dans l’ac ti visme des an nées 1990 avec Sandy Stone, Kate Born stein ou
en core Riki Anne Wil chins, jusqu’aux dé ve lop pe ments plus ré cents de
Julia Se ra no à la suite d’Emi Koya ma. Le terme est at tri bué gé né ra le‐ 
ment à Emi Koya ma et Diana Cour vant, qui l’ont forgé dans le cadre
de leurs tra vaux in ter sec tion nels sur l’in ter sexua li té, le han di cap et la
sur vie à la vio lence sexuelle (Stry ker y Bett cher 2016, 11).

1

In con tour nable est de fait, la ré fé rence au Ma ni feste Trans fé mi niste
d’Emi Koya ma, ac ti viste, ar tiste et cher cheure in dé pen dante nippo- 
américaine. L’ar ticle a bé né fi cié de plu sieurs écri tures et pu bli ca tions
(2000-2003). Dès les pre mières lignes, il in dique que le temps était
venu pour les femmes trans de prendre ou ver te ment part à la ré vo lu‐ 
tion fé mi niste (Koya ma, 2003, 244). Les ana lyses fran co phones no‐ 
tam ment, re tiennent ainsi qu’Emi Koya ma a dé fi ni le trans fé mi nisme
comme «  mou ve ment fait par, et pour, les femmes trans qui voient
leur li bé ra tion comme de vant être in trin sè que ment liée à la li bé ra tion
de toutes les femmes, et au- delà  » (op.cit., 245). Dans les ana lyses
fran co phones, l’ou ver ture pro po sée par Emi Koya ma et Diana Cour‐ 
vant (Trans fe mi nism.org) aux per sonnes queers, in ter sexes, hommes
trans, femmes et hommes non- trans et allié·es, est par fois mi ni mi sée
avec une cer taine pro pen sion à res treindre ainsi les ana lyses à la
seule no tion de mi so gy nie (trans pho bie et mi so gy nie) et à se can ton‐ 
ner aux seules ori gines nord- américaines.
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Ce pen dant, on ne peut igno rer les mul tiples émer gences et dé ve lop‐ 
pe ments à tra vers le monde et par ti cu liè re ment dans l’aire his pa no‐ 
phone, où le terme existe déjà dans l’Es pagne des an nées 1980
(Garriga- López, 2019, 1619) et où des fé mi nistes plai daient pour un fé‐ 
mi nisme trans- inclusif (Fernández Gar ri do y Ara ne ta 2017). Le trans‐ 
fé mi nisme est de ve nu une sous- culture d’un mou ve ment plus large
com pre nant des ré sis tances « au ca pi ta lisme néo li bé ral », « aux me‐ 
sures d’aus té ri té » ar ti cu lées avec des « des po li tiques an ti ra cistes »,
«  post- coloniales  », «  cri tique des po li tiques mi gra toires  », et  avec
des « mou ve ments so ciaux sans di ri geants » (comme les in di gnés) et
la scène post porn qui vi sait à s’ap pro prier et à sub ver tir le mi lieu de
la por no gra phie (Garriga- López, ibid.).

3

On note bien que les ori gines et pré oc cu pa tions anglo- saxonnes sont
dé bor dées et qu’il convient d’ap pro cher avec sé rieux d’autres pers‐ 
pec tives trans fé mi nistes. Qui en sont les ac trices, voire les ac teurs ?
Ces trans fé mi nismes d’autres hé mi sphères, d’autres langues, cultures
et contextes so ciaux his to riques, sont- ils construits sur l’idée de
conver gence des luttes et ani més par l’in ter sec tion na li té  ? Parlons- 
nous de fé mi nisme trans- inclusifs et de trans fé mi nismes créant et
ou vrant «  des es paces et des champs dis cur sifs à toutes les pra‐ 
tiques » (Va len cia, 2019) tout en lut tant éner gi que ment contre le re‐ 
cy clage néo li bé ral et le fé mi nisme uni ver sa liste aux rhé to riques an ti‐ 
trans ?

4

L’ac ti viste et cher cheuse trans fé mi niste mexi caine, Sayak Va len cia,
nous oriente sur quatre pistes pour pen ser les dif fé rentes his toires et
les in fluences au sein des mou ve ments trans fé mi nistes ou du Trans‐ 
fé mi nisme comme «  ré seau glo bal  »  : 1/ Les fé mi nismes afro- 
américain. 2/ Les sous- cultures an ti ca pi ta listes et post- porno en Es‐ 
pagne. 3/ Le mou ve ment pro- dépathologisation pour en finir avec la
pa tho lo gi sa tion des per sonnes trans et in ter sexe. 4/ Les en ga ge ment
en fa veur des mi grants et des per sonnes pré caires et/ou mar gi na li‐ 
sées so cia le ment (Va len cia, 2014).

5

Parmi de nom breux en jeux sou le vés par les po li tiques trans fé mi nistes
et leurs ar ti cu la tions avec les sa voirs trans  : le dé pas se ment des ap‐ 
proches com munes cen trées sur les aires anglo- saxonnes, l’ex plo ra‐ 
tion des spé ci fi ci tés des aires his pa no phones et lu so phones, l’ori gi na‐ 
li té d’ap proches in édites et des épis té mo lo gies de sa voirs non
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(re)connus à leur juste va leur. Études trans et trans fé mi nismes s’ins‐ 
crivent dans une théo rie de la connais sance et du pou voir, « gui dant
un large éven tail de pra tiques trans fé mi nistes » (Garriga- López, 2019,
1621)

L’hé té ro gé néi té des contri bu tions qui com posent ce dos sier et les ar‐ 
ti cu la tions qu’elles opèrent rendent compte de cer taines des ques‐ 
tions qui viennent d’être évo quées.

7

En pre mier lieu, il im porte d’ob ser ver que les dé bor de ments qu’en‐ 
trainent les trans fé mi nismes latino- américains sont di rec te ment ar ti‐ 
cu lés aux ques tions dé co lo niales. L’ar ticle « Trans fo bia, Co lo nia li dad y
Odio. Una lec tu ra trans fe mi nis ta » de Sio ban F. Guer re ro Mc Manus –
phi lo sophe des sciences et cher cheuse au Centre de Re cherches In‐ 
ter dis ci pli naires en Sciences et Hu ma ni té de l’uni ver si té Na tio nale
Au to nome de Méxi co – in dique que la co lo nia li té est au fon de ment
des pré ten tions uni ver sa listes des dis cours trans phobes, les quelles
re posent en réa li té sur l’oubli his to rique des formes dif fé rentes d’ha‐ 
bi ter le corps sexué. Elle ana lyse les conver gences qui ca rac té risent
ces dis cours, issus des sec teurs de la droite conser va trice comme de
la gauche pro gres siste, mon trant que leurs ar gu ments, d’une part,
dé tournent la rhé to rique des droits hu mains et ré in ves tissent celle de
l’ob jec ti vi té at tri buée aux sciences na tu relles ; et d’autre part s’élèvent
contre une sup po sée me nace que de vraient af fron ter nos so cié tés.
Re ve nant sur la dif fu sion en Amé rique la tine d’un en tre tien avec la
psy cha na lyste fran çaise Éli sa beth Rou di nes co pu blié dans un jour nal
es pa gnol, Sio ban F. Guer re ro Mc Manus met en lu mière la co lo nia li té
qui marque non seule ment l’ima gi naire qui ca rac té rise ce dis cours
fran çais, re con duit dans un grand quo ti dien es pa gnol, mais éga le‐ 
ment le mode de cir cu la tion qui le ca rac té rise, dans la me sure où sa
large dif fu sion dans les ré seaux mé dia tiques his pa no phones met en
évi dence l’asy mé trie géo po li tique de l’au to ri té énon cia tive. L’ar ticle
sou ligne la de shis to ri ci sa tion des corps sexués que pos tulent ces po‐ 
si tions qui pro cèdent d’une stra té gie vi sant à neu tra li ser – voire à an‐ 
nu ler – les pers pec tives et les sa voirs pro duits à par tir de contextes
socio- politiques dont les res sources her mé neu tiques sont d’em blée
dis qua li fiées. Selon Sio ban F. Guer re ro Mc Manus, les conver gences
des dis cours trans phobes conser va teurs et de gauche, re joints par
quelques sec teurs des fé mi nismes, ren forcent une cer taine concep‐ 
tion hié rar chique et co lo niale de la sexua li té, de la so cié té et de l’État.
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Par ailleurs, les thé ma tiques cen trées sur la vio lence contre les
femmes et le sé pa ra tisme qu’in duisent les po si tions trans phobes
« masquent les coïn ci dences axio lo giques entre le trans fé mi nisme et
le fé mi nisme sur des thèmes tels que l’au to no mie cor po relle ». L’une
des ques tions ac tuelles qu’aborde cet ar ticle très dense qui dé monte
les ar gu men taires trans phobes, celle du re cours à la li ber té d’ex pres‐ 
sion comme droit fon da men tal op po sé aux re ven di ca tions des ac ti‐ 
vistes trans, oc cu pe ra la contri bu tion de Blas Radi.

En effet, dans son ar ticle « De si dea li zar el de sa cuer do, una de fen sa
del ac ti vis mo epis té mi co », Blas Radi – phi lo sophe et trans- activiste
ar gen tin qui a par ti ci pé à l’éla bo ra tion des po li tiques pu bliques en fa‐ 
veur des droits per sonnes trans en Ar gen tine et fondé la Chaire Libre
d’Études Trans* de l’uni ver si té de Bue nos Aires – exa mine les
« guerres du genre » à par tir de la dis cus sion de la no tion de « désac‐ 
cord » et d’un cas pa ra dig ma tique de désac cord. Men tion nant la ré‐ 
ac tion scan da li sée d’un pro fes seur de phi lo so phie se plai gnant d’avoir
« subi un boy cott » de la part de per sonnes trans, Blas Radi se pro‐ 
pose d’of frir un cadre de com pré hen sion aux si tua tions de désac cord
ré cur rentes dans les dé bats sur les ques tions de genre. Il consi dère
cette no tion à la fois dans la phi lo so phie ana ly tique et dans le do‐ 
maine, plus ré cent, de l’épis té mo lo gie so ciale. Re ve nant sur la ques‐ 
tion du désac cord telle que la traite la phi lo so phie ana ly tique, il si‐
gnale que le cadre dans le quel elle est abor dée : un débat entre pairs
dans un contexte « hyper- idéalisé », dont l’objet est aussi peu per ti‐ 
nent que l’iden ti té des su jets im pli qués, est fort dif fé rent du cadre qui
donne lieu aux désac cords sur les ques tions de genre. Dans le pre‐ 
mier cas, le désac cord peut être ré so lu, et lorsque la ques tion de‐ 
meure en sus pens, elle offre une chance de pro gres ser dans la dé fi ni‐ 
tion du pro blème. Alors que les cas de désac cords qui in té ressent
Blas Radi se jouent dans le monde réel et se dé fi nissent en tant que
«  désac cords pro fonds  » pour les quels l’ab sence d’un fon de ment
com mun fait obs tacle à l’échange ar gu men ta tif. Le débat est alors
non seule ment im pos sible mais éga le ment nocif pour les per sonnes
dont le sta tut de sujet épis té mique est nié, par les te nants d’une po si‐ 
tion pri vi lé giée qui jouissent d’un « ex cé dent de cré di bi li té » leur per‐ 
met tant de main te nir une igno rance ac tive – au tre ment dit une ré sis‐ 
tance à re con naître les concepts tels que « cis nor ma ti vi té » ou « cis‐ 
sexisme  ». Blas Radi ob serve alors qu’il existe des ac ti vi tés ra tion ‐
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nelles qui ne sont pas ar gu men ta tives, donc sus cep tibles d’échap per
aux im passes né fastes des désac cords pro fonds, et in voque alors les
no tions d’in sur rec tion épis té mique et d’ac ti visme épis té mique. Le
boy cott est alors re ven di qué en tant que pra tique d’ac ti visme épis té‐ 
mique dans la me sure où il en ap pelle à la res pon sa bi li té et à la sen si‐
bi li té des su jets qu’une telle pra tique peut af fec ter, les ame nant à
prendre en consi dé ra tion une pers pec tive qu’ils main te naient hors
champ.

C’est un autre as pect de la pers pec tive trans fé mi niste ex po sée par
Sio ban F. Guer re ro Mc Manus, celui qui dé nonce l’uni ver sa li té de la
concep tion bi naire oc ci den tale, qu’ex plore et dé ve loppe Maud- Yeuse
Tho mas – cher cheuse in dé pen dante et co- fondatrice de l’Ob ser va‐ 
toire des Tran si den ti tés – avec la ques tion que nous in cite à poser sa
contri bu tion : « Qu’est- ce qu’un corps ? » Elle in ter roge le pro ces sus
de de construc tion, sé di men ta tion et na tu ra li sa tion de ce que nous
avons ten dance à consi dé rer comme na tu rel, et dé montre qu’« à l’ins‐ 
tar de l’hé té ro sexua li té, qu’il faut voir dans son contexte his to rique »
il s’agit en fait d’y re con naitre «  un ordre et un sys tème so cio po li‐ 
tique  ». Ré exa mi nant la ques tion trans, à la suite du ma ni feste de
Sandy Stone, elle pro pose de la com prendre non plus à par tir des ca‐ 
té go ries for gées par les sa voirs mé di caux et leurs «  ré ponses  » aux
pa tho lo gi sa tions qu’ils construisent, mais en tant que dis cours po li‐ 
tique à pro pos d’une sup po sée « coïn ci dence sexe- genre », pour le‐ 
quel la ques tion du corps est cen trale. Sou te nant que le «  corps  »
n’existe pas en tant que tel Maud- Yeuse Tho mas re vi site de nom‐ 
breux tra vaux eth no gra phiques et dis cute cer taines hy po thèses an‐ 
thro po lo giques, afin d’en vi sa ger une ré ponse à sa ques tion « Qu’est- 
ce qu’un corps ? ». L’en quête menée dé fait les pers pec tives qu’im pose
la pen sée na tu ra liste et pos tule qu’un corps se construit dans un in‐ 
ces sant pro ces sus re la tion nel in dis so ciable des co or don nées so ciales
qui le fa çonnent : « ce que le lien so cial, bi naire ou non bi naire, ou vert
ou fermé, per met, as signe et im pose au tra vers d’une fausse na tu ra li‐ 
té et neu tra li té de ‘la na ture’ ». Il s’agit, dans la pers pec tive pro po sée,
de sub sti tuer à la pre mière ques tion une nou velle in ter ro ga tion : que
se rait une an thro po lo gie des tran si den ti tés ? C’est pré ci sé ment la dé‐ 
marche que choi sit d’amor cer l’ar ticle.

10

Alors que Maud- Yeuse Tho mas s’ap plique à contex tua li ser la fa brique
bio po li tique de la ques tion trans et celle de la ques tion cis genre, op ‐
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po sant à la ca té go ri sa tion bi naire im po sée par la co lo ni sa tion oc ci‐ 
den tale la mul ti pli ci té des bis pi ri tua li tés amé rin diennes, la contri bu‐ 
tion de Moira Pérez «  Nar ra ti vas LGBT, in jus ti cia epis té mi ca y
fantasías de pro gre so » s’at tache pour sa part à ques tion ner les pé rio‐ 
di sa tions qu’ad mettent les ré cits du «  pro grès  » qui af fectent les
ques tions lgbt et exa mine cer tains as pects du re cy clage néo li bé ral
des mou ve ments fé mi nistes. Elle ré vèle pré ci sé ment la né ces si té
d’étendre le cadre tem po rel et les groupes so ciaux pris en compte
dans ces ré cits, afin de ces ser de pra ti quer les in jus tices épis té miques
qui ont des consé quences dé sas treuses sur les groupes sexo- 
dissidents qu’elles rendent en core plus vul né rables. Moira Pérez –
spé cia liste de phi lo so phie de l’his toire à l’uni ver si té de Bue nos Aires –
consi dé rant l’his toire ar gen tine ré cente, sug gère d’in ter ro ger les lieux
et les su jets à par tir des quels sont pro duits les ré cits des droits
conquis et les chro no lo gies des pro grès en cours. Elle ob serve que,
sur les ques tions lgbt, la no tion de «  pro grès  » ne peut se sou te nir
qu’à condi tion d’adop ter une pers pec tive com pa ra tiste se li mi tant aux
XIX  et XX  siècles, n’in cluant qu’un nombre assez ré duit de per‐ 
sonnes et n’en vi sa geant que le do maine for mel des droits. Il s’agi rait
alors de « mul ti plier les ré cits » afin de contrer les ef fets des hé gé mo‐ 
nies po li tique et épis té mique, car les per sonnes lgbt pauvres, ra cia li‐ 
sées, vi vant dans des quar tiers mar gi na li sés su bissent des vio lences
que tendent à ef fa cer les ré cits cé lé brant les pro grès réa li sés, y com‐ 
pris ceux qui se fondent sur la puis sance du mou ve ment fé mi niste et
se re pré sentent une « qua trième vague » por tée par les mou ve ments
latino- américains et/ou du Sud Glo bal. Or les pra tiques cultu relles
an té rieures à la co lo ni sa tion, les formes d’or ga ni sa tion ho ri zon tales
mises en place dans les “ki lom bos” et autres es paces de ré sis tance, ne
sont pas prises en compte dans ces ré cits qui éva cuent de l’his toire
col lec tive ra con tée les pré ju dices cau sés par la pen sée bi naire sur les
groupes hu mains co lo ni sés. De même, les ac ti vismes trai tant des dis‐ 
cri mi na tions et des vio lences sont fa çon nés par les de mandes pu ni ti‐ 
vistes, igno rant les consé quences réelles de cette lo gique car cé rale :
de nom breuses per sonnes lgbt se re trouvent ainsi en pri son dans la
me sure où l’ex clu sion qu’elles su bissent les contraint à re cou rir à des
ac ti vi tés illé gales pour sur vivre. Moira Pérez alerte ainsi sur les ef fets
des ca drages ins ti tu tion nels, na tio naux et in ter na tio naux, qui tendent
à af fai blir les re ven di ca tions ra di cales pour fa vo ri ser les pro jets qui
laissent in tactes les hié rar chies so ciales.
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Dans son ar ticle « Pa no ra ma jour na lis tique (non- exhaustif) des ques‐ 
tions trans : place aux concer né·es » Dé bo rah Gay ana lyse les po si‐ 
tions et dis po si tions prises par les mé dias fran çais et leur at ti tude
vis- à-vis des per sonnes trans. Le pay sage dé crit confirme les am bi va‐ 
lences, contra dic tions et im passes si gna lées par les contri bu tions de
Sio ban F. Guer re ro Mc Manus, Blas Radi et Moira Pérez. Si in ter net a
per mis à de nom breuses voix de s’ex pri mer, les mo dèles adop tés sont
sou vent in di vi dua listes et cen trés sur des tra jec toires in té gra tion‐ 
nistes. Contre le main tien des biais de genre di verses ini tia tives ont
néan moins été me nées dans la presse pour fa vo ri ser la prise en
compte des « mi no ri tés de genre », par exemple, la créa tion de l’As so‐ 
cia tion des jour na listes LGBT qui four nit de plu sieurs « Kit à l’usage
des ré dac tions » dont un in ti tu lé « Res pec ter les per sonnes trans » en
juin 2014, ou en core la créa tion en oc tobre 2020 d’un poste de gen der
edi tor dans une ré dac tion fran çaise, celle de Mé dia part et celle d’un
poste de « char gé de la di ver si té à l’AFP. Dé bo rah Gay ob serve ce pen‐ 
dant la faible pro por tion d’ar ticles consa crés à ces su jets dans Me dia‐ 
part plus vo lon tiers actif quant aux ques tions de vio lence contre les
femmes. Elle si gnale en outre la par ti ci pa tion ex trê me ment li mi tée
des per sonnes trans dans les mé dias. Cli chés et sté réo types, dead
name et mé gen rage sont en outre sou vent re con duits, en dépit des
avan cées opé rées par les tra vaux de re cherche, et le dis po si tif des
dé bats pré ten du ment «  contra dic toires  » consti tue un vé ri table
piège, car il ac corde une place im por tante aux pro pos trans phobes et
contri bue à les dif fu ser, por tant ainsi at teinte aux per sonnes trans et
à leurs droits. Deux ini tia tives sont ce pen dant mises en va leur pour
les avan cées dont elles té moignent  : d’une part l’étude ac ces sible en
ligne « Tran si den ti tés : de l'in vi si bi li sa tion à l'ob ses sion mé dia tique »
pu bliée en 2023 par l'As so cia tion des jour na listes LGBTI, qui ré vèle de
fra giles pro grès dans la lé gi ti mi té des ques tions trans et à la fois le
« nou veau rôle de mar queur des lignes édi to riales à droite » que ces
ques tions oc cupent  ; d’autre part la fon da tion par des per sonnes
trans en 2021 du média trans fé mi niste XY mé dia.

12

La contri bu tion de So phia Sablé – doc to rante à l’Uni ver si té Tou louse
Jean Jau rès – in ti tu lée « Re tour vers le Futur : Pré sen ta tion de l’Ar chi‐ 
vo de la Me mo ria Trans, un es pace de construc tion de mé moire(s)
trans tem po relle(s) » nous ra mène vers l’Ar gen tine pour y in ter ro ger la
vi si bi li té des luttes et des vies trans, cette fois dans le cadre des po li‐
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tiques mé mo rielles ins ti tu tion nelles. C’est dans le contexte issu des
luttes me nées en dé fense des droits hu mains, ba foués par les pra‐ 
tiques gé no ci daires de la dic ta ture civico- militaire (1976-1983), qu’a
été pro mul guée en 2012 la loi n° 26 743 sur l’iden ti té de genre. Les po‐ 
li tiques pu bliques ac com pa gnant le pro ces sus de dé mo cra ti sa tion ont
donné lieu aux Ar chives Na tio nales de la Mé moire mais ces der nières
ont en tre te nu l’amné sie col lec tive quant aux ex pé riences et ré sis‐ 
tances des groupes mi no ri sés et dis cri mi nés. So phia Sablé montre
que le pro ces sus de créa tion de l’Ar chi vo de la Me mo ria Trans émerge
comme un dis po si tif de contre- archive en ré ponse au récit his to rique
ins ti tu tion nel, afin de rendre vi sibles les corps, les vies et les morts,
dont la dis pa ri tion est re dou blée par l’ef fa ce ment. À la fois, le pro jet
in dé pen dant et au to gé ré de María Belén Cor rea et Clau dia Pía Bau‐ 
drac co – femmes trans fon da trices l’Asociación de Tra ves tis, Tran‐
sexuales y Trans gé ne ros de Ar gen ti na (ATTTA) – est conçu « comme
un moyen de dé pas ser le trau ma  » dans le dé ploie ment de ré seaux
sen sibles et so li daires struc tu rant la com mu nau té. En effet, les choix
es thé tiques et de ré fé ren ce ment opé rés per mettent de créer cet
« es pace de mé moires trans tem po relles » que les ana lyses de So phie
Sablé mettent en va leur pour la « chro no po li tique queer » qu’il pra‐ 
tique, en dis lo quant le ré gime de vi sion do mi nant. Ce pen dant, l’ab‐ 
sence re la tive des hommes trans dans ces Ar chives semble in di quer
la per ma nence de hié rar chies tra ver sant les groupes sexo- dissidents
et in ter ro ger les dif fé rents de grés d’in vi si bi li sa tion de la tran si tude.

Ter mi nons cette pré sen ta tion en contex tua li sant la pu bli ca tion de ce
dos sier afin cor ro bo rer la per ti nence des alertes lan cées dans plu‐ 
sieurs contri bu tions face aux me naces qui pèsent sur des droits tout
justes conquis. L’une des avan cées si gna lée So phia Sablé, pro duites
par les luttes trans en Ar gen tine, est au jourd’hui ex po sée aux dan gers
an non cés par le nou veau gou ver ne ment ar gen tin. L’ex po si tion « Ésta
se fue, ésta murió, ésta ya no está más », qui s’ins crit dans le pro jet
qu’elle évoque, fut ins tal lée dans le Centre cultu rel de la mé moire Ha‐ 
rol do Conti en 2017, un lieu em blé ma tique des po li tiques mé mo rielles
ré centes. Cette pé né tra tion des ques tions trans dans l’es pace ins ti tu‐ 
tion nel consti tua à l’époque un si gnal fort. Le centre Ha rol do Conti,
nommé en hom mage à l’écri vain et jour na liste dis pa ru en 1976, est
situé dans l’Es pace pour la mé moire et la dé fense des droits hu mains
oc cu pant l’ex ESMA (École de mé ca nique de la Ma rine), que la dic ta ‐
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ture avait trans for mé en centre clan des tin de dé ten tion, de tor ture et
d’ex ter mi na tion. Cet es pace a été ins crit en sep tembre 2023 au Pa tri‐ 
moine Mon dial de l’UNES CO car il « a trans cen dé les fron tières po li‐ 
tiques et géo gra phiques pour de ve nir un sym bole in ter na tio nal et
em blé ma tique re pré sen tant les ca rac té ris tiques de la dis pa ri tion for‐
cée de per sonnes, consi dé rée au jourd’hui comme un crime contre
l’hu ma ni té par les Na tions Unies 1  ». Deux mois plus tard, en no‐ 
vembre 2023, les dé cla ra tions de Vic to ria Vil la ruel, can di date à la
vice- présidence de La Li ber tad Avan za, font ré agir vi ve ment les or ga‐ 
ni sa tions de dé fense des droits hu mains. Peu avant sa vic toire aux
côtés de Ja vier Milei, Vil la ruel at taque l’Es pace pour la mé moire de
l’ex ESMA et pré tend le trans for mer en « es pace de ré jouis sance pour
tous ». Elle ap pelle à un chan ge ment de pa ra digme quant aux ques‐ 
tions des droits hu mains à par tir d’un dis cours clai re ment né ga tion‐ 
niste qui re noue avec la « théo rie des deux dé mons », une fic tion de
sy mé trie des ti née à lé gi ti mer le ter ro risme d’État qui a mas sa cré plus
de 30 000 per sonnes pour écra ser les luttes so ciales et po li tiques des
an nées 60-70. De puis le gou ver ne ment de Mau ri cio Macri, qui a sou‐ 
te nu Milei pour le deuxième tour, le nombre de dis pa ru·es est contes‐ 
té par les sec teurs conser va teurs qui at taquent pa ral lè le ment l’en‐ 
semble des droits ac quis du rant les deux der nières dé cen nies. Es te la
de Car lot to, pré si dente de l’as so cia tion Abue las de Plaza de Mayo, ex‐ 
prime sa dé ter mi na tion  : « elle veut ef fa cer l’his toire, mais l’his toire
ne va pas s’ef fa cer car nous, les or ga ni sa tions et le peuple ar gen tin,
sommes là pour y veiller 2 ». Les me naces que fait peser l’ac tuel gou‐ 
ver ne ment ar gen tin sur les droits hu mains sont mul tiples, or les dan‐ 
gers des po li tiques as so ciant li bé ra lisme au to ri taire et néo- 
conservatisme 3 ne concernent pas seule ment l’Ar gen tine mais af‐ 
fectent tout au tant l’es pace Eu ro péen, il convient peut- être de ter mi‐
ner cette pré sen ta tion en ci tant les pro pos de Ruth Zur brig gen du
col lec tif La Re vuel ta de Neu quén, qui nous offre un de ces ré cits
qu’ap pelle de ses vœux Moira Pérez :

J’ai l’im pres sion que nous sommes dans une sorte de monde dys to ‐
pique qui est à court de mots. […] Pour les fé mi nismes, rien n’a ja mais
été fa cile. Nous ne le sa vons que trop bien. Ce pen dant, je suis cer ‐
taine que nos vies vont de ve nir ex trê me ment com pli quées. Non
seule ment pour les fé mi nismes et les trans fé mi nismes, mais aussi
pour de larges sec teurs de la so cié té qui connaissent déjà d’ex trêmes
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