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L e present document est le fruit d’un atelier organise par le Groupe de travail sur la politique etrangere et 

le developpement durable de la Table ronde nationale sur I’environnement et I’economie, $I Montreal, le 
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Naples. 
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promouvoir le developpement durable par I’entremise des relations exterieures du Canada. Au tours de 

I’annee ecoulee, le Groupe de travail a cible quatre grandes occasions de faire avancer ie developpement 
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Introduction 
Sarah Richardson et John Kirton 

D epuis sa creation en 1975, le Sommet annuel 

des sept grandes democraties industrielles du 

monde offre, avec I’Union europeenne, une tribune 

permanente qui permet aux chefs d’Etat et de 

gouvernement de traiter les problemes 

internationaux urgents du jour et d’y trouver des 

solutions. 

Au tours des vingt dernieres ant-&es, les membres 

du G7 ont axe leurs efforts sur les questions 

economiques cruciales de gestion 

macroeconomique, de modernisation 

microeconomique, d’echanges commerciaux 

multilateraux, des relations Nord-Sud et, plus 

recemment, de I’aide aux anciens pays 

communistes. Ils ont aussi aborde un vaste 

&entail de questions plus politiques, dont celles 

qui ont trait a I’environnement planetaire. M&me si 

ces Sommets ont parfois donne lieu a des 

decisions collectives precises, ils ont infailliblement 

offer? une tribune privilegiee aux dirigeants 

politiques qui ont pu avoir des entretiens prives et 

definir ensemble les orientations strategiques des 

grandes puissances, des organismes 

internationaux et de I’ensemble de la communaute 

internationale. Fort d’une an&e de preparatifs et 

de la presence sur place de plusieurs milliers de 

journalistes commentant les resultats, chacun de 

ces Sommets a joue un grand role pour definir le 

programme, les priori& et les parametres, et pour 

catalyser I’action collective au sein de la 

communaute internationale. 

Au tours des dernieres annees, le Sommet s’est 

concentre sur la participation de la Russie et de 

I’aide financiere a apporter a ce pays (qui, comme 

Union sovietique, a assist6 aux reunions du G7 ’ 

pour la premiere fois en 1991 a Londres, et qui a 
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participe pleinement aux debats politiques du G7 a 

Naples en 1994). Le Sommet a egalement joue un 

role dans la conclusion des negotiations 

commerciales multilaterales de I’Uruguay Round, 

et a mobilise I’aide a apporter a IUkraine. Quant au 

Sommet de Naples de 1994, il a etabli un nouveau 

programme. En definissant les decisions a prendre 

et les sujets de discussion a aborder lors de la 

prochaine rencontre, qui aura lieu a Halifax, au 

Canada, du 15 au 17 juin 1995, il a mis I’accent sur 

deux questions : 

1. Comment pouvons-nous garantir que I’economie 

mondiale du XXle siecle assurera un 

developpement durable assorti de bons emplois, 

d’une croissance economique et d’un essor du 

commerce qui favoriseront la prosperite et le 

bien-&tre de la population de nos pays respectifs et 

de I’univers tout entier? 

2. Quels sont les changements institutionnels qui 

s’imposent pour relever ces defis et pour garantir la 

prosperite et la securite de nos peuples respectifs? 

En outre, les chefs d’hat ont convenu qu’au 

Sommet de Halifax, ils etudieraient les progres 

realises sur le plan du commerce, en particulier la 

poursuite de la liberalisation des echanges 

commerciaux, la cooperation au sein de 

I’Organisation mondiale du commerce (OMC), du 

Fonds monetaire international (FMI), de la Banque 

internationale de reconstruction et de 

developpement (BIRD) ou Banque mondiale, et de 

I’Organisation de cooperation et de 

developpement economiques (OCDE), la politique 

de la concurrence (a I’OCDE), la reglementation 

des investissements, I’environnement (a I’OMC) et 

les normes s’appliquant a I’emploi et a la 
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main-d’oeuvre. Ils se sont egalement engages a la chute vertigineuse du peso mexicain survenue le 

rendre compte de la man&e dont ils auront reussi 20 decembre 1995 donnent Bgalement lieu de 

a activer la mise en place de leurs plans nationaux croire que Halifax portera veritablement sur les 

decoulant de la Convention-cadre des Nations priorites definies lors du Sommet de Naples. De 

Unies sur les changements climatiques. Ils ont plus, les pays du G7 ont organise la troisieme 

aussi r&am6 un esommet plus souple et moins rencontre independante de leurs ministres de 

off icielaa. I’Environnement a Hamilton du 29 avril au ler mai 

Ainsi, le developpement durable, la reforme des 
1995,oit ces derniers ont debattu de la fusion de 

I’environnement et de I’economie, des priorites 
institutions internationales et les questions 

connexes des echanges commerciaux et de 
environnementales planetaires et des institutions 

I’environnement constitueront les themes cles du 
internationales concernees. 

Sommet de Halifax que les chefs d’hat meneront II allait de soi que des themes aussi cruciaux et une 

de facon methodique. Avant tout, ils devront alors evolution qui fera eventuellement date dans 

s’interroger sur la man&e de favoriser le I’histoire retiennent l’attention de la Table ronde 

developpement durable sur le plan nationale sur I’environnement et I’economie 

environnemental (objectif qui comporte la creation (TRNEE) du Canada. La TRNEE est un organe qui 

d’emplois de qualite et la croissance economique), conseille le Premier ministre du Canada en mat&e 

en investissant dans les technologies appropriees, de developpement durable. Elle est par la loi dotee 

en ameliorant I’efficacite energetique, en d’un mandat selon lequel elle doit jouer un role 

assainissant les regions polluees et en c&ant des catalyseur de changement au sein de la societe 

emploisgrace au renforcement de la protection de canadienne. Consciente des responsabilites 

I’environnement. La deuxieme question critique a particulieres qui incombent au Canada en tant 

laquelle ils devront repondre est la suivante : qu’hote du Sommet du G7 de 1995, la TRNEE a 

comment favoriser le plus possible le organise, le 27 fevrier 1995 a Montreal, un atelier 

dirveloppement durable par la voie de la reforme aux fins d’examiner comment integrer davantage 

institutionnelle d’organismes tels que le FMI, la les questions de developpement durable au 

Banque mondiale, I’OMC, I’OCDE et divers Sommet de Halifax d’une maniere qui respecte et 

organismes de I’ONU. appuie les priorites definies lors du Sommet du G7 

Les consultations preliminaires qui se sont 
a Naples. 

deroulees entre les gouvemements des pays Cet atelier visait surtout a offrir aux membres du 

represent&s au Sommet au tours de I’automne Groupe de travail sur la politique &rang&e et le 

1994 et au debut de 1995 confirment qu’ils developpement durable de la TRNEE une analyse 

continueront a axer leur attention sur la reforme et des informations de derniere heure sur le G7 et 

des institutions internationales, surtout a I’occasion le programme international de developpement 

du cinquantieme anniversaire des Nations Unies durable dont ils avaient besoin pour formuler leurs 

cette an&e. La reprise et I’acceleration de la recommandations au Premier ministre qui devaient 

croissance sur le plan de I’economie et de I’emploi etre approuvees lors de I’assemblee pleniere de la 

dans presque tous les pays du G7 en 1994-l 995, TRNEE le 9 mars 1995. Cet atelier avait Bgalement 

I’absence de crises economiques serieuses pour but de permettre aux decideurs d’echanger 

exogenes dans les pays anciennement leurs points de vue sur le role que le systeme du 

communistes, la conclusion des negotiations de Sommet du G7 a generalement joue, peut jouer et 

I’Uruguay Round sur le commerce international, et devrait jouer pour atteindre les objectifs de 

2 Le Sommet de Hal~jhx, le dbeloppement durable et la 
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developpement durable, en insistant tout 

particulierement sur le Sommet de Halifax et la 

rencontre des ministres de I’Environnement Q 

Hamilton. L’ordre du jour de cet atelier figure a 

I’annexe A. 

Cet atelier rassemblait entre autres des hauts 

fonctionnaires du gouvernement du Canada, des 

universitaires, des ONG, des membres de la 

TRNEE, ainsi que des representants du monde des 

affaires. Afin de donner a cette rencontre une 

perspective internationale, des figures marquantes 

des partenaires americains, europeens et japonais 

du G7 etaient egalement presents. Une liste des 

participants figure a I’annexe B. 

Les exposes et les debats de cette journee furent 

d’une qualite exceptionnelle. Ce dialogue incita 

done les organisateurs a presenter les 

pro&s-verbaux sous la forme de ce rapport afin 

que le contenu essentiel de cet atelier soit mis a la 

disposition d’un plus vaste public. Le present 

rapport s’inspire done surtout des exposes des 

conferenciers mais integre egalement certains 

documents de base qui avaient ete rediges avant 

cet atelier. 

Le premier chapitre est l’ceuvre de I’honorable 

Maurice Strong, president d’ontario Hydro, 

president du Conseil de la Terre, membre de la 

TRNEE et ancien Secretaire general de la 

Conference des Nations Unies sur I’environnement 

et le developpement. Dans ce chapitre, M. Strong 

presente certaines questions ayant trait a la 

reforme des institutions internationales qui 

&impose si I’on veut resoudre les problemes de 

developpement durable de I’apres-Rio. 

Quant au chapitre II, *Le developpement durable et 

le Canada aux Sommets du G7*, il est sign& par 

Pierre Marc Johnson, ancien Premier ministre du 

Quebec, qui exerce aujourd’hui le droit a Montreal 

et qui est vice-president de la TRNEE dont il 

preside Bgalement le Groupe de travail sur la 

politique etrangere et le developpement durable, 

Le Sommet de Hal&x, le dthloppement durable et la 
rkforme des institutions internationales 

ainsi que par John Kirton, professeur agreg en 

sciences politiques a I’Universite de Toronto et 

membre du Groupe de travail sur la politique 

&rang&e et le developpement durable de la 

TRNEE. Ce document rend compte des 

deliberations et des decisions des Sommets de 

1975 a 1994 en matiere d’environnement et de 

developpement, tout particulierement en ce qui 

concerne la participation du Canada. En outre, Ella 

Kokostis, candidate au doctorat en sciences 

politiques a I’Universite de Toronto, fait &at de la 

maniere dont les membres du G7 ont respect6 les 

decisions prises en matiere d’environnement et de 

developpement lors des trois derniers Sommets, 

soit a Munich, a Tokyo et 21 Naples. Ce document 

figure dans le present ouvrage a I’annexe C. 

Gordon Smith, representant personnel ksherpam) 

du Premier ministre du Canada pour le Sommet et 

sous-ministre des Affaires etrangeres et du 

Commerce international a Ottawa, a ouvert les 

debats. II a donne au groupe une evaluation 

franche et penetrante des preparatifs du Canada a 

ce jour pour le Sommet, et a egalement present6 

un apercu general de I’ordre du jour tel qu’il se 

dessine au tours de ces preparatifs. Son expose 

constitue le chapitre Ill du present ouvrage. 

Dans le chapitre IV, Mel Cappe, sous-ministre de 

I’Environnement du Canada, propose plusieurs 

man&es dont la TRNEE pourrait participer de 

man&e particulierement utile a la preparation de 

I’ordre du jour du Sommet du G7. M. Cappe 

souligne la diff iculte de cerner les questions de 

developpement durable dans I’ordre du jour du G7, 

en posant la question suivante : Faudrait-il integrer 

le developpement durable a I’ordre du jour du G7 

ou le presenter comme un point &pare de cet 

ordre du jour? Aux fins de formuler des 

recommandations au Premier ministre, il suggere 

que la TRNEE pourrait a court terme se concentrer 

sur l’elaboration d’un train de mesures, amorcer un 

processus a plus long terme et rediger un &once 

3 
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general de principes qui orientera les prochains 

travaux. 

Dans le chapitre V, Ved Gandhi, directeur adjoint 

du Departement des finances publiques du Fonds 

monetaire international a Washington, presente aux 

participants les objectifs du Fonds, ainsi que 

certains des travaux que ce dernier a entrepris sur 

les implications environnementales de ses 

activites. M. Gandhi souligne le besoin d’une 

stabilite monetaire internationale, d’une stabilite 

des taux de change, et de politiques 

macroeconomiques saines si I’on veut instaurer 

une protection efficace de I’environnement. Le 

Fonds s’efforce d’envisager certaines mesures 

environnementales qui se rattachent a sa fonction 

premiere mais, en general, il n’etudie ni ne 

commente les politiques environnementales 

nationales ou internationales. 

Quant a Len Good, administrateur pour le Canada 

a la Banque mondiale et ancien sous-ministre de 

I’Environnement du Canada, il est I’auteur du 

chapitre VI. II y aborde la reforme des institutions 

financieres internationales sous trois angles 

differents : gestion de crises, dynamisme des 

politiques et, enfin, chevauchement et 

dedoublement. Dans le cadre de cette derniere 

categoric, M. Good analyse les rapports entre la 

Banque mondiale et le FMI. II conclut que la 

reforme des IFI peut couvrir un vaste &entail de 

questions et que, pour atteindre leurs fins, les 

decideurs doivent definir le probleme a resoudre, 

sans doute sous I’un ou plusieurs de ces points de 

vue. 

Dans le chapitre VII, Robert Page, doyen de la 

faculte des sciences environnementales de 

I’Universite de Calgary, membre de la TRNEE et 

membre du Comite consultatif sur le commerce 

exterieur (CCCE) du gouvernement federal, qui 

s’interesse depuis longtemps aux questions de 

commerce et d’environnement et a la reforme des 

institutions, examine les perspectives qui s’offrent a 

4 

I’OMC pour regler efficacement certains des 

problemes complexes de commerce et 

d’environnement. M. Page propose que, meme si 

les traditions du milieu des &changes commerciaux 

ont eu une importance souveraine dans le GATT, la 

creation de I’Organisation mondiale du commerce 

offre I’occasion d’integrer les changements 

institutionnels et structurels necessaires pour 

envisager le commerce dans le cadre d’autres 

questions importantes sur lesquelles il a des 

repercussions, comme I’environnement. 

Dans le chapitre VIII, Richard Eglin, directeur du 

commerce et de I’environnement a I’Organisation 

mondiale du commerce a Geneve, souligne trois 

domaines dont la TRNEE devrait tenir compte en 

formulant ses recommandations au Premier 

ministre sur les echanges commerciaux et 

I’environnement en vue du G7. M. Eglin commence 

par exposer le programme et les echeances 

internes de I’OMC en matiere de commerce et 

d’environnement. II signale ensuite les dangers que 

comporte un examen des questions de commerce 

et d’environnement comme une pomme de 

discorde entre le Nord et le Sud. Enfin, M. Eglin 

mentionne certaines des caracteristiques 

institutionnelles de I’OMC et de ses mecanismes 

qui entrent en jeu dans le debat sur les &changes 

commerciaux et I’environnement. 

Dan Esty, professeur de droit et de politique de 

I’environnement a la Yale School of Forestry, 

professeur d’etudes environnementales a la Yale 

Law School et directeur du Yale Centre for 

Environmental Law and Policy, est I’auteur du 

chapitre IX. M. Esty s’inspire de sa tres vaste 

experience en droit et au sein du gouvernement 

(U.S. Environmental Protection Agency) pour 

soutenir que le systeme actuel des trait&, des 

conventions, des ententes, des organismes, des 

programmes et des institutions ne permet pas une 

saine gestion de I’environnement mondial. Ce 

systeme, conclut-il, souff re gravement de 

chevauchement et de confusion. Selon lui, le 

Le Sommet de Halif- le dhwloppement durable et la 
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systeme international exige une nouvelle 

Organisation mondiale de I’environnement qui 

pourrait assurer une bonne gestion de 

I’environnement international. 

Dans le chapitre X, Jim MacNeill, president de 

I’lnstitut international du developpement durable, 

conseiller principal du Programme des Nations 

Unies pour le developpement et du Centre 

canadien de recherches pour le developpement 

international, et ancien Secretaire general de la 

Commission Brundtland, conteste les propositions 

de M. Esty. M. MacNeill convient de la necessite 

d’une reforme dans la gestion internationale de 

I’environnement, mais soutient qu’il faudrait 

renforcer les institutions existantes et tabler sur 

elles, en particulier le PNUE, plutot que de creer de 

nouveaux organes. 

Le chapitre Xl est I’ceuvre de David Hale, 

economiste en chef de Kemper Financial 

Companies a Chicago, qui joue le role de 

conseiller aupres du service de consultation en 

investissement de cette firme sur les perspectives 

economiques et sur divers aspects des politiques 

gouvernementales. M. Hale a defini trois 

caracteristiques de la periode de I’apres-guerre 

froide qui ont instaure un nouvel ordre mondial 

pour le G7 et qui auront des repercussions sur les 

debats de Halifax. Parmi ces caracteristiques, 

citons la pauvrete relative du secteur public par 

rapport au secteur prive, les changements 

apportes dans les apports de capitaux aux 

economies nouvelles et naissantes, et la 

recrudescence de conflits ethniques. Tous ces 

elements dessineront les programmes 

economiques et politiques immediats de ce 

Sommet ainsi que de ceux qui suivront. 

Dans le chapitre XII, redige par M. Rudolf Dolzer, 

conseiller ministeriel au cabinet du chancelier de la 

Republique fed&ale d’Allemagne, il envisage les 

realites politiques Q court terme des perspectives 

de reforme des institutions internationales et du 

Le Sommet de Halifax, le dbeloppement durable et la 
rkforme des institutions internationaks 

systeme onusien. M. Dolzer conclut qu’il est 

peut-etre irrealiste et presomptueux de s’attendre a 

une reforme substantielle des le mois de juin a 

Halifax, mais que ce Sommet du G7 peut amorcer 

I’etude de certains problemes a regler, y compris 

du role des institutions environnementales 

actuelles, ainsi que du mandat des institutions 

internationales Bconomiques et financieres. 

L’amorce de ce processus marquerait un succes 

pour Halifax. 

Dans le chapitre XIII, Masao Kawai, chef de la 

chancellerie de la delegation japonaise aupres des 

Nations Unies a New York, resume sa vision des 

grandes questions qui sous-tendront le debat sur 

la reforme des institutions internationales a Halifax. 

Citons entre autres la mondialisation de I’economie 

et un examen de la question suivante : Les 

institutions de Bretton Woods sont-elles en mesure 

de faire face a ces nouvelles realites 

economiques? A cette question se rattache le 

manque d’une strategic mondiale coherente de 

developpement economique. Enfin, les institutions 

internationales ne savent toujours pas comment 

reagir adequatement aux nouveaux problemes 

mondiaux, dont I’environnement nest qu’un parmi 

tant d’autres. II est clair qu’une meilleure 

coordination a I’echelle internationale s’impose. La 

volonte politique est indispensable si I’on veut 

mener a bien certaines des reformes necessaires. 

Dans le chapitre XIV, Sarah Richardson, conseillere 

en politique internationale a la TRNEE, presente les 

principales conclusions du Groupe de travail sur la 

politique internationale etrangere et le 

developpement durable. Ces conclusions refletent 

un grand nombre des observations, des 

commentaires et questions importantes que 

soulevent les exposes et les debats de cet atelier. 

Elles tiennent egalement compte des autres 

travaux preparatoires et analyses du Groupe de 

travail. Les commentaires formules dans le 

chapitre XIV refletent tres fidelement la substance 

des recommandations que la TRNEE a presentees 

5 
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au Premier ministre du Canada le 21 mars 1995. 

Les opinions exprimees dans le present rapport 

n’engagent que leurs auteurs et ne refletent pas 

necessairement la position des organismes qu’ils 

representent respectivement. Rien dans ce rapport 

ne devrait etre consider-6 comme refletant les 

opinions de la Table ronde nationale sur 

I’environnement et l’economie ou du gouvernement 

au Premier ministre du Canada le 21 mars 1995. 

Les opinions exprimees dans le present rapport 

n’engagent que leurs auteurs et ne refletent pas 

necessairement la position des organismes qu’ils 

representent respectivement. Rien dans ce rapport 

ne devrait etre consider-6 comme refletant les 

opinions de la Table ronde nationale sur 

I’environnement et l’economie ou du gouvernement 

du Canada. Ce document constitue plutbt une 

contribution intellectuelle, formulee par un vaste 

&entail de specialistes distingues, aux 

deliberations importantes sur le developpement 

durable et la reforme des institutions 

internationales que les chefs d’itat et les 

gouvernements des pays du G7 tiendront avant, 

pendant et apres le Sommet de Halifax. 

du Canada. Ce document constitue plutbt une 

contribution intellectuelle, formulee par un vaste 

&entail de specialistes distingues, aux 

deliberations importantes sur le developpement 

durable et la reforme des institutions 

internationales que les chefs d’itat et les 

gouvernements des pays du G7 tiendront avant, 

pendant et apres le Sommet de Halifax. 
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Apt& Rio : Le dheloppement 
durable et le Sommet 
Maurice F. Strong 

Introduction 

D eux ans et demi apres la conference de Rio, il 

est encore trop tot pour rendre un verdict sur 

ses resultats finals. Tout dependra de ce que les 

gouvernements et d’autres intervenants font 

maintenant pour donner suite aux ententes 

intervenues a Rio : un enonce de principes dans la 

Declaration de Rio et un programme d’action 

complet, I’Agenda 21, visant a appliquer ces 

principes. En outre, des conventions-cadres sur le 

changement climatique et la diversite biologique 

ont ete &go&es dans le cadre du processus 

preparatoire a la conference et soumises a la 

signature des participants a Rio. Toutes deux sont 

maintenant en vigueur. De plus, un accord a et6 

conclu concernant une autre convention qui revet 

une importance particuliere pour de nombreux 

pays en developpement, la Convention sur la 

desertification, dont le processus de Rio a permis 

d’entreprendre la preparation. 

En depit de certaines lacunes, les accords 

intervenus a Rio constituent le programme le plus 

exhaustif et le plus lourd de consequences pour 

l’avenir de la Terre jamais convenu par les 

gouvernements. Et le fait que ces accords aient et6 

conclus par presque tous les pays du monde, dont 

la plupart etaient represent&s au niveau politique le 

plus eleve, leur confere a coup stir un pouvoir 

politique exceptionnel. Cependant, comme je I’ai 

explique dans ma declaration finale a Rio, cela ne 

garantit pas leur mise en oeuvre. Jusqu’a present, 

le bilan est tout au plus in&gal, et cela s’explique 

jusqu’a un certain point. Une foule de 
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preoccupations politiques et economiques 

immediates et urgentes ont detournk I’attention du 

gouvernement et de la population depuis la 

conference de Rio. 

Le plus decevant, c’est que les pays de 

I’Organisation de cooperation et de 

developpement economiques (I’OCDE) n’aient pas 

octroye aux pays en developpement les 

ressources financikres supplementaires dont ils ont 

besoin, selon tous les gouvernements represent&s 

a Rio, pour acceder au developpement durable. 

Les riches se sont rarement sentis plus pauvres 

qu’aujourd’hui. Un autre phenomene est 

particulierement decourageant : les progres vers la 

satisfaction de ces besoins accusent un recul 

depuis la conference de Rio, car un certain nombre 

de pays donateurs ont reduit leur aide publique au 

developpement (APD). Et tout indique actuellement 

que d’autres reductions s’accompagneront d’un 

detournement des ressources qui auraient pu etre 

consacrees a I’aide au developpement afin de 

repondre aux besoins humanitaires croissants en 

secours d’urgence et aux besoins des pays de 

I’ex-Union sovietique en vue de la reconstruction 

de leurs economies en ruine. 

II y a cependant certains evenements positifs. Bien 

des pays en developpement ont pris des mesures 

pour mettre en oeuvre un grand nombre des 

actions prevues par I’Agenda 21 malgre le fait que 

les engagements pris a Rio en vue de I’affectation 
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de ressources financieres supplementaires n’ont 

pas encore Bte respect&. 

Sur la scene internationale, la Commission du 

developpement durable des Nations Unies 

(CDDNU) a ete c&e pour servir de moyen de 

consultation et de cooperation permanentes des 

gouvernements en vue d’assurer le suivi et la mise 

en oeuvre des accords de Rio. Et un conseil 

consultatif de haut niveau sur le developpement 

durable a ete etabli pour conseiller le Secretaire 

general des Nations Unies sur les questions de 

mise en oeuvre de I’Agenda 21. 

Aprh la Confbrence de Rio : 
Le Fonds pour I’environnement 
mondial et le nouveau r6le du 
Conseil de Tutelle 
A la suite du Sommet de la Terre, on s’est entendu 

apres de longues et difficiles negotiations sur le 

reapprovisionnement du Fonds pour 

I’environnement mondial (FEM) et des modalites 

uniques de gestion des affaires publiques 

permettant aux pays en developpement de jouer 

un r6le plus important qu’ils ne I’ont fait dans le 

cadre des institutions de Bretton Woods. Le FEM 

est loin de correspondre a la vision beaucoup plus 

ambitieuse de feu Rajiv Gandhi, qui avait propose 

de creer un e< Fonds de protection de la planete BP. 

Mais il jette les bases sur lesquelles la 

communaute internationale pourra continuer de 

construire a mesure que les imperatifs de I’avenir 

necessiteront inevitablement des reponses plus 

eclairees, novatrices et substantielles aux besoins 

en ressources des pays en developpement que 

n’en ont apportees jusqu’ici les grands pays 

industriels. 

’ Report of the Commission on Global Governance, Cur Global Neighbour, 

D’un autre c&5, comme en temoigne I’annexe D 

du document d’etude preliminaire intitule Our 

Global Neighbourhood,’ le rapport de la 

Commission de gouvernance globale rendu public 

recemment recommande que le patrimoine 

commun de I’humanite soit assujetti a la tutelle 

exercee par un organisme agissant au nom de 

tous les pays. En raison de la nature des 

responsabilites en cause, il convient que cet 

organisme soit un organe principal des Nations 

Unies. Par consequent, la Commission a propose 

que le Conseil de Tutelle, une fois d&gage de ses 

responsabilites originales, se voit confier le mandat 

de tutelle sur le patrimoine commun de I’humanite. 

Role de la socibt6 civile 
Comme I’indique Our Global Neighbourhood quant 

a la gouvernance globale et a la reforme des 

institutions internationales, ii importe de ti tenir 

compte de cette emergence dune societe civile 

mondiale. Le role crucial que ces nouveaux 

inter-venants jouent dans la gestion des affaires 

mondiales necessite une reevaluation des relations 

entre I’Organisation des Nations Unies et le groupe 

d’organisations qui gravitent autour d’elle et la 

multitude croissante d’activites dans le monde qui 

ne relevent pas de I’Etat a>*. La participation des 

citoyens interesses aux processus d’elaboration et 

de prise des decisions qui les touchent, & I’echelle 

nationale, regionale ou locale, pourrait beaucoup 

apporter. Grace a leurs connaissances, leurs 

competences, leur enthousiasme, leur approche 

non bureaucratique et leur point de vue populaire, 

les particuliers, les groupes de citoyens et les 

organisations non gouvernementales peuvent 

completer les ressources des institutions et 

organismes off iciels, en par-ticulier dans le domaine 

du developpement durable. Les groupes de la 

societe civile peuvent contribuer dans une large 

(Oxford: oxford University Press, 1995). 

2 Ibid.. p 253. 
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mesure a definir les besoins reels de 

developpement et accroitre les probabilites de 

succes. Pour cette raison, la Commission de 

gouvernance globale a egalement recommande 

I’examen des fonctions du Conseil de Tutelle, dans 

I’exercice de son nouveau role, pour determiner 

comment il pourrait beneficier au maximum des 

contributions des organisations de la societe civile. 

Bon nombre des manifestations les plus 

interessantes et les plus prometteuses faisant suite 

a la conference de Rio se produisent 6 I’exterieur 

du secteur public; en effet, il y a pratiquement eu 

une explosion d’activites et d’initiatives 

d’organisations populaires, de groupes de citoyens 

et d’autres secteurs cles de la sock% civile. II est 

evident que les participants a la conference de Rio 

ou les personnes qui sont inspirees par celle-ci 

sont determines a en traduire les themes 

fondamentaux dans leurs propres reponses a 

I’Agenda 21. Des ingenieurs et des architectes, via 

leurs organismes internationaux, se sont engages 

au nom de leurs professions envers les 

programmes de developpement durable et de 

cooperation concus pour appuyer la mise en 

oeuvre de I’Agenda 21 dans leurs secteurs. Le 

Conseil des entreprises pour le developpement 

durable a fusionne avec le Conseil mondial des 

entreprises pour I’environnement de la Chambre 

de commerce internationale pour former le World 

Business Council for the Environment. Bien des 

villes du monde placent leurs activites (dans le 

cadre de I’Agenda 21) sous I’egide de 

I’lnternational Council of Local Environmental 

Initiatives. Et des initiatives semblables proliferent 

aux niveaux de la collectivite et des secteurs dans 

toutes les regions du monde. 

Plus de quatre-vingt pays ont pris une initiative 

particulierement prometteuse : ils ont tree des 

conseils nationaux de developpement durable, ou 

des organismes semblables, qui servent de forums 

multilateraux air des representants de &tat et de 

divers secteurs cles de la societe civile peuvent se 
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consulter et donner des conseils sur 

I’etablissement et la mise en oeuvre de I’Agenda 

21 a I’echelle nationale et offrir conseils et soutien 

aux initiatives analogues dans les collectivites 

locales. 

Un autre exemple unique est le Conseil de la Terre, 

dont I’administration centrale se trouve a San Jose 

au Costa-Rica. II s’agit d’un nouveau genre 

d’organisation non gouvernementale mondiale 

concu pour agir comme catalyseur afin de faciliter 

et d’appuyer la mise en oeuvre et le suivi des 

resultats de la conference de Rio. A cette fin, il 

consulte un reseau de quelque 25 000 

organisations populaires pour la plupart et coop&e 

avec elles; il rassemble en outre un large &entail 

de dirigeants et d’experts du monde dans le 

domaine du developpement, de I’environnement et 

de la politique sociale et publique. Sa principale 

mission consiste a aider a etablir un lien entre les 

gens au niveau populaire et communautaire et les 

processus generaux d’elaboration et de prise de 

decisions qui les touchent, a faire entendre leurs 

voix dans ces processus, voix qu’on entend trop 

rarement ou dont on tient trop peu souvent 

compte, et a appuyer leurs propres initiatives. 

Redefinition de I’kconomie 
mondiale 
Tous ces signes sont encourageants, mais ils sont 

insuffisants. D’apres les donnees produites pour le 

Sommet de la Terre, il est evident qu’un 

changement fondamental s’impose dans la 

dynamique et I’orientation de notre vie economique 

qui soit fond6 sur les modifications de notre 

comportement economique a tous les niveaux de 

la societe. Les changements preconises a Rio sent 

fondamentaux, et ce genre de changement nest 

pas facile a obtenir ou ne survient pas rapidement. 

II n’est done pas surprenant, quoique decevant, 

que ce changement d’orientation fondamental ne 

II 
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se soit pas encore produit. En attendant, nous 

continuerons, en depit de nos paroles et de nos 

bonnes intentions, de nous diriger dans une 

direction contraire au developpement durable. 

Entre-temps, il s’est produit des changements 

extremement importants dans la dynamique de 

I’economie mondiale qui remodelent la geographie 

economique et politique de notre civilisation 

industrielle et definissent son avenir. Les 

possibilites d’atteindre les objectifs fixes a Rio et 

de mettre en oeuvre I’Agenda 21 sont intimement 

liees & I’ensemble complexe d’enjeux dans le 

cadre desquels ces changements ont lieu. 

L’une des dimensions les plus importantes de ces 

changements est le deplacement spectaculaire qui 

se produit actuellement dans la configuration du 

pouvoir economique et politique entre les pays en 

developpement et les pays industrialises 

traditionnels. 

Aujourd’hui les pays en developpement sont les 

chefs de file de la revitalisation de I’economie 

mondiale. Beaucoup de pays en developpement 

connaissent une croissance, mais pas tous, bien 

entendu. La croissance economique d’un grand 

nombre des pays les plus pauvres et des pays en 

proie a des conflits en Afrique a Bte interrompue ou 

ralentie. Mais en Afrique egalement, notamment en 

Ouganda et au Ghana, certaines economies 

progressent de nouveau, et par suite de la 

transformation historique de I’Afrique du Sud en 

democratic multiraciale, I’Afrique australe devrait 

connaitre une nouvelle Bre de progres 

Bconomique. Cependant la plus grande partie de 

la nouvelle croissance dans les pays en 

d&eloppement se produit en Asie et en Amerique 

latine. L’lnde devient rapidement I’un des pays 

dont l’economie enregistre la croissance la plus 

dynamique. 

Selon un rapport recent de la Banque mondiale, 

mQme sur deux decennies de 1974 a 1993, les 

pays en developpement ont connu dans leur 
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ensemble un taux de croissance legerement 

superieur (3 %) a celui des pays industriels riches 

(2,9 %) et devraient afficher un taux de pres de 5 % 

par an au tours de la prochaine decennie centre 

2,7 % dans les pays industriels traditionnels. 

Sur la foi de ces chiffres, comme le remarque 

I’enquete de la revue The Economist sur 

I’economie mondiale (janvier 1995), la Chine 

supplantera les Btats-Unis et deviendra la plus 

grande puissance economique mondiale d’ici 

2020, et 9 des 15 premieres puissances 

economiques du monde seront des pays en 

developpement d’aujourd’hui. L’lnde deviendra la 

quatrieme puissance economique mondiale a la 

place de I’Allemagne. D’apres les projections de la 

mQme enquete, la part de la production mondiale 

revenant aux pays en developpement atteindra 

62 % d’ici 2020 tandis que celle des pays 

industriels riches tombera a 37 %. 

Le G-7, qui ne comprend pas un seul pays en 

developpement aujourd’hui, devient de toute 

evidence un anachronisme. L’cc ordre mondial >a 

actuel continue d’etre enracine dans le passe, 

particulierement notre notion des relations 

Nord-Sud. 

La nature fondamentale des economies des pays 

en dkveloppement subit egalement une 

transformation majeure. La plupart ne se 

cantonnent plus dans leur role traditionnel 

d’exportateurs de mat&es premieres et de 

produits de base. Les produits manufactures 

constituent maintenant quelque 60 % des 

exportations des pays en developpement centre 

seulement 5 % en 1955. Et leur part des 

exportations de produits manufactures est pas&e 

de5%en1970&22%en1993. 

Le d&placement marquant de la croissance 

economique vers le Sud suscite des sentiments et 

des reponses partagees dans les pays 

industrialises traditionnels, les pays de I’= OCDE m. 

D’une part, leurs industries exportatrices ont 
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accueilli avec satisfaction (et n’ont pas tarde a 

exploiter) les d&ouches offerts par les economies 

a croissance rapide du monde en developpement. 

Selon un rapport recent de I’OCDE, si la Chine, 

I’lnde et I’lndonesie continuent de croitre aux 

rythmes actuels, sans changer les courbes 

actuelles de distribution des revenus, quelque 

700 millions de personnes de ces trois pays (une 

population superieure aux populations combinees 

de I’AmBrique, de I’Union europeenne et du Japon) 

disposeront, d’ici I’an 2010, d’un revenu moyen 

equivalant & celui de I’Espagne centre seulement 

100 millions de personnes aujourd’hui. 

D’autre part, les pays de I’OCDE considerent de 

plus en plus les pays en developpement comme 

des concurrents. Les faibles cotits de 

main-d’oeuvre et la hausse de la productivite 

rendent leurs produits manufactures hautement 

concurrentiels sur les marches du Nord, ce qui 

contribue g maintenir les prix 6 la consommation a 

un bas niveau, mais provoque une resistance de 

plus en plus forte de la part de ceux qui dans les 

pays industriels voient leurs investissements et les 

emplois menaces. 

Le commerce et le 
d6veloppement durable 
En depit de I’avenement d’une economic mondiale 

et de I’ouverture accrue du systeme de commerce 

international, je constate qu’une mentalite de 

CC forteresse assiegee >’ se dessine dans les pays 

industriels riches du Nord, ce qui est de mauvais 

augure pour leur relations futures avec les pays en 

developpement. 

Par ailleurs, les environnementalistes ont fait 

valoir que le libre-Bchange encouragera une 

croissance fondle sur des modeles 

ecologiquement non viables dans les pays en 

developpement et a tendance a rendre moins 

rigoureuses les normes environnementales. Ces 
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preoccupations ont abouti a I’interdiction 

unilaterale par les Btats-Unis des importations de 

thon en provenance du Mexique et ont men6 a 

I’incorporation d’M ententes accessoires 3’ sur 

I’environnement et la main-d’oeuvre dans I’Accord 

de libre-&change nord-americain (ALENA). 

Les pays en developpement estiment que les 

preoccupations environnementales peuvent servir 

de pretexte a I’adoption de nouvelles mesures 

protectionnistes qui nuiront a leur developpement 

et a leurs exportations. Et nous devons reconnaitre 

que la position prise par certains 

environnementaliste, meme recemment, (mise en 

vigueur des interdictions volontaires de bois 

d’oeuvre de la Colombie-Britannique au Canada) 

semble justifier ces craintes. 

Par consequent, I’aspect environnemental 

deviendra un facteur beaucoup plus important et 

controverse des negotiations commerciales et de 

leur mise en oeuvre au tours de la periode a venir. 

Riches, pauvres, Nord, Sud 
A I’approche du XXle siecle, notre besoin commun 

de proteger I’environnement et les ecosystemes de 

notre plan&e ajoute une nouvelle dimension aux 

rapports Nord-Sud. Les pays industrialises doivent 

reduire leur usage des ressources et de 

I’environnement global et permettre aux pays en 

developpement de croitre, ce qui est leur droit. II ne 

faut pas non plus contester ce droit en leur 

imposant des conditions de protection 

environnementale. Si les pays en developpement 

deviennent les principaux moteurs de la croissance 

Bconomique, notre avenir commun sur le plan de 

I’environnement dependra de la facon dont ils 

gereront leur croissance. Le combat de la &write 

environnementale de tous les peuples de la Terre 
- riches ou pauvres; du Nord ou du Sud - sera 

gagne ou perdu dans les pays en developpement, 

en particulier en Asie. 
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Dans le contexte de la liberalisation Bconomique, il 

est urgent de combattre les disparites croissantes 

qui nuisent aux objectifs en matiere de 

developpement parce que : la surconsommation et 

le gaspillage des riches ainsi que la destruction 

des ressources par les pauvres sont nefastes sur le 

plan ecologique; cela reduit a terme la productivite; 

cela donnera lieu a une instabilite sociale et cela 

est manifestement inequitable. 

Nouvelles dimensions de la 
coopbration 
Cette periode de transition risque de mettre en 

danger la survie et le bien-etre de I’espece 

humaine. Comme I’a montre le Sommet de la 

Terre, il faut que la cooperation entre les nations et 

les peuples de notre planete rev&e de nouvelles 

dimensions et, surtout, il faut etablir une nouvelle 

base de relations entre les pays industrialises 

riches et les pays en developpement fond&e sur un 

veritable partenariat, le partage des 

responsabilites, assorti d’une differentiation de 

celles-ci, le respect mutuel et I’equite. Cette 

periode de transition suppose la reconnaissance 

des responsabilites speciales des pays 

industrialises traditionnels en tant que principales 

sources des degradations qui ont deja et6 causees 

a I’environnement mondial et principaux 

beneficiaires de la croissance economique qui a 

provoque ces degradations. Elle doit etre fondee 

sur la volonte de ces pays de reconnaitre la 

veritable valeur des services indispensables que 

les pays en developpement assurent a la 

communaute mondiale (par exemple, a titre de 

gardiens de la plupart de ses ressources 

biologiques precieuses et irremplacables et des 

ecosystemes) et d’en tenir compte dans les termes 

de I’echange et les prix qu’ils paient pour les 

produits des pays en developpement. Elle doit 

permettre le genre d’acces equitable aux 
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technologies et le partage de la propriete 

intellectuelle prevus dans I’Agenda 21. 

Par consequent, il faut recourir a de nouveaux 

mecanismes et instruments novateurs pour le 

transfert des ressources financieres et des 

technologies, par exemple, un systeme mondial de 

permis de polluer negotiables pour affecter les 

fonds servant a la protection de I’environnement la 

oti ils peuvent etre utilises selon le meilleur rapport 

cotit-efficacite. En particulier, il faut apporter des 

transformations radicales aux politiques et aux 

priori& en matiere de depenses des 

gouvernements et proceder a une reorientation 

generale du systeme de stimulants et de penalites 

auquel les gouvernements ont recours pour 

modifier le comportement economique des 

particuliers et des societes. 

Ces changements ne visent pas uniquement 

I’efficacite, mais une amelioration reelle de la 

capacite de repondre aux orientations, de satisfaire 

les besoins et de servir les inter&s de la 

population. Les gens doivent non seulement etre 

les principaux bkteficiaires du developpement 

durable, mais aussi ses principaux defenseurs. Le 

but ultime du developpement durable est de 

permettre aux gens d’obtenir des moyens de 

subsistance durables. Les gouvernements de tous 

les pays font face actuellement a des limites - 

limites de leur capacite de repondre aux attentes 

de leurs Blecteurs, limites de la volonte de la 

population d’accepter de nouveaux imp&s, cette 

derniere exigeant un meilleur taux co&-efficacite, 

la transparence et I’imputabilite des 

gouvernements. Ce phenomene est directement lie 

au mouvement vers une plus grande 

democratisation des gouvernements du monde. 

On assiste a une serie de paradoxes auxquels tant 

les pays industrialises que les pays en 

developpement feront bientot face et qui 

susciteront des tensions et des difficult& 

extremement douloureuses. Bien que les 

Le Sommet de HaEfii le developpement durable et la 
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economies efficaces et concurrentielles affichent 

un produit national brut plus important, c’est la 

minorite detentrice du capital et du savoir qui en 

retire des avantages disproportion&s. Cette 

couche de la population jouit d’une grande 

mobilite et peut deplacer ses biens et activites d’un 

pays a I’autre. Elle se prevaut de ces possibilites 

lorsqu’elle doit supporter un fardeau fiscal trop 

lourd pour financer le coOt du maintien dune 

administration publique trop imposante et trop 

corjteuse et des services de bien-etre offerts aux 

personnes agees, aux indigents, aux personnes 

peu qualifiees et aux chomeurs. Une grande pat-tie 

de ces gens ne sont pas mobiles et, en fait, il y a 

de plus en plus d’obstacles a leur deplacement. 

Par consequent, I’ecart entre les riches et les 

pauvres, entre les privilegies et les demunis, aura 

tendance a se creuser, au sein des societes et 

entre elles. S’il nest pas inverse, ce processus 

menera inevitablement B un accroissement des 

tensions sociales et pourrait engendrer un conflit. 

Aux premiers stades d’un nouveau cycle important 

de croissance economique, ces pressions peuvent 

etre attenu&+s, car les couches les plus pauvres de 

la societe retirent certains des avantages. Cela 

s’est produit aux Stats-Unis entre 1929 et 1969, et 

je crois savoir que le m&me phenomene a lieu 

maintenant jusqu’g un certain point dans des pays 

en developpement comme I’lnde. Mais le fait que 

les societes industrielles modernes et 

concurrentielles ont besoin, toutes proportions 

gardees, de moins de main-d’oeuvre et de plus de 

capitaux entrainera a terme I’elargissement et le 

creusement de I&art entre les riches et les 

pauvres, comme en temoigne I’experience actuelle 

des Stats-Unis et du Royaume-Uni. 

L’economie de marche fondle sur la democratic 

doit trouver des facons de resoudre ces nouveaux 

dilemmes, ou risquer d’etre victime de son propre 

succes. Elle doit reussir aussi bien ZI repondre aux 

besoins de la sock% qu’8 generer la croissance 

economique. Lorsque des couches importantes de 
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la societe se voient nier la possibilite de participer 

aux avantages du systeme economique en place, 

celui-ci ne peut durer. Clue1 que soit le succes 

qu’elle remporte sur le plan materiel, une societe 

mercantile sans ame ne peut etre durable. 

Rbforme des institutions 
Les nombreux defis sans precedent que doivent 

relever les societes nationales sont 

menacants que nous devons faire face a leurs 

repercussions sur la gestion globale des affaires 

publiques. En effet, a mesure que les realites de 

I’interdependance mondiale ont offert de vastes 

nouveaux debouches accompagnes d’une 

nouvelle serie de risques mondiaux, elles ont 

egalement impose de nouvelles contraintes aux 

capacites de chacun des pays d’y faire face. Cela 

rend la cooperation entre les pays de plus en plus 

indispensable en raison de la multiplication des 

problemes que m&me les grands pays ne peuvent 

plus resoudre seuls. II faut envisager sous un angle 

nouveau les organisations et les processus 

internationaux par lesquels les pays cooperent 

pour regler ces problemes. 

Le Sommet des pays du G-7 qui aura lieu a Halifax 

et le 50e anniversaire cette an&e des institutions 

de Bretton Woods - la Banque mondiale et le 

Fonds monetaire international - ainsi que le 50e 

anniversaire de la creation des Nations Unies en 

1996 offrent la possibilite d’examiner et de revoir la 

structure et le mandat de ces organismes qui 

constituent le principal reseau d’organismes 

multinationaux a I’echelle mondiale. II faudra a 

cette occasion examiner les rapports de ces 

institutions mondiales avec le grand nombre 

d’organisations regionales et specialisees & 

I’exterieur des Nations Unies et du systeme de 

Bretton Woods qui jouent un role de plus en plus 

important. 
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La Commission de gouvernance globale, 

copresidee par le Premier ministre lngvar Carlsson 

de Suede et I’ancien Secretaire general du 

Commonwealth, Sir Shridath Ramphal de Guyana, 

dont j’ai le privilege d’etre membre, a effect& un 

examen approfondi de ces questions. Je crois que 

son rapport a apporte une importante contribution 

a ce dialogue. De toute evidence, il faut proceder e 

un renforcement et a une reorientation 

considerables du systeme mondial de gestion des 

affaires publiques pour qu’il assure les services 

que la communaute mondiale exigera de lui dans 

les an&es a venir. 

Les questions de reforme des institutions 

multilaterales, principalement des Nations Unies et 

des institutions de Bretton Woods, font maintenant 

I’objet de beaucoup d’attention. En fait, elles sont 

devenues une veritable industrie. Nombre de 

propositions de changements fondamentaux sont 

faites, particulierement en ce qui concerne la 

charte des Nations Unies. Ces modifications sont 

certes necessaires et inevitables, mais les 

difficult& a surmonter sont considerables et il ne 

sera pas facile de s’entendre rapidement a ce sujet. 

Accroitre l’efficacitb des 
Nations Unies 
Selon mon experience aux Nations Unies, on peut 

faire beaucoup dans I’intervalle pour accroitre 

l’efficacite de I’ONU et les services qu’elle rend & 

ses hats membres et B la communaute 

internationale, en ameliorant sa gestion. II n’est pas 

necessaire de s’entendre au prealable sur la 

modification de la charte. Le Secretaire general 

Boutros-Boutros Ghali a amorce un processus de 

changement prometteur, et il importe que les 

gouvernements s’engagent sans reserve Q appuyer 

les changements sur le plan de la gestion qui 

augmenteront I’efficacite de I’Organisation des 

Nations Unies. Et il en est de m&me des institutions 

16 

de Bretton Woods. Une gestion plus efficace de 

ces organismes accroitra la confiance des 

gouvernements en eux et ameliorera les 

possibilites d’entente quant au genre de 

modifications a apporter a la charte. 

Sans trop insister sur la nature de ces 

modifications & la charte, disons seulement 

qu’elles doivent mettre en vigueur la nouvelle 

configuration du pouvoir economique et politique 

qui est apparue depuis I’etablissement des 

institutions il y a un demi-siecle. En outre, il faut 

prevoir la possibilite d’un changement continu. Le 

Conseil de securite des Nations Unies et la 

composition du conseil d’administration de la 

Banque mondiale et du FMI doivent refleter la 

puissance croissante des pays en developpement 

ainsi que le role de chef de file que jouent le Japon 

et I’Allemagne. II faudra poser un geste politique 

dune grande portee, equivalent & celui qui a me& 

a la creation des institutions de Bretton Woods et 

des Nations Unies, apres la Seconde Guerre 

mondiale pour apporter ces changements de 

maniere que tous les Stats membres, les grandes 

et moyennes puissances ainsi que les pauvres et 

les faibles aient confiance dans l’integrite des 

organismes et leur capacite ainsi que leur volonte 

de repondre aux besoins et de proteger les inter&s 

de tous les pays. 

Le systeme ne fonctionnera pas efficacement si la 

majorite des pays estiment qu’il &pond surtout et 

de maniere selective aux inter&s et priorites des 

quelques grandes puissances; il ne peut etre 

efficace non plus si les grandes puissances croient 

qu’il est favorable uniquement a la majorite 

numerique de ses membres et hostile a leurs 

inter&s en tant que minorite. Les pays les plus 

pauvres et les plus faibles et ceux qui connaissent 

des troubles qui nuisent a leur viabilite nationale 

devraient recevoir en priorite une attention 

particuliere. A I’heure actuelle, il s’agit de certains 

des pays les moins developpks et les plus 

desavantages de I’Afrique subsaharienne, qui 
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eprouvent des difficult&s speciales en raison de 

leur histoire, de leur climat, de ressources 

insuffisantes et de leur accession tardive a la 

modernite. II faudrait egalement consacrer une 

attention speciale A la protection et a I’avancement 

des droits des minorites, des femmes et des 

peuples autochtones. 

Le Sommet mondial pour le developpement social 

qui doit avoir lieu B Copenhague au Danemark en 

1996 offre I’occasion toute designee de se pencher 

sur la dimension sociale des changements dont 

j’ai fait &tat, et la conference Habitat II qui se 

tiendra a Istanbul portera sur les defis de taille que 

represente I’urbanisation. II est egalement 

encourageant de noter ici que I’un des trait& les 

plus importants jamais negocie par les Nations 

Unies sur le droit de la mer est finalement entre en 

vigueur et prevoit I’etablissement d’un regime 

international d’exploitation et de protection des 

ressources des oceans, soit 70 % de la surface de 

notre plan&e. 

II faut egalement s’attacher davantage a maintenir 

le dialogue et la cooperation avec les organisations 

non gouvernementales de la societe civile, en se 

fondant sur I’experience du Sommet de la Terre 

ainsi que de la recente conference sur la 

population et le developpement tenue au Caire. II 

faut accorder plus d’importance au paragraphe 

cc Nous, peuples, des Nations Unies...m dans 

I’introduction au preambule de la charte des 

Nations Unies, et cela ne peut etre fait sans 

empieter de quelque facon que ce soit sur le 

pouvoir et les responsabilites de base des hats 

membres. 

Conclusion 
Je suis convaincu que les changements 

spectaculaires qui ont lieu maintenant dans notre 

societe produisent une convergence historique 

entre nos perceptions traditionnelles des rapports 

entre les aspects pratiques de la vie humaine et 

ses dimensions morales et spirituelles. On a trop 

souvent suppose par le passe qu’il existe une 

dichotomie essentielle entre le tc monde reel 3’ des 

affaires pratiques et le monde ideal et plus ether6 

de la morale et de I’esprit. L’une des conclusions 

les plus encourageantes, que l’experience que j’ai 

acquise en m’occupant de I’environnement m’a 

permis de tirer, est la suivante : nous devons nous 

rendre compte que pour assurer notre avenir 

commun, il nous faut prendre au serieux et 

appliquer dans notre vie et nos relations les uns 

avec les autres en tant que peuple et pays les 

valeurs et les ideaux qui sont enracines dans nos 

traditions morales et spirituelles. Les concepts de 

respect mutuel, d’humanisme, de partage et de 

cooperation avec nos f&es et soeurs, au pays et & 

I’etranger, ne doivent plus etre consider&s comme 

des voeux pieux sans rapport avec la realite, mais 

comme des conditions prealables indispensables 

a notre survie et & notre bien-etre communs. 

Maurice Strong est prksident d’ontario Hydro, phident 

du Conseil de la Terre, membre de la TRNEE et ancien 

Secrhtaire g&&al de la Confkence des Nations U-ties 

sur l’environnement et le dkveloppement. 
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Le d&eloppement durable et le 
Canada aux Sommets du G7 
Pierre Marc Johnson et John Kirton 

A u tours des deux dernieres decennies, le 

developpement durable a joue, tant sur le plan 

du developpement que de I’environnement, un role 

important et parfois crucial dans le programme et 

les realisations des Sommets du G7. En outre, le 

developpement et I’environnement ont parfois et6 

les fers de lance de la participation marquante du 

Canada au sein de cette importante tribune 

mondiale. En envisageant comment le Canada 

pourrait faire valoir les grandes priorites du 

developpement durable au prochain Sommet du 

G7 a Halifax, il convient de se livrer a une 

retrospective des Sommets, pour definir quels sont 

les enjeux de developpement et d’environnement, 

et les problemes economiques s’y rattachant, qui 

ont ete etudies et ont emporte l’adhesion collective 

du G7, ainsi que le role particulier du Canada dans 

ce processus. 

Tel est l’objet du present article. II porte surtout sur 

les passages que les communiques definitifs 

consacrent au developpement et a I’environnement 

et, s’il y a lieu, sur les veritables debats que les 

dirigeants ont tenus lors de leurs rencontres 

annuelles de 1975 a 1994. II examine ainsi 

comment les dirigeants du G7 et du Canada ont 

reussi a definir les priorites, a etablir les parametres 

et a s’entendre sur le developpement durable aux 

Sommets eux-memes. Dans I’annexe C du present 

ouvrage, nous analyserons dans quelle mesure et 

a quel rythme ces engagements inscrits dans les 

communiques se sont traduits dans la realite au 

lendemain des Sommets et ont influe sur la 

politique interieure des membres. 
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Cette retrospective des ententes conclues lors des 

Sommets sur les questions de developpement 

durable appelle sept conclusions majeures sur le 

bilan du G7 et le Canada dans ce domaine. 

En premier lieu, le developpement durable est un 

theme qui revient depuis longtemps aux Sommets 

du G7. Depuis ses debuts, le Sommet du G7 traite 

non seulement des enjeux traditionnels de 

developpement mais aussi des nouveaux enjeux 

de l’environnement. Or, les economies d’energie 

n’ont pas tarde a ceder le pas aux questions 

environnementales (en 1978), et a la pertinence 

des instruments economiques a vi&e 

environnementale (en 1979 et 1980). 

En deuxieme lieu, le G7 a tres vite accept6 la 

notion de developpement durable. Les premiers 

elements ont vu le jour lors du Sommet de 1981 a 

Ottawa, bien avant la publication du rapport de la 

Commission Brundtland. Ainsi, le G7 a precede, au 

lieu de suivre, la sensibilisation politique et 

publique mondiale B la nouvelle doctrine et a ses 

priorites. 

En troisieme lieu, les dirigeants du G7 ont au fil des 

ans approuves collectivement un train 

impressionnant de propositions pratiques visant a 

promouvoir le developpement durable. Un grand 

nombre d’entre elles conservent leur pertinence. 

En voici cinq qui presentent un inter& particulier : 

1. Des 1984, les dirigeants du Sommet 

reconnaissaient la necessite d’elaborer un 

processus distinct pour leurs ministres et 

specialistes en vue de developper le programme 
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environnemental du G7 et, en 1992, les reunions 

des ministres de I’Environnement du G7 avaient 

deja commence. 

2. Le Sommet de 1987 fut le premier a etablir un lien 

entre le commerce et I’environnement, et 

recommanda que I’on facilite le commerce des 

produits et des installations industrielles peu 

polluantes, ainsi que les technologies de la 

protection de I’environnement. 

3. En 1979, le Sommet s’est penche sur les 

emissions de CO2 pour la premiere fois et, I’annee 

suivante, il reconnaissait I’importance des 

vehicules a faible consommation de carburant; il 

en renforqait les normes de rendement Bnergetique 

et encourageait la recherche et le developpement 

connexes en matiere de reduction de ces gaz 

d’echappement. 

4. L’interQt que le Sommet Porte au renforcement et a 

la cooperation des organisations internationales de 

I’environnement remonte a 1987, lorsque les 

dirigeants demanderent au Programme des 

Nations Unies pour I’environnement (PNUE), a 

I’Organisation internationale de normalisation (ISO) 

et au Conseil international des unions scientifiques 

(CIUS) de creer un forum de consultation et 

d’echange d’information. 

5. Le G7 et le Canada s’occupent depuis longtemps 

des problemes des plus pauvres d’entre les 

pauvres par la voie d’initiatives telles que les 

<conditions de Torontom, sur I’allegement de la 

dette. En 1994, le Sommet a reconnu la stagnation 

et la mike chronique de I’Afrique, ainsi que 

I’absence de mouvements importants de capitaux 

prives vers ce continent, soulignant ainsi la 

necessitb de renforcer et de coordonner I’aide au 

developpement et I’allegement de la dette. 

En quatrieme lieu, les realisations du Sommet dans 

le domaine du developpement durable ne sont ni 

routinieres, ni automatiques. En fait, les enjeux 

d’environnement mondial peuvent facilement etre 
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ray& du programme des dirigeants, comme ce fut 

le cas aux Sommets de 1982,1983 et 1986. En 

outre, I’attention marquee que le G7 a accordee au 

developpement durable de 1988 a 1990 s’est 

beaucoup estompee ces dernieres an&es. 

En cinquieme lieu, le role de chef de file fait 

vraiment avancer les chases. Lors des Sommets, 

I’Allemagne, le Canada et, dans une moindre 

mesure, I’ltalie ont Bte les pionniers du 

developpement durable. D’ailleurs, c’est aux 

Sommets qu’ils ont accueillis que les plus grands 

progres se sont accomplis. Certes, la France et la 

Grande-Bretagne, a I’instar du Canada, n’ont 

cesse de se preoccuper du developpement, mais 

elles ne se sont pas toujours montrees interessees 

par la gamme toute entiere des enjeux 

environnementaux mondiaux. En general, les 

Stats-Unis et le Japon ont ete les moins 

dynamiques. Le Sommet de Halifax nous offre ainsi 

une occasion unique de remettre les enjeux 

cruciaux du developpement durable a I’ordre du 

jour du G7. En outre, comme la France et les 

Stats-Unis accueilleront les deux Sommets 

suivants, il est important de reflkchir aux moyens & 

prendre pour que les progres amorces a Halifax se 

maintiennent au tours des prochaines an&es. 

Citons les possibilites suivantes : demander aux 

dirigeants qui se reuniront a Halifax de definir leurs 

programmes de developpement durable pour leur 

Sommet de 1996, solliciter des rapports sur les 

priorites des an&es a venir, constituer des 

organismes auxiliaires pour etayer les travaux des 

dirigeants, privildgier les questions qui 

preoccupent de plus en plus la France et I’Europe 

continentale. 

En sixieme lieu, le developpement durable est un 

domaine important dans lequel le Canada doit non 

seulement jouer un role de chef de file, mais il doit 

aussi reussir. Comme la Premiere ministre Kim 

Campbell I’a demontre a Tokyo, meme les 

Premiers ministres neophytes au G7 peuvent 

soulever des questions importantes 
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d’environnement lors du Sommet et dans les 

reunions bilaterales connexes, et ils sont capables 

de convaincre les pays les plus ecologiquement 

puissants a aller de I’avant. En outre, les premiers 

ministres du Canada font la une des medias de 

leur pays pour les efforts qu’ils ont consentis au 

developpement durable lors du Sommet’. 

ainsi que dans les attitudes actuelles du public et 

des experts au Canada et a I’etranger. 

Les progrh sur le plan du 
dheloppement et le Canada 

du G7 reconnaissent que le Canada est un leader 

Enfin, le public et les specialistes du Canada et 

des autres pays du G7 souhaitent ardemment que 

tout a fait digne de confiance dans ce domaine. 

le Sommet privilegie le developpement durable, et 

que le Canada joue un role de chef de file sur ce 

plan. L’environnement mondial est le theme que 

I’ensemble des Canadiens veulent le plus vivement 

voir figurer a I’ordre du jour aux Sommets du G7. 

En outre, les environnementalistes d’autres pays 

Depuis sa creation a Rambouillet en 1975, le 

Sommet du G7 a fait du developpement une 

constante de son programme. En effet, le 

developpement international et les themes 

connexes tels que les relations Nord-Sud, I’aide et 

I’endettement, en meme temps que les politiques 

macroeconomiques et le commerce figuraient a 

I’ordre du jour de tous les Sommets2. 

Dans I’ensemble, ce legs du G7 et le bilan du 

Canada sur le plan du developpement durable aux 

Sommets du G7, ainsi que la force et la 

persistahce de I’appui du public et des experts 

nationaux et internationaux indiquent la voie a 

suivre : le Canada devrait insister sur le 

developpement durable, tant lors de la reunion des 

ministres de I’Environnement du G7 qui aura lieu a 

Hamilton du 29 avril au ler mai que lors du 

Sommet du G7 proprement dit qui se deroulera du 

15 au 17 juin a Halifax. 

Examinons maintenant de plus pres les ententes 

du G7 et les mesures prises par le Canada sur le 

plan du developpement et de I’environnement au 

tours de rencontres precedentes : lors des 

derniers Sommets, lors des dernieres reunions qui 

ont eu lieu Q Munich en 1992, a Tokyo en 1993 et a 

Naples en 1994, et a la rencontre des ministres de 

I’Environnement du G7 qui existe depuis 1992, 

decennies concernent le developpement 

Certaines des realisations les plus remarquables 

internationa13. Par exemple, le Sommet de Tokyo 

en 1989 convenait d’accroitre la cooperation avec 

des Sommets au tours des deux dernieres 

les pays en developpement sur le plan de 

I’energie, des mouvements de capitaux, de 

I’alimentation, des ressources humaines et de 

I’assistance technique. Le Sommet d’ottawa en 

1981 signalait la volonte du G7 d’amorcer un 

dialogue Nord-Sud a son niveau. En 1983, le G7 

convenait de participer a la Sixieme Conference 

des Nations Unies sur le commerce et le 

developpement (CNUCED 6). En 1985, le Sommet 

renforpit son aide a I’Afrique et, en 1986, il 

approuvait le renforcement de la strategie a I’egard 

de I’endettement, de meme que le huitieme 

accroissement de capitaux destines a I’Association 

de developpement international (ADI). 

L’attention que le Sommet accorde aux relations 

Nord-Sud s’est egalement refletee dans ses 

processus. Au fil des ans, les membres du 

’ Pour des exempies dans la presse, voir les rapports sur le Sommet de Tokyo de Jill Vardy, du Financial Post, et de Rosemary Spiers. du Toronto Star. 

2 John Kirton, -Contemporary Concert Diplomacy: The Seven Power Summit and the Management of International Order-, document p&par6 pour 
l’lntemational Studies Association Annual Conference. 29 mars - ler avril 1989, Londres. Angleterre. 

3 Pour un apequ g&nbl, cf. Peter Hajnal, bd.. The Seven Power Summit Documents form the Summits of hdustrialhed Countfies, 7975-1989. (Milhvood, 
NY: Kraus International, 1989), p. 52. 

20 Le Sommet de Halifau, le dhwloppement durable et la 
r&forme des institutions internationales 



Le dkveloppement durable et le Canada aux Sommets du G7 

Sommet et les presidents ont consulte les pays en 

developpement avant la tenue du Sommet, et les 

ont par la suite inform& des resultats de cette 

rencontre. Cette initiative a pris une nouvelle 

dimension en 1989 lorsque, juste avant I’ouverture 

du Sommet de Paris, le president de la France, 

FranGois Mitterrand, a rencontre plusieurs 

dirigeants des grands pays en developpement, et 

les a reGus a diner en meme temps que les 

dirigeants du G7 qui venaient d’arriver. Plus 

recemment, en 1993, le Premier ministre du Japon, 

Miyazawa, a invite le president de I’lndonesie, 

Suharto, a Tokyo pour une reunion bilaterale, et en 

a tenu une autre avec le president des Stats-Unis, 

Bill Clinton, la veille du Sommet. Depuis quelques 

an&es, le directeur du Fonds monetaire 

international (FMI) assiste egalement au Sommet. 

Avec la Grande-Bretagne et la France, le Canada 

est le pays du G7 qui a mis le plus de zele a faire 

avancer le developpement et les relations 

Nord-Sud dans les Sommets. En effet, si le 

Canada a ete invite a se joindre au G7 5 Puerto 

Rico en 1976, c’est en partie dO a I’importance que 

le Premier ministre Pierre Trudeau accordait aux 

problemes des pays en developpement qui ne 

peuvent se passer des ressources, ainsi qu’a la 

sensibilite particuliere de notre pays aux problemes 

du tiers-monde, a cause de son appartenance au 

Commonwealth et a la Francophonie et a cause de 

son passe &ranger a tout imperialisme. II ne faut 

done guere s’etonner que, lorsque les usherpa!+, 

representants personnels des dirigeants aux 

Sommets, reflechissent a I’apport du Canada au 

G7, ils se rappellent son insistance sur les priori& 

du monde en developpement. 

Le vif inter& du Canada pour le developpement et 

sa reussite particuliere sur ce plan lors des 

Sommets du G7 ont ete manifestes dans les deux 

Sommets que notre pays a accueillis. A Ottawa en 

1981, Pierre Trudeau, avec I’appui de la France et 

de la Communaute europeenne, a fait des relations 

Nord-Sud le theme central. II a ensuite reussi a 

convaincre le nouveau president Reagan alors 

sceptique, de modifier sa position sur I’aide et sur 

la creation d’un organe charge de I’energie au sein 

de la Banque mondiale, et d’assister au prochain 

Sommet Nord-Sud sur les negotiations mondiales 

a Cancun. La piece maitresse du Sommet de 

Toronto en 1988 a et.4 I’entente visant a reduire 

d’un tiers la dette des pays pauvres, grace aux 

<conditions de Toronto>> : effacement partiel du 

principal, abaissement des taux d’interets ou 

remboursement integral aux taux commerciaux, 

mais a plus long terme. 

L’environnement et le Canada 
Depuis sa creation en 1975, le Sommet aborde les 

enjeux environnementaux sous I’angle des 

problemes internationaux que la crise petroliere de 

1973 a mis en evidence dans les domaines de 

I’energie et des mat&es premieres. Au depart, les 

Sommets s’attachaient a promouvoir les 

economies d’energie, les solutions de rechange a 

I’importation et a la consommation de petrole, et la 

cooperation a long terme entre consommateurs et 

producteurs. En 1978, ils ont ajoute I’efficacite 

Bnergetique, la recherche et le developpement, et 

les energies renouvelables. En outre, ils ont 

reconnu qu’ccen matiere de developpement 

energetique, I’environnement et la securite 

humaine doivent etre sauvegardks avec le plus 

grand soin4. Cette phase a atteint son point 

culminant en 1979, lorsque le Sommet de Tokyo 

adoptait un programme d’envergure qui reussit a 

reduire la consommation de p&role au sein des 

sept grands pays industrialises. Ce programme 

preconisait la comptabilisation du coOt complet 

pour le petrole, la discipline en mat&e de 

subventions energetiques, la prise en compte des 

4 -Declaration. July 17. 1975, par. 14, tel que cite dans Peter Hajnal, bd., Ibid., p. 52. 
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dommages causes a I’environnement par le 

charbon, et I’utilisation des energies nouvelles pour 

prevenir une pollution accrue, particulierement les 

augmentations de dioxyde de carbone et des 

oxydes de soufre dans I’atmosphere5. 

Le Sommet de Venise en 1980 ajoutait la 

demographie a ses preoccupations, et approuvait 

I’introduction de vehicules de plus en plus 

efficaces; il appuyait aussi une rapidite acceleree 

des progres grace a des ententes ou a des normes 

visant a ameliorer I’efficacite Bnergetique des 

automobiles, a des decisions relatives a la taxation 

et a I’etablissement des prix de I’essence, a la 

recherche et au developpement, et a I’amelioration 

du transport publi?. Les dirigeants ont Bgalement 

promis ce qui suit : ~Nous ferons tout ce qui est en 

notre pouvoir pour veiller a ce que I’accroissement 

de la consommation de combustibles fossiles, en 

particulier le charbon, ne Porte pas atteinte a 

I’environnement7.n 

Le Sommet d’ottawa en 1981 a apporte un soutien 

accru aux energies renouvelables et a la premiere 

mention explicite des principes essentiels du 

developpement durable. II a declare ce qui suit : 

-En faqonnant nos politiques economiques a long 

terme, nous devons veiller a proteger 

I’environnement et le capital de ressources de 

notre plan&te8.~~ 

Le Sommet de Versailles, en 1982, qui amorwit le 

deuxieme cycle septennal du Sommet, a neglige 

l’energie et I’environnement. Au Sommet de 

Williamsburg de 1983, on s’est entendu pour 

5 Ibid., p. 67. 

6 Ibid.. p. 63. 

’ ibid., p. 63. 

renforcer la cooperation en matiere de protection 

de I’environnement, d’une meilleure utilisation des 

richesses naturelles et des recherches sur la 

sante’. Mais ce n’est qu’en 1984, au Sommet de 

Londres dont la Premiere ministre britannique 

Margaret Thatcher etait I’hbtesse, que 

I’environnement est revenu en force. Les dirigeants 

ont alors reconnu la dimension internationale des 

problemes d’environnement et le role des facteurs 

ecologiques dans le developpement economique. 

Ils ont charge leurs ministres de I’environnement et 

un groupe de travail du Sommet de recenser les 

domaines de cooperation, de recherche et de 

projets industriels. En outre, ils ont accueilli 

favorablement une invitation Ian&e par le 

gouvernement de la Rbpublique fed&ale 

d’Allemagne a certains pays membres du 

Sommets pour une conference internationale sur 

I’environnement a Munich du 24 au 27 juin 1984”. 

Le Sommet de Bonn en 1985 a marque un virage. 

II a declare que la responsabilite premiere du G7 

etait ul’avenir de l’economie mondiale et la 

protection des ressources naturelIes>>. II a accepte 

la logique fondamentale du developpement 

durable dans les termes suivants : -Le progres 

economique et la protection du milieu nature1 sont 

des objectifs necessaires et complementaires”~~. 

Le Sommet de Bonn a produit un communique qui 

comportait pour la premiere fois un chapitre &pare 

sur les upolitiques environnementales>. II traitait 

entre autres du programme moderne des pluies 

acides, de la pollution des automobiles, des 

changements climatiques, de la couche d’ozone, 

* /bid., p. 106, 110. Lors du Sommet d’ottawa, les dirfgeants n’ont apparemment pas abord6 la question de Penvironnement, m&me si les ministres des 
Affaires &rang&es en ont parIB lors de la Confhence des Nations Unies sur le droit de la mer. Le debat des dirigeants sur l’hergie fut t&s bref. 

’ Ibid., p. 237. 

” /bid., p. 264-265. 

” Ibid., p. 267. 
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des produits chimiques toxiques, des dkchets 

dangereux, des sols, de I’eau deuce et des 

oceans. II notait le role du marche, de la science et 

de la technologie, ameliorait la mesure 

environnementale de I’OCDE et la cooperation 

avec les pays en developpement pour eviter les 

dommages causes a I’environnement et les 

catastrophes a I’echelle mondiale. 

Le deuxieme Sommet de Tokyo en 1986 a marque 

un autre recul important. Les questions 

environnementales furent reduites d’un chapitre 

entier a un seul paragraphe, qui ne contenait 

aucun theme ou concept nouveau. Par centre, en 

1987, Venise fut le theatre d’un revirement radical. 

L’cGenvironnement= faisait de nouveau I’objet d’un 

chapitre &pare. Les dirigeants y ont promis de 

transmettre un environnement salubre aux 

generations Q venir. Ils ont demand6 au PNUE, a 

I’ISO et a la CIUS de creer une tribune de 

consultation et d’information. Ils ont ajoute a leurs 

preoccupations les espkes en peril, les for&s 

tropicales et les normes environnementales. En 

outre, le Sommet de Venise a introduit le lien entre 

le commerce et I’environnement en demandant de 

promouvoir le commerce international des produits 

peu polluants, les usines industrielles peu 

polluantes et les technologies de la protection de 

I’environnement”. 

C’est lors du Sommet de Toronto en 1988, dont le 

Premier ministre Brian Mulroney etait I’hote, que les 

enjeux d’environnement figurerent pour la premiere 

fois dans leur plein deploiement a I’ordre du jour 

du G713. Le Canada, I’Allemagne et I’ltalie en t&e, 

le G7 a approuve le rapport de la Commission 

Brundtland et son concept de developpement 

durable. II a en outre accueilli favorablement le 

‘* Ibid., p. 343. 

Protocole de Montreal sur la protection de la 

couche d’ozone, la conference de Toronto sur les 

changements atmospheriques et les mesures 

visant a lutter centre les pluies acides. A Toronto, 

les Francais ont declare que I’environnement 

constituerait le theme g&r&al du Sommet qu’ils se 

preparaient a organiser chez eux I’annee suivante. 

Leur choix a permis au Canada de poursuivre son 

militantisme environnemental a Paris en 1989. Plus 

du tiers du communique du Sommet de Paris 

portait sur I’environnement. Le Canada, a titre de 

chef de file reconnu dans ce domaine au Sommet, 

etait charge de rediger une bonne partie de ce 

document. C’est le Premier ministre Mulroney qui, 

au Sommet m&me, a propose et fait accepter 

d’amorcer et de diriger les travaux sur les 

indicateurs environnementaux a I’OCDE. 

Au Sommet de Houston en 1990, les dirigeants ont 

approuve et affine les principes du developpement 

durable, accepte le principe de I’incertitude, et 

integre des considerations environnementales 

dans plusieurs des sujets Bconomiques qu’ils ont 

trait& (en particulier I’aide aux prets destines au 

developpement de I’Europe centrale et de I’Europe 

de I’est, et le programme Entreprise pour les 

Ameriques)14. En outre, priorite a ete donnee aux 

changements climatiques, a I’appauvrissement de 

la couche d’ozone, au deboisement, a la pollution 

marine et g la per-te de la diversite biologique. Le 

Sommet a obtenu que les Stats-Unis participent a 

un fonds de substitution des CFC dans le 

tiers-monde, et admettent le bien-fonde 

scientifique du rapport du Groupe 

intergouvernemental d’experts sur I’evolution du 

climat. Le Canada a notamment fait reconnaitre 

ses problemes avec des ctpratiques de peche non -I 

l3 L’Nlemagne et I’ltalie ant toutes deux soulignb l’environnement dans la seance d’owetture au cows de laquelle les prioritbs ont 6% Btablie, et les 
dirigeants ont longuement disc& de ce sujet au cows du diner du 20 juin. 

” Pour un compte rendu plus d&aill& voir John Kirton, Sustainable Developmentatthe Houston Seven Power Summit=, document p&par6 pour le Corn@ 
de la politique &rang&e de IaTable ronde nationale sur I’environnement et I%concmie, 6 septembre 1990. 
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reglementeesaa et a annonce une entente bilaterale 

attendue depuis longtemps avec les &tats-Unis 

pour lutter centre les pluies acides. 

Meme si I’environnement n’occupait qu’a peu pres 

un cinquieme du communique de Houston, il est 

demeure le seul theme majeur qui y figure. Avec 

I’arrivee pour la premiere fois du president 

sovietique Mikhail Gorbachev au Sommet de 

Londres en 1991, et celle du president russe 

Eltsine aux reunions suivantes, I’attention s’est 

portee sur les societes post-communistes. Ainsi, 

I’accent sur les enjeux du developpement et de 

I’environnement a flechi. Le deuxieme Sommet de 

Londres a bel et bien declare que la prochaine 

conference de la CNUED constituerait un 

&venement qui ferait date dans I’histoirea>, pour 

lequel le G7 devrait wiser a produires une 

convention efficace sur les changements 

climatiques, une serie de principes sur la foresterie 

et, si possible, une convention sur la biodiversite. 

Le Canada a fait reconnaitre, notamment par les 

quatre puissances europeennes et la Communaute 

europeenne qui ont signe la Declaration, que la 

surpeche et d’autres pratiques nefastes pour 

I’environnement ~~menacaienb~ les ressources 

marines vivantes. 

Munich 1992 et la participation 
du Canada 
A Munich en 1992, I’environnement a cesse d’etre 

une priorite du Sommet, m&me si le Premier 

ministre Mulroney, dans sa declaration d’ouverture, 

a demand6 a ses collegues d’assurer un suivi 

credible au Sommet de Rio, de prendre les 

mesures necessaires pour mettre fin aux 

catastrophes ecologiques causees en partie par 

les Europeens et les Coreens dans la p&he sur la 

cbte est du Canada, et de montrer que le G7 

n’avait pas oublie les Pays moins developpes 

(PMD). Apres cette ouverture, toutefois, les 

dirigeants n’ont pas discute d’environnement. Ils 

ont plutbt laisse a leurs representants personnels, 

ou GsherpasB>, le soin d’ajouter aux communiques 

des passages sur la biodiversite, la foresterie, la 

t&detection, l’energie et, a titre de participation 

particuliere du Canada, I’appui a une conference 

internationale sur les stocks transzones et les 

especes migratrices. 

Dans le domaine du developpement, les 

dirigeants, s’inspirant des travaux de leurs 

representants financiers, ont approuve de leg&es 

modifications aux <conditions dites de Trinidad>> 

visant a ajouter quatre pays a revenus bas ou 

moyens (Congo, Cameroun, CBte d’lvoire et 

Nigeria) a la liste des pays admissibles a 

I’allegement de la dette, et ont tree une quatrieme 

option privilegiee par les hats Unis dans les 

<conditions de Toronto>> sous la fom-re d’un 

paiement de 25 ans et une periode de grace de 16 

ans. 

Tokyo 1993 et la participation du 
Canada 
Le Sommet de Tokyo de 1993 a encore ete le 

temoin dune nouvelle diminution de I’attention 

accordee aux questions de developpement et 

d’environnement. II y a eu un progres sur le plan de 

I’integration des questions economiques et 

environnementales, et le developpement durable a 

ete approuve comme objectif. Mais 

I’environnement ne fut aborde que dans I’un des 16 

paragraphes de la Declaration economique, et les 

pays en developpement dans seulement trois15. En 

outre, les dirigeants ont consacre peu de temps 

aux questions environnementales. 

l5 To&u Summit Declaration: A S?renghtened Commitment to Jobs and Growth. 9 juillet 1993. 
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L’introduction de la declaration de Tokyo 

comprend des defis prioritaires, notamment la 

reconciliation de la croissance globale avec les 

objectifs de croissance mondiale et 

d’environnement. La section sur I’emploi et la 

croissance faisait 6tat du ~~developpement de la 

cooperation internationale dans le domaine de 

I’environnementn et des possibilites de creation 

d’emplois offertes par les politiques 

environnementales (par. 5). De plus, dans la partie 

sur la securite nucleaire dans les pays 

post-communistes, les dirigeants, inspires par 

leurs hbtes japonais, ont mentionne leurs 

preoccupations face aux deversements dans 

I’ocean de dechets radioactifs par la Russie (par. 

11). Les trois paragraphes sur les pays en 

developpement precisent tous les objectifs de 

developpement durable ou reconnaissent 

I’importance de tenir compte de I’environnement 

dans le developpement international (par. 12-l 4). 

Le paragraphe 8, qui portait sur l’environnement, 

mentionne le maintien de la epriorite principale~~ 

don&e a ce sujet, et I’importance de la nouvelle 

Commission du developpement durable des 

Nations Unies (CDDNU), la ratification des 

conventions sur la biodiversite et les changements 

climatiques, et la negotiation dune convention sur 

la desertification. Le G7 a en outre promis de 

=publier des plans d’actions nationaux d’ici a la fin 

de cette anneem, d’ameliorer le FEM pour faire face 

a g<I’augmentation des co0ts~~ (resultant de la mise 

en ceuvre des conventions signees a Rio), et 

d’encourager les banques de developpement 

multilaterales a privilegier le developpement 

durable, a ameliorer I’evaluation environnementale 

des projets et a rendre ces evaluations disponibles 

au public. Enfin, les dirigeants ont accueilli 

favorablement les travaux sur la foresterie et les 

technologies environnementales et energetiques, 

et esperent wne issue positive de la conference 

des Nations Unies sur les stocks transzones et les 

especes migratricesm. 

Le Sommet de Halifax, le dhwloppement durabk et la 
rkforme des institutions internationales 

Hormis une promesse enoncee dans I’introduction 

d’appuyer les pays en developpement, toute 

allusion a ce theme s’est bornee a trois 

paragraphes consacres a ce sujet. Ici, les 

dirigeants ont souligne les difficult& economiques 

et sociales de I’Afrique, et I’importance de s’aider 

soi-m&me, de bien gerer les affaires publiques, et 

d’observer les politiques economiques d’ouverture 

et d’assainissement, ainsi que I’integration dans 

I’economie mondiale. Ils ont promis d’adopter une 

approche globale et differenciee, pour <<faire tous 

les efforts possibles en vue d’accroitre I’aide au 

developpementaa; ils accorderont une attention 

particuliere aux pays les plus pauvres en 

prolongeant ou en renouvelant la Facilite 

d’ajustement structure1 renforcee (FASR), et en 

invitant le Club de Paris a Studier la possibilite de 

reduire plus rapidement la dette. Ils ont en outre 

promis d’ceuvrer pour la reussite de la Conference 

sur la population et le developpement au Caire, et 

ont signal6 I’importance du lien entre une 

croissance demographique rapide et le 

developpement durable. 

Les interventions du Canada en matiere de 

developpement durable a Tokyo portaient 

essentiellement sur la surpeche dans l’ocean 

Atlantique et sur une nouvelle preoccupation quant 

aux effets de la p&he au saumon a I’aide de filets 

de derive au large de la Colombie-Britannique, 

dans le cadre du contexte mondial plus large du 

developpement durable. Dans les reunions 

bilaterales avec les chefs des gouvernements 

francais et britannique, la Premiere ministre 

Kim Campbell a press6 des pays tels que I’ltalie et 

d’autres pays europeens de ratifier I’entente de la 

Commission canado-europeenne sur la 

conservation des ressources halieutiques. A la 

table de negotiations du Sommet 00 ces 

problemes &tiers sont depuis toujours consider& 

comme des querelles de clocher a troquer centre 

les preoccupations plus importantes d’autres pays 

dans un communique fourre-tout, la Premiere 
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ministre Campbell a soulignb I’importance de ces 

enjeux pour le processus elargi du developpement 

durable et I’interet commun en matiere de 

developpement durable16. C’est egalement elle qui 

insista avec succes pour que I’on ajoute apres la 

seance pleniere du jeudi du Sommet, la phrase de 

la declaration qui approuvait la conference des 

Nations Unies sur les stocks de poissons grands 

migrateurs. 

Naples 1994 et la participation du 
Canada 
Au Sommet de Naples en 1994, les dirigeants ont 

encore moins discute de developpement durable 

et de ses aspects environnementaux, preferant 

aborder les dimensions sociales de la question. 

Des 36 paragraphes du communique du Sommet, 

seulement cinq traitaient d’environnement et trois 

de developpement. Dans I’introduction, le 

dr%eloppement durable etait mention& comme 

I’objectif de I’economie mondiale du XXle siecle, et 

cette introduction definissait egalement la 

protection environnementale comme une occasion 

de creer des emplois. Contrairement a Tokyo, qui 

avait fait fi du lien entre l’environnement et le 

commerce, le communique de Naples etait 

favorable aux c<travaux sur les relations entre le 

commerce et I’environnement dans la nouvelle 

Organisation mondiale du commerce (OMC)a>, 

reclamait cedes efforts plus soutenus pour ameliorer 

notre comprehension des nouveaux problemes, y 

compris I’emploi et les normes du travail ainsi que 

leur incidence sur les politiques commercialesn; il 

s’engageait aussi a reviser les progres realises sur 

ces trois plans lors du Sommet de 1995. 

Dans !a section sur I’environnement, le 

communique de Naples signalait une fois de plus 

que I’environnement etait une des -grandes 

priorit&+ pour la cooperation internationale (citant 

les technologies, le rendement energetique et la 

depollution). II invitait une fois de plus les banques 

multilaterales de developpement a se montrer plus 

Bcologiques, ajout a I’invitation faite I’annee 

precedente de publier des evaluations 

environnementales de projets. II soutenait les 

travaux de la CNUDD, la mise en ceuvre des 

conventions sur la biodiversite et les changements 

climatiques et les prochaines conferences sur ces 

sujets a Nassau et a Berlin. II accueillait aussi 

favorablement le reapprovisionnement et la 

restructuration du FEM, ainsi que les conclusions 

de la Conference sur la desertification et la 

Conference sur les petits Etats insulaires. Son 

engagement le plus ferme et le plus oriente vers 

I’avenir consistait a accelerer la mise en ceuvre des 

plans nationaux du G7 pour la convention cadre 

des Nations Unies sur les changements 

climatiques, a faire etat des progres realises lors 

du Sommet de Halifax, et a elaborer des mesures 

pour le XXle siecle. II importe de noter que le G7 

passe sous silence I’eternelle question soulevee 

par le Canada lors des Sommets, a savoir les 

pQcheries, surtout parce que les sept pays 

membres avaient auparavant convenu de limiter 

leur ordre du jour et d’eliminer toute reference a 

des questions jugees tres preoccupantes si elles 

ne concernaient qu’un seul pays17. 

l6 Pour un compte rendu public, voir en particulier Jill Vardy, Gampbell seeks support for fishery-, 77h? financial Post, 9 juillet 1993, p. 5: Jill Vardy, -Prime 
Minister hails summit a success*, The FinancMlPost, 10 juillet 1993, p. 5; Jill Vardy, 4%mpbell earns praise*, The Financial Post, IO juillet 1993, p. 5. 
Outre Rosemary Spters, darts “Gentle introduction to a cosy clubs, The Toronto Star, 10 juillet 1993, A 13. d’autres joumalistes et joumaux canadiens ont 
en general passe les questions environnementales sws silence. Cf. Kirton Associates, Canada, The Prime Minister, and the 1993 Tohyo Summit. 
Rapport prepare pour la Division des communications pour les politiques etrangeres. ministere des Affaires exterieures et du commerce international, 28 
juin - 10 juillet 1993. 

” Plusieurs de ces -omements fourretout~ apparaissent pourtant darts d’autres sections du communique. Au tours des pr&aratifs, le Canada avait 
suggere que les dirigeants approuvent une zone interdite de p&he a la morue au large du nez et de la queue du Grand Bane de Term-Neuve, en 
reponse a une proposition formulee par la France, a I’instigation de Danielle Mitterand, voulant que les dirigeants declarent une zone interdite de chasse 

a la baleine autour de I’Antarctique. Aucune de ces suggestions n’a et6 retenue. 
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Dans la partie sur le developpement, ie 

communique de Naples a fait une fois de plus cas 

de I’Afrique, et les dirigeants ont souhaite la 

reussite de la conference du Caire, et se sont 

engages a <gpoursuivre leurs efforts pour ameliorer 

I’aide au ditveloppementB> (ainsi que pour 

promouvoir le commerce et les investissements); 

ils se sont egalement montres favorables aux 

mouvements de capitaux prives Ce communique 

faisait surtout appel a la Banque mondiale et aux 

banques de developpement regional pour 

renforcer les apports de capitaux prives au monde 

en developpement, 4out en off rant des ressources 

plus importantes pour l’education, la sante, les 

politiques familiales et la protection de 

I’environnementm. II approuvait une fois de plus les 

travaux de Club de Paris et le renouvellement de la 

FASR. Les dirigeants se sont felicites des mesures 

prises par le FMI pour appuyer les pays en 

developpement et s’assurer que tous les membres 

beneficient de droits de tirage speciaux. Plus 

precisement, ils ont convenu ade chercher des 

moyens de mobiliser de maniere plus efficace les 

ressources existantes des institutions financieres 

internationales pour repondre aux besoins 

particuliers des pays emergeant tout juste de 

desordres politiques et economiques, et des pays 

les plus pauvres, comme des plus endettesss. 

A Naples, les dirigeants n’ont pour ainsi dire pas 

aborde la question de I’environnement Ils ont tout 

simplement reconnu que leur communique ne 

pesait pas lourd en commentaires sur ce sujet et 

qu’ils devaient y remedier. L’un d’entre eux a 

propose d’examiner le programme 

environnemental de I’apres-Rio I’annee suivante. 

Le debat des dirigeants sur les enjeux Nord-Sud 

s’est deroule comme p&vu, confonnement a ce 

que les sherpas avaient prepare. Le Premier 

ministre de la Grande-Bretagne, John Major, a 

demande que I’on souscrive au concept du <stock 

de det8,. Le Canada I’a acceptit, d’autant plus 

que I’on avait propose d’aborder ce sujet I’annee 

suivante. Meme si cette perspective ne souriait ni a 

la France ni aux Stats-Unis, le president Mitterrand, 

qui assistait a son dernier Sommet, a fini par se 

rallier a I’opinion unanime du G7. 

Ni I’environnement ni le developpement n’ont 

constitue une priorite pour le Canada a Naples”. 

Dans ses reunions bilaterales prealables au 

Sommet, le Premier ministre Chretien a tout fait 

pour tenter d’empecher le boycottage 

environnemental des produits forestiers canadiens 

organise en Allemagne; Q Rome, il a discute avec 

le pape des questions demographiques et de la 

prochaine conference du Caire. Au Sommet, il s’est 

joint au President Mitterrand pour offrir une aide 

humanitaire au Rwanda. Le Canada cherchait 

surtout a convaincre ses partenaires d’analyser les 

nouveaux enjeux commerciaux, notamment le 

rapport entre le commerce et I’environnement dans 

le cadre des activites de I’OCDE, plutot que de les 

aborder au forum de negotiation de la nouvelle 

OMC. Le Canada a en outre cherche activement 

des appuis en vue de renforcer la securite 

nucleaire en Ukraine. 

Le Forum des ministres de 
I’Environnement du G7 
L’attention restreinte accord&e aux questions de 

developpement durable a Naples reflete en partie 

la volonte d’emettre un communique plus bref qui 

serait davantage formule par les dirigeants. Ce 

phenomene s’explique aussi par la creation en 

1992 d’un forum des ministres de I’Environnement 

” Voir. par exemple, f’absence de ces themes dans The Nepks Economic Summit, 810 juillet 1994, document d’information generale du minis&e des 
Affafres &rang&es et du Commerce international du Canada. Les grands medias canadiens, pr6occup& par le commerce, ont presque passe scus 
silence les questions d’envfronnement et de developcement au Sommet, et le r&e du Canada sur ce plan. Toutefois. John Bierman, dens AWerand’s 
G7 Sermon Will Fail on Deaf Ears=, 7’he Fiick/fost, 8 juiilet 1994, a sculigne l’appel lance par le president Mitterand pour un ccnsensus sur le 

dbveioppement qui se ferait I’Cho de celui que la CNUED a atteint sur le plan du dbveloppement. et a condu a regret qu’il n’y await sans doute aucune 
reaction de la part du 67. 
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du G7, tenu en parallele avec les rencontres des 

organes du G7 ou des ministres charges des 

affaires &rang&es, des finances, du commerce, 

de I’emploi et, tout recemment, de la technologie 

de I’information. 

Les rencontres des ministres de I’Environnement 

du G7 remontent a 1984. A cette epoque, les 

dirigeants avaient, lors de leur deuxieme Sommet 

de Londres, demande a leurs ministres de 

I’Environnement de clarifier les domaines de 

cooperation continue et, a leurs groupes de travail 

sur la science et la technologie, de leur produire un 

rapport sur I’environnement d’ici Q la fin de 1984. 

En 1989, le president Bush s’est fait accompagner 

par le directeur de la Environmental Protection 

Agency (EPA), Bill Reilly, et lui a permis d’informer 

les medias presents. Au printemps 1992, le 

ministre de I’Environnement de I’Allemagne qui 

etait alors I’hote du Sommet, Klaus Toefler, invita 

ses collegues a une reunion en Allemagne pour 

discuter du programme du prochain Sommet a 

Rio”. Les ministres de I’Environnement du G7 se 

sont une fois de plus rencontres a la CNUED, pour 

contribuer a une coordination dynamique qui a 

maintenu une position commune et empeche 

I’isolement ou la defection des Stats-Unis. Bien 

qu’aucune reunion n’ait eu lieu en 1993, le ministre 

de I’Environnement d’ltalie, M. Spini, accueillait ses 

collegues a Florence au printemps 1994, ce qui 

leur a permis sur-tout de faire connaissance. 

la fusion de I’environnement et de I’economie 

dans l’ecologisation du gouvernement, les 

questions prioritaires des changements 

climatiques, de la biodiversite et de la gestion des 

produits toxiques et, finalement, les institutions, 

notamment la reforme des institutions financieres 

et environnementales internationales. 

Attitude du public et des 
spkialistes 

La rencontre de Florence a remporte un succes 

suff isant pour inciter le gouvernement canadien a 

organiser une autre rencontre a Hamilton du 

29 avril au 1 er mai 1995. Au depart, tout portait a 

croire que cette rencontre adopterait trois themes : 

Le public, tant au Canada que dans les autres 

pays du G7, souhaite ardemment que le Sommet 

privilegie fortement le developpement durable et 

que le Canada y joue un role de chef de file. Et 

surtout peut-etre, du fait que le Sommet de 1995 

aura lieu au Canada, I’appui du public canadien 

est massif, profond et persistant. Les Canadiens 

croient au fonctionnement global du Sommet. En 

fait, comme I’illustre I’annexe 1, les sondages 

precedant le Sommet, en 1993 comme en 1994, 

indiquent que trois quarts des Canadiens 

considerent le Sommet comme une rencontre 

valable et favorable a I’action internationale. En 

outre, les repondants sont de plus en plus 

nombreux a choisir les problemes d’environnement 

mondial comme theme central du Sommet. 

L’inter& du Canada pour les pays en 

developpement, quoique moindre, demeure quand 

meme vif. Les Canadiens expriment par 18 leurs 

convictions profondes sur le caractere crucial de 

I’environnement et du developpement dans la 

politique etrangere de leur pays”. 

Le Canada trouve egalement des appuis au sein 

du G721. Des experts bien inform& des pays du 

a.. 
” Les mini&es de I’Environnement ont discute des strategtes de controle oes changements dimatiques. et le ministre de I’Environnement du Canada, 

Jean Charest, a souligne que toute taxe canadienne sur I’essence devait tenir compte des mesures prises aux Etats-Unis, du fait que les Canadiens sent 

enclins a aller faire leurs achats de I’autre c&e de la frontiere. 

m John Won, “Sustainable Development as a Focus For Canadian Foreign Policy*. document de travail no 25, Ottawa. Table ronde nationale WI 
I’environnement et f%conornie, septembre 1994. 
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G7 en sont Venus a reconnaitre et a feliciter le 

Canada pour son action environnementale 

internationale. Selon une enquete me&e entre 

septembre et decembre 1994 aupres de 66 experts 

en developpement durable venant surtout des 

pays du G7,le Canada faisait I’objet d’une 

&valuation moyennement positive>> comme chef 

de file en developpement durable, a raison de 

60 p. 100 des repondants qui ont cite le Canada, et 

dont les commentaires etaient deux fois plus 

positifs que negatifs. Ce sont les pratiques 

forestieres et energetiques du Canada qui ont 

suscite des commentaires negatifs. Ces 

specialistes constataient le peu de progres 

accompli A ce jour sur le plan du developpement 

durable, et ne comptaient guere que sur des 

progres modestes dans un avenir rapproche. Ils 

avaient I’impression que les progres decouleraient 

surtout du suivi des conventions de la CNUED (par 

opposition aux initiatives de I’industrie et des 

organisations non gouvernementales de 

I’environnement ou des activites des instituts de 

politique). En outre, ils jugeaient que les institutions 

internationales les plus susceptibles de promouvoir 

la cause du developpement durable etaient la 

Banque mondiale et Wnion europeenne, I’OCDE 

se classant au dernier rang des sept institutions 

mention&es. 

Pierre Marc Johnson, qui exerce le droit 2 Montrkal, est 

vice-prksident de la TRNEE dont il p&side aussi le 

Groupe de travail sur la politique &ang&re et le 

d&eloppement durable. 

John Kirton est professeur agr6g6 de sciences politiques 

A I’Universit6 de Toronto et membre du Groupe de travail 

sur la politique Btrang&e et le d&eloppement durable de 

la TRNEE. 

Le Sommet de Ha&far, le dkveloppement durable et la 
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Annexe 
Opinion du public canadien sur le G7 et sur les enjeux abordes, 

19934994 

Importance du Sommet du G7 

7993-7994 

Rencontres importantes (1993) 71 % 
Bon pour ie Canada (1994) 72 % 
Perte de temps et d’argent (1993) 28 % 
Perte de temps et d’argent (1994) 25 % 
Sans opinion (1993) 1% 
Sans opinion (1994) 3% 

L’appui accord6 au Sommet est massif dans le 
Canada atlantique, tandis qu’il est a son plus bas au 
Quebec. Les sceptiques sont les personnes ag6es, 
les personnes les moins instruites et les plus pauvres. 

Questions : 1993-7994 

1993 : ND’aucuns disent que ces reunions sont une 
perte de temps et d’argent parce que rien d’important 
n’y est veritablement accompli. D’autres gens 
pretendent que, comme l’economie de tous ces pays 
est si Btroitement iiee, ces reunions sont importantes 
et donnent aux dirigeants la possibilite de discuter 
des problemes et de partager des id&es sur la 
maniere de les resoudre. Lequel de ces deux points 
de vue reflete le mieux le v&re?m 

1994 : *D’aucuns disent que la participation du 
Canada au Sommet du G7 est une perte de temps et 
d’argent pour le Canada, parce que rien ne s’y 
accomplit veritablement. D’autres personnes disent 
que la participation au Sommet donne au Canada la 
possibilite d’influer sur les evenements dune facon 
qui soit favorable a ce pays. Lequel de ces deux 
points de vue se rapproche le plus du votre?m 

Thkmes abordk au Sommet du G7 

Sommet du G7 de Tokyo en 1993 

Question konomique la plus importante et autres 
questions plus impodantes (intbgrbes) 

Environnement 37 % 
Chomage 30 % 
Dette nationale 25 % 
Non-proliferation des armes nucleaires 25 % 
Commerce mondial 17% 
konomie des pays en developpement 13% 
Aide aux pays les plus pauvres 11% 
Inflation 10% 
Reformes politiques et sociates dans I’ex-URSS 8 % 
Guerre en ex-Yougoslavie 17% 
konomie de I’ex-URSS 4% 

Sommet du G7 de Naples en 1994 

Question konomique la plus importante et autres 
questions plus importantes (intbgrhes) 

Environnement 44 % 
Chomage 39 % 

Dette nationale 37% 
Non-proliferation des armes nucleaires 17% 
Guerre en Bosnie 13% 
Aide aux pays les plus pauvres 12% 
Commerce mondial 11 % 

Paix au Moyen-Orient 11 % 

konomie des pays en developpement 10% 
Reforme de la Russie 1% 

(Sources : Rapport trimestriel de Decima, 6te 1993; 
sondage de Harris Canada effect& en mai 1994) 
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Le Canada et le Sommet de Halifax 
Gordon Smith 

L e gouvernement canadien prepare febrilement 

le Sommet du G7 de Halifax et tente de 

s’associer a des groupes, et tout particulierement a 

des groupes bien inform&, dans le but de susciter 

un &change d’idees nouvelles. 

Le premier point peut sembler evident, mais il vaut 
la peine d’Qtre souligne. Dans quelle mesure le 

Sommet de Halifax fournit-il I’occasion au Canada 

d’influer sur le tours des evenements 

internationaux et de faire connaitre les 

preoccupations des Canadiens sur la scene 

mondiale. Le Sommet traitera notamment du 

developpement durable et de la protection de 

I’environnement. II reste done 21 savoir quel role 

joueront I’environnement et le developpement 

durable et quelles initiatives ou id&es specifiques 

devraient etre mises de I’avant sous cette rubrique 

g&&ale. 

Le Canada preside le Sommet cette an&e, 

comme il le fait tous les sept ans, et cela nous 

donne I’occasion d’influer sur le processus. A n’en 

pas douter, il importe pour le Canada de souligner 

la valeur de son adhesion au G7. MQme si le 

Canada ne participait pas a la premiere rencontre 

du G7 en 1975, il a pris part a toutes ses 

rencontres a partir de 1976. Actuellement, le G7, en 

tant qu’institution, fait I’objet d’une etude 

minutieuse, tant de I’interieur que de I’exterieur, et il 

importe de profiier de la rencontre de Halifax pour 

presenter des initiatives canadiennes visant a 

augmenter I’importance du role que joue le 

Canada au sein du G7. Le Canada est I’un des 

plus petits pays du G7 et, par consequent, il 

importe particulierement pour le Canada d’avancer 

des idles qui soulignent la valeur de sa 

participation aupres des six autres membres. 

Le Sommet de Hal&x, le dthloppement durable et la 
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En second lieu, a titre de president cette an&e, le 

Canada a une occasion sans precedent d’influer 

sur les grandes discussions de Halifax. 

Troisiemement, au moment oti d’autres pays 

cherchent a etablir des consultations, le Canada a 

I’occasion de renforcer son image de marque 

aupres des pays qui ne font pas partie du G7 sur 

des questions comme le commerce et les 

investissements. Le gouvernement du Mexique et 

les ministres des Affaires etrangeres de I’ANASE 

nous ont recemment demand6 d’organiser des 

rencontres officielles. Les prochains mois seront 

done une periode ou le Canada sera a I’avant-plan 

de la scene mondiale et il devrait en profiter pour 

etablir de nouvelles assises a I’echelle 

internationale. 

Les preparatifs du Sommet vont bon train. II se 

passe beaucoup de chases a I’arriere-scene, 

particulierement pendant les rencontres des 

usherpass, les representants personnels des 

presidents et des Premiers ministres, qui se 

rencontrent a trois ou quatre reprises avant le 

Sommet. Les rencontres des sherpas ne visent pas 

a preparer en detail I’essentiel des travaux du 

Sommet de Halifax. Le Premier ministre Chretien et 

d’autres personnes ont souligne que les dirigeants 

souhaitent avoir des discussions libres et ouvertes 

a Halifax, et ils ne veulent pas que leurs 

conclusions soient coulees dans le b&on dans le 

cadre de rencontres de fonctionnaires tenues des 

mois a I’avance. Les sherpas tenteront plutbt 

d’etablir un climat qui predisposera a de telles 

discussions. 

Toutefois, certains pays aiment que les details des 

sommets et des communiques soient arranges 
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bien B I’avance. On essaie toujours d’en arriver a 

un Bquilibre. L’objectif du Canada consiste a 

s’assurer que le processus soit bien en place et 

que le cadre de travail de la rencontre soit bien 

etabli, puis de donner aux dirigeants I’occasion 

d&hanger leurs idles. 

Les <sherpas>a constituent un groupe interessant. 

Ils n’occupent pas des postes design& dans la 

hierarchic gouvernementale de divers pays, mais 

sont nommes par les dirigeants en fonction de la 

confiance que leur accordent le premier ministre, le 

president ou le chancelier. Le resultat est 

interessant, parce qu’il signifie que les sherpas 

sont des gens qui travaillent soit directement pour 

un dirigeant comme le president de la France, ou 

qui viennent d’un ministere des Finances ou des 

Affaires Btrangeres. Ainsi, certains sont 

fonctionnaires et d’autres sont conseillers 

politiques. Toutefois, cela contribue a enrichir le 

processus. II y a egalement toute une structure de 

sous-sherpas des minis&es des Finances et des 

Affaires etrangeres, et de directeurs politiques qui 

se rencontreront avant le Sommet. 

La participation des Russes aux Sommets a 

augment6 au tours des dernieres annees. En 

1994, a Naples, on a adopt6 une formule pour la 

participation des Russes qui sera repetee a Halifax; 

les Russes seront a la table des discussions pour 

la deuxieme moitie du Sommet. En depit du fait 

que les Russes ont confirm6 a la presse qu’ils 

aimeraient participer a plus que la deuxieme 

journee du Sommet, la major26 des membres du 

G7 ne sont pas d’accord. Les Russes ont 

Bgalement indique qu’ils aimeraient participer a 

plus qu’une simple discussion de sujets politiques. 

Meme si cette demande depend de la facon dont 

on definit les sujets politiques, le president Yeltsin a 

precise qu’il souhaite prendre part a des 

discussions sur ce qu’il qualifie de questions 

economiques mondiales. Toutefois, les membres 

du G7 estiment que le focus economique 
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traditionnel de la rencontre ne devrait pas etre 

ouvert a la participation des Russes. 

Du point de vue du Canada, le Sommet de Naples 

de 1994 a Bte couronne de succes. Le 

communique endossait la terminologie que le 

Canada proposait sur le commerce, element qui a 

contribue a la conclusion de I’Uruguay Round. Le 

Canada a Bgalement propose, et offert d’organiser, 

une conference sur les partenariats pour la 

transformation economique de I’Ukraine. Cette 

conference a eu lieu a Winnipeg, a la fin 

d’octobre 1994, et on la considere generalement 

comme un succes. A Naples, le Canada s’est 

egalement attache a un large &entail d’autres 

questions, notamment les emplois, la croissance et 

la securite nucleaire. 

En se preparant pour le Sommet de Halifax, le 

Canada doit etablir des bases sur lesquelles le G7 

puisse s’appuyer. Le principal sujet de discussion 

des dirigeants sera I’examen des institutions de 

Bretton Woods. Lors de la visite du president Bill 

Clinton a Ottawa, au milieu de fevrier 1995, le 

Premier ministre Chretien et lui-m&me ont 

longuement discute du fonctionnement du systeme 

monetaire international. Ils s’inquietent tous deux 

de la capacite du systeme d’absorber des crises, 

une question g&&ale qui a et6 mise en relief par 

la crise du peso mexicain. L’echec plus recent de 

la Barings Bank du Royaume-Uni soul&era 

Bgalement des questions sur la faGon dont le 

systeme monetaire international fonctionne ou non. 

Toutefois, du point de vue du Premier ministre du 

Canada, il faut particulierement &attacher au 

Fonds monetaire international, dans le contexte 

des institutions de Bretton Woods. 

On se penchera egalement sur la Banque 

mondiale et sur sa situation apres 50 ans 

d’existence. De nombreux examens ont et6 

effect& sur le FMI et la Banque mondiale afin de 

voir si leurs rapports devraient etre ce qu’ils sent, et 

si ces institutions devraient etre modifiees pour 
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tenir compte des enormes changements survenus 

dans le monde au tours des 50 dernieres an&es. 

Le G7 se propose egalement d’examiner comment 

la Banque mondiale traite avec les institutions des 

Nations Unies comme le Programme des Nations 

Unies pour le developpement et de jeter un coup 

d’oeil aux organismes internationaux charges de la 

protection de I’environnement afin de voir si leurs 

structures ou leurs rapports devraient &re modifies. 

Toutes ces questions ont une dimension 

institutionnelle. Dans le cadre du Sommet de 

Halifax, on souhaite egalement se pencher sur un 

certain nombre de questions, notamment I’ordre 

du jour environnemental et ce, de facon 

significative. On reparlera done de biodiversite et, 

par-dessus tout, de changements climatiques et 

de securite nucleaire. A cet egard, il faudra revoir la 

situation en ce qui a trait a Tchernobyl et a d’autres 

reacteurs de ce type, qui sont particulierement 

dangereux. 

Ce sont la certaines des references du 

communique de Naples qui touchent les 

preparatifs du Canada a ce stade-ci. Les sept 

qsherpasss se sont deja rencontres pour discuter de 

tout cela, et il y aura une autre rencontre en mars. 

A ce moment-la, on aura redige un large &entail 

de documents visant & definir plus clairement de 

quelles questions les dirigeants discuteront. 

Dans un contexte plus vaste, en se basant sur la 

rencontre des sherpas a Ottawa, en fevrier, la 

principale question est la suivante : Le systeme 

monetaire international est-il capable de relever les 

defis qui nous attendent? En d’autres mots, plutbt 

que les dirigeants se penchent sur la reforme des 

institutions - FMI, Banque mondiale, OMC - serait-il 

plus efficace d’enoncer les enjeux ou defis et de se 

demander si ces institutions sont capables de 

relever ces defis? Ces defis sont presentement en 

voie d’etre definis. 

L’un des principaux defis consiste & promouvoir la 

croissance bconomique. La pauvrete, la dette et 
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les problemes connexes constituent un deuxieme 

defi, et tous ces elements sont explicitement lies a 

la question du developpement durable. La 

migration est une question qui prend de plus en 

plus d’importance et qui peut etre associee a la 

base aux problemes du developpement durable. II 

faudra aussi favoriser la liberalisation du commerce 

international en se penchant sur les questions 

decoulant des compromis Btablis pendant 

IUruguay Round et en definissant les notions de 

commerce et d’environnement. 

Les directeurs politiques s’attacheront a la gestion 

des tensions et des conflits a I’echelle 

internationale, particulierement en termes 

systemiques. Eux aussi traiteront tout 

particulierement de la migration. II y aura 

egalement des discussions sur la capacite du 

systeme international de gerer un large &entail de 

questions dans les domaines du crime 

international, du blanchiment de I’argent au trafic 

de la drogue. 

Actuellement, les gouvernements et les sherpas 

tentent de definir les questions et d’elaborer des 

initiatives pertinentes. 

II importe de souligner que les dirigeants du G7, ou 

dans ce cas precis les CsherpassB, ne pretendent 

pas parler pour tous les pays du monde sur les 

questions qu’ils retiennent. Les sherpas parlent 

pour les sept pays et, ce faisant, enoncent 

certaines idles visant a susciter un debat dans la 

communaute internationale. II importe au plus haut 

point que personne ne croit que ces sept 

personnes ou pays sont d’avis qu’ils ont seuls le 

droit de traiter des questions, comme la reforme du 

FMI et de la Banque mondiale, qui touchent un 

grand nombre de pays qui, en tant que membres 

de ces institutions, ont leurs propres 

preoccupations. 

Le developpement durable figure sans nul doute 

parmi les sujets qui seront debattus dans le cadre 

du processus preparatoire. Pour le Canada, le 

35 



Le Canada et le Sommet de Ha&x 

developpement durable est une question tres 

importante. Toutefois, nous ne savons pas s’il 

figure a I’ordre du jour d’autres pays. II n’est pas 

apparent, en ce moment, que le developpement 

durable est particulierement important pour les 

autres pays du G7 et, m&me s’il est encore t&s tot, 

le Canada a mentionne le developpement durable 

plus que les six autres pays combines. 

De nombreux autres domaines exigent plus 

d’attention. Les plans environnementaux nationaux 

sur les changements climatiques et la biodiversite 

doivent etre passes en revue suite aux 

engagements pris lors de la CNUED. La question 

de la securite nucleaire ne releve peut-etre pas du 

mandat de la TRNEE; toutefois, plus on est pres de 

Tchernobyl, plus la question est importante. Et les 

Europeens en particulier, mais non seulement les 

Europeens (la question a et6 debattue lors de la 

rencontre de fevrier entre le President Clinton et le 

Premier ministre Chretien), veulent qu’on agisse, et 

vite. Toutefois, il y a un prix a payer, et il est relic au 

developpement durable. La securite nucleaire 

n’implique pas simplement la fermeture de 

Tchernobyl (du point de vue des Ukrainiens) et 

d’autres reacteurs dangereux. La fermeture de ces 

reacteurs doit s’effectuer de facon a garantir la 

satisfaction des besoins futurs en energie. Et cela 

co&era t&s cher. 

Quelques autres domaines touchent 

particulierement le Canada et vaudront peut-etre la 

peine d’etre trait& dans le cadre des travaux 

preparatoires au Sommet de Halifax. L’un d’entre 

eux est la p&he. Le Canada est au bord d’une 

grave confrontation avec les Europeens en ce qui a 

trait aux reserves de fletans au large des Grands 

banes, reglementees par la North Atlantic Fisheries 

Organization (NAFO). La question de savoir 

comment gerer la p&he pour assurer la 

conservation des especes et I’utilisation 

economique appropriee de ces ressources est 

extremement importante pour le Canada, et le 
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regime international actuel ne permet pas de traiter 

certains problemes epineux qui se posent. 

La deuxieme question qui vaut la peine d’etre 

mention&e et celle des for&s, et en particulier des 

pratiques forestieres durables. Jusqu’a ce qu’on 

puisse s’entendre sur des codes adequats, 

certains pays, y compris le Canada, sont 

susceptibles d’etre confront& a des obstacles 

commerciaux a I’exportation fond& sur des 

preoccupations n’ayant aucun lien avec 

I’environnement, meme si ces preoccupations sont 

souvent present&es comme &ant motivees par un 

souci de protection de I’environnement. 

II y a recemment eu a Ottawa de nouveaux 

developpements qui sont interessants dans ce 

contexte. Suite a I’examen de la politique &rang&e 

du gouvernement, il y a eu une petite 

reorganisation au sein du minis&e des Affaires 

&rang&es et du Commerce international qui a 

don& lieu a la creation d’un bureau des affaires 

mondiales. Cette decision repose sur la ligne de 

pen&e suivante : les relations internationales 

visaient autrefois fondamentalement des questions 

d’ordre politique et de securite. La majorite des 

ministres des Affaires etrangeres consacrent 

aujourd’hui plus de temps aux questions 

d’economie et de commerce qu’aux questions 

classiques de politique et de securite. C’est a n’en 

pas douter le cas au chapitre des ressources du 

ministere, a Ottawa. Toutefois, il y a aujourd’hui 

une troisieme vague de questions que de 

nombreux ministres des Affaires &rang&es ne sont 

pas en mesure de traiter. Ces questions incluent la 

population, la migration, I’environnement (par 

exemple les changements climatiques), la 

cooperation sur les problemes relies au crime 

international, et la cooperation sur les questions de 

sank? a l’echelle internationale, qui sont toutes 

essentiellement des questions likes au patrimoine 

mondial. Le systeme doit developper la capacite 

de relever ces defis mondiaux. 

Le Sommet de Halif~ le dtkloppement durable et la 
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Un certain nombre de groupes prennent la releve. 

Recemment, les resultats d’une etude importante 

ont Bte rendus publics par la Commission on 

Global Governance, dirigee par le Premier ministre 

de Suede, lngvar Carlsson, et Sir Shridath 

Ramphal, I’ancien chef du Commonwealth. Une 

autre etude importante est en voie de realisation 

pour le compte du Secretaire general des Nations 

Unies, Boutros Boutros-Ghali. II y a done 

beaucoup de documents, non seulement en ce qui 

a trait au 50e anniversaire des institutions de 

Bretton Woods, mais concernant le reseau tout 

entier des Nations Unies, qui ont pour but d’evaluer 

les capacites du systeme international. Au niveau 

national, le gouvernement canadien apporte une 

contribution par I’entremise du bureau des affaires 

mondiales, qui servira de pole pour la discussion 

de ces questions au sein du minister-e des Affaires 

etrangeres et du Commerce international. 

Un certain nombre d’activites reliees au G7 

preparent le terrain en vue du Sommet. II y aura 

une rencontre des ministres de I’Environnement du 

G7 a la fin d’avril ou au debut de mai. II y a eu une 

rencontre en fevrier, a Bruxelles, portant sur 

I’autoroute de I’information, et il y aura au tours 

des prochains mois une rencontre des ministres de 

I’OCDE et des ministres du Commerce du Japon, 

des Btats-Unis, du Canada et de la Commission 

europeenne. Toutes ces rencontres porteront 

essentiellement sur des elements du programme 

de base de Halifax. 

Les preparatifs en vue du Sommet vont done bon 

train. Neanmoins, deux elements pourraient faire 

derailler les preparatifs. II arrive souvent que des 

Sommets soient perturb& par un evenement 

quelconque, et que I’evenement en question 

preoccupe les dirigeants au moment du Sommet. 

Deux evenements de ce genre pourraient survenir 

avant le Sommet de Halifax. La premiere possibilite 

concerne la Russie. Que se passera-t-il en Russie? 

Les Russes arriveront-ils a regler la crise 

tchetchene? Sinon, dans quelle mesure cela 

posera-t-il un probleme au chapitre de la 

participation que I’on attend d’eux? Si oui, peut-on 

alors envisager une meilleure participation des 

Russes? On s’accorde generalement a dire que le 

President Yeltsin a et& affaibli par ce conflit. II y a 

done la un point d’interrogation pour ce qui est de 

la Russie. 

La deuxieme question qui pourrait detourner 

I’attention de I’ordre du jour du Sommet de Halifax, 

qui peut sembler une lointaine possibilite, c’est la 

possibilite que la guerre &late dans I’ancienne 

Yougoslavie. II y a de fortes chances que les forces 

des Nations Unies se retirent de la Croatie. Si c’est 

le cas, il pourrait y avoir d’importants combats, et 

cela souleve une question que le Secretaire 

general des Nations Unies lui-meme a soulevee, a 

savoir s’il serait possible pour les forces des 

Nations Unies de demeurer en Bosnie. Personne 

ne sait comment cela va se terminer. Par 

consequent, il faut garder I’oeil ouvert sur ces deux 

questions dans le cadre des travaux preparatoires 

au Sommet de Halifax. 

Gordon Smith est sous-ministre des Affaires Btranges et 

du Commerce international, et reprtkentant personnel du 

Premier Ministre pour le Sommet du 67. 
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I I y a plusieurs questions que I’on peut poser si 

I’on veut lancer des defis a la TRNEE au moment 

air elle entreprend ses travaux sur le 

developpement durable et le Sommet du G7 de 

1995, et si I’on cherche a susciter un debat sur les 

points qui pourraient figurer A I’ordre du jour du 

Sommet en ce qui concerne le role de 

I’environnement. 

La premiere question est la suivante : Est-ce que le 

developpement durable devrait etre integre au 

programme du G7, ou est-ce qu’il devrait etre un 

point isole de I’ordre du jouf? Reussir a mettre le 

developpement durable a I’ordre du jour pourrait 

etre indique si I’on n’en faisait pas un point &pare 

de I’ordre du jour. La solution ideale pourrait etre 

que les chefs traitent les points de I’ordre du jour 

dune maniere integree qui reflete d’elle-m&me les 

valeurs du developpement durable. La question de 

savoir si, oui ou non, le developpement durable 

devrait etre integre a I’ordre du jour de la rencontre 

des chefs d’hat ou des ministres nous intrigue, et 

rien ne prouve qu’une seule ligne d’action soit 

bonne sur ce plan. Le developpement durable est 

encore trait6 comme un element s&pare de I’ordre 

du jour, et cela semblerait sous-entendre que la 

vaste comprehension de la nature de ces 

questions nest pas elargie autant qu’elle le devrait. 

Neanmoins, il est probablement vrai que les chefs 

d’ktat, entre autres, n’ont pas encore atteint le 

stade ou I’environnement et le developpement 

durable ne figurent plus comme des points isoles 

de I’ordre du jour. Pour la TRNEE, le defi consiste a 

trouver un moyen de faire du proselytisme et de 

sensibliser le public d’une man&e qui ne fasse 

pas peur. 
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La TRNEE doit s’interroger sur la composition de 

I’auditoire. Le public et le Premier ministre du 

Canada sont deux auditoires differents. Dans le 

dernier cas, pour 6tre efficace, la contribution de la 

TRNEE doit etre axee sur des initiatives pratiques 

pour le Premier ministre, et les positions de la 

<<doctrine,) devraient s’integrer dans un courant de 

realite. Par exemple, quels sont les objectifs du G7 

en tant qu’institution? Comment sait-on si les 

efforts du G7 aboutissent vraiment a quelque 

chose? 

II est difficile de mesurer le succes d’un 

mecanisme tel que le G7; neanmoins, pour 

formuler des recommandations au Premier 

ministre, la TRNEE devrait se concentrer sur trois 

categories de resultats. La premiere categoric de 

resultats consiste dans une serie de mesures 

concretes. Est-ce que la reunion du G7 doit 

debaucher sur quelque chose d’explicite et de 

precis que I’on puisse mettre en ceuvre de maniere 

dynamique? La deuxieme categoric a trait au 

processus. Si les chefs d&at amorcent un 

processus qui n’aboutira pas necessairement a 

des resultats immediats, mais qui entraine un 

mouvement vers des resultats pour les prochaines 

an&es, cela pourrait en soi etre tres valable. La 

troisieme categoric de resultats consiste dans une 

declaration de principes. Les declarations de 

principes et les orientations peuvent s’averer tres 

utiles pour les bureaucrates comme pour les 

politiciens. Par consequent, le communique du G7 

devrait enoncer certains principes capables 

d’orienter les travaux a venir. 

En ce qui concerne la nature du probleme du 

developpement durable, le gouvernement 

canadien tente de presenter ce probleme sous un 
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nouvel angle et de modifier sa reflexion sur la 

nature des defis que pose le developpement 

durable. II s’agit entre autres de savoir s’il faut 

isoler les elements et les problemes, ou essayer de 

maintenir le developpement durable comme un 

ensemble integre. Le manque d’orientation dont 

les gouvemements font preuve dans leur maniere 

d’aborder le developpement durable vient en partie 

du fait que I’on a essay6 d’atteindre un degre trop 

eleve d’integration dans des delais trop courts. Les 

gouvernements ont Bgalement eu tendance a trop 

vouloir morceler le developpement durable en 

diverses composantes telles que les elements de 

securite mondiale, les elements environnementaux, 

les elements economiques et les elements 

commerciaux. En fragmentant le developpement 

durable, on perd toute capacite de I’aborder de 

maniere integree. 

Done, aucune des solutions extremes ne s’avere 

efficace. La reponse doit certes se trouver quelque 

part entre les deux. II semble qu’au fur et a mesure 

que le paysage geopolitique change, et il a certes 

change au tours des cinq dernieres an&es, le defi 

consiste a trouver un moyen de traiter avec un 

monopole. Maintenant que le rapport de forces 

bipolaire a disparu, il faut aborder le 

developpement durable sous un angle different. Et 

si I’equilibre des pouvoirs a change, il faudrait 

peut-etre concevoir le developpement durable en 

termes de securite mondiale. En fait, une facon 

d’attirer I’attention du public et des chefs d’ctat 

pourrait consister a aborder le developpement 

durable et la degradation de I’environnement 

comme des problemes qui poseront des defis 

dans un contexte de securite mondiale. 

On fait grand cas de I’opinion publique des 

Canadiens sur I’environnement, mais il y a lieu de 

se demander s’ils s’en preoccupent encore. En 

1988, le public considerait I’environnement comme 

une priorite. Quand on leur demandait alors quel 

etait selon eux le probleme le plus important, 13 A 

17 p. 100 des gens repondaient que c’etait 
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I’environnement. Or, aujourd’hui, seulement de 1 a 

3 p. 100 du public canadien offre la m&me reponse 

a cette question. Est-ce un signe de succes ou 

d’echec? Un grand nombre de gens attendent le 

prochain Exxon Valdez, parce qu’une telle 

catastrophe retablirait I’environnement en t&e de 

liste des preoccupations du public. On ne peut 

skement trouver la un indice de succes. 

II y a beaucoup de facons de sensibiliser le public 

a I’environnement. L’une d’elles consiste a changer 

la mentalite quant A la maniere de mobiliser I’action 

du public et de I’amener a reflechir constamment a 

ces problemes, et non pas seulement en cas de 

catastrophe. Le monde est en pleine mutation, et 

4es chases ne sont plus comme avant>>. La nature 

de la perception du public sur la maniere dont le 

monde evolue est Bgalement differente de ce 

qu’elle etait. Le public sait que le monde est en 

pleine mutation, mais ne comprend pas toujours 

comment, et les gouvernements ne le savent pas 

rkessairement davantage. 

En ce qui concerne la mesure du succes, nous 

devons agir dans I’ordre du possible. Si je me fie A 

ce que j’ai observe chez mon predecesseur, mon 

objectif consiste a ecologiser le budget. Comment 

s’y prendre? Ce processus doit s’amorcer non pas 

en tentant immediatement d’ecologiser le budget, 

mais en faisant du proselytisme sans menace. 

&ape par &ape, on peut commencer a ecologiser 

les activites du gouvernement. 

Une chose qui releve absolument de chaque 

gouvernement, et non pas de circonscriptions 

multiples, c’est I’activite de chacun d’eux. 

L’ecologisation des activites du gouvernement doit 

contribuer a la premiere &ape d’ecologisation des 

politiques du gouvemement. Une chose que les 

ministres examineront tres serieusement d’ici a la 

reunion des ministres de I’environnement a 

Hamilton, c’est kologisation des gouvernements. 

Cette demarche, qui est un element precurseur 

des questions politiques, ne devrait pas etre vue 
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comme une menace mais comme un objectif 

realisable qui puisse se traduire par des actions 

concretes et par des resultats mesurables. 

Le choix de I’integration ou de la separation 

semble egalement avoir trait aux aspects plus 

vastes de la reforme institutionnelle. Par exemple, 

est-il avantageux que les ministres de 

l’environnement fassent bande a part dans leurs 

rencontres, ou est-ce que cela exemptera les chefs 

d’hat de tenir compte du developpement durable 

dans leurs deliberations? II doit y avoir un moyen 

de &assurer qu’il y ait un lien approprie entre les 

reunions institutionnalisees des ministres et la 

reunion des chefs d’hat. Un lien approprie ne veut 

pas dire que les ministres de I’Environnement du 

G7, par exemple, font leurs recommandations 

directement a la reunion des chefs d’t?tat du G7, 

mais cela veut certainement dire qu’ils <<informent>a 

cette reunion. Le rapport entre les reunions des 

ministres de I’Environnement du G7 et les 

Sommets des chefs d’hat du G7 doit faire I’objet 

d’une reflexion serieuse, mais nous devrions faire 

preuve de prudence et eviter d’institutionnaliser les 

reunions ministerielles sans etablir un rapport clair 

avec les chefs d&at. Autrement, il se peut que les 

questions d’aenvironnement>a soient 

automatiquement renvoyees a une tribune de 

I’ctenvironnement>s plutot qu’aux chefs dkat. 

Quant a I’eventualite d’une organisation mondiale 

de l’environnement, elle soul&e une fois de plus le 

dilemme de la separation par rapport a 

I’integration. A present, quand on souleve un 

probleme d’environnement, on le confie au 

Programme des Nations Unies pour 

I’environnement (PNUE) et non pas Q I’Assemblee 

generale de I’ONU. De m&me, les questions de 

developpement sont confides au Programme des 

Nations Unies pour le developpement (PNUD). II 

doit manifestement y avoir des moyens d’integrer 

ces themes dans le processus suivi par le PNUE et 

le PNUD quand ils abordent ces questions. lnvestir 

un organisme de protection de I’environnement 
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d’un mandat mondial serait le seul moyen de 

reussir. Toute institution que I’on pourrait creer 

devrait viser d’abord I’action. 

lnversons la maxime upenser mondialement, agir 

IocalementaB, et nous en viendrons peut-etre B 

penser localement et a agir mondialement. Pour 

atteindre les objectifs locaux, les institutions 

devraient etre en mesure de favoriser une action 

mondiale, ce qui n’a pas et6 le cas jusqu’a 

present. II existe certes des institutions efficaces, 

mais elles n’ont pas encore reussi a relever ce defi. 

Le G7 est peut-etre une organisation 

anachronique, mais il demeure neanmoins une 

institution internationale qui regroupe les grandes 

puissances du monde d’aujourd’hui, et il est en fait 

la seule grande puissance et peut done etre tres 

efficace. II pourrait le devenir davantage si I’on 

creait I’unanimite parmi les pays industrialises et 

les pays du G7 pour qu’ils examinent le cadre 

institutionnel international. II faudrait etudier I’avenir 

du G7 et de I’OCDE, parce qu’ils ne representeront 

pas le monde industrialise de I’an 2050. Par 

consequent, il faut trouver un terrain d’entente 

quant au genre d’institutions qu’il nous faudra pour 

le siecle prochain pour faire participer le reste du 

monde a I’instauration du developpement durable. 

Toujours a propos du dilemme entre la separation 

et I’integration, il nest pas souhaitable, comme le 

recommande la Commission de la gouvernance 

mondiale,d’etablir une tutelle dans laquelle les 

gouvernements &dent obligations et 

responsabilites a une tierce par-tie qu’ils chargent 

de superviser la gestion du patrimoine mondial; il 

vaudrait mieux trouver une tribune au sein de 

laquelle il puisse y avoir concertation. Et il y aurait 

tension entre une institution mondiale qui peut agir, 

et un rassemblement de chefs d’hat qui 

prendraient des mesures collectives. II ne faudrait 

pas perdre de vue cette distinction. 

La reunion des ministres de I’Environnement du G7 

a Hamilton se propose deux objectifs. Le premier 
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consiste a prendre des mesures sur des priorites 

communes. Ceci consiste entre autres a integrer 

les questions Bconomiques et environnementales a 

I’ordre du jour. Dans ce contexte, on espere des 

progres sur le plan de I’ecologisation des activites 

du gouvernement, et, en fin de compte, des 

politiques du gouvernement. Mais il faut 

commencer par faire le menage dans notre propre 

maison. Une autre categoric de problemes a trait a 

la capacite de reaction des institutions. Les 

ministres de I’environnement seront incites a 

trouver un terrain d’entente sur la man&e dont les 

institutions existantes peuvent servir de maniere 

plus eff icace la promotion du developpement 

durable que la definition des lacunes qu’il faut 

combler dans I’architecture institutionnelle. Puis, ii y 

aura un debat sur les questions cruciales 

d’environnement : suivi a la reunion sur les 

changements climatiques de Berlin, biodiversite et, 

question particulierement importante pour le 

Canada, les substances toxiques. Dans plusieurs 

tribunes auxquelles participe le Canada, y compris 

le PNUED et la Commission du developpement 

durable des Nations Unies (CDDNU), on parle 

souvent de substances polluantes persistantes. 

Les ministres de I’environnement des pays du G7 

devraient egalement reflechir a cette question. 

Le deuxieme objectif de la rencontre ministerielle 

de Hamilton consiste a preparer un sommaire 

annuel d’activites qui informerait les membres de la 

reunion des chefs d’ttat de Halifax, par 

I’intermediaire du sherpa canadien. 

En bref, la TRNEE devrait envisager toutes les 

questions suivantes. Qui est I’auditoire? Comment 

devrait-on mesurer le succes? Est-ce que le 

succes ne decoule que dune action veritable le 18 

juin? Est-ce que le developpement durable est 

mieux set-vi par la separation ou par I’integration? 

separation des institutions? separation des 

problemes? Comment peut-on instaurer une 

certaine souplesse dans les institutions pour traiter 

du developpement durable? Devrait-on insister sur 

la tutelle ou sur une action conjointe? Comment le 

Canada peut-il se servir efficacement du G7 au 

tours des vingt prochaines ant-&es : comme d’une 

institution dont le role et le statut vont peut-etre 

changer? Et, finalement, les trois recommandations 

importantes s’enoncent comme suit : action, 

poursuite des travaux et respect des principes. 

Mel Cappe est sous-ministre de I’Environnement du 

Canada. 
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Le Fonds monbtaire international’ 
Ved Gandhi 

L e Fonds monetaire international a pour objectif 

premier de promouvoir la cooperation 

monetaire internationale et d’aider les pays 

membres a atteindre une stabilite viable 

d’autodefense et de la balance des paiements (cf. 

annexe 1). Tels &ant les objectifs principaux du 

Fonds, le directeur general a demand6 a son 

personnel d’aider les pays membres a recourir de 

maniere constante a des politiques visant a ce que 

I’on a qualifie de ecroissance de qualit&. Ce 

theme, tel que defini, englobe ‘e...une croissance 

qui soit viable, une croissance qui reduise la 

pauvrete et la repartition des inegalites, qui 

respecte la liberte humaine et les cultures 

nationales, et qui protege I’envir0nnement.m C’est 

pourquoi la protection de I’environnement est 

devenue un sujet de plus en plus important, surtout 

depuis le debut de 1991, lorsque le FMI a 

commence a reflechir aux relations qui unissent les 

politiques macro-economiques et I’environnement. 

Le FMI et I’environnement 
Le FMI est responsable de la stabilite monetaire 

internationale. II aide les pays membres a batir des 

relations d’khange harmonieuses par t’adoption 

de politiques macro-Bconomiques saines. La 

stabilite macro-economique interne est bonne pour 

la protection de I’environnement dans chaque 

pays. Neanmoins, la stabilite macro-economique 

ne peut a elle seule proteger I’environnement, et 

d’autres politiques complementaires s’imposent. 

De recentes etudes nationales ont conclu que la 

stabilite macro-economique d’un pays est une 

condition necessaire mais insuffisante de la 

protection de l’environnement. 

Outre des politiques macro-economiques saines, 

les pays ont besoin d’adopter de bonnes politiques 

environnementales qui vont proteger leur 

environnement. Entre autres, ces politiques doivent 

comprendre : a) la taxation de la consommation et 

de la production de biens et services qui entrainent 

des facteurs externes negatifs; b) des subventions 

a la consommation et a la production de biens et 

services qui entrainent des facteurs externes 

positifs; c) I’imposition de redevances d’utilisation 

approprikes pour les ressources naturelles et le 

patrimoine naturel; d) definitions et attribution de 

droits fanciers; e) imposition et surveillance des 

normes de pollution et mise en ceuvre d’autres 

mecanismes appropries de reglementation directe. 

Par exemple, en general, le FMI recommande, 

dans la plupatt des pays, que I’on supprime les 

subventions implicites et explicites a la 

consommation pour I’energie et I’eau, les 

subventions attribukes aux producteurs pour les 

engrais, les insecticides, les pesticides et d’autres 

produits chimiques nefastes et, dans le cas de 

pays en developpement 00 la main-d’ceuvre est 

abondante, les limitations de subvention 

budgetaire et non budgetaire pour le capital et la 

machinerie. Le FMI ne pro&de generalement B 

aucune etude ou commentaire sur les politiques 

environnementales de maniere systematique ou 

globale. 

’ Les opinions ici exprimCs sent celles de I’auteur et ne devraient en aucun cas &re attribubes au Fonds monhaire international. 

’ Discours pronond par Michel Camdessus au Conseil des gouvemeurs du Fonds A Madrid, le 4 octobre 1994 (94\17), 
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Cela s’explique de plusieurs manieres. La raison 

principale est que le Fonds se preoccupe surtout 

des aspects de I’environnement qui ont un impact 

sur le developpement macro-economique. II y a 

trois autres raisons. Premierement, un grand 

nombre de pays membres du Fonds ne veulent 

pas que le personnel du FMI etudie leurs strategies 

et objectifs environnementaux ni qu’il leur suggere 

des changements, de crainte que I’environnement 

ne leur dicte trop de conditions. Deuxiemement, 

etant don& la complexite et le caractere 

multidisciplinaire de I’environnement, ainsi que le 

manque d’expertise des Bconomistes du Fonds en 

matiere d’objectifs environnementaux, le personnel 

du FMI ne se sent pas tout a fait apte A faire face A 

I’immensite des taches environnementales qui 

I’attendent. Troisiemement, &ant donne la 

competence de la Banque mondiale et d’autres 

organismes specialises en matiere 

d’environnement, le Conseil executif du FMI a cru 

que, s’il poursuivait des objectifs 

environnementaux, il creerait des chevauchements, 

parfois m&me au detriment de son mandat 

primordial (c-a-d. stabilite monetaire et stabilite 

des &changes). 

Par consequent, la decision du conseil executif du 

FMI en ce qui concerne son mandat dans le 

domaine de I’environnement a et6 la suivante : a) 

que son personnel comprenne mieux les 

eventuelles relations qui unissent les politiques 

macro-economiques et I’environnement; b) que 

son personnel prenne conscience des grands 

problemes environnementaux des pays membres, 

ainsi que des consequences environnementales 

d’autres recommandations politiques, et qu’ils 

fassent valoir ces connaissances chaque fois que 

necessaire dans nos discussions politiques; c) 

que son personnel aide les pays 6 analyser les 

implications macro-economiques des plans et 

strategies environnementales, et a faire face a ces 

implications sur demande des autorites. 
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Depuis 1991, les travaux du personnel du FMI en 

matiere d’environnement ont ete inspires par ce 

mandat. L’annexe 2 decrit certains des travaux 

realises ou en tours que le FMI a effect&s dans le 

domaine de I’environnement. 

A ce stade, ce qui manque a ces travaux, c’est un 

engagement serieux de chaque pays en matiere 

d’environnement. Ceci s’explique surtout par le fait 

que rares sont les pays membres qui ont demande 

au personnel du Fonds d’examiner les implications 

macro-Bconomiques de leurs politiques 

environnementales. 

A la lumiere des objectifs premiers du FMI, le 

mandat que le Conseil executif a donne au 

personnel en matiere d’environnement, et le 

programme des travaux du personnel dans ce 

domaine, I’annexe 3 revise en quelque sorte les 

propositions preliminaires de la TRNEE concernant 

le FMI. Dans le premier paragraphe, ccontinuerm a 

et6 ajoute, parce que le FMI se soucie deja de la 

stabilite macro-economique et de son impact 

positif sur I’environnement. 

Dans le deuxieme paragraphe, les efondements 

ecologiquess> devraient etre remplaces par 

qcmaintenir un equilibre ecologique= avec I’aide de 

la Banque mondiale et le contours des autorites 

des pays. Ceci s’explique par le fait que le FMI est 

une institution monetaire et non un organisme 

environnemental et kologique. II ne peut ceuvrer 

dans le domaine de I’environnement qu’avec I’aide 

du personnel de la Banque mondiale et d’autres 

institutions specialisees. En outre, I’accord des 

autorites des pays est une condition preliminaire 

indispensable pour que le personnel du Fonds 

puisse m&me envisager la question de 

l’environnement. 

Dans le troisieme paragraphe, <<assurers devrait 

etre remplace par ccencouragew, parce que les 

pays membres sont souverains et que le FMI ne 

peut les forcer Q faire quoi que ce soit centre leur 

gre. Enfin, avec la stabilite macro-economique, 
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I’allegement de la dette et le renfort de capitaux 

&rangers, le FMI considere que les pays n’auront 

pas besoin d’exporter B outrance leurs ressources 

naturelles. 

Dans le quatrieme et dernier paragraphe, cette 

revision reflete le fait que les efforts d’ajustements 

appuyes par le FMI vont beaucoup plus loin que 

de simples subventions et politiques d’information. 

Le FMI a tendance B toujours minimiser les effets 

de toutes ces politiques de r6formes Bconomiques 

sur I’environnement et le bien-etre social des pays. 

Enfin, le FMI nest pas un organisme 

environnemental, et n’a nullement I’intention de 

faire ce que la Banque mondiale et d’autres 

banques multilaterales de developpement sont 
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censees faire pour I’environnement par la voie de 

leurs programmes et de leurs prets. Par 

consequent, la creation au sein du FMI d’un 

verificateur general de I’environnement ou d’un 

commissaire au developpement durable n’a pas 

beaucoup de sens (cf. annexe 4). 

Le role du FMI au sein d’un reseau efficace 

d’organismes internationaux consiste, et devrait 

toujours consister a aider les pays a atteindre une 

stabilite macro-economique, qui constitue I’un des 

elements cruciaux du developpement durable. 

Ved Gandhi est le directeur adjoint du Service des affaires 

fiscales du Fonds monbtaire international B Washington, 

D.C. 
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Annexe 1 
Objectifs du Fonds 

(i) Favoriser la cooperation monetaire internationale par 
I’entremise dune institution permanente fournissant 
des mecanismes de consultation et de collaboration 
sur les problemes monetaires internationaux. 

(ii) Faciliter I’expansion et la croissance Bquilibree du 
commerce international, et contribuer ainsi B la 
promotion et au maintien d’un niveau &eve d’emplois 
et de revenus reels et au developpement des 
ressources de production de tous les membres 
comme objectifs principaux de la politique 
economique. 

(iii) Favoriser la stabilite des taux de change, maintenir de 
bons accords en matiere de change entre les 
membres et eviter la depreciation concurrentielle des 
taux de change. 

(iv) Contribuer a I’etablissement d’un systeme multilateral 
de paiement a l’egard des transactions courantes 

entre les membres et a I’elimination des restrictions 
de change des devises &rang&es qui entravent la 
croissance du commerce mondial. 

(v) Donner confiance aux membres en leur offrant 
temporairement les ressources g&r&ales du Fonds, 
tout en prenant des precautions adequates, leur 
permettant ainsi de corriger leur balance des 
paiements sans avoir recours a des mesures mettant 
en danger la prosperit nationale ou internationale. 

(vi) En conform&5 de ce qui precede, reduire la duree et 
I’importance du des6quilibre de la balance des 
paiements des membres A l’echelle internationale. 

Le Fonds sera guide dans toutes ses politiques et 
decisions par les objectifs enonces dans le present 

Article. 

(Article I des articles d’entente du Fonds.) 
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Annexe 2 
Initiatives du personnel du FMI portant sur I’environnement 

(Fhrier 1995) 

I. Genhe 

Dans le domaine de I’environnement, le Fonds met 
I’accent sur la relation qui existe entre la 
macro-economic et I’environnement, reflet de son 
mandat principal qui consiste A favoriser la stabilite 
macro-economique. La stabilisation 
macro&onomique entratne souvent le rajustement 
des prix au niveau du marche et une reduction de 
I’inflation elevee ou variable qui, en retour, favorise la 
conservation des ressources naturelles et des 
richesses de I’environnement. Les avantages des 
politiques de stabilisation pour I’environnement sont 
toutefois susceptibles de ne pas se materialiser 
lorsque les droits de propriete sont mal d&finis ou 
lorsqu’il n’y a pas de debouches sur les marches pour 
les ressources naturelles. Par consequent, il peut 
s’averer important d’adopter des mesures 
d’ajustement structure1 parallelement aux politiques 
de stabilisation. 

Le Conseil executif a decide au debut de 1991 que le 
Fonds devrait affecter un certain nombre d’employes 
a des travaux exploratoires dans le domaine de 
I’environnement a la lumiere des interrelations 
possibles entre la macro-economic et I’environnement 
(la deterioration de I’etat de I’environnement peut 
egalement affecter la viabilite des kquilibres 
macro-Bconomiques). On a demand6 A ces employ& 
d’examiner I’impact de la politique 
macro-economique sur I’environnement, et vice-versa, 
et de sensibiliser le personnel aux questions 
environnementales, conformement au principal 
objectif du Fonds qui consiste A assurer la stabilite 
financiere interieure et exterieure dune facon durable. 

2. Travaux antkrieurs 

Les travaux anterieurs du Fonds sur I’environnement 
ont vise principalement quatre domaines : 

1. Examen des repercussions de la politique 
macrodconomique sur I’environnement grke a la 
revue des recherches effectuees par des 
institutions environnementales spkialisees, y 
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compris la Banque mondiale. Les resultats de ces 
travaux sont resumes dans divers documents 
present& par le personnel. (Voir la liste de references 
ci-jointe). 

2. Sensibilisation du personnel aux questions 
environnementales pertinentes et comprehension 
des interactions entre I’environnement et la 
macrodconomie. Ces travaux sont resumes dans un 
document du Conseil executif publie a la fin de 1993 
(FMI 1993b). Une base de don&es 
environnementales par pays, tiree des donnees de la 
Banque mondiale, d’autorites nationales et d’autres 
sources, a et6 mise au point et est disponible a 
I’interne. 

3. Btablissement d’un dialogue avec des 
organisations non gouvernementales (ONG). En 
mai 1993, le Fonds a organise un seminaire auquel 
ont partic@ plus de 20 ONG du monde entier, dans 
le cadre duquel on a examine les liens qui existent 
entre la politique macro-fkonomique et 
I’environnement (FMI 1993a). 

4. Bchange de vues avec des gouvernements 
nationaux sur les interactions entre la 
macrodconomie et I’environnement. Le personnel 
presente kgulierement des rapports sur les questions 
environnementales qui ont et6 debattues dans le 
cadre des missions du Fonds. 

3. Travaux courants 

Le travail du Fonds sur I’environnement se poursuit 
dans les domaines suivants : 

1. On continue d’examiner les liens qui existent entre 
la macro-konomie et I’environnement. La 
comprehension de ces liens reposait auparavant sur 
des principes generaux. De nouveaux efforts sont 
aujourd’hui deploy&s dans ce domaine pour tenir 
compte de I’importance des circonstances de chaque 
pays, Un deuxieme seminaire sur la macro-6conomie 
et I’environnement est prevu pour le mois de mai 1995. 
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2. Le personnel s’est dit pr& B intkgrer les 
implications fiscales et financihres des plans 
d’action nationaux sur I’environnement (PANE) et 
des stratbgies de d&eloppement durable (SDD) 
dans ses discussions politiques. On a debute un 
exercice visant a examiner les implications 
macro-economiques du PANE et de la SDD d’un pays, 

3. Le personnel du Fonds demeure en liaison avec la 
communautk des ONG pour discuter des 
questions environnementales qui intfkessent le 
Fonds, notamment les r6percussions des 
programmes d’ajustement et de stabilisation pour 
I’environnement. 

4. Collaboration avec d’autres 
organismes internationaux 

La Banque mondiale, de meme que les Nations Unies 
et d’autres institutions multilaterales, ont 
d’importantes responsabilites dans le domaine de 
I’environnement. Le Fonds fait appel a I’expertise 
environnemental de ces organismes, au besoin. 

Le Fonds continue de participer a des tribunes 
multilaterales, y compris la Commission des Nations 
Unies pour le developpement durable (chargee de 
surveiller la mise en oeuvre des ententes conclues 
lors du Sommet de la Terre), le Groupe de travail 
inter-agences sur les statistiques environnementales 
(charge d’btabtir des comptes 6conomiques et 
environnementaux integres), et le GAlT/OMC (charge 
des discussions sur le commerce et I’environnement). 
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Annexe 3 

Le FMI doit [CONTINUER DE] s’attacher a la 
stabilisation Bconomique a court terme, a 
I’approvisionnement en liquidites et a l’etablissement 
de taux de change integres. Ce faisant, le FMI doit 
contribuer a I’etablissement de conditions stables et 
durables pour la balance des paiements et la politique 
macro-economique, qui n’entrainent pas des coOts 
sociaux et environnementaux inacceptables, et qui 
[AIDENT A FAVORISER] favorisent les objectifs du 
developpement durable. 

Le FMI doit aider les pays a comprendre les principes 
[ECONOMIQUES] fondamentaux, w 

. . I 
g. [ETAVEC 
L’AIDE DE LA BANQUE MONDIALE ET L’ACCORD 
DES AUTORITES DU PAYS, CONTRIBUER AU 
MAINTIEN DE L’EQUILIBRE ECOLOGIQUE.]Le FMI 
doit ekeewer [ENCOURAGER] qtre les pays [A NE 

I 
PAS] f surexploiter les 
ressources naturelles, et tout particulierement leur 
capital ecologique unique, pour combler leurs 
besoins en devises &rang&es et le remboursement 
de leur dette. Le developpement ti long terme et la 
prosperiie mondiale dependent de la protection et de 
I’augmentation de ces ressources naturelies. 

Les politiques sur les impbts et les revenus du FMI et 

, r par I’entremise de subventions et 
de politiques d’etablissement des prix doivent 6tre 
systematiquement examinees afin d’en et&erkw 
[MINIMISER] les repercussions sur I’environnement et 
le bien-btre social des pays fak&k@& 
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Annexe 4 
Examen environnemental des banques de dheloppement multilat&ales 

Le G7 devrait exiger un examen du ten&wn# 
FRAVAIL] environnemental de la BIRD, &-FM+ et des 
banques de d6veloppement multilaterales, y compris 
un examen de la facon dont ces institutions pourraient 
offrir leurs programmes a moindre coOt et en 
minimisant le chevauchement et les frais generaux. II 
faudrait commencer par &valuer le rendement en se 
fondant sur les quatre crit&res repertories par les 
dirigeants du G7 lors des sommets de Tokyo (1993) 
et de Naples (1994) : 

l evaluation environnementaie des projets et 
rapports publics pertinent% 

l incorporation de programmes environnementaux a 
leurs programmes; 

l promotion de la participation locale; et 
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l attribution de ressources plus importantes pour la 
sante, I’education, les politiques familiales et la 
protection de I’environnement. 

Le G7, lors du Sommet de Halifax, devrait identifier et 
endosser des criteres supplkmentaires, notamment la 
ckation, au sein de chaque institution (k-M+, la 
BIRD, et les banques de developpement regional), 
d’un poste de werificateur general- ou de 
commissaire au developpement durable, sur le 
modele du paste nouvellement etabli dont le titulaire 
releve du Parlement du Canada, pour qu’on puisse 
institutionnaliser un processus permanent d’examen 
et de verification. Cette mesure permettrait egalement 
d’augmenter la transparence et de fournir une 
garantie que le developpement durable sera 
serieusement pris en compte dans la mise en oeuvre 
de toutes les politiques et de tous les programmes. 
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Len Good 

D e nombreuses personnes ont profit6 de 

I’occasion du 50e anniversaire des institutions 

de Bretton Woods pour poser la question : Y a-t-il 

lieu de reformer ces institutions financieres 

internationales? Lorsque I’on pose la question de 

cette facon, on pense automatiquement a des 

reformes radicales et a des changements en 

profondeur. Cette tendance peut s’averer 

inquietante, car l’evolution naturelle a toujours 

semble &re la meilleure fagon d’apporter des 

changements avec succes au sein des institutions 

comptant un nombre important d’intervenants. 

Lorsqu’on pense au Fonds monetaire international 

(FMI) et a la Banque mondiale, au fil des 

50 dernieres an&es, on se doit de conclure que 

leur evolution a et& assez importante. Le FMI a 

grandi et a change. Au depart, il avait pour but 

d’appuyer des taux de change fixes. Apres 1973, la 

nature de son travail a changi: et le FMI a surtout 

concentre ses ressources sur la stabilisation 

macro-economique, la reduction du deficit et de 

I’inflation, en tant qu’objectifs devant Qtre atteints 

pour assurer la stabilisation de la balance g&r&ale 

des paiements. Le FMI a done &olu6, et 

continuera de le faire. 

La Banque mondiale a egalement &olue de faGon 

importante. Au depart, elle visait surtout le 

financement de projets d’investissement concrets, 

comme la construction de ponts et de barrages. 

Dans les annees 1970, il fallait consentir 

rapidement des p&s a des pays durement frappes 

par la crise du pittrole. La Banque mondiale a 

cornmen&, a I’instar du FMI, a consentir des p&s 

visant g soutenir la balance des paiements - soit 

un soutien financier g&r&al en echange du respect 

par un pays de certaines conditions s’appliquant a 
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un secteur (par opposition a un projet). Ce 

changement d’orientation a modifie de facon 

importante la nature du travail de la Banque 

mondiale. 

Lorsqu’on traite de la reforme des institutions 

financi&es internationales (IFI), il est parfois difficile 

d’en arriver a des definitions claires. II n’est pas 

toujours avident de determiner quel element de la 

reforme des IFI doit etre retenu, car il y en a 

beaucoup. Pour clarifier les chases, on peut diviser 

la question en trois categories. On pourrait parler 

de gestion des crises, de dynamisme des 

politiques et de chevauchement et dedoublement, 

element qui est presque toujours synonyme de 

problemes institutionnels. 

En premier lieu, la question de la gestion des 

crises a et6 soulevee recemment en raison de la 

crise du peso mexicain. Certaines questions se 

posent alors : le probleme, qui decoule sans nul 

doute de I’importance accrue des mouvements de 

capitaux du secteur prive et des risques et de la 

volatilite connexes, est-il de nature systemique? De 

plus en plus, la reponse a cette question semble 

etre oui, il s’agit effectivement d’un probleme 

systemique. Par consequent, que devrions-nous 

faire? II y a de fortes chances que les ministres, a 

Halifax, considerent qu’il s’agit la d’une question 

importante et se demandent si le FMI a besoin de 

nouveaux instruments, s’il devrait jouer le jeu de la 

surveillance plus tot, ou s’il devrait s’engager 

resolument dans le jeu de la surveillance. Ce sont 

toutes de bonnes questions, et il s’agit la d’un 

domaine tres important. Neanmoins, ce nest que 

I’un des aspects de la reforme des IFI. 
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En second lieu, sous la rubrique des orientations 

politiques et du dynamisme des IFI, il faut etablir 

une distinction entre deux ensembles de questions 

qu’on peut se poser. Le premier ensemble touche 

des questions politiques importantes dans le 

domaine du developpement visant I’attribution des 

fonds des IFI, et tout particulierement la Banque 

mondiale. La repartition des fonds entre les regions 

et les orientations strategiques de base deviennent 

particulierement interessants lorsqu’on constate ce 

qui se passe (et ne se passe pas en Afrique), et la 

situation qui prevaut dans les pays de l’ancienne 

Union sovietique. 

Le deuxieme ensemble de questions touche la 

souplesse des IFI, et particulierement la Banque 

mondiale en ce qui a trait au chevauchement des 

questions politiques. La Banque mondiale est 

percue comme une institution qui a ete lente a 

repondre aux clans politiques qui ont emerge au 

tours des dernieres an&es, notamment 

I’environnement et le developpement durable, la 

reduction de la pauvrete, les femmes et le 

developpement, le developpement du secteur 

prive, et ce que la Banque mondiale appelle <<Ia 

participation des beneficiaires, soit la participation 

des groupes locaux a l’elaboration des projets et 

des politiques. M&me si la Banque mondiale peut 

etre percue comme ayant Bte lente a reagir, en 

general, elle s’est montree relativement sensible a 

ces questions. 

Par exemple, en ce qui a trait a I’environnement et 

au developpement durable, la Banque mondiale a 

depense environ 28 millions de dollars entre 1986 

et 1989 pour des projets environnementaux assez 

etroitement definis. Le nombre total de projets au 

tours de cette p&ode de quatre ans se chiffrait a 

15. Entre 1990 et 1994, le total des depenses a 

augment6 de 326 millions de dollars, et le nombre 

total de projets environnementaux est passe h 118. 

II s’agit la d’une reponse quantitative importante. 

Sur le plan de la qualite, il y a un certain nombre de 

signes de changement dans I’approche de la 
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Banque mondiale face a I’environnement et au 

developpement durable, qui touchent des 

elements comme I’aide accordee a 25 pays en 

1995 pour les aider a produire des plans d’action 

environnementaux nationaux. Cette amelioration 

est en par-tie imputable au role de plus en plus 

important que jouent les evaluations 

environnementales et a la facon dont la Banque 

mondiale &value les projets de developpement. 

Cette amelioration traduit la contribution 

methodologique de la Banque mondiale. La 

Banque mondiale a fini de dire : nous devrions 

travailler de facon methodique et dresser des 

comptes nationaux de I’environnement. Elle le fait 

deja, et elle effectue du travail de pionnier. De plus, 

I’organisation et les procedures internes de la 

Banque mondiale traduisent de plus en plus le 

besoin d’integrer le developpement durable a son 

mode de pen&e. Les programmes visant d’autres 

questions d’actualite, notamment le role des 

femmes, ne sont peut-etre pas aussi bien 

developpes que ceux de I’environnement, mais le 

travail est deja amorce. 

II y a toujours place a des ameliorations, et la 

Banque mondiale fait face a des contraintes 

importantes dans ses operations. Plus 

precisement, il y a une certaine resistance de la 

part de pays en developpement qui ont une culture 

particuliere et des opinions qui surprennent 

souvent les Nord-Americains, h bouger rapidement 

dans bon nombre de ces nouveaux domaines. 

En outre, la taille et la complexite de la Banque 

mondiale, qui comprend un certain nombre 

d’organismes (I’AID, la Sock% financiere 

internationale et I’Agence multilaterale de garantie 

des investissements) qui regroupent p&s de 

10 000 personnes, de nombreuses cultures et un 

conseil d’administration geographiquement 

h&&ogene, s’opposent & des changements. Face 

a ces contraintes, il faut se demander si les 

reponses de la Banque mondiale sont aussi 

raisonnables qu’elles pourraient I’etre? La reponse 
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est probablement oui. Et la question qu’il faudrait 

se poser est la suivante : Y a-t-il des changements 

qui pourraient etre apportes a cette institution qui 

amelioreraient encore davantage cette souplesse? 

Le troisieme domaine de la reforme des IFI touche 

les problemes institutionnels - chevauchement et 

dedoublement - comme il en existe aux Nations 

Unies, par exemple. Un autre probleme 

institutionnel qui touche la Banque mondiale est la 

relation qui existe entre la Banque mondiale et les 

banques regionales de developpement comme la 

Banque de developpement de I’Asie et la Banque 

de developpement de I’Afrique. II y a probablement 

place a d’imponantes ameliorations dans la 

coordination entre la Banque mondiale et les 

banques regionales de developpement. Un groupe 

de travail important est deja en place et il a pour 

t&he d’examiner ce genre de question. II doit 

produire un rapport provisoire en 1995 ainsi qu’un 

rapport definitif en 1996. 

En ce qui a trait a la relation qui existe entre la 

Banque mondiale et le Fonds, il existe des 

arguments solides qui militent en faveur de la 

valeur potentielle de I’integration des deux 

institutions. II y a un enorme dedoublement au 

niveau administratif et ces deux organisations 

s’appuient sur deux importantes bureaucraties qui 

effectuent en grande mesure la meme chose. La 

question la plus Bpineuse touche la convergence 

ou la divergence de leurs politiques. II semble y 

avoir une importante convergence. La Banque 

mondiale est fortement impliquee dans le domaine 

des p&s d’ajustement structurel, ce dont 

s’occupe le FMI. Le paradigme economique qui 

mene les deux institutions coule de facon presque 

lineaire de la stabilisation macro-economique, du 

controle du deficit et de l’inflation et du controle 

des taux de change, qui est la chasse gardee du 

FMI, aux programmes d’ajustement structurel, que 

partagent la Banque mondiale et le Fonds, et qui 

touche des questions comme la liberalisation du 

commerce, le controle des prix, la reforme du 
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secteur prive et la privatisation. De plus, la Banque 

mondiale et le Fonds fournissent des fonds a des 

pays, avec certaines conditions reliees a ces 

domaines. La Banque mondiale s’implique meme 

dans des programmes d’ajustement sectoriel 

davantage que le Fonds, ce qui constitue la 

prochaine etape, mais ici encore avec une 

conditionnalite rattachee au secteur financier, de la 

sante, de I’energie, et ainsi de suite. Finalement, il y 

a ce qui etait traditionnellement considere comme 

le role de la Banque mondiale : le financement de 

projets d’investissement, d’ecoles, de ponts, et 

ainsi de suite. 

Les pays en developpement remettent en question 

ce paradigme, mais il s’agit la d’une question 

distincte qui devra etre debattue a un autre 

moment. En outre, les pays en developpement 

remettent en question I’impact social de certaines 

conditions qu’imposent a la fois le Fonds et la 

Banque mondiale en retour de leurs p&s et ils 

remettent en question I’adhesion des pays 

industrialises a ce paradigme. 

Les projets d’ajustement structure1 de la Banque 

recoupent de toute evidence les operations du FMI 

et pourraient servir de base a I’etablissement de 

rapports plus etroits, sinon a l’integration totale des 

deux institutions. Toutefois, au tours de I’annee 

ecoulee, la Banque mondiale elle-meme est 

revenue a sa fonction initiale d’organisme-preteur, 

qui imptique moins de prets pour des programmes 

d’ajustement structure1 et davantage de p&s pour 

des projets. Dans un meme temp.% le FMI 

&attache de plus en plus a la nkessite de se 

montrer plus vigilant a la source m&me de ce 

paradigme. En fait, les deux institutions s’eloignent 

I’une de I’autre au chapitre des paradigmes qui les’ 

interessent, ce qui Porte a croire que ces deux 

institutions devraient peut-etre etre maintenues. 

Cette tendance est renforcee par le fait que le 

contingent canadien dans les Caraibes et dans 

d’autres pays en developpement est parfois t&s 

critique du FMI. Pour que la Banque mondiale 
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puisse mettre en oeuvre avec succes des projets 

dans des pays en developpement, elle doit etre 

percue comme un allie. Plus grande est la 

difference entre les deux institutions, plus il est 

facile pour la Banque mondiale de faire son travail. 

En resume, la reforme des IFI touche un large 

&entail de domaines et de propositions assez 

distincts. II faut arriver a definir les problemes. Plus 

on peut arriver a savoir quel role on veut jouer, 

mieux cela vaut. 

Meme si la Banque mondiale fait du bon travail au 

chapitre des questions politiques comme le 

developpement durable et la pauvrete, il y a place 

a des ameliorations au niveau de la mise en oeuvre 

des politiques. C’est une chose d’avoir des 

politiques, mais une autre de les mettre en oeuvre. 

Dans des domaines comme la reinstallation, la 

Banque mondiale a et6 critiquee pour ne pas avoir 

suivi sa propre politique. En 1994, un panel 

d’inspection a et6 etabli. II a pour but de repondre 

aux plaintes portant que la Banque mondiale ne 

suit pas ses propres politiques. II s’agit la d’un 

changement institutionnel utile, et il illustre 

clairement un certain progres. 

En ce qui a trait a la relation entre la Banque 

mondiale et les banques regionales, on peut 

s’attendre a des changements kolutifs plutot qu’8 

des changements radicaux a long terme, qui 

pourront viser A reduire I’importance du role de 

preteur de la Banque mondiale. Les mouvements 

de capitaux du secteur prive sont en hausse, alors 

que la capacite du gouvernement d’affecter des 

ressources financieres a I’aide publique au 

developpement est stationnaire ou en perte de 

vitesse. L’importance relative des mouvements de 

capitaux par I’entremise des IFI est clairement a la 

baisse, et cette tendance devrait se poursuivre au 

tours de la prochaine decennie. Dans ce contexte, 

il faut se demander quelle est la pertinence de la 

Banque mondiale et sur quoi devrait-elle porter son 

attention? &ant donne qu’elle accordera moins de 

p&s, devrait-elle envisager de devenir davantage 

une institution de services qui pourrait encourager 

I’octroi dune meilleure aide technique a certains 

pays, un meilleur dialogue politique avec les pays 

en developpement et une meilleure coordination 

entre les intewenants internationaux? La Banque 

peut certainement faire davantage, mais cela 

exigera une reorientation importante, et cela 

prendra du temps. II est peut-etre possible 

d’amorcer ce processus d’evolution d&s 

maintenant sous la direction de son nouveau 

president. 

Len Good est directeur g&kal pour le Canada au sein 

de la Banque mondiale ainsi qu’un ancien sous-ministre 

de I’Environnement. 
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Introduction : Le d6fi 

E n 1995, nous assistons au Iancement de 

I’Organisation mondiale du commerce (OMC) 

et, en m&me temps, aux d&bats internationaux 

visant a appliquer les conclusions de I’Uruguay 

Round de I’Accord general sur les tarifs douaniers 

et le commerce (GATT). Cet evenement offre 

I’occasion de creer un r6gime de commerce 

international veritablement efficace comme on n’en 

a jamais connu. Dans le debat public anime sur 

I’environnement et le commerce, on a eu tendance 

a se concentrer sur des sujets de preoccupation et 

non pas sur des institutions. M&me si le medias y 

trouvent matiere a des articles faciles qui font 

sensation, c’est souvent g cause des institutions 

que I’on n’arrive pas a traiter les problemes 

efficacement. Les institutions comportent souvent 

des structures et des procedures complexes, 

difficiles en soi, mais reposant sur des traditions et 

des fondements que bien peu de personnes en 

dehors des cercles concern&s comprennent. 

Malgre ces forces internes d’inertie, s’exercent de 

fortes pressions externes en faveur de 

changements. Avec le Iancement de la nouvelle 

OMC, un nouveau depart est possible. 

Au fil des ans, le GAll a projete avec succes une 

image de competence et de mystere grace a ses 

deliberations a huis clos, ses acronymes et son 

jargon professionnel qui sont aussi hermetiques 

que ceux des avocats et des scientifiques. Les 

negotiations commerciales multilaterales sont des 

rituels complexes de gymnastique semantique qui 

ont souvent permis de deguiser des inter&s 

particuliers derriere le vocabulaire des principes de 

la liberalisation du commerce. La sphere du 

commerce s’est construite et elle est devenue un 

monde isole et replie sur soi, soumis ti peu de 

forces externes, si ce nest I’economie et la 

politique internationales. MQme si ces conditions 

peuvent deplaire a certain% personne ne peut faire 

fi de leur importance pour arriver a comprendre la 

nature de I’impasse dans laquelle stagnent les 

nouveaux problemes que doit resoudre ce club 

conservateur. 

Or, alors que les problemes d’environnement 

commencent a s’infiltrer dans le monde du 

commerce, les structures internationales se sont 

trouvees demunies. Cette impasse rkulte 

naturellement de I’evolution t&s progressive du 

GAlT. Celui-ci avait et6 concu pour un type de 

problemes, mais il a dO faire face a un type de 

difficult& completement differentes. Mais avec le 

Iancement de la nouvelle OMC en 1995 et 

I’evolution negociee de ces structures, le moment 

est venu pour les membres de la collectivite 

environnementale de faire valoir leur cause en vue 

de changements structuraux alors que le 

commerce passe a la phase transitoire entre le 

GATT et I’OMC, avant que les structures et les 
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procedures de cette derniere ne soient 

parachevees. 

En abordant ce sujet, il est important de 

comprendre et d’evaluer I’influence profonde des 

traditions et des principes du monde du 

commerce. Comme ces traditions ont bien servi les 

membres de ce milieu, il est nature1 qu’ils soient 

reticents a les abandonner. Les fondateurs du 

GATT reagissaient centre le nationalisme et le 

protectionnisme economiques qui prevalaient 

depuis les annees 1880 en Allemagne, aux 

Stats-Unis, voire au Canada avec la cqpolitique 

pancanadienneas de Sir John A. MacDonald et de 

ses successeurs. &ant don& les evenements des 

an&es trente et la Deuxieme Guerre mondiale, les 

fondateurs du GATT se sont surtout employ& & 

abaisser les droits de douanes et a liberer les 

forces du marche en vue de creer un nouvel 

~internationalisme~~ economique. Ils etaient 

convaincus que le protectionnisme suscitait des 

rivalites qui, a long terme, entrainaient des conflits 

commerciaux. Cet idealisme a beau sembler un 

peu naif retrospectivement, il etait reel ?I l’epoque; il 

demeure enracine dans la sagesse collective du 

monde du commerce et il alimente la reticence de 

ce dernier au changement. H&as, il s’est avere 

impossible d’appliquer pleinement cette theorie, $I 

cause des inter&s Bconomiques particuliers des 

parties contractantes. La theorie a toujours ete 

assujettie a la realite politique et presque tous les 

pays ont toujours vise I’expansion du commerce 

comme objectif strategique. 

Les regles et les pratiques du GAll refletent les 

compromis difficiles qui sont inherents B une telle 

entreprise. Le commerce a toujours constitue un 

element cle de la politique du pouvoir, que ce soit 

la Pax Britannica du XIXe si&cle ou I’Accord de 

libre-&change nord americain (ALENA) 

d’aujourd’hui. Ni dans le GAll ni dans I’ALENA, y 

a-t-il jamais egalite des membres sans egalite de 

pouvoirs economiques. Avec la fin de la guerre 

froide, la tension militaire entre I’Est et I’Ouest s’est 
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beaucoup at-t&&e, mais les tensions 

economiques entre les partenaires commerciaux 

de I’Ouest se sont accrues. Face g ces tensions 

regionales et a celles qui opposent le Nord au Sud, 

il ne faut guere s’etonner que la communaute 

commerciale semble mal a I’aise et hesitante. 

Meme si des progres considerables ont 6th 

realises sur le plan des reductions des droits de 

douanes au tours des rondes successives de 

negotiations, la nature des relations commerciales 

n’a cesse de se compliquer a cause d’un &entail 

de barrieres non tarifaires. Les frontieres du 

commerce semblent maintenant brouillees par 

diverses preoccupations sociales ou relatives au 

travail et & I’environnement, qui menacent la 

discipline et I’orthodoxie traditionnelle dans ce 

domaine. Pour nombre de traditionnalistes, le 

probleme nest pas que les environnementalistes 

veulent que le GATT joue un role nouveau, mais 

qu’ils veulent changer les regles du jeu qui ont 

evolue depuis 1948. 

Les fondements de l’economie commerciale 

remontent a Adam Smith en 1776, et sont percus 

comme ayant resiste a I’epreuve du temps. Le 

commerce repose sur l’economie, tandis que la 

protection de I’environnement repose sur des 

fondements scientifiques. D’aucuns pretendent 

que ces fondements ne se p&tent pas B une 

analyse integree, en particulier lorsque certains 

problemes majeurs d’environnement ne sont pas 

facilement quantifiables en dollars ou, comme 

dans le cas des changements climatiques a 

I’echelle mondiale, lorsqu’ils reposent sur des 

projections dans I’avenir. Ils croient que ces 

domaines sont fondamentalement differents et 

qu’ils devraient etre trait& le plus possible dans 

des tribunes et des institutions differentes. D’autres 

pretendent que ces domaines peuvent etre 

integres parce que les politiques commerciales 

sont une composante essentielle du 

developpement durable. Ce sont la des 
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considerations importantes pour le prochain 

Sommet du G7 qui aura lieu en juin a Halifax. 

Le programme 
Les preparatifs du Sommet de Halifax en 1995 

montrent que les dirigeants sont de toute &idence 

interesses +I assurer un suivi a la question cruciale 

qui a ete posee au Sommet de Naples en 1994 : 

Comment reformer les institutions internationales 

afin de favoriser le plus possible le developpement 

durable, la croissance et I’expansion du 

commerce. Une evaluation serieuse des 

institutions internationales est particulierement i?r 

propos a I’occasion du cinquantieme anniversaire 

des institutions de Bretton Woods et du systeme 

onusien. En fait, contrairement h I’annee 

precedente, le communique de Naples a accueilli 

favorablement les travaux sur la relation entre le 

commerce et I’environnement au sein de la 

nouvelle OMC. De m&me, en avril 1995, deux mois 

avant le Sommet, les ministres de I’Environnement 

du G7 se rencontreront a Hamilton, en Ontario, 

pour examiner leurs preoccupations communes. 

Ainsi, au tours du premier semestre de 1995, il y 

aura deux reunions importantes qui pourraient faire 

avancer les dossiers concernant les relations entre 

les institutions economiques, y compris la nouvelle 

Organisation mondiale du commerce, et le 

developpement economique durable sur le plan 

environnemental. 

II est indispensable a ce stade de revoir la 

naissance et I’evolution de ces institutions. Pour 

bien comprendre les points forts et les limites du 

GATT, il est important de tenir compte du contexte 

dans lequel il a ete tree. Dans le sillage du 

protectionnisme intense qui a marque les 

an&es trente et des dislocations Bconomiques 

qu’a provoquees la Deuxieme Guerre mondiale, les 

fondateurs de cette institution ont cherche a creer 

un milieu international propice a la reprise et a la 

Le Sommet de Hacifax, le dkveloppement durable et la 
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stabilite economiques par la voie de la 

liberalisation du commerce. Les preoccupations 

les plus pressantes quant a la stabilite monetaire et 

aux mouvements de capitaux necessaires a la 

reconstruction ont ete &glees a Bretton Woods par 

la creation de deux institutions cl&, le Fonds 

monetaire international et la Banque internationale 

de reconstruction et de dkveloppement (Banque 

mondiale). La creation d’un regime de commerce 

international s’est aver&e plus laborieuse. 

Pour regir le commerce, les representants 

americains ont propose la creation de 

I’Organisation internationale du commerce (OIC) 

sous l’egide des Nations Unies, qui a finalement 

pris forme dans le mod&e ambitieux de la Charte 

de La Havane. Meme si bon nombre de personnes 

reconnaissaient alors la necessite dune 

organisation commerciale forte, il y avait aussi des 

critiques solidement ancrees. Aux Stats-Unis, cette 

proposition a dechaine des forces protectionnistes 

et isolationnistes considerables au Congres. En fin 

de compte, le president Truman a renonce a 

obtenir la ratification du S&rat en 1950 et ce fut la 

fin de I’OIC. En consequence, le principal 

instrument de I’apres-guerre pour regir le 

commerce international est devenu le GATT, qui 

est une entente commerciale et non pas une 

institution. Les travaux du GATT Btaient axes sur le 

commerce tel que defini en 1948, et le GATT n’kait 

pas tense toucher aux problemes sociaux 

connexes qui avaient ete confies a divers 

organismes internationaux tels que I’Organisation 

internationale du travail ou I’UNESCO. Le 

commerce etait un domaine technique specialise 

qui portait surtout sur I’exportation et I’importation 

de produits bruts et manufactures. 

L’environnement n’btait pas encore un domaine 

d’etudes reconnu, et il etait bien loin de faire partie 

des negotiations commerciales. 

Conformement a son mandat fondamental de 

liberalisation du commerce et de reduction des 

droits de douanes, le GATT a marque des progres 
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importants grace a une serie de rondes 

multilaterales globales de negotiations. Les trois 

dernieres, le Kennedy Round (1964-l 967), le Tokyo 

Round (1973-l 979) et I’Uruguay Round 

(1986-1993) ont illustre la complexite croissante du 

secteur commercial puisqu’on mettait de plus en 

plus I’accent sur les barrieres non tarifaires au 

commerce et sur I’expansion constante du 

commerce vers les investissements, les services et 

d’autres domaines. Au fur et a mesure que les 

barrieres commerciales tombaient, des 

protectionnistes pleins d’imagination recherchaient 

d’autres moyens de restreindre le commerce, et la 

nature des litiges commerciaux changeait. 

Toute une serie de nouveaux acronysmes ont fait 

leur entree dans le vocabulaire du commerce, tels 

que PMP, MIC et APIC. Les negotiations de 

I’Uruguay Round se sont averees tres diff iciles, et 

ont achoppe plusieurs fois a cause de 

I’intransigeance que suscitaient I’agriculture ou 

d’autres secteurs, pour lesquels la politique et 

I’economie s’alliaient centre tout progres. L’entente 

finale sign&e a Marrakech faisait etat de progres 

importants sur certains plans, tels que la resolution 

des conflits commerciaux, mais elle n’a pas 

repondu a certaines attentes parce qu’elle a exclu 

certains domaines tels que I’environnement et le 

commerce. Pour completer cette ronde, certaines 

questions ont dQ etre repartees a plus tard et, face 

ZI ces divergences, c’etait la bonne decision. 

En dehors des negotiations du GATT, on a 

observe une concertation accrue des parties 

interessees qui exigeaient un changement 

institutionnel pour faire face aux probl&mes 

d’environnement et de commerce. La Commission 

Brundtland sur I’environnement et le 

developpement a present6 clairement la 

dichotomie fondamentale Nord-Sud sur le plan de 

I’environnement et la faiblesse des institutions 

internationales pour repondre aux aspirations 

commerciales du monde en developpement. II y a 

eu plusieurs litiges commerciaux serieux, tels que 
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les tentatives des Btats-Unis de restreindre les 

importations de thon mexicain parce que le 

Mexique recourait a des methodes de p&he qui 

consistaient a pieger aussi bien le dauphin que le 

thon. Le GATT a trait6 cette question 

conformement aux lois et B la pratique 

traditionnelle du GATT, ce qui a suscite la colere de 

certains environnementalistes, qui jugeaient le 

processus de reglement des differends biaise 

centre la nature de la preuve scientifique 

environnementale. Selon ces environnementalistes, 

les regles commerciales Btaient devenues un 

obstacle majeur a la protection mondiale de 

I’environnement, en raison de la protection qu’elles 

accordaient a des itats recalcitrants. 

Ce mouvement d’opposition centre le GATT s’est 

intensifie en 1992 avec les deliberations qui ont eu 

lieu a la Conference des Nations Unies sur 

I’environnement et le developpement (CNUED) a 

Rio. Certains environnementalistes croyaient que 

les sanctions commerciales devaient etre integrees 

a un plus grand nombre d’ententes 

environnementales, et que les regles et les 

structures du GATT devaient etre 

fondamentalement modifiees pour atteindre les 

objectifs mondiaux d’environnement. Dans le 

milieu du commerce, un grand nombre de 

personnes ont reagi avec horreur et colere au fait 

que les progres laborieusement accomplis par la 

voie du GATT risquaient d’etre compromis par le 

cheval de Troie de I’environnement. Vu les autres 

defis que devaient relever la fraternite du 

commerce, on hesitait beaucoup 51 operer ces 

changements qui, tout en reglant les problemes 

d’environnement, auraient ouven la voie a des 

exigences semblables de la part du monde du 

travail, des libert& civiles et d’autres groupes 

d’int&&s particuliers. En outre, comment 

pouvait-on determiner ce qui relevait lbgitimement 

la science environnementale et ce qui n’etait qu’un 

simple protectionnisme deguise? Un grand nombre 
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de gens craignaient qu’en ouvrant la voie a I’un, on 

ouvre aussi la voie a I’autre. 

De plus, la CNUED avait demontre que les pays du 

Sud craignaient fortement que les normes 

environnementales soient un nouvel obstacle 

commercial visant a ralentir les pays industrialises 

du Sud. En y ajoutant des coots 

environnementaux, les produits du Sud risquaient 

de devenir moins concurrentiels sur les marches 

du Nord. Selon certains pays du Sud, les co&s 

inferieurs de la protection de I’environnement et de 

la main-d’ceuvre constituaient un avantage 

comparatif ZI proteger. 

Examen environnemental de 
I’Uruguay Round 
Dans le cadre de la strategic de mise en ceuvre de 

I’Uruguay Round, le Canada a procede h un 

examen environnemental des incidences internes 

de cette entente’ . Bien qu’il ne soit pas aussi 

substantiel que celui de I’ALENA, et si les 

sous-comites concern& du Comite consultatif du 

commerce exterieur (CCCE) et de la Table ronde 

nationale sur I’environnement et I’economie 

(TRNEE) competents en la mat&e n’y ont pas 

participe, il s’agissait neanmoins d’un exercice 

interne utile pour mesurer les impacts internes et 

illustrer certaines questions que les repritsentants 

du gouvernement consideraient importantes. Ce 

document evite de prendre clairement position 

pour le Canada. Ses hypothkses et ses 

conclusions fondamentales sont tres mod&es. 

L’effet liberalisant de I’Uruguay Round sur le 

commerce favorisera une repartition et une 

utilisation plus efficaces des ressources et 

contribuera du meme coup a accroitre la 

production et les revenus mais aussi & reduire les 

repercussions sur I’environnement. Les realisations 

de Wruguay Round sont presentees sous un angle 

tres positif, et le programme de travail de I’OMC, 

pretend-on, assurera la continuation des progres. 

Dans la derniere phase, I’accent est mis sur la 

creation d’une richesse durable et non sur le 

developpement durable2. II ne semble pas y avoir 

la moindre raison d’imposer des changements ou 

des adaptations d’ordre structure1 pour relever ces 

defis, et il semble que la recherche et le debat 

intellectuel doivent se poursuivre, peut-etre m&me 

sur une autre tribune, avant que ne realise quelque 

changement structure1 que ce soit dans les 

institutions de I’OMC. 

L’Organisation mondiale du 
commerce 
Le resultat le plus important de IUruguay Round a 

peut-etre et6 la creation de I’Organisation mondiale 

du commerce pour combler le vide laisse par la 

disparition de I’OIC en 1950. Le Tokyo Round 

s’etait traduit par I’integration au GATT d’un 

ensemble de codes autonomes adopt&s par 

certains des 6tats membres. L’Uruguay Round a 

tree I’OMC en tant qu’organisme commercial 

intergouvernemental global charge d’administrer et 

d’appliquer toutes les ententes, anciennes et 

nouvelles. II y a eu adoption d’importantes 

structures nouvelles pour traiter des elements 

essentiels du regime commercial mondial, y 

compris un mecanisme de resolution des 

differends commerciaux. Les parties en cause 

doivent maintenant signer I’ensemble des ententes, 

et ne peuvent plus se contenter de choisir parmi un 

grand nombre de codes ceux qui leur conviennent. 

Le preambule de I’Accord reconnait un lien 

essentiel entre les objectifs du commerce, de 

’ -Uruguay Round of Multilateral Trade Negociationn, Canadian Environmental Review, Ottawa, 1994 (ci-aprhs URER). 

2 /cf., 9.35. 
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l’economie et du developpement durable. Meme si 

I’on trouve des aspects environnementaux dans 

certains des domaines trait&, tels que I’agriculture, 

les mesures sanitaires et phytosanitaires, les 

normes et les obstacles techniques, ainsi que les 

droits de propriete intellectuelle, il n’y a aucun effort 

particulier pour traiter des questions 

d’environnement et de commerce comme un tout. 

Neanmoins, le Sous-comite du commerce et de 

I’environnement de I’OMC a Bte c&e pour 

poursuivre les deliberations dans ce domaine. 

Le Sous-comitb du commerce et 
de I’environnement de I’OMC 
A I’automne de 1994, le Sous-comite du commerce 

et de I’environnement du comite preparatoire de 

I’OMC s’est mis au travail avant le Iancement de 

I’OMC proprement dit. Ces travaux ont commence 

dans un climat de vives tensions entre les parties 

quant a sa structure, son mandat et son plan de 

travail. II y a eu un debat anime entre les pays en 

developpement du Sud et les pays developpes du 

Nord. Certains pays du Sud s’opposaient a sa 

creation, tandis que d’autres au Nord voulaient que 

I’on traite les problemes de man&e plus 

Bnergique. Certains membres de la communaute 

commerciale voyaient la creation du Sous-comite 

comme un precedent dangereux, tandis que 

certaines ONG avaient des attentes tout a fait 

irrealistes quant a ce que I’on pouvait accomplir, 

&ant donne la structure de I’OMC. On se 

preoccupait Bgalement de la transition entre le 

GATT et I’OMC, et I’on decida de faire un 

chevauchement d’un an pour permettre au GAlT 

d’achever ses travaux en tours. Voici un sommaire 

de certains des travaux que le Sous-comite a 

men&s jusqu’a ce jour. 

Ajustement fiscaux ZI la frontike 

Les pays peuvent chercher a integrer leurs coots 

environnementaux en appliquant des frais a la 

production interieure et aux produits. Ces 

producteurs peuvent neanmoins pretendre qu’ils 

sont desavantages quant aux prix pour les 

importations a moins que I’on applique un 

ajustement fiscal a la frontiere. Cette approche 

semble simple en theorie, mais elle I’est souvent 

beaucoup moins dans la pratique. Le pays 

exportateur soutiendra peut-etre que ses coljts 

environnementaux sont integres et que la taxe 

frontalike nest qu’une mesure protectionniste. II 

croit avoir le droit souverain de determiner le degre 

de protection environnemental requis. En fait, 

chaque pays a des besoins et des systemes 

environnementaux differents qui conviennent a son 

contexte propre. 

Le debat sur ce sujet a ete anime, mais aucun 

consensus clair n’en est ressorti. Le Canada a 

reconnu qu’on pouvait a bon droit imposer des 

ecotaxes sur les produits qui ont des incidences 

environnementales importantes a l’etape de la 

consommation ou de I’elimination mais non pas 

lorsque ces repercussions se font sentir au stade 

de la production (PPM). Le Canada croyait que 

c’etait IA une imposition extraterritoriale de normes 

interieures qui avait ete clairement rejetee par le 

GAl13. Le Canada craignait manifestement que les 

Americains recourent aux Bcotaxes de PPM sur les 

importations provenant de leur voisin du Nord. Sur 

ce plan comme sur d’autres, les deliberations du 

Comite n’ont abouti a aucun consensus, mais une 

serie d’etudes de cas devrait etre entreprise pour 

clarifier ces questions. 

., 

3 Tmde Environment, News and Views from GATT. TE 011,6 janvier 1995, p. 10. 
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Exigences d’ordre 
environnemental se rapportant 
aux produits 

Dans certains pays, de nouvelles exigences 

rigoureuses en matiere d’emballage et 

d’etiquetage ont eu pour effet de rendre les 

importations moins concurrentielles. Bien qu’elles 

soient justifiees sur le plan environnemental, de 

nombreux importateurs croient que ces exigences 

sont motivees par des intentions protectionnistes. 

D’apres certains membres du Sous-comite, on 

devrait resoudre ce probleme en modifiant I’accord 

portant sur les obstacles techniques au commerce 

s’il y a lieu. La Suede a soutenu que le recyclage et 

la gestion des dechets ne relevent pas des 

obstacles techniques au commerce et que de 

nouvelles dispositions s’imposent 2r cet egard. 

Pour sa part, le Canada a adopt6 une approche 

tres differente. II s’est demande si le Comite avait 

pour mandat d’examiner non seulement I’efficacite 

relative des exigences jibes 21 la protection de 

I’environnement, notamment en ce qui concerne 

I’emballage et I’etiquetage des produits, mais aussi 

leur legitimite. De surcroIt, I’analyse du cycle de vie 

ne constituerait pas une demarche pratique 

compte tenu des montants &eves et du temps 

considerable qu’il faudrait y consacrer. Le Canada 

a fait &at de nombreux points faibles de I’analyse 

et reclame qu’on mene des recherches plus 

approfondies au cas par cas. En revanche, les 

&tats-Unis ont annonce qu’ils soumettraient un 

cadre systematique aux fins de I’analyse de 

I’etiquetage ecologique. Les bienfaits lies au 

recyclage et les procedes en la matiere ont aussi 

fait I’objet d’un debat. Certains pays se sont plaints 

du fait qu’ils devraient desormais importer des 

matieres recuperites de maniere a satisfaire aux 

reglements regissant I’acces des importations aux 
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marches etrangers. On ne fait &at d’aucune 

resolution a cet egard4. 

R61e des ONG 

La question de la transparence, notamment en ce 

qui concerne la presence des ONG aux 

deliberations a titre de participants ou 

d’observateurs, est I’une des questions 

structurelles fondamentales qui ont frequemment 

ete traitees aux reunions du Sous-comite. Ce 

theme fait ressortir de facon Bvidente I’opposition 

massive manifestee par les delegues de I’OMC a 

I’endroit d’une changement structure1 fondamental. 

La plupart souhaitaient que seuls les 

gouvernements des itats soient represent& et 

que la contribution des ONG se limite a influer sur 

les representants des gouvernements charges de 

preparer les reunions. Les &ats-Unis ont r&lame 

avec vehemence que les ONG osuvrant dans les 

domaines des affaires, du developpement et de 

I’environnement soient admis a titre d’observateurs 

lorsque les deliberations ont trait a leur champ 

d’activites. D’apres eux, de nombreuses autres 

institutions internationales ont deja adopt6 cette 

politique qui permettrait d’assurer la transparence 

necessaire pour gagner la confiance du public. Les 

l?tats-Unis ont finalement retire cette proposition 

qu’avaient rejetee le Canada et de nombreux 

autres pays. Meme de simples observateurs 

nuiraient au deroulement des travaux, et 

I’interaction entre les delegations ne pourrait 

s’exercer en toute franchise. L’lnde etait d’avis que 

cette mesure aurait pour effet de politiser I’OMC. 

Au terme du debat, la grande majorite des pays se 

sont declares favorables B une plus vaste diffusion 

de I’information et des documents, tout en 

affirmant que leurs dkliberations devaient continuer 

de se derouler g huis ~108. 

- Trade Environment, News and Views from GAIT, TE 010.11 octobre 1994, p. 6-9. 

5 Ibid,, pp. 9-10 et inside US Tmde, 7 octobre et 9 d&mbre 1994. 
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SystGme de commerce 
multilat&al et accords 
internationaux en matibre 
d’environnement 

A la reunion qu’ils ont tenue en octobre 1994, les 

membres du Sous-comite ont examine le rapport 

entre, d’une part, le systeme du GATT, et de I’OMC 

et, d’autre part, les accords internationaux en 

matiere d’environnement. Le debat etait axe a la 

fois sur ce type d’accords et sur la vive controverse 

suscitka par I’unilateralisme environnemental. Un 

grand nombre de pays, y compris le Canada, ont 

vigoureusement denonce I’unilateralisme. II ne faut 

menager aucun effort pour en arriver a un 

consensus g I’echelle internationale de maniere a 

empecher la discrimination arbitraire ou le 

protectionnisme deguise. Mais on a pu observer 

certaines exceptions importantes. Selon les 

representants de I’Autriche, les citoyens de ce pays 

exigeraient peut-etre des mesures commerciales 

visant a atteindre les objectifs environnementaux 

hors du cadre des accords internationaux en 

matiere d’environnement existants et certains pays 

devaient ouvrir la marche avant que d’autres 

n’emboitent le pas. Les itats-Unis ont aussi 

adopt6 une approche militante. L’unilateralisme a 

revetu des formes diverses, et il fallait faire montre 

de circonspection dans I’emploi de ce terme 

complexe. Les approches multilaterales etaient de 

toute evidence preferables, mais elles se revelaient 

difficiles a mettre en ceuvre. L’OMC a dQ concevoir 

des structures innovatrices pour faciliter le recours 

aux mesures necessaires. Les accords 

internationaux en mat&e d’environnement 

necessitaient souvent des negotiations longues et 

difficiles qu’entravaient les inter&s des parties en 

presence. Dans ces circonstances, les pays ont 

juge necessaire de faire appel a des mesures 

commerciales ne s’inscrivant pas dans le cadre 

d’un tel accord. L’OMC devait sanctionner le 

recours a des mesures commerciales lorsque ces 

mesures supposaient I’application d’une norme en 
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matiere de protection ou de preservation de 

I’environnement fondee sur des don&es 

scientifiques et possedant un certain caractere 

legitime a l’echelle internationale. De nombreux 

pays, dont le Canada, ont rejete ce genre 

d’auto-definition de principes et ramene le debat a 

maintes reprises sur la possibilite qu’on ouvre ainsi 

la voie a des mesures arbitraires ou 

protectionnistes. Ils souhaitaient I’adoption de 

normes internationales clairement definies et bien 

comprises echappant g l’action des groupes de 

pression. Le debat a mis en lumiere les vastes 

preoccupations que suscite parmi les petites et 

moyennes puissances la question de 

I’unilateralisme. 

En ce qui concerne la grande question des 

accords internationaux en mat&e d’environnement 

qui cornportent des dispositions relatives au 

commerce, le debat a ete plus cible. Pour I’instant, 

seuls quelques-uns de ces accords renferment de 

telles dispositions et aucun n’a ete contest6 sur le 

plan juridique. D’aucuns sont d’avis que le 

s structures existantes, notamment le mecanisme 

de reglement des differends de I’OMC, 

permettraient de traiter toute question susceptible 

de se poser. Certains pays en developpement se 

sont dits inquiets que des accords internationaux 

en matiere d’environnement prevoient des 

sanctions commerciales centre les parties qui ne 

pourraient, en raison de leur situation actuelle, 

signer ces accords d&s maintenant et s’en 

trouveraient done penalises a tort. Toutefois, les 

pays ont generalement reconnu que cette question 

pose des problemes. A moins d’adopter une 

demarche proactive, I’OMC pourrait favoriser 

I’integration aux accords internationaux en matiere 

d’environnement d’un plus grand nombre de 

dispositions commerciales, ce qui favoriserait les 

differends entre les institutions ceuvrant dans le 

domaine du commerce et de I’environnement. 

Deux approches ont ete proposees aux fins du 
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traitement de ces accords dans le contexte du 

systeme de I’OMC : 

1. appfoche ex post - recours, au cas par cas, a 

des clauses de derogation adoptees par I’OMC 

pour exempter certaines mesures 

environnementales precises; 

2. approche ex ante - negotiation d’une 

interpretation ou d’une modification communes a 

I’egard des dispositions deja adoptees par I’OMC 

pour s’attaquer expressement a cette question. 

Selon la majorite des pays, les mesures 

commerciales devaient causer le moins de 

distorsion possible dans les kchanges et viser des 

objectifs scientifiques clairement definis. Les 

discussions se poursuivront sur cette question. 

AC&S aux marches 

Les questions de I’environnement et de I’acces aux 

marches ont fait I’objet de vives discussions a la 

reunion de novembre 1994. Divers pays, par 

exemple, I’Argentine, s’en sont pris amerement aux 

subventions a I’agriculture massives accord&es par 

certains pays industrialises, qui causent des 

distorsions dans le commerce des produits 

agricoles en favorisant la surproduction et 

I’adoption de pratiques environnementales peu 

appropriees sur leur territoire. D’apres certains 

pays en developpement, preservation de 

I’environnement et protection commerciale vont de 

pair. On a eu de plus en plus recours a la 

protection de I’environnement pour empecher les 

pays en developpement d’avoir acces aux 

marches des pays industrialises. D’apres les 

hats-Unis, I’accroissement des Bchanges nest 

pas en soi un gage de consequences positives en 

mat&e d’environnement. II fallait creer une OMC 

ayant a cceur de proteger I’environnement de 

man&e a favoriser une croissance durable plutbt 

6 Trade, op.cit.,TE011,6janvier1995.p. 7-12. 
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que non durable. En outre, selon certaines 

critiques, les marches des pays industrialises 

favoriseraient I’entree de matieres brutes, limitant 

ainsi la valeur ajoutee dans les pays en 

developpement. L’entree d’une plus grande 

quantite de produits finis permettrait d’accrottre la 

diversification de I’economie et de limiter la 

surproduction de produits tires de ressources 

naturelles ecologiquement vulnerables. Dans ce 

domaine et dans plusieurs autres, on a observe 

entre les pays du Nord et du Sud une mefiance 

fondamentale qui limitera constamment I’eff icacite 

du Cornit 

Subventions 

Certains progres ont ete accomplis au tours de 

I’Uruguay Round en ce qui concerne le traitement 

de la question tres litigieuse des subventions. 

Lorsqu’il est prouve que des subventions 

accord&es entrainent un prejudice, il est possible 

de reclamer des droits compensateurs en vertu 

des regles du GATT. On a formule une definition 

distincte a I’egard de trois categories de 

subventions : subventions prohibees, subventions 

passibles de sanctions et subventions non 

passibles de sanctions (permises). II s’agit d’une 

etape importante dans la resolution de ce 

probleme. Ces definitions ne permettront pas 

d’eliminer les differends, mais elles serviront a 

orienter la categorisation des subventions en vertu 

des regles de I’OMC. Les subventions a la 

protection de I’environnement admissibles a titre 

d’exception doivent porter sur I’un des deux 

elements suivants: 

1. des activites de recherche industrielle ou de 

developpement avant la mise sur le marche; 

2. I’adaptation d’installations existantes en fonction 

de nouvelles exigences environnementales. 
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Dans ce dernier cas, la subvention doit respecter 

certains criteres precis : 

a. mesure ponctuelle et unique; 

b. montant maximal correspondant a 20 p.100 des 

frais lies a I’adaptation; 

c. exclusion du co& de remplacement de 

I’investissement, au titre de I’aide, qui doit etre 

entierement pris en charge par I’entreprise; 

d. lien direct avec la reduction de la pollution 

prevue par I’entreprise et montant proportion& 

a cette reduction (la subvention ne doit pas 

viser a reduire les coQts de fabrication); 

e. accessibilite de toutes les entreprises qui 

peuvent adapter leurs installations en fonction 

d’un nouvel equipement ou de nouveaux 

procedes de production. 

Ces dispositions limitent de toute evidence la 

portee des subventions a la protection de 

I’environnement, et de nombreuses subventions 

admissibles seraient passibles de sanctions en 

vertu des regles de I’OMC. Loin d’etre clos, le 

debat portant sur les subventions refera 

probablement surface au tours des deliberations 

ulterieures du Comite et dans le cadre du 

mecanisme de reglement des differends de I’OMC. 

Droits de propri6t6 intellectuelle 

L’Uruguay Round a donne lieu a la conclusion d’un 

nouvel accord concernant les aspects des droits 

de propriete intellectuelle qui touchent au 

commerce (APIC) s’appliquant a des domaines 

tels que la biotechnologie et la technologie de 

I’environnement. Cet accord etablit des normes en 

matiere de protection des droits d’auteur, des 

marques de commerce, des designations de 

produits renfermant un element geographique, des 

dessins industriels, des brevets et d’autres 

elements faisant I’objet d’une exclusivite. De 
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nombreux pays en developpement s’y sont 

opposes, affirmant que I’accord creerait un 

obstacle au transfert de technologie; pour leur part, 

les pays industrialises soutenaient que les 

entreprises titulaires d’un brevet seraient mieux 

disposees a exporter leurs technologies les plus 

avancees. Cependant, la capacite de payer 

demeure un ecueil de taille. La question de la 

protection de la biotechnologie p&e plus encore a 

controverse compte tenu de la preoccupation que 

suscite la protection de la diversite du patrimoine 

genetique face a I’interet commercial lie a la 

monoculture hybride. Ces deux themes donneront 

lieu a un debat anime au tours des prochaines 

seances du Sous-comite du commerce et de 

I’environnement. 

Mbcanisme de kglement des 
diffbrends 

Le mecanisme de reglement des differends est I’un 

des domaines air I’on a introduit des changements 

reels par rapport au GATT. Parmi les nouvelles 

procedures prevues, mentionnons la consultation, 

la conciliation, le recours a des groupes speciaux, 

la possibilite de recourir a des groupes consultatifs 

externes ainsi qu’au nouvel organe d’appel. Les 

groupes speciaux doivent maintenant respecter le 

calendrier etabli; de plus, leurs recommandations 

ne seront adoptees que si I’on en arrive a un 

consensus au sein de I’organe central de I’OMC. 

Les environnementalistes ne sont toujours pas 

satisfaits du degre de confidentialite et du 

caractere facultatif du recours 21 des experts de 

I’exterieur. Les deliberations sont confidentielles, 

mais il est possible de rendre public un sommaire 

non confidentiel des documents si un membre de 

I’OMC en fait la demande. Les ONG n’ont pas voix 

au chapitre dans ce processus, et seuls les 

membres d’un groupe de travail special qui 

possedent des competences et une experience 

professionnelles dans le domaine peuvent solliciter 
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la participation d’experts. Les ONG pourraient 

s’opposer a la conclusion & laquelle en est arrive 

le gouvernement du Canada, selon laquelle le fait 

de permettre aux membres de I’OMC de produire 

un sommaire non confidentiel des presentations 

des parties g un differend contribue largement a 

accroitre la transparence dans le reglement des 

differends commerciaux7. II faut du moins 

reconnaitre que certains progres ont et6 accomplis 

par rapport aux anciennes pratiques du GATT. 

Puisque d’autres institutions internationales 

ceuvrant dans le domaine des finances, de 

I’environnement et du developpement ont un 

inter& dans les questions Ii&es a I’environnement 

et au commerce, la cooperation et la coordination 

des efforts se r&&lent essentielles. Depuis le 

debut, le Comite a accorde le statut d’observateurs 

au Fonds monetaire international, a la Banque 

mondiale, a I’ONU et a la CNUCD. A I’automne de 

1994, sept autres organisations et organismes ont 

aussi obtenu ce statut. Mentionnons notamment le 

PNUE, le CCI, le PNUD, I’OCDE et la Commission 

du developpement durable des Nations Unies. Les 

efforts deploy& par le Comite pour nouer des liens 

avec d’autres organisations rev&tent une grande 

importance compte tenu du recoupement entre les 

questions de I’environnement et du commerce et le 

mandat des diverses institutions. Peut-etre la 

diffusion de I’information ne permettra-t-elie pas de 

resoudre les problemes, mais elle est susceptible 

de les limiter. L’emergence de conflits de 

competence est in&itable. Toutefois, les ONG 

considerent que I’admission de ces observateurs 

ouvre la voie g la leur. 

Conclusions 
Les milieux commerciaux internationaux se 

trouvent a la croisee des chemins par suite de la 

creation de I’OMC. La creation de cet organisme et 

de son Sous-comite du commerce et de 

I’environnement a permis d’accomplir des progres 

considerables. II y a toutefois lieu de croire que les 

progres seront t&s lents, particulierement en ce qui 

concerne les questions sur lesquelles s’opposent 

le Nord et le Sud, en raison de I’intensite du debat 

portant sur ces questions et des divisions au sein 

de la collectivite internationale. Le mandat du 

Sous-comite sera soumis a un examen au terme 

dune periode de deux ans et on devra sans doute 

le modifier. Cependant, puisque de nombreux 

pays, dont le Canada, ont des attentes limitees 

face a ce Sous-comite, il est a prevoir que les 

pressions qui seront exercees en vue de modifier 

son mandat seront restreintes. Le principal 

probleme reside dans le fait que, pour traiter de 

maniere efficace les questions environnementales, 

il faut apporter des changements structurels qui 

soulevent le spectre de I’unilateralisme et du 

protectionnisme. Jusqu’a present, la necessite 

d’adopter des politiques et des pratiques 

commerciales favorisant le developpement durable 

n’a pas surmonte la resistance au changement. 

L’evolution de la situation au tours des deux 

prochaines annees permettra de mieux orienter le 

debat. L’environnement et le commerce seront I’un 

des themes les plus interessants, les plus 

complexes et les plus controverses de la nouvelle 

OMC, du fait qu’elle traite a la fois de questions de 

philosophie, de structures et de pratiques. 

Robert Page est doyen de la Facultk des sciences 

envimnnementales B Wniversit~ de Calgary, et membre 

de la TRNEE et du CCC/. 

’ URER. p. 32-34 
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Richard Eglin 

S i I’on essaie de prevoir comment les leaders 

du G7 vont vouloir traiter la question du 

commerce, de I’environnement et du 

developpement durable au Sommet de Halifax, il y 

a trois points se rapportant aux travaux de I’OMC 

qui viennent & I’esprit. Le premier est i’kheancier. 

Le deuxieme est la question dite Nord-Sud. Le 

troisieme est la question des ententes . 

kh6ancier de I’OMC en mati&e 
de commerce et d’environnement 
II y a deux dates importantes en ce qui concerne 

les travaux de I’OMC sur le commerce et 

I’environnement. La premiere est decembre 1996, 

date prevue de la premiere rencontre ministerielle 

de I’OMC a Singapour. La deuxieme est 

19942000, lorsque les membres de I’OMC 

commenceront a reexaminer les ententes conclues 

dans le cadre de I’Uruguay Round, pour voir 

comment elles pourraient s’appliquer 9 d’autres 

domaines. 

En decembre 1996, le Comite du commerce et de 

l’environnement de I’OMC presentera un rapport 

aux ministres sur I’etat d’avancement de ses 

travaux, ainsi que des recommandations sur son 

prochain programme de travail. II ne reste pas 

beaucoup de temps pour se preparer a la reunion 

de Singapour quand ii s’agit d’un sujet aussi vaste 

que le commerce et I’environnement. Nbanmoins, 

le Comite de I’OMC a defini son echeancier de 

man&e a ce que tous les elements de son 

7.2 

programme actuel de travail soient discutks au 

moins une fois d’ici septembre 1995. Le Comite 

devra alors decider quelles questions devraient 

deja aboutir a des resultats a la fin de 1996, et sur 

quels points il vaudrait mieux reflechir en termes de 

rapport d&ape en envisageant des resultats a plus 

long terme. 

II est trop tot pour dire quels sont les sujets qui 

pourraient deja aboutir A des resultats en 1996. 

L’un qui, de toute evidence, constitue une priorite 

pour certains des pays du G7 est le recours a des 

mesures commerciales prises conformement aux 

ententes multilaterales en matiere 

d’environnement; le G7 souhaite que les mesures 

de I’OMC dans ce domaine fassent preuve d’une 

plus grande souplesse. Neanmoins, cette opinion 

ne fait pas l’unanimite parmi les pays du G7, 

encore moins parmi les membres de I’OMC, et il ne 

sera pas facile de trouver un consensus. En ce 

moment, meme parmi les pays du G7, d’autres 

elements du programme de travail suscitent 

egalement des divergences de point de vue. II 

faudra, au tours de cette an&e, qu’une orientation 

politique indique comment ces divergences 

pourraient etre aplanies. 

Si I’on songe B la rencontre de Singapour, il y a lieu 

de miser sur les complementarites qui existent 

entre I’elaboration de politiques commerciales et 

environnementales. On a de plus en plus de 

raisons concretes de croire qu’une plus grande 

litiralisation du commerce, se traduisant par un 

meilleur acces aux marches et par une restriction 

de I’aide interne de &at et des subventions a 
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I’exportation, peut profiter non seulement au 

systeme d’echanges commerciaux mais aussi B 

I’environnement. 

Ces possibilites meritent d’etre clarifiees et 

exploitees sans surseoir. II semblerait que les 

mouvements ecologistes de certains pays du G7 

continuent k considerer les liens qui unissent le 

commerce et I’OMC sur le plan de I’environnement 

comme fondamentalement opposes plutot que 

complementaires. Cette attitude Btait Claire dans 

I’opposition qu’ils ont manifestee a la ratification 

des conclusions de I’Uruguay Round en 1994. 

Pour eviter que, dans quatre ou cinq ans, le 

prolongement des conclusions de Wruguay 

Round ne suscite pareille opposition, il faut 

convaincre le milieu environnemental qu’il y va 

vraiment de I’interet d’une meilleure protection de 

I’environnement a I’echelle mondiale et de la 

promotion du developpement durable de renforcer 

le systeme d’echanges commerciaux multilateraux 

et de miser encore davantage sur les conclusions 

de I’Uruguay Round. 

II incombe surtout au programme de travail de 

I’OMC sur le commerce et I’environnement de 

veiller a ce que le systeme d’echanges 

commerciaux multilateraux cadre bien avec les 

politiques environnementales multilaterales et 

nationales. Le Comite de I’OMC devrait done 

accorder beaucoup d’attention aux liens positifs 

qui unissent la liberalisation des echanges, une 

meilleure protection de I’environnement et le 

developpement durable. Neanmoins, le succ&s 

des efforts que I’OMC deploie dans ce domaine 

dependra en partie des progres realises ailleurs au 

tours des prochaines an&es, en particulier, dans 

la man&e de faire avancer le programme 

environnemental multilateral. Cela dependra aussi 

de la volonte des pays du G7 et du gouvernement 

des autres pays industrialises de respecter les 

engagements politiques qu’ils ont pris a la 

Conference des Nations Unies sur l’environnement 

et le developpement (CNUED), A Rio de Janeiro, 

Le Sommet de Hal~jhx, le dbveloppement durable et la 
rifonne des institutions internationales 

pour appuyer la promotion du developpement 

durable dans les pays en developpement, non 

seulement en liberalisant le commerce mais aussi 

en veillant a ce que les transferts necessaires de 

ressources financieres et technologiques se 

realisent. 

Pas de &bat Nord-Sud 
L’OMC aurait tort de considerer son programme de 

travail sur le commerce et I’environnement comme 

une question Nord-Sud. Rien ne prouve que I’on 

pourrait trouver un equilibre des interets dans cette 

direction, et ii serait tres perilleux de polariser le 

debat. 

Lors du Sommet de Naples en 1994, le Canada 

faisait partie des pays qui proposaient que le debat 

sur le commerce et I’environnement soit centralise 

a I’Organisation de cooperation et de 

developpement economiques (OCDE). Cet 

organisme a un role important a jouer dans ce 

domaine, mais le G7 ne devrait pas y axer tous ses 

efforts, et il faudrait resister a la tentation d’essayer 

de negocier des ententes ou des protocoles entre 

les pays de I’OCDE avant de les rassembler a 

I’OMC pour la <~multilateralisation~~. 

Les pays qui ne font pas partie de I’OCDE ont 

beaucoup trop d’enjeux en cause dans ces debats 

pour etre tenus a Watt jusqu’a la derniere minute, 

et les gros defis qui s’annoncent si I’on veut 

&assurer que les politiques commerciales et 

environnementales soient compatibles et 

complementaires ne peuvent etre releves sans 

I’entiere cooperation de ces pays. 

Ententes institutionnelles 
Plusieurs aspects des ententes institutionnelles 

actuelles sont lies au programme de travail de 
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I’OMC en mat&e de commerce et 

d’environnement. 

Citons entre autres la necessite dune cooperation 

etroite entre les ministeres qui s’interessent au 

programme de travail A I’echelle nationale. C’est la 

une condition sine qua non si I’on veut progresser 

au niveau multilateral. II est bon de rappeler que 

I’OMC est une organisation intergouvernementale 

et pas seulement une organisation rassemblant les 

ministeres du commerce. Pendant les negotiations 

de Wruguay Round, une cooperation etroite entre 

les differents ministeres a I’echelle nationale etait 

manifeste dans des domaines tels que 

I’agriculture, la propriete intellectuelle et les 

services financiers. Des ententes de ce type 

devraient etre mises en place pour assurer le 

succes du programme de travail de I’OMC en 

mat&e de commerce et d’environnement. 

En ce qui concerne les suggestions qui ont et& 

faites pour creer certaines nouvelles organisations 

intergouvernementales ou d’autres organismes 

charges de surveiller les travaux sur le commerce, 

I’environnement et le developpement durable, il 

faut resister a la tentation de donner priorite a la 

forme plutot qu’au fond. Ce sont les 

gouvernements, et non pas les secretariats des 

organisations intergouvernementales qui sont en 

fin de compte responsables de I’aboutissement de 

leurs efforts dans diverses tribunes internationales. 

Les gouvernements ont raison d’insister sur la 

necessite d’une cooperation etroite entre les 

secretariats, comme celle qui existe deja au sein 

de I’OMC, de la Conference des Nations Unies sur 

le commerce et le developpement (CNUCED) et du 

Programmes des Nations Unies pour 

I’environnement (PNUE), mais ces secretariats ne 

peuvent pas fonctionner en dehors du mandat de 

leur organisation respective. Dans la mesure air il y 

a un manque reel de coordination dans les efforts 

que menent actuellement diverses organisations 

pour regler les questions de commerce, 

d’environnement et de developpement durable, il 

semblerait plus efficace et certainement plus 

rentable d’etudier et d’ameliorer le mandat des 

organisations existantes plutot que d’orienter la 

reflexion en vue de creer de nouvelles structures 

bureaucratiques. 

Enfin, les membres de I’OMC etudient en ce 

moment quelles ententes pourraient Qtre prises 

pour la consultation et la cooperation avec les 

ONG s’interessant aux questions relevant de 

I’OMC. Meme si aucune decision n’a encore et6 

prise, personne ne semble tres desireux de faire 

participer directement les ONG aux travaux de 

I’OMC. II faudra done trouver d’autres ententes, en 

comptant peut-Qtre sur le secretariat de I’OMC 

comme agent de liaison avec les ONG. Selon toute 

vraisemblance, toutefois, les canaux de 

communication les plus productifs et les plus 

fructueux entre les ONG et les membres de I’OMC 

seront ceux qui opereront a I’echelle nationale. 

Richard Eglin est directeur du commerce et de 

i’environnement B I’Organisation mondiale du commerce 

B Get&e. 
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Une Organisation mondiale de 
I’environnement : le quatrikme 
pilier de Bretton Woods? 
Dan Es@ 

L a celebration cette annee du cinquantieme 

anniversaire des institutions de Bretton Woods 

est une occasion de reflechir sur le nouvel ordre 

mondial et de faire evoluer notre systeme de 

gestion internationale. Quand on observe ce qui 

s’est passe au tours des cinquante dernieres 

an&es, les trois institutions de Bretton Woods font 

cet-tainement I’objet de critiques, mais il faut 

reconnaitre que le systeme international a produit 

un bilan beaucoup plus positif apres la Deuxieme 

Guerre mondiale qu’apres la Premiere. Aujourd’hui, 

le defi consiste a se placer dans la perspective des 

cinquante prochaines ant-tees et a determiner la 

structure du systeme international qui s’impose 

pour resoudre les problemes mondiaux de demain. 

L’un des grands defis qui distingue le demi-siecle 

qui s’annonce de celui qui vient de s’ecouler, c’est 

qu’il va falloir reconnatire I’interdependance 

ecologique de I’univers et de I’interdependance 

economique croissante des pays du monde. 

L’interdependance economique existe depuis 

quelque temps deje. En effet, ce fut la reaction a la 

reconnaissance de I’interdependance economique 

qui a don& naissance aux institutions de Bretton 

Woods aux lendemains de la Deuxieme Guerre 

mondiale. En fait, c’est la Crise de 1929, puis la 

guerre qui ont permis aux dirigeants du monde de 

I’epoque de reconnaitre cette interdependance et 

d’y reagir en instaurant une structure institutionnelle 

internationale apte ZI gerer cette interdependance. 

Aujourd’hui, I’environnement pose le meme defi. 

Mais il ne s’agit en aucun cas dune crise 

semblable dont les proportions justifieraient la 

volonte politique necessaire pour relever ce defi. 

Neanmoins, I’interdkpendance environnementale 

doit etre integree e I’ordre du jour du Sommet du 

G7 de Halifax. Des chefs d&at dignes de ce nom 

doivent etre en quelque sorte des visionnaires; ils 

doivent Qtre en mesure de percevoir les problemes 

ardus de demain et tenter de les regler avant que 

la crise ne frappe. 

L’interdependance Bcologique necessite une 

meilleure structure institutionnelle qui pourra gerer 

les problemes environnementaux a I’echelle 

internationale. Et trois raisons majeures le justifient. 

En premier lieu, il nous faut reconnaitre I’existence 

des problemes mondiaux d’environnement. II y a 

cinquante ans, personne ne mesurait I’interrelation 

des pays sur le plan environnemental ou 

ecologique. Or, aujourd’hui, il est clair que les 

debordements de pollution (ou ce que les 

economistes qualifient de ccfacteurs externessa) sont 

susceptibles d’entrainer un effondrement des 

marches. Ainsi, l’interdependance ecologique est 

synonyme d’interdependance Bconomique pour 

tous les pays du monde. Si I’on ne veille pas aux 

incidences ecologiques, on risque de porter 

gravement atteinte aux relations commerciales et e 

d’autres relations bconomiques. 
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En particulier, il y a un danger de s<resquillages>. 

Certains pays ou secteurs savent bien qu’ils 

peuvent evacuer la pollution par une cheminee 

d’usine ou par des canalisations, et ne pas 

assumer les frais d’epuration de ces emissions 

parce que quelqu’un d’autre dans la direction du 

vent ou en aval se retrouvera face a ce probleme. 

Mais il est vraiment perilleux de permettre a chaque 

partie, chaque entreprise ou chaque pays de veiller 

de pres a ses inter&s sans tenir compte du cot3 

de ces debordements. Dans un systeme qui to&e 

ce genre d’abus, il en r&suite des debordements 

dont personne ne s’occupe, qui ne sont soumis a 

aucune reglementation et qui emp&chent le 

march6 mondial de produire des resultats 

optimaux. 

L’economie est porteuse d’une longue histoire de 

reaction & ce genre d’echec des marches. En fait, il 

s’agit d’une histoire plusieurs fois seculaire qui 

repose sur le raisonnement suivant : LA oti le 

probleme ne touche qu’un petit nombre de 

personnes, on peut negocier une solution. Et peu 

importe qui detient les droits de propriete initiaux, 

que ce soit le pollueur ou la victime. S’il s’agit d’un 

petit nombre de gens, il est toujours possible de 

negocier pour permettre une exploitation optimale 

de la ressource. 

Toutefois, la ou les <efrais de transactiorw sont 

&eves (c’est-a-dire la ou la capacite de reagir au 

probleme devient plus coOteuse parce qu’il s’agit 

d’un plus grand nombre de personnes), if est peu 

probable qu’on parvienne a une solution optimale 

par la voie de la negotiation, et une certaine forme 

de structure reglementaire s’impose alors si I’on 

veut eviter I’effondrement des marches et 

I’inefficacite. Pour la plupart des problemes 

d’environnement mondiaux, la oti un grand nombre 

d’acteurs entrent en jeu, la meilleure reponse 

consiste, selon la theorie de I’economie, a instaurer 

une forme de structure reglementaire supreme. 
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Une autre lecon fondamentale que I’on peut tirer 

de l’economie, c’est que le meilleur moyen de 

regler les problemes de debordement consiste a 

mettre en place des structures qui se situent a 

l’echelle des dommages causes a I’environnement. 

La ou le probleme est local, une reaction locale 

convient. L& oti le probleme est provincial, une 

reaction provinciale convient. La oti le probleme 

est national, une reaction nationale convient. Par 

centre, quand le probleme se pose & l’echelle 

internationale, une structure internationale 

s’impose. La plupart des pays developpes ont tree 

des systemes de reglementation efficace B 

l’echelle locale et nationale, mais le systeme 

international fait defaut. 

Outre la necessite de creer une structure 

reglementaire internationale, il y a deux autres 

raisons d’envisager une certaine forme 

d’organisation mondiale de I’environnement 

(OME). En particulier, on pourrait concevoir une 

OME qui ait en quelque sorte un caractere plus 

temper6 et qui soit dotee d’un mandat initial moins 

aff irme. Cet organisme pourrait par exemple etre 

une sorte de carrefour qui permettrait aux pays de 

reflechir ensemble aux Gcproblemes communssa, 

c’est-a-dire aux problemes auxquels se heurte 

I’ensemble ou la majorite des pays. Ils auraient 

tous beaucoup A gagner d&hanger des 

renseignements sur la maniere de reagir A des 

problemes communs, de recueillir des donnees et 

de trouver les meilleurs specialistes qui soient pour 

les interpreter, de fournir la meilleure analyse des 

risques pour determiner quels sont les impacts sur 

la sante publique ou sur les ressources 

Bcologiques, d’instaurer une comprehension 

commune des differentes reactions strategiques 

possibles, et de comparer ce qui fonctionne et ce 

qui ne fonctionne pas. Or, ce genre d’organisation 

existe deja. En fait, I’OCDE offre un excellent 

mod&e de cooperation intergouvernementale de 

ce type. II est tres precieux d’avoir des 

representants des 25 pays qui se reunissent, qui 

Le Sommet de Halijkx, le dkveioppement durable et la 
rkforme des institutions internationales 



Une Organisation mondiale de I’environnement : le quatri2mepilier de Bretton Woods? 

echangent des renseignements, qui discutent des 

problemes et qui rapportent chez eux les 

meilleures idles possibles sur la maniere de 

resoudre les problemes auxquels ils se heurtent 

tous. 

Enfin, il y a une troisieme serie de problemes qui 

plaident egalement en faveur de la coordination 

internationale, voire d’une forme d’organisation 

mondiale de I’environnement. Cette serie de 

problemes decoule du denominateur commun de 

la politique economique et de la politique 

environnementale : la competitivite. Dans une 

structure economique interdependante, dans un 

marche mondial, /a man&e dont les pays traitent 

leurs problemes d’environnement locaux rev& une 

dimension internationale. Les sock% ne cessent 

de poser la question suivante : *Est-ce que la 

reglementation environnementale m’impute le cotit 

de ce que mes concurrents a I’etranger n’ont pas & 

assumer?% Cette preoccupation est un point chaud 

sur le plan politique, meme si les economistes ont 

subi beaucoup de pressions pour la definir comme 

un element majeur sur le plan empirique. II est un 

autre element encore plus important, c’est I’impact 

de la crainte du handicap concurrentiel sur les 

debats ayant trait aux politiques 

environnementales. Dans le debat de I’ALENA, par 

exemple, Ross Perot a fait un coup de theatre en 

presentant ses arguments sur la fuite massive des 

emplois vers le Sud et en alimentant les craintes 

que les compagnies americaines ne soient 

desavantagees dans leur concurrence avec leurs 

homologues mexicaines qui sont sans doute 

soumises a des normes environnementales moins 

s&&es ou e une application moins rigoureuse de 

ces normes. 

Ces craintes en matiere de compktitivite sont 

egalement illustrees par I’echec total de plusieurs 

initiatives prises recemment pour promouvoir des 

politiques environnementales creatives et plus 

optimales. Cette apesanteur politiquem etait 

manifeste dans la maniere dont I’Union 
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europeenne a reussi, ou plutot echo& a faire 

appliquer une taxe sur I’energie. Ceci est 

egalement vrai aux itats-Unis, lorsque le 

gouvernement Clinton a dQ renoncer a sa taxe sur 

les BTU face aux craintes qu’elle souleva sur le 

plan de la competitivite. 

Un veritable besoin de cooperation et de 

coordination s’impose done si I’on veut s’assurer 

que ces questions de competitivite dans 

I’environnement ne dominent I’interdependance 

economique et la capacite des pays de 

s’acheminer vers le libre-echange. Comme la 

veritable inquietude ici nest pas seulement que les 

politiques environnementales seront touchees par 

la competitivite, mais qu’il y aura une 

centre-attaque ou un choc en retour centre le 

libre-&change en tant qu’avenue de 

developpement durable. 

Mais nous avons dejh aborde cette question 5 

propos des echanges commerciaux. Les grandes 

puissances ont reconnu que les politiques du 

schacun pour sok des an&es vingt qui ont conduit 

a la Crise de 1929 et qui se sont maintenues dans 

les an&es trente, a I’issue d’une escalade des 

droits de douane en guise de retorsion. La menace 

de cette politique du chacun pour soi a force les 

pays & ceder une par-tie de leur souverainete 

nationale traditionnelle pour pouvoir collaborer a 

I’instauration d’une structure internationale 

cooperative, le GATT. Le domaine 

environnemental, qui se heurte au probleme du 

<<pas dans ma coura,, est expose au m&me danger, 

et I’on y ressent le m&me besoin de faire 

reconnaitre I’interdependance et I’abandon qui 

s’ensuit de la souverainete au profit d’un systeme 

supreme qui permet a toutes les parties de 

prosperer. 

Voici une reaction tout B fait a propos : =Eh bien, 

nous pouvons etre d’accord avec tous ces 

diagnostics du probleme et ne pas etre d’accord 

avec la solution proposee.>s Neanmoins, il y a 
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d’autres solutions que la creation d’une changements climatiques. Mais peut-etre que non, 

Organisation mondiale de I’environnement. aussi. Ces trait& semblent tres peu efficaces. En 

La premiere formule consiste SI ne rien faire et Q 

laisser trainer le probleme. II semble que c’est ce 

qui se passe en ce moment. Cette situation est 

acceptable tant que les debordements 

environnementaux et les co&s qu’ils entrainent 

sont mineurs. Mais on reconnatt de plus en plus 

que ces coirts sont importants. En Chine, par 

exemple, le developpement entraine de nombreux 

debordements, qui sont surtout dus $I sa politique 

energetique axee sur le charbon. Une premiere 

analyse rev&e que le Japon et la Coke assument 

des centaines de millions de dollars de frais de 

pollution a cause des emissions de combustion de 

charbon en provenance de la Chine. Et m&me si 

I’on chiffre le co@ des emissions de CO2 au plus 

bas, le monde est menace par des debordements 

supplementaires causes par la croissance rapide 

de I’economie chinoise et qui atteignent des 

milliards de dollars. II importe de signaler que ces 

debordements provenant de la Chine ne rev&tent 

une telle importance qu’g cause de la croissance 

spectaculaire de la Chine. Tous les pays du monde 

sont aussi la cible de debordements de la part de 

leurs voisins. Done, il est inapproprie et de plus en 

plus hasardeux de laisser croire que les 

debordements de pollution sont un probleme trop 

mineur pour que I’on s’en soucie. Ainsi, m&me si 

I’inertie semblait etre la meilleure attitude dans le 

passe, I’<Gaimable indifferencem face aux problemes 

internationaux d’environnement nest pas du tout 

de mise. 

Une deuxieme reaction pourrait consister a signer 

des ententes environnementales internationales 

ponctuelles. Lorsqu’on cerne un probleme, on 

pourrait adopter une convention, puis un protocole, 

et ensuite une structure. Cette formule semble 

avoir et6 concluante dans le cas du Protocole de 

Montreal, par exemple. Peut-etre est-elle 

fructueuse dans le cas de la biodiversite, et 

peut-etre Vest-elle aussi sur le plan des 

outre, on perd des occasions r&&es de regler ces 

problemes selon des formules qui tiennent compte 

de leur interdependance. Par exemple, la 

disparition du manteau forestier est g la fois un 

probleme de biodiversite et de changement 

climatique. La gestion des CFC est un probleme 

d’appauvrissement de la couche d’ozone et de 

changement climatique. En traitant ces problemes 

ensemble, on peut donner naissance a des 

synergies considerables. 

Une attitude ponctuelle donne egalement lieu a un 

systeme qui entraine finalement ce que d’aucuns 

ont qualifie de *plethore de trait&. Ce probleme 

touchera de plus en plus le domaine de 

I’environnement, oti il existe aujourd’hui plus de 

900 ententes environnementales bilaterales et 

multilaterales en vigueur. Lorsqu’on a commence a 

deceler le m&me reseau de chevauchement de 

trait&, souvent conflictuels, dans le domaine de la 

propriete intellectuelle, on s’est efforce d’unifier ce 

systeme pour creer I’Organisation mondiale de la 

propriete intellectuelle. Cette structure de I’OMPI 

est desormais en place. Quoi qu’il en soit, face au 

besoin d’unifier une s&e disparate d’ententes 

environnementales internationales qui devient de 

plus en plus complexe et de moins en moins 

efficace, les reactions ponctuelles aux problemes 

d’environnement sont devenues nettement 

insuffisantes. 

La troisieme solution possible pourrait etre de 

consacrer les structures existantes sous la forme 

d’une institution telle que le PNUE ou la 

Commission du developpement durable des 

Nations Unies (CDDNU). Mais ces institutions ne 

sont plus &parables. La CDDNU, en particulier, a 

un mandat presque impossible qui consiste a 

essayer d’assurer le suivi de I’Agenda 21 avec 

encore moins de budget que d’appui politique. Le 

PNUE souffre du handicap supplementaire de 

devoir s’efforcer de diriger le monde e partir de 
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Nairobi. Quoique cela aille a I’encontre de la 

rectitude politique, il est t&s difficile d’agir ainsi a 

cause du manque d’infrastructure, et surtout Q 

cause de la difficult6 d’attirer et de retenir des gens 

de premier ordre qui soient p&s B consacrer leur 

carriere et a passer leur vie Q Nairobi. Par rapport a 

I’OCDE, qui peut attirer du personnel de qualite & 

Paris, ou au GATT et $I I’Organisation mondiale du 

commerce qui peuvent faire de meme & Geneve, le 

contraste est saisissant. II est temps que la gestion 

mondiale de I’environnement cesse d’etre a la 

merci d’un geste politique envers le monde en 

developpement. Ce geste est important, mais il 

doit y avoir d’autres reactions possibles. La gestion 

internationale des problemes environnementaux 

est trop importante pour qu’on la sacrifie. 

Enfin, ii faut se poser la question suivante : Est-ce 

que la perspective d’une OME ne heurte pas de 

plein fouet la sagesse traditionnelle qui se resume 

comme suit : premierement, tiles organisations 

internationales sont quelque chose que nous 

n’aimons pasm, deuxiemement, unous ne voulons 

pas leur donner d’argentn, et, troisiemement, <ale 

systeme est deja tellement embrouille, pourquoi 

encore empirer les choses?>a La reponse doit etre 

la suivante : =Oui, il y a des problemes. Mais dans 

ce cas, il ne faut pas s’en tenir au statut quo.>> S’il y 

a des problemes, pourquoi ne pas essayer de les 

regler et de relever le defi qui consiste a defaire les 

systemes existants, a abolir des organisations qui 

ne repondent pas aux besoins, B parfaire celles qui 

sont eff icaces pour les fusionner en une nouvelle 

structure plus operationnelle? N’est-il pas sense de 

faire maison nette et de fusionner les institutions 

environnementales internationales existantes avec 

des mecanismes restructures, efficaces et 

degraisses qui puissent repondre aux problemes 

d’aujourd’hui? II est clair que la situation est 

extremement complexe et difficile mais, si on 

I’envisage dans une perspective qui englobe les 

cinquante dernieres annees, il est evident que ces 

problemes ne sont pas en train de disparaitre. La 

reaction des institutions ainsi que la maniere de 

faire face a cette situation sont d’une importance 

vitale. 

Enfin, il y a une autre dimension politique qui merite 

un rapide examen. Pour regler ces questions 

d’interdependance, il faut accepter quelque chose 

qui, au moins aux itats-Unis, nest pas accept6 : la 

souverainete nationale, en tant qu’assise 

constitutionnelle des relations internationales, ne 

fonctionne plus. M&me si nous avons accept6 la 

souverainete nationale comme le point de depart 

absolu depuis le trait6 de Westphalie en 1648, 

cette notion ne convient plus pour gerer 

I’interdependance planetaire d’aujourd’hui et de 

demain. Nous ne pouvons plus nous permettre de 

faire fi de notre interdependance Bcologique ni de 

la rejeter. Nous devons admettre ce nouvel ordre 

mondial et cooperer tous ensemble a la 

construction d’un avenir plus viable pour tous les 

pays. 

Dan Esty est professeur de droit et de politique de 

I’environnement B la Yale School of Forestty, professeur 

d’ktudes environnementales B la Yale law School et 

directeur du Yale Center for Environmental Law. 
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Jim MacNeill 

Q 

uand il s’agit de planifier les changements 

institutionnels, les Occidentaux ont tendance 

a envisager I’avenir de maniere assez optimiste. Le 

Sommet du G7 a Halifax sera surtout une 

celebration des consequences heureuses de la 

mondialisation, de I’ouverture des marches et des 

technologies nouvelles. Les chefs d’ctat 

regarderont d’un ceil favorable, et a juste titre, les 

formidables perspectives de croissance en Chine, 

en Asie du Sud-Est et dans certaines regions 

d’Amerique latine et d’Europe de I’Est. D’ailleurs, 

ces perspectives ont fait de nos dirigeants 

occidentaux de grands voyageurs qui ouvrent les 

portes a de vastes delegations commerciales. 

Mais il faut aussi regarder le revels de la medaille. 

Le verre n’est pas a moitie plein, il est a moitie vide. 

Au tours de ses travaux, la Commission 

Brundtland a decouvert que, depuis la Deuxieme 

Guerre mondiale, les catastrophes ecologiques 

n’ont cesse d’augmenter, d’une decennie a I’autre, 

quant a la frequence, la proportion et I’impact, tout 

comme les crises sociales, economiques ou celles 

qui touchent la securite, qui decoulent en partie de 

ces catastrophes. Ces diverses tendances 

persistent, et elles font les nouvelles tous les jours, 

m&me si les journalistes ne les relient pas toujours 

a la degradation de I’environnement. On parle de 

famine, de refugies, et de crises qui se multiplient 

en Afrique, ou de I’effondrement des pecheries sur 

la tote Est du Canada comme ailleurs, du 

deperissement des for&s, du deperissement des 

especes, des catastrophes marines . . . et la litanie 

est interminable. 

Quand on sait quelles forces matrices 

sous-tendent ces evenements, on peut s’attendre & 

ce que la situation aille de mal en pis. Au tours des 
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35 ou 40 prochaines annees, la population 

doublera et, parallelement, la superficie des terres 

arables diminuera de plus de moitie par habitant. 

L’augmentation des revenus et du taux de 

consommation que prevoient les perspectives de 

croissance extraordinaire dans certaines parties du 

monde reposent surtout sur des formes 

traditionnelles d’energie, d’agriculture et de 

developpement urbain. Or, ces formes 

traditionnelles de developpement drainent le 

capital ecologique necessaire, B I’echelle locale et 

internationale, pour poursuivre le developpement. 

Des technologies nouvelles telles que le genie 

genetique, la biotechnologie et la revolution dans le 

domaine des communications sont porteuses de 

promesses et accroitront peut-Qtre I’impact de la 

croissance demographique et de la 

consommation. Ou bien, elles Iui nuiront. 

L’optimisme technologique occidental sat-tend 

toujours au mieux mais, en fait, nous ne sommes 

sOrs de rien et I’histoire nous prodigue peu 

d’encouragements. 

Dans cette perspective, deux questions critiques 

se posent. La premiere est la suivante : <<La 

communaute internationale peut-elle accroitre sa 

capacite de combattre les effets nefastes de ces 

tendances sur I’environnement, la societe et la 

securite? Si oui, quelle est la meilleure facon d’y 

parveniP> 

Quant a la deuxieme question, elle se presente 

comme suit : &I communaute internationale 

peut-elle rendre ses organismes qui s’occupent de 

developpement, d’echanges commerciaux, 

d’energie, d’agriculture ou d’autres secteurs 

directement responsables de Naboration de 

politiques et de budgets favorisant un 
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developpement qui soit avant tout durable?,, En 

d’autres termes, I’environnement, l’economie et les 

considerations politiques peuvent-ils s’integrer a la 

prise de decisions, et ainsi garantir que 

I’environnement, I’economie et le commerce se 

fortifient mutuellement? Les possibilites sur ce plan 

sont vraiment considerables. Et, si cela est 

realisable, quelle est la meilleure maniere d’y 

parvenir? 

lsolement ou integration, ou les deux? Voila le 

genre de questions auxquelles il faut repondre. 

En ce qui concerne la premiere question, Dan Esty 

pretend que la communaute internationale a 

besoin dune nouvelle Organisation mondiale de 

I’environnement (OME). II ajoute que le Programme 

des Nations Unies pour I’environnement (PNUE) ne 

peut pas accomplir la t&he qui s’impose. 

Pourquoi? A cause de son mandat restreint et de 

son financement derisoire, parce qu’il a son siege 

a Nairobi, et ainsi de suite. La communaute 

internationale a done besoin d’une nouvelle OME, 

calquee sur un mod&e hybride du I’Accord general 

sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et 

de I’Organisation mondiale de la sante (OMS), 

avec peut-etre un petit air de ressemblance avec 

I’Organisation mondiale du travail (OMT). Cette 

nouvelle OME deviendrait le quatrieme pilier du 

systeme de Bretton Woods et ferait place aux 

institutions deja etablies. 

Face a cette situation, je crois que nous avons 

besoin d’un organisme international de protection 

de I’environnement, comme le propose Dan, et de 

toute urgence. Mais, qu’on le veuille ou non, nous 

devons miser sur ce que nous avons. Nous devons 

miser sur le PNUE. Faire table rase nest certes pas 

une option politique. Si nous voulons marcher dans 

le sens d’une Organisation mondiale de 

I’environnement, il faut tabler sur le PNUE, qui ne 

peut etre mis au rancart, comme le dit si bien Dan. 

&ant don& la politique des Nations Unies, 

Bliminer le PNUE n’est tout simplement pas 
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envisageable. Si la proposition que fait Dan d’une 

OME est consideree comme une menace pour le 

PNUE, les Kenyans vont mobiliser les Africains qui, 

a leur tour, feront appel a la solidarite 

internationale, et son initiative tombera comme une 

Pierre au fond de I’eau. 

II pourrait en aller de meme de I’autre solution 

preconisee par la Commission de la gouvernance 

globale : transformer le Conseil de tutelle en Tutelle 

du patrimoine commun de I’humanite et de 

<<tribune premiere de I’ONU sur les questions 

mondiales, environnementales et connexesba. Dans 

son rapport, ladite Commission fait mention du role 

que pourrait jouer la Commission du 

developpement durable des Nations Unies 

(DDNU), mais je n’y trouve pas de role pour le 

PNUE. Faut-il le sous-entendre dune certaine 

man&e? 

Ce sont IA des questions d’importance. Le besoin 

d’un organisme international de protection de 

I’environnement s’impose clairement, si I’on veut 

contrer les tendances negatives qui sont 

inherentes au developpement non durable. Mais il 

fauf a tout prix la presenter d’une maniere qui 

tienne compte des organismes existants. Selon 

moi, le Groupe de travail de la TRNEE devrait 

approuver la recommandation preliminaire selon 

laquelle le G7 devrait appuyer une etude des 

options qui serait bien concue et dont le mandat 

serait clair, et qui porterait entre autres sur le role 

du PNUE, de la Commission du developpement 

durable et d’autres organismes. Cette etude 

concluera peut-etre que le PNUE devrait evoluer 

vers une forme qui s’apparenterait a I’organisme 

international independant de protection de 

I’envkonnement que propose Dan. 

La deuxieme question a trait a I’integration. &I 

communaute internationale peut-elle integrer 

I’environnement a la prise de decisions 

economiques et politiques?sb Cette question est 

encore plus importante que la premiere. Si I’on 
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confie aux organismes environnementaux le 

mandat et les ressources necessaires, ils pourront 

annuler certains des effets nefastes des politiques 

economiques, commerciales ou autres qui vont a 

I’encontre du developpement durable. Ils pourront 

reduire certaines emissions. C’est ainsi que le 

Protocole de Montreal a agi pour les CFC. II 

pourront recycler, reboiser, rehabiliter et reparer 

d’autres degats, apres coup. Mais helas, les 

organismes environnementaux ne peuvent guere 

influer sur les budgets et les politiques qui sont la 

cause premiere de ces degats. Oh! ils peuvent 

toujours mener des etudes. Ils peuvent exhorter, ils 

peuvent servir d’eveilleurs de conscience, de 

proselytes et de defenseurs de la bonne cause. Ils 

peuvent meme imposer des exigences et donner 

du poing sur la table. Mais quand les positions se 

durcissent, ces organismes ne sont pas en mesure 

de prendre les decisions qui s’imposent pour 

modifier les politiques qui sont la cause premiere 

des problemes, soit celles qui ouvrent la porte a 

des formes non viables de developpement. 

Nous avons eu droit g une lecon de chases sur ce 

plan la semaine derniere, lorsque les ministres de 

I’environnement du Canada se sont reunis a 

Toronto pour decider de la maniere dont le Canada 

honorerait les engagements qu’il avait pris a Rio de 

stabiliser les emissions de CO2 aux taux de 1990 

d’ici a I’an 2000. Aussi triste que ce soit, ils se sont 

declares incapables de prendre la decision de 

modifier aucune des politiques qui permettent 

I’augmentation des emissions de CO2 au Canada. 

Ce nest pas sans raison que le budget de 1994 du 

gouvernement federal prevoit 52 milliards de 

dollars de subventions et de depenses fiscales 

pour I’industrie des combustibles fossiles, 

encourageant ainsi le rechauffement planetaire, et 

seulement 16,5 millions de dollars pour la 

promotion de I’efficacite energetique. Ces chiffres 

sont le triste reflet de I’equilibre des forces 

politiques qui sous-tendent le systeme energetique 

canadien. Environnement Canada ou le PNUE 
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peuvent bien s’evertuer a demontrer, comme ils 

I’ont deja fait si souvent, que ces subventions sont 

indefendables sur le plan economique ou 

environnemental. Elles n’ont pas plus de sens du 

point de vue des echanges commerciaux qu’elles 

faussent, d’ailleurs. Mais tant qu’elles ne seront 

pas devenues indefendables sur le plan politique, 

ces subventions seront maintenues. 

Le fait est que l’equilibre des forces politiques entre 

nos organismes environnementaux, locaux ou 

internationaux, et nos organismes qui s’occupent 

d’economie, d’echanges commerciaux, d’energie 

ou d’autres formes de developpement, fait 

serieusement defaut. Et il en va de meme pour 

l’equilibre des forces professionnelles. Le PNUE 

n’a pas la stature professionnelle necessaire pour 

tenir t&e aux organismes economiques 

internationaux, tels que les banques, le Fonds 

monetaire international (FMI), I’Accord general sur 

les tarifs douaniers et le commerce (GATT), 

I’Organisation des Nations Unies pour 

I’alimentation et I’agriculture (FAO) ou le 

Programme des Nations Unies pour le 

developpement (PNUD). Et meme si le PNUE avait 

les professionnels requis au sein de son personnel, 

il ne pourrait pas produire des travaux de la meme 

qualite, simplement parce qu’il n’a pas acces aux 

donnees. On peut en dire autant a I’echelle locale 

et nationale. Malgre de t&s bonnes intentions, 

beaucoup d’efforts et plusieurs bonds en avant, 

tels que la Loi suf /a htte con&e la pollution 

atmosph6rique et le Protocole de Montrhal, nos 

organismes environnementaux sont en constante 

perte de vitesse. Si vous en doutez, observez les 

tendances depuis 1972, ces memes tendances qui 

nous ont conduits g Rio. 

Nous avons besoin d’une’agence internationale de 

protection de I’environnement. Mais il nous faut 

aussi, et de toute urgence, rendre nos organismes 

charges de l’economie, de I’energie, de 

I’agriculture et d’autres formes de developpement 
- nos banques et nos organismes commerciaux 
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- directement responsables de I’elaboration de 

politiques et de budgets qui soient favorables ti un 

developpement viable des le depart, et exiger 

qu’ils en rendent compte. 

Est-ce que cela est possible? Ce ne sera 

evidemment pas t&he facile. II y a des problemes 

culturels et des obstacles politiques qu’il ne faut 

pas sous-estimer. Mais, si j’en crois mon 

experience au tours de I’an dernier, je crois qu’il 

est possible d’avancer beaucoup dans cette 

direction. 

Depuis mai 1994, je joue le role de conseiller 

aupres du PNUD qui souhaite reorganiser de fond 

en comble ses travaux sur I’environnement et le 

developpement durable. Cette experience me 

Porte a croire qu’il est possible, en ce qui nous 

concerne, d’integrer I’environnement aux decisions 

touchant les politiques de developpement et la 

repartition des ressources au sein d’un grand 

organisme de I’ONU, mais seulement au prix de 

certaines conditions prealables. Le leadership et 

I’engagement en haut lieu sont les plus 

importantes de ces conditions. Les organismes de 

I’ONU sont extremement hierarchises. II n’y a tout 

simplement aucun moyen d’integrer 

I’environnement Q la prise de decisions 

economiques et politiques si la personne qui est 

au sommet de la pyramide manque de 

determination ou si cette determination nest pas 

maintenue assez longtemps pour institutionnaliser 

sa decision. 

Chaque institution est dotee d’une culture qui lui 

permet de se defendre et de maintenir le statu quo, 

quel qu’il soit. Ceci nest pas necessairement 

mauvais, mais tout depend de ce qu’elle defend. 

Depuis la fin des annees soixante, les 

gouvernements et les institutions se sont sentis 

contraints de se reorganiser en fonction de 

I’environnement. Ces pressions ont 

automatiquement declenche (et ce nest pas ’ 

necessairement voulu) une attitude defensive de la 
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pan des organisations existantes concues pour 

maintenir les groupes de protection de 

I’environnement a distance et pour les avoir a I’osil. 

Cette strategie est tres simple, et je la resumerai en 

trois points. 

Premierement, maintenir I’environnement isole, 

dans sa propre division ou direction, au sein d’un 

organisme ou au sein de son propre organisme ou 

ministere. Deuxiemement, lui donner un mandat 

restreint qui soit axe sur les effets des politiques 

economiques et fiscales, commerciales et 

sectorielles, et le doter d’instruments limit& pour 

s’occuper de ces effets, de preference de mesures 

reglementaires rajoutees qui ne s’appliquent 

qu’apres coup. Troisiemement, garder 

I’environnement le plus loin possible, aussi 

longtemps que possible, des tables oti se prennent 

les decisions importantes sur le plan economique 

(questions fiscales, budgetaires, commerciales et 

energetiques) et ayant trait a d’autres politiques ou 

a la repartition des ressources. 

Voila en deux mots leur strategie. On retrouve cette 

structure dans presque toute culture institutionnelle 

etablie dune entreprise ou d’un gouvernement. Et 

elle est evidente dans la maniere dont la protection 

environnementale est organisee depuis la fin des 

an&es soixante, a l’echelle nationale et 

internationale. 

Plus recemment, cette culture institutionnelle se 

manifestait clairement dans la maniere dont les 

redacteurs de I’Accord de libre-echange 

nord-americain (ALENA) ont decide de creer un 

organisme separe, la Commission de cooperation 

environnementale (CCE), charge des questions 

d’environnement (apres l’election du president 

Clinton et lorsqu’il fallut veritablement faire quelque 

chose). La Commission Bruntland a recommande 

que les programmes d’environnement et 

d’echanges commerciaux soient integres autour 

dune seule table et au sein d’un seul organisme. 

Dans le cas de I’ALENA, cette suggestion n’a pas 

85 



Les agences de I’ONU et I’OCDE 

ete etudiee ou, si elle I’a ete, elle n’a pas ete 

favorisee. La CCE peut faire des chases 

importantes, mais la table de la CCE et le 

programme de la CCE ne sont ni la table de 

I’ALENA ni le programme de I’ALENA. La meme 

chose semble se produire au sein de 

I’Organisation mondiale du commerce. En d’autres 

temes, c’est I’isolement, et non I’integration. 

II est interessant de constater que les organismes 

environnementaux et les ONG de I’environnement 

p&f&rent souvent I’isolement. D’aucuns se sentent 

nettement plus a I’aise pour traiter de ces 

questions autour de leur propre table, avec leurs 

collegues deja acquis a leur cause, leurs f&es et 

soaurs convertis, plutot qu’autour de la table 

principale oti, avec ceux qui representent les 

inter&s economiques et commerciaux, ils devraient 

apprendre une nouvelle langue et combat-he la 

politique dure de leurs programmes economiques 

et commerciaux. 

La Banque mondiale a subi plusieurs reformes au 

tours de la derniere decennie. Chacune de ces 

reformes a servi a renforcer la division de 

I’environnement au sein de la Banque, qui a 

neanmoins maintenu le principe de I’isolement. 

Chaque &ape de la reforme a fait I’objet de 

critiques, plus recemment dans le cadre m&me de 

I’auto-evaluation de la Banque, parce que cette 

derniere ne tient pas assez compte de 

I’environnement dans ses decisions sur I’energie, 

I’agriculture et d’autres projets. Les chases se sont 

beaucoup ameliorees, mais des pressions 

s’exercent deja pour que la Banque mondiale 

procede a une nouvelle reforme. Cette fois, 

j’espere qu’il y aura un mouvement plus marque 

dans le sens de I’integration. Quant au FMI, il est 

en train de se demander s’il y a lieu d’exercer les 

mQmes pressions pour integrer I’environnement au 

Fonds, et comment il devrait s’y prendre. II devrait 

decider de passer a I’action, et d’une maniere qui 

garantisse I’integration en haut lieu plutot que 

I’isolement vers le bas. 
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Dans une certaine mesure, I’Organisation de 

cooperation et de developpement economiques 

(OCDE) offre un modele de ce qu’on pourrait faire, 

non pas tant a cause de sa composition (une 

direction separee de I’environnement a ete c&e 

au sein de I’OCDE en 1970), mais parce que c’est 

une petite organisation. Tous les directeurs de 

I’OCDE ont acces au Secretaire general et au 

Conseil de I’OCDE. Ayant occupe un poste de 

direction au sein de I’OCDE pendant huit ans, j’ai 

mis sur pied des groupes de travail mixtes avec la 

direction de I’economie, de I’agriculture et de 

l’energie, entre autres, avec I’appui sans reserve 

du Secretaire general. Sans cet appui, cette 

initiative aurait ete inconcevable. Et malgre tout, les 

ouvertures & la direction du commerce etaient 

aimablement rabrouees : il ne s’est jamais rien 

passe, et je n’ai jamais vraiment su pourquoi. 

Finalement, j’aimerais commenter brievement la 

coordination entre les organismes : le cri d’alarme 

du deuxieme comite a New York. Lorsque de 

jeunes diplomates de I’ONU sont a tours d’idees, 

ils se rabattent sur des discours conventionnels 

faisant appel a une meilleure coordination entre les 

organismes; ces discours ont tres probablement 

ete rediges par les ministeres des affaires 

&rang&es en 1946, et on leur donne une leg&e 

cure de rajeunissement annuel pour les repeter ad 

nauseam. 

Tout le monde s’entend pour dire que la 

coordination entre les organismes est absolument 

indispensable. Cette conviction donne lieu a de 

nombreux exercices aux Nations Unies air 

s’animent commissions, comites et groupes de 

travail mixtes. Au PNUE, il y a un comite intitule 

SWIMTEP (Programme a moyen terme a I’echelle 

du systeme en matiere d’environnement) qui 

sollicite beaucoup I’energie des hauts 

fonctionnaires de tous les organismes qui passent 

un temps fou a des reunions toujours multipliees. 
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Deux commentaires a ce sujet. Premierement, le 

coOt de ces rencontres est tres eleve. 

Deuxiemement, les resultats sont tres minces. 

Si une coordination efficace entre les organismes 

nest pas a la poke du systeme international, c’est 

tout simplement parce qu’elle nest meme pas a la 

pot-tee des systemes nationaux. Chaque 

organisme du systeme international est un client 

d’un ministere national different. La FA0 est la 

cliente des ministeres de I’agriculture. 

L’Organisation mondiale de la sante est cliente des 

ministeres de la sank Le PNUD est client de 

I’Agence canadienne de developpement 

international (ACDI) et d’autres agences d’aide. La 

Banque mondiale est cliente des ministeres des 

finances. Le PNUE est client des ministeres de 

I’environnement, et ainsi de suite. Les delegues 

aupres des organes directeurs et des groupes de 

travail de ces organismes ont leurs propres 

programmes et priorites qui sont souvent 

incompatibles. Ces organismes connaissent de 

nombreux conflits internes qu’ils colportent et 

prolongent sur la scene internationale. 

La coordination entre les organismes se heurte a 

de nombreux obstacles, dont certains peuvent etre 

surmontes de maniere plus ou moins efficace. 

L’efficacite absolue est probablement impossible, 

parce que les veritables obstacles sont souvent le 

fruit d’un echec interne. 

Et c’est dans chacun des pays que doit 

commencer la reforme internationale de 

I’environnement et du developpement durable. 

Jim MacNeill est p&dent de l’lnstitut international du 

dkveloppement durable et conseiller principal du 

Programme des Nations Unies pour le dkveloppement et 

du Centre canadien de recherches pour le 

d&eloppement international. 
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Perspective ambricaine 
David Hale 

E 
n ce moment, le Sous-Secretaire du Tresor et 

le directeur general americain du FMI sont 

tellement absorb& par la crise monetaire 

internationale au Mexique qu’ils en sont encore a 

formuler leur position pour le Sommet du G7 a 

Halifax. lls s’interesseront done stirement a ce que 

prepare la Table ronde nationale sur 

I’environnement et l’economie (TRNEE) sur le 

developpement durable pour le Premier ministre du 

Canada. 

Dans les preparatifs du Sommet de Halifax en juin 

prochain, il est important de s’interroger sur la 

man&e dont le Sommet s’inscrit dans la sequence 

de I’evolution internationale des institutions depuis 

la Deuxieme Guerre mondiale. Cela fait maintenant 

50 ans qu’a eu lieu la Conference de Bretton 

Woods au New Hampshire, et 21 ans que s’est 

amorce le processus du G7 au milieu des an&es 

70, lors de la premiere crise de I’Organisation des 

pays exportateurs de petrole (OPEC). Et cela fait 

six ans que la Guerre froide est terminee. II faut 

done envisager ce Sommet dans le contexte du 

lendemain de la Guerre froide, mQme si le nouvel 

ordre mondial de I’apres-guerre froide nest pas 

encore instaure. Des problemes qui Btaient trait& 

de man&e beaucoup plus systematique a Bretton 

Woods en 1944, et, dans une moindre mesure, lors 

du Trait6 de Versailles en 1918-1919, sont encore 

abordes de man&e ponctuelle aujourd’hui. 

Si I’on observe ce qui s’est passe au tours des six 

dernieres annees, il y a trois caracteristiques tres 

marquees de cette periode d’apres-guerre froide 

qui vont preparer le terrain du Sommet de Halifax 

en juin prochain. II s’agit d’abord d’une pauvrete 

relative, dans les an&s 90, du secteur public par 

rapport au secteur priib. 
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A la fin de la Deuxieme Guerre mondiale en 1945, 

la dette publique de la Grande-Bretagne et des 

dominions de I’Empire britannique representait 

environ de 150 a 200 p. 100 du PIB; aux Stats-Unis, 

ce chiffre etait de 125 p. cent. Cette dette a 

diminue pendant trois decennies a cause de la 

croissance economique et a cause de la politique 

d’austerite fiscale relative qu’ont alors adopt&e les 

Stats-Unis, I’Angleterre, les dominions et les autres 

pays industrialises. Mais au tours des 20 dernieres 

an&es, la dette publique a connu une veritable 

escalade, a cause de la hausse des programmes 

de paiements de transferts et, au tours des 

dernieres annees, de la recession qui a s&i dans 

certains pays industrialises. Et aujourd’hui, si I’on 

regarde ce qui ce passe dans le monde industriel, 

il est clair que, dans plusieurs pays (le Canada, la 

Belgique, I’ltalie et bientot la Suede), la dette 

publique depasse encore le PIB. Si Ton ajoute a ce 

chiff re le passif non capitalise des regimes de 

retraite et des systemes d’assurance-maladie du 

secteur public, ce chiffre monte g 300 ou 400 p. 

100 du PIB. Ceci s’applique bgalement aux 

Etats-Unis, oti le ratio de la dette publique par 

rapport au PIB nest que d’environ 50 p. 100. 

Neanmoins, il n’y a jamais eu, dans toute I’histoire 

de I’humanite, un tel endettement public qui p&e 

aussi lourdement sur d’autres secteurs de la 

politique gouvernementale. Le secteur prive, par 

centre, se Porte beaucoup mieux. Dans bien des 

pays industrialises, les systemes de retraite privee 

representent aujourd’hui 60 ou 70 p. 100 du PIB. 

En ce qui conceme le Japon, ce pays etait dote 

d’un tres vaste secteur d’assurances dont les actifs 

etaient presque aussi importants, et d’autres 

formes d’bpargne privee y ont connu une 
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croissance extraordinaire. Done, il y a de grands 

&arts qui, a leur tour, depuis 1989 et la fin de la 

Guerre froide, ont martele le profil de I’economie 

mondiale et du systeme financier international. 

Au tours des cinq dernieres annees, le bilan de la 

Banque mondiale n’a pas bough, si ce n’est 

legerement a la baisse au tours des deux 

dernieres annees. Le FMI a presente un bilan tout 

aussi statique. La derniere augmentation de son 

capital s’est produite au debut des an&es 80. L’an 

dernier, une tentative d’augmenter le capital du FMI 

pour refleter la nouvelle adhesion des pays de 

Vex-empire sovietique a ete refusee lors d’un vote. 

Et I’on continue de discuter comment on pourrait 

augmenter ses ressources cette annee. 

Pendant ce temps, les mouvements de capitaux 

prives a destination des pays en developpement, 

ou de ce qu’on appelle a Wall Street 4es pays aux 

marches naissantsm ont connu un formidable 

essor. M&me si un grand nombre de ces pays 

exportaient des capitaux dans les an&es 80 en 

raison des problemes du service de la dette, on a 

assiste au tours des trois ou quatre dernieres 

an&es a une tres forte croissance des 

mouvements de capitaux prives a destination de 

ces pays, qui atteignait, il y a un an, un sommet de 

110 milliards de dollars par an. Done, il s’agit la 

d’un monde different de celui des lendemains de la 

Deuxieme Guerre mondiale, Bpoque a laquelle la 

cible principale des mouvements de capitaux etait 

le plan Marshall, le plan Dodge, et la naissance 

des institutions de Bretton Woods, le FMI et la 

Banque mondiale, qui ont joue un role constant 

pendant pres de 50 ans mais qui dominent 

beaucoup moins la scene aujourd’hui qu’elles ne le 

faisaient dans les an&es 50 et 60. 

Le dew&me point est que, en consequence de 

ces changements de mouvements de capitaux, de 

I’acceptation des id& economiques lib&ales 

dans les pays en developpement, de la fin du ’ 

communisme et de la vulgarisation des systemes 
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d’economie de marche, c’est la premiere fois, dans 

le monde moderne, a vrai dire au tours de tout ce 

siecle, que I’on observe un cycle economique dont 

les premieres &apes aient pour moteur principal 

les pays en developpement, et non les Stats-Unis, 

le Japon ou I’Europe. En 1992 et en 1993, I’Asie de 

I’Est et I’Amerique latine ont connu des taux de 

croissance economique beaucoup plus &eves que 

dans les pays industrialises traditionnels. 

Aujourd’hui, a cause de la reprise du systeme 

bancaire et des systemes financiers des vieux pays 

industriels, les pays en developpement rattrapent 

le retard. Et il s’ensuit que, I’annee derniere, les 

taux d’interets mondiaux ont, pour la premiere fois 

au tours d’un cycle economique mondial, connu 

une augmentation spectaculaire et sans precedent. 

Les taux d’interets americains ont double et le 

rendement des titres dans tous les pays 

industrialises a augment6 de plusieurs centaines 

de points de base. En fait, au Canada, le 

rendement des obligations est passe de 9 a 10 p. 

100, m&me si le taux d’inflation n’etait que de 1 p. 

100. 

Cela illustre t&s bien pourquoi la question du 

developpement durable et de I’environnement 

prendra beaucoup plus d’importance, non 

seulement dans les an&es 90, mais aussi au XXle 

sikcle. L’arrivee sur le marche mondial de tant de 

gens en quete de biens et de capitaux, qui 

representent en fait presque trois milliards de gens 

venant des systemes economiques anciennement 

marxistes, aura non seulement un effet 

spectaculaire sur le taux de la croissance du 

rendement mais aussi sur la demande de produits 

essentiels et de matieres premieres. En 

consequence, le rythme de I’epuisement des 

ressources naturelles et de la pollution va 

augmenter. 

Quelques chiffres sur le degre de I’urbanisation 

dans I’economie mondiale illustrent tres bien ce qui 

precede. Au debut de la revolution industrielle en 

Grande-Bretagne il y a deux siecles, seulement 3 
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p. 100 de la population vivait en ville. En 1950, ce 

chiffre etait de 30 p. 100 et, aujourd’hui, d’environ 

40 p. 100. D’ici a 2025, ce chiffre atteindra 60 p. 

100. Et ce pourcentage correspondra a une 

population mondiale de 11 ou 12 milliards, par 

rapport 6 6 milliards en ce moment. II s’agit d’un 

changement tout & fait spectaculaire. Le fait est 

que deux tiers de la population mondiale sont en 

train de connaitre les changements que les 

societes industrialisees ont operes il y a 150 ans. 

Et cette mutation entrainera a son tour une 

augmentation considerable des emissions de 

carbone et d’autres formes de pollution. 

Le troisieme element de cette nouvelle economic 

de post-guerre froide a ete la resurgence de 

conflits ethniques qui avaient ete mis en veilleuse 

depuis longtemps par les regimes communistes en 

Asie et en Europe de I’Est. De meme, un grand 

nombre de pays en developpement ont cede a 

I’anarchie qui, pendant la Guerre froide, aurait fait 

I’objet d’interventions beaucoup plus fermes de la 

part des pays industrialises ou meme de I’Union 

sovietique. Des pays comme la Somalie, le Liberia, 

le Zaire et le Sierra Leone se distinguent 

aujourd’hui par une forme d’anarchie que I’on 

n’aurait tout simplement pas toleree dans les 

annees 70, voire dans les an&es 80. On ne peut 

rien faire a court terme centre ce phenomene, 

parce que personne ne s’entend veritablement sur 

le genre d’intetvention internationale qui 

conviendrait, non seulement en ce qui concerne 

les Stats non fonctionnels de I’Afrique, mais aussi 

la oti il y a eu resurgence de conflits ethniques 

datant de 500 ans, tel que le combat qui se 

deroule aujourd’hui en ex-Yougoslavie et les 

hostilites qui vont probablement se developper aux 

frontieres de ce qui etait autrefois I’Union 

sovietique. II est certain que, pour les 10 ou 15 

prochaines an&es, il faut convenir d’une forme de 

tutelle qui restaurera les services humains 

essentiels a ces pays. Et dans ce sillage, auront 

lieu des debats sur le developpement economique, 

I’environnement, etc. 

L’annee 1994 a ete parsemee de conferences sur 

le 50e anniversaire de Bretton Woods, au tours 

desquelles on a discute du role des institutions de 

Bretton Woods et de la maniere dont il faudrait les 

moderniser. De I’avis general, on a fait de grands 

progres en instaurant le nouvel ordre economique 

de I’apres-guerre froide, surtout par la voie 

d’initiatives du secteur prive, et on a egalement 

convenu que le secteur public aurait un role a jouer 

dans certains domaines. Par exemple, il pourrait 

s’occuper des regions economiquement 

sous-developpees, en particulier en Afrique, qui 

trainent de la patte a cause de la deterioration de 

leurs institutions economiques et politiques. Le 

secteur public devra aussi, par la voie du FMI, de 

la Banque mondiale et d’autres organisations, 

jouer un role capital sur le plan de ce que les 

economistes qualifieraient d’effets externes, 

I’environnement, I’accroissement de 

I’investissement dans diverses formes de capital 

humain, et dans d’autres domaines. Mais depuis 

decembre 1994, le Mexique connait une crise 

financiere dramatique qui entrainera une remise en 

question fondamentale du role des organisations 

de Bretton Woods dans le nouvel ordre 

Bconomique de I’apres-guerre froide, ainsi que des 

organisations internationales en general. 

Comme la crise mexicaine se poursuit, il est 

impossible de tirer de conclusions definitives pour 

le moment. Mais il semble y avoir trois implications 

claires sur lesquelles axer toute reflexion. 

Premierement, le fait que le Mexique ait traverse 

une grave crise monetaire, meme si sa politique 

economique etait fondamentalement saine, prouve 

certes que ce nouveau systeme financier mondial 

est beaucoup plus fragile que I’on ne I’aurait pen& 

il y a 6 ou 12 mois. II est vrai qu’en novembre 1994, 

il semblait justifie d’evaluer le peso mexicain avec 

une certaine reserve, mais I’ampleur de la fuite de 

capitaux qui s’est veritablement produite une fois 

Le Sommet de Halajk.q le dhwloppement durable et la 
riforme des institutions internationales 

93 



Perspective amhicaine 

que cet ajustement avait ete amorce 

(I’effondrement complet de la devise, et la hausse 

des taux d’interets de 15 a 50 p. 100) etait 

absolument impossible a prevoir. Et aujourd’hui, on 

craint tres serieusement que I’economie mexicaine 

ne soit plongee dans une recession t&s serieuse 

et tres profonde qui pourrait meme destabiliser son 

systeme politique. 

Pour placer ces evenements en perspective, le 

Mexique doit creer un million d’emplois par an pour 

absorber les decrocheurs scolaires. L’an dernier, a 

cause des contraintes que I’incertitude politique 

imposaient & I’economie, ce pays n’a produit qu’un 

demi-million d’emplois. Cette ant-&e, il perdra 

peut-etre un demi-million d’emplois ou plus. On ne 

voit vraiment pas comment ce pays, qui est en ce 

moment, pour la premiere fois de son histoire, en 

transition vers un multipartisme democratique, 

puisse effectuer cette transition en douceur dans 

un tel desordre economique. Done, d’ici a I’& 

1995, on s’attend a ce que tout le monde 

convienne que le FMI doit jouer un role de preteur 

de dernier recours, non seulement envers les pays 

pauvres de I’Afrique ou de I’Asie centrale, mais 

aussi envers les pays en developpement qui ont un 

revenu moyen et qui avaient, au tours des 

dernieres an&es, beaucoup plus acces au capital 

prive. Meme apres le pret accorde au Mexique, le 

FMI dispose encore de 60 millions de dollars de 

ressources sous-utilisees. Mais si le FMI doit jouer 

un role croissant dans d’autres pays en 

developpement, pour ne pas parler de ce qui 

pourrait se produire si I’ex-Union sovietique 

appliquait des politiques efficaces pour attirer des 

capitaux etrangers, il aurait de bonnes raisons 

d’accroitre ses ressources. 

Deuxiemement, la gravite de la recession que le 

Mexique connait aujourd’hui entrainera des 

tensions dans le cadre de I’ALENA sur des 

questions telles que I’environnement. Le Mexique a 

commence a se sensibiliser aux questions 

environnementales simplement a cause de 
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I’enormite du probleme de la pollution de Mexico, 

et 21 cause du fait que I’augmentation du revenu et 

de la richesse rend les gens plus conscients de 

I’environnement. Mais aujourd’hui, le risque est 

que, face a la gravite de cette recession et au 

danger de la faillite de nombreuses banques et 

entreprises, les Mexicains aient tendance a 

accorder moins d’importance a I’environnement a 

cause du besoin de se concentrer sur la survie 

economique. Ce phenomkne attirera I’attention des 

protectionnistes americains au sein du Congres 

des Etats-Unis, dont un bon nombre ont abuse du 

recent debat sur le programme d’aide au Mexique 

pour attaquer I’ALENA. II est done crucial que la 

Commission de cooperation environnementale 

(CCE), etablie a Montreal, et les gouvernements 

canadiens jouent un role de chefs de file, de 

maniere positive et bienveillante, pour veiller a ce 

que ces trois pays ne regressent pas sur le plan de 

I’environnement. II ne faut absolument pas donner 

de marge aux protectionnistes americains, parce 

que, s’ils jouaient un role de leadership, ils 

tenteraient bien stir de detruire toute I’institution, et 

non pas de I’ameliorer et de la rendre plus efficace. 

Le fait que le president des Etats-Unis soit 

incapable de s’assurer I’appui du Congres pour 

I’aide globale au Mexique de maniere rapide et 

eff icace vient rappeler durement les contraintes du 

leadership americain dans cette periode 

d’apres-guerre froide. Ce Congres aurait 

probablement vote centre le plan Marshall en 1948, 

et non pas seulement centre le plan d’aide au 

Mexique. Maintenant, il est tout a fait possible que, 

avec plusieurs semaines supplementaires de 

debats et de discussions, la sensibilisation aurait 

ete suff isante et le Congres aurait peut-etre 

approuve I’aide globale. Mais face & une telle crise 

financiere, les Stats-Unis ont dir agir rapidement. Et 

meme si le president Clinton avait I’appui du 

president de la Chambre, Newt Gingrich, et du 

chef de la majorite republicaine du S&at, Bob 

Dole, il ne pouvait pas faire bouger les deputes 
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d’arriere-bane du Congres americain. En fait, il y 

avait une forte opposition du membre du Congres 

Richard Gephardt, le chef des democrates a la 

Chambre des representants. 

II est interessant ici de rappeler quelques 

circonstances qui expliquent cette situation. Le 

president Clinton lui-meme est enfonce dans 

quelques scar-dales tout a fait exceptionnels. II 

etait gouverneur d’un &at que I’on pourrait qualifier 

de marche naissant, et un grand nombre de ses 

adversaires au Congres sont convaincus qu’il ne 

peut pas se presenter aux prochaines elections; ils 

ne veulent done pas gaspiller leur capital politique 

en lui apportant leur aide. Neanmoins, 

I’isolationnisme du Congres americain est 

troublant, tout comme les hostilites envers le 

Mexique et I’aversion g&&ale envers n’importe 

quel role actif sur la scene internationale de la part 

des ktats-Unis. Et en fait, la moitie des membres 

du Congres ont et6 elus apres 1990, soit apres la 

fin de la Guerre froide. Le Canada est habitue a 

une tres grande rotation dans le systeme 

parlementaire, comme on I’a observe en 1993. 

Mais en raison de la nature du Parlement canadien, 

le processus de leadership et le role du Cabinet, 

du Conseil prive et du Premier ministre, ces 

changements n’ont pas eu une influence aussi 

marquante sur la politique &rang&e canadienne 

que ne I’ont eu les formidables bouleversements 

qui se sont produits au Congres americain au 

tours des quatre dernieres annees. 

En bref, I’occasion qui est offerte au Canada 

d’accueillir le Sommet de Halifax cette ant-tee est & 

la fois une chance exceptionnelle et un Bnorme 

defi. II en va de meme pour ce qui est du role qu’il 

doit jouer au sein d’autres organisations pour 

favoriser de meilleurs debats et une sensibilisation 

plus grande au developpement durable. Avant tout, 

le Canada, puissance moyenne de I’histoire 

moderne, s’est servi des organisations 

internationales pour promouvoir les perspectives 

canadiennes. Le Canada a, dans le passe, joue un 
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role actif aux Nations Unies, dans le 

Commonwealth britannique et au sein d’autres 

organisations, et ce genre de moyens de pression 

propres a une puissance moyenne devrait aussi 

servir de precedent dans la man&e dont le 

Canada va mener les chases jusqu’au Sommet, 

voire apres. 

Neanmoins, le G7 nest pas la meilleure 

organisation qui soit a laquelle on puisse 

s’adresser pour regler un grand nombre de ces 

problemes. C’est une merveilleuse tribune pendant 

quatre ou cinq jours pour attirer I’attention du 

public sur certaines questions, mais le G7 n’a pas 

de secretariat et il est done t&s difficile d’avoir des 

debats suivis avec des groupes d’etude, et ainsi de 

suite. Apres s’etre set-vi du G7 comme tribune, le 

Canada devrait &attacher a se servir d’autres 

organisations comme moyen plus efficace de se 

concentrer sur le probleme du developpement 

durable. L’ALENA se demarque dejje, parce que 

I’organisation existe maintenant, et il y aura 

presque immediatement un debat sur le fait que le 

Mexique ne respecte pas les regles de I’ALENA a 

cause de la gravite de la recession qui vient de 

s’amorcer la-bas. 

Deuxiemement, la tribune de I’APEC (Cooperation 

economique Ask-Pacifique) est appelee a jouer un 

role determinant. Cette tribune est encore en pleine 

evolution, mais elle est tres prometteuse pour 

diverses raisons. Tout d’abord, la plus forte 

croissance dans les problemes de pollution 

possibles du monde, tels que I’augmentation des 

emissions de carbone au tours des 25 prochaines 

annees, se produira en Asie de I’Est, en Chine, en 

Coke et a Taiwan, et plus tard en Inde. Ce ne sera 

ni en Afrique ni en Amerique latine, mais en Asie, a 

cause de I’importance de la population la-bas, et 

aussi B cause de I’avantage qu’ont ces pays qui 

jouissent de taux &eves de croissance 

economique. Le Canada est membre de I’APEC, 

tout comme les autres pays qui sont de plus en 

plus sensibles aux questions environnementales. 
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Face a une prosperite naissante, des pays tels que 

la Coree, Taiwan, la Malaisie et la Thailande, sont 

beaucoup plus sensibles a I’environnement 

aujourd’hui qu’ils ne I’auraient et6 il y a cinq ou dix 

ans. Par exemple, selon le gouverneur de la 

Banque centrale de Taiwan, la plus forte contrainte 

qui p&se sur la croissance de ce pays nest pas la 

main-d’oeuvre disponible ni d’autres problemes 

economiques, mais le manque d’oxygene. La 

pollution atmospherique y atteint un taux de 400. A 

Los Angeles, les ecoles ferment a 200. L’APEC 

comprend egalement I’Australie et la 

Nouvelle-Zelande, deux des cousins du 

Commonwealth pour le Canada, qui ont des 

traditions politiques tres semblables a celles du 

Canada en ce qui conceme la sensibilisation a 

I’environnement. Le Canada pourrait facilement 

former au sein de I’APEC une coalition de pays qui 

feraient la promotion, par I’intermediaire d’un 

secretariat Btabli a Singapour ou ailleurs, de 

mesures beaucoup plus eff icaces dans cette 

region pour regler des problemes tels que la 

pollution, la protection des oceans, etc. 

Troisiemement, les organisations actuelles peuvent 

egalement jouer un role. Le G10 peut, avec le FMI, 

la Banque mondiale, les Nations Unies et, 

aujourd’hui, I’Organisation mondiale du commerce, 

egalement jouer un role. Les moyens de pression 

dont dispose le Canada ne seront pas aussi 

grands I&bas qu’au sein des autres organisations, 

mais il a un certain role a jouer. 

En conclusion, le moment est venu de poursuivre 

une action efficace dans ce domaine, pour la 

simple raison qu’il va y avoir un long cycle 

economique mondial d’une tres grande portke au 

milieu et a la fin des an&es 1990. En d&pit de la 

crise mexicaine, ii y aura une croissance continue 

des mouvements de capitaux et d’echanges 

commerciaux avec les pays des marches 

naissants. La crise mexicaine presente des 

caracteristiques tout a fait exceptionnelles, et il n’y 

a pas de raison de craindre que d’autres crises 

pourraient se reproduire ailleurs. Et en 

consequence, si I’on se tourne vers 1997 et 1998, 

le secteur prive, et non pas seulement le secteur 

public, sera de plus en plus conscient des 

problemes de la surconsommation des 

ressources, des dangers de la pollution, et des 

risques que cela comporte pour la sante et la 

croissance economique d’avoir des taux de 

developpement economique ou des formes de 

developpement economique qui ne soient pas 

viables. 

Cette sensibilisation ne sera peut-etre pas aussi 

intense qu’elle ne Wait au debut des an&es 70, 

au moment oti le rapport du Club de Rome etait en 

vogue. Mais la portee, I’amplitude et la magnitude 

de cette expansion Bconomique mondiale seront 

telles que, d&s 1997 et 1998, le prix des produits 

essentiels pourrait etre si &eve que I’on se 

preoccupera de plus en plus des effets 

secondaires environnementaux d’un cycle 

economique mondial dans lequel cinq milliards de 

personnes, et non pas seulement un milliard et 

demi ou deux milliards de personnes, auront des 

systemes Bconomiques axes sur les marches et 

des taux de croissance 6conomique de deux a 

trois fois superieurs, en termes mondiaux, a ce 

qu’ils ont connu a n’importe quelle autre periode 

de l’ere moderne. 

David Hale est dkecteur g&?&al afloint et Bconomiste en 

chef de Kemper Financial Companies Inc. 
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I I y a quatre questions importantes a poser dans 

le contexte de cet atelier. La premiere est la 

suivante : Quelle est aujourd’hui la position 

politique de la communaute internationale dans le 

courant mondial de reforme des institutions 

internationales? En deuxieme lieu, dans quel sens 

devrait evoluer la communaute internationale? La 

troisieme question se pose ainsi : Quel mouvement 

semble realiste pour le Sommet du G7 a Halifax? 

Enfin, quelles sont les realites politiques dont il faut 

tenir compte dans le debat sur la reforme des 

institutions internationales et quelles sont les 

repercussions de cette reforme sur le systeme 

onusien? 

Avec la nouvelle majorite du Congres americain, ii 

semble qu’il ne faut pas s’attendre a un 

remaniement de fond en comble des institutions. 

En fait, la communaute internationale considerait 

les problemes mondiaux d’environnement comme 

une priorite plus grande ii y quelques annees 

qu’aujourd’hui, et cette tendance s’est confirmee 

d’une certaine man&e dans les preparatifs de la 

Conference de Berlin sur les changements 

climatiques. Le gouvernement allemand tient 

toujours a faire de la Conference de Berlin un 

succes, qui est d’ailleurs assure, mais il a fallu 

redefinir I’etalon selon lequel ce succes sera 

mesure. 

Au tours des negotiations sur les changements 

climatiques qui se sont deroulks pendant les six 

derniers mois, plusieurs facteurs cl& sont devenus 

evidents. Premierement, les grandes puissances 

du monde, y compris les kats-Unis et la Russie, 

ne sont generalement pas en faveur de mesures 

reglementaires environnementales a I’echelle 

internationale. Deuxiemement, le tiers-monde, dans 
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une perspective completement differente, 

s’inquiete des problemes environnementaux de 

deux manieres. Le tiers-monde reconnait qu’il y 

aura des problemes en Chine, en Inde, au Bresil et 

dans d’autres nouveaux pays industrialises (NPI), 

mais par ailleurs, les exigences que pose l’ecologie 

sont considerees comme source de 

preoccupation. Le gouvernement de la Chine 

insiste sur son droit & la croissance et sur celui de 

devenir sans tarder un pays industrialise. La Chine 

fait remarquer que I’Ouest a deja franchi de 

nombreuses &tapes de I’industrialisation et qu’il ne 

doit pas nuire aux efforts que deploie la Chine pour 

faire de meme. Neanmoins, le gouvernement de la 

Chine s’est evertue a elaborer un programme 

national detail16 en mat&e d’environnement, et il 

s’est rendu compte avec perspicacite qu’il y allait 

de son propre inter&, m&me s’il reste a voir 

comment il va reussir a traduire ce programme 

dans la &alit&. 

Personne ne s’attendait a ce que toutes les 

autorites importantes de Beijing franchissent un 

pas aussi important. En general, pourtant, la Chine 

et le tiers-monde demeurent sceptiques quant a 

I’evolution de I’environnement a I’echelle 

internationale. 

Au tours des negotiations sur les changements 

climatiques, il s’est Bgalement aver6 que les 

travaux a long terme ne figurent generalement pas 

en t&e des programmes des gouvernements. En 

outre, les reglementations environnementales sont 

une t&he qui incombent a la communaute 

internationale, et les gouvernements ne se sont 

pas montres empresses d’epouser des causes sur 

lesquelles ils n’ont pas d’emprise a I’echelle 

internationale, et qui portent atteinte a la 

97 



Perspective allemande 

competitivite de leur economic. En ce qui concerne 

les changements climatiques, le gouvernement 

allemand s’est engage a reduire les emissions de 

gaz a effets de serre de 25 p. 100 d’ici a I’an 2005. 

Le gouvernement maintient cette position, mais le 

milieu economique et industriel a fait remarquer 

que, si I’Allemagne travaille dans ce sens et atteint 

cet objectif, les emissions mondiales ne seront que 

tres peu reduites d’ici a I’an 2005. Si les autres 

pays continuent a agir de la meme man&e 

comme si de rien n’etait, ces initiatives nationales 

prises par I’Allemagne pourraient s’averer 

completement inutiles. Pourquoi I’industrie 

allemande devrait-elle etre soumise a pareil 

traitement? 

Ce qui s’est aussi manifest6 clairement, et qui est 

quelque peu preoccupant, c’est qu’a Berlin, il 

pourrait y avoir une certaine confrontation entre les 

pays en developpement et les pays developpes. 

Les kats-Unis en particulier ont soutenu avec 

force que les pays en developpement doivent 

Bgalement prendre des mesures dans les meilleurs 

delais. Autrement, les mesures qu’adopteront les 

pays developpes ne serviront a rien. Les reponses 

a ce probleme se trouvent dans la Convention sur 

les changements climatiques. Premierement, la 

Convention enonce sans ambiguite que les pays 

developpes ecdoivent prendre la tete des 

operations+. Deuxiemement, la Convention contient 

cet appel, aujourd’hui celebre, a une 

aresponsabilite commune mais differencieew. 

Ce cadre pose deux exigences. Les deux termes 

signifient deux chases differentes. Premierement, 

les pays industrialises doivent Qtre les premiers a 

agir. Deuxiemement, a long terme, si les pays en 

developpement ne font rien, la situation mondiale 

non seulement ne s’ameliorera pas mais, en fait, se 

deteriorera beaucoup. Par consequent, le monde 

developpi! doit amorcer un dialogue avec les pays 

en developpement a propos de quand, comment 

et dans quelles circonstances ils ont I’intention 

d’agir. Avant tout, s’impose un changement dans 

98 

leur evolution technologique, en particulier en 

matiere d’efficacite Bnergetique. Ces changements 

prendront du temps et ne se produiront pas du jour 

au lendemain en Chine ou en Inde, mais la 

planification s’impose des a present, en raison des 

longs delais impartis. 

II existe une solution assez simple. II ne faudrait 

pas demander aux pays en developpement de 

s’engager d&s a present, mais plutbt de mettre au 

point un mecanisme qui determinerait le moment, 

la nature et les circonstances des mesures qu’ils 

seraient p&s a prendre. Ce ne sera pas la t&he 

facile. La Chine, I’lnde, le Bresil et le Nigeria, par 

exemple, sont reticents a ce genre de formule 

mais, a long terme, c’est dans ce sens que les 

chases doivent evoluer. 

Est-ce que cela veut dire que les perspectives a 

court terme de reformes institutionnelles sont 

relativement sombres? 

Premierement, sur un plan purement pratique, en 

Europe et peut-etre m&me aux Btats-Unis, on se 

preoccupe de plus en plus des questions 

politiques qui impregnent la vie quotidienne : les 

problemes de la Russie et de la Serbie, par 

exemple. L’Europe a traverse une periode de 

consolidation financiere. Les Europeens, qui 

regardent la couverture mediatique des 

evenements en Serbie B la television, par exemple, 

sont en train de perdre leurs illusions quant aux 

Nations Unies, et cette crise est beaucoup plus 

profonde que n’importe quelle d&illusion qui se 

fait sentir en Amerique du Nord. Ainsi, ceux qui 

pronent I’amelioration et le renforcement de I’ONU 

s’apercevront que c’est souvent lettre morte en 

Europe. C’est un contexte difficile dont il faut tenir 

compte a un moment air les gouvernements se 

preparent au Sommet de Halifax. 

Ce serait manquer de realisme et Qtre trop 

ambitieux que d’attendre des resultats substantiels 

sur le plan de la reforme institutionnelle a Halifax. 

Halifax doit amorcer un processus. La mise au 
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point de ce processus fera sljrement surgir des 

questions interessantes. Quel role devra jouer le 

PNUE dans I’avenir? 

Pour analyser cet aspect du probleme, il faut se 

demander comment est r-6 le PNUE. Actuellement, 

quels sont les pouvoirs legislatifs du PNUE? En 

1972, les grandes puissances ont insist6 pour que 

I’assise statutaire du PNUE dote cette organisation 

d’un petit secretariat. De m&me, a la fin de la 

Conference de Stockholm de 1972, les grands 

problemes avaient trait a des questions 

transfrontalieres telles que les pluies acides et I’eau 

deuce. En 1995, la situation a completement 

change et, aujourd’hui, les problemes sont 

veritablement mondiaux. Ainsi, meme si le PNUE 

marquait un bon point de depart, il n’est pas de 

taille a relever les defis du XXle siecle. 

Faudrait-il accuser le PNUE de la situation 

actuelle? II faut tenir compte de trois variables 

importantes. Premierement, le budget du PNUE. 

Deuxiemement, la situation du personnel du PNUE. 

Et, troisiemement, le lieu du siege social du PNUE. 

Ce sont toutes des contraintes importantes qui 

aggravent la situation difficile dans laquelle le 

PNUE se trouve aujourd’hui. La question est de 

savoir quelle orientation prendre a partir de la? 

Qu’est-ce que le PNUE ne fait pas aujourd’hui? Le 

PNUE nest pas la voix de I’autorite en matiere 

d’environnement international. L’environnement 

international a besoin d’un organisme qui soit le 

pendant de ce que I’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) est a I’Accord general sur les 

tarifs douaniers et le commerce (GATT), de ce que 

I’Organisation mondiale de la sante est a la sante, 

et de ce que le FMI est a la stabilite financiere. 

D’un point de vue pratique, I’assise de cet 

organisme devrait reposer sur le PNUE. Ce n’est 

pas le moment de commencer a envisager la 

creation d’un nouvel organisme international. En 

outre, transplanter le PNUE de Nairobi a New York 

ou a Geneve souleve plusieurs questions politiques 
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difficiles. Les pays en developpement, y compris la 

Chine, I’lnde et le Bresil, feront tous remarquer que 

le PNUE est le seul programme de I’ONU qui soit 

etabli dans le tiers-monde. Les pays en 

developpement ne voudront pas non plus changer 

leur ligne d’action en matiere financiere. II ne serait 

ni realiste ni politique de deloger le PNUE de 

Nairobi, et une telle initiative engendrerait plusieurs 

debats epineux sans le moindre resultat pratique. 

Au contraire, il faut encourager le gouvernement du 

Kenya a offrir I’infrastructure necessaire pour le 

PNUE. Ce gouvernement a deja fait des chases 

tres utiles, mais il faut beaucoup plus pour creer un 

contexte dans lequel le PNUE puisse deployer sa 

pleine efficacite. Si cela s’avere impossible, dans 

les cinq annees qui vont suivre par exemple, il 

faudra peut-etre envisager cette question sous un 

angle nouveau. Pendant ce temps, toutefois, la 

decentralisation est une autre option possible, et 

I’on pourrait renforcer les pouvoirs des bureaux 

regionaux du PNUE. De meme, on pourrait 

r&examiner de fond en comble I’assise statutaire 

du PNUE en tant que programme de I’ONU, qui 

insiste pour que la souverainete nationale soit 

remise en question dans I’avenir. II faut modifier 

I’assise juridique du PNUE, et le doter de nouveaux 

pouvoirs. 

Neanmoins, avant de soumettre cet organisme a 

une cure de rajeunissement, un grand nombre de 

gens diront qu’il faut d’abord qu’il se montre 

dispose a exercer les pouvoirs qu’en fait il detient 

deja. On se retrouve dans une sorte d’impasse. Si 

le PNUE s’avere tres efficace sur le plan 

administratif, on sera plus dispose & envisager des 

changements au sein de cet organisme. II est tres 

difficile d’attirer du personnel de qualite a Nairobi. 

Sur ce plan, il faut tirer le meilleur parti possible de 

la situation. 

Face a un tel diagnostic, les chefs d’etats du G7 

devraient, a Halifax, former un groupe de travail qui 

etudierait les institutions environnementales 
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actuelles sur le plan de leur juridiction, de leur 

chevauchement, de leur coordination et de leur 

efficacite. En ce qui concerne le chevauchement, 

quatre organismes &pares preparent en ce 

moment des methodologies d’identification et de 

mesure d’emission de gaz a effets de serre pour 

les changements climatiques, et ce, en des temps 

d’austerite budgetaire. 

On aurait beau confier au PNUE un role de 

catalyseur, il ne sera jamais en position de changer 

le tours des chases, ni les politiques de la Banque 

mondiale, du FMI, du PNUED ou d’autres 

organismes. Done, il faut peut-etre remettre en 

question le role de catalyseur qu’on attribue au 

PNUE. Nous avons besoin d’un groupe de travail 

qui soit simplement dote d’un mandat lui 

permettant de veiller a ce que le travail de tous les 

organismes specialises cadre avec I’objectif 

commun de developpement durable. 

Le PNUE doit demeurer mais il faut le renforcer. II 

ne devrait pas etre noye dans un organisme plus 

important de developpement durable encore 

hypothetique car, si tel etait le cas, I’environnement 

ne serait pas bien protege. 

II ne faudrait pas remplacer le concept d’un 

organisme environnemental au sein du systeme 

onusien par la notion d’une tutelle mondiale. 

Neanmoins, il serait opportun d’avoir un conseil de 

tutelle qui administrerait le patrimoine commun de 

I’humanite dans un sens large, y compris les 

oceans, I’espace et I’Arctique. 
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En ce qui concerne les institutions internationales 

economiques et financieres, I’objectif de Halifax 

devrait etre relativement simple : cker un 

deuxieme groupe de travail qui aurait pour mandat 

d’etudier si les travaux du FMI, de la Banque 

mondiale, de I’Organisation mondiale du 

commerce, de I’Organisation des Nations Unies 

pour I’alimentation et I’agriculture (FAO) et d’autres 

organismes specialises, se situent dans la ligne 

des objectifs de developpement durable. Au sein 

de Wnion europeenne, le probleme 

environnemental le plus epineux pour I’avenir est 

peut-etre la politique agricole commune; par 

consequent, a I’echelle internationale, cette etude 

doit etre suffisamment vaste pour inclure tous les 

organismes tels que la FAO. 

Le FMI est a I’heure actuelle dote d’un mandat 

juridique qui a trait surtout a la stabilite financiere et 

a d’autres questions connexes. II faut quand meme 

se poser la question suivante : les travaux de ces 

organismes cadrent-ils avec les objectifs de 

developpement durable? Ce nest pas toujours le 

cas en ce moment. Halifax aboutirait a des 

resultats satisfaisants si les deux groupes de travail 

pouvaient conjuguer leurs efforts pour etudier les 

travaux men&s par les organismes intemationaux et 

pour veiller a ce qu’au moins, ils agissent en toute 

coherence avec I’objectif commun de 

developpement durable. 

Rudolph Doher est directeur g&kral de la Chancellerie 

de la Rkpublique fkd&ale d’Allemagne. 
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Masao Kawai 

I I est probable qu’un des themes du Sommet de 

Halifax sera la reforme des institutions 

internationales en vue du developpement durable a 

I’echelle planetaire. Les Nations Unies ont 

amplement debattu des politiques de 

developpement et des change’ments structurels au 

sein de I’ONU en s’inspirant du document du 

Secretaire general et de I’Agenda pour le 

developpement. Les questions essentielles sur 

lesquelles repose ce debat se resument comme 

suit. 

En premier lieu, au tours des dernieres an&es, 

I’activite economique internationale a fait l’objet 

d’une mondialisation considerable qui, dans un 

contexte regional, represente une expansion de 

I’economie decontingentee. Sur le plan fonctionnel, 

ce phenomene a entrain6 I’integration d’un grand 

nombre d’activites economiques, en particulier les 

&changes commerciaux, les investissements et les 

services. Face a cette evolution, diverses 

organisations s’occupant d’economie, telles que 

les institutions de Bretton Woods, ne sont plus 

equipees pour faire face eff icacement a la gestion 

de I’economie mondiale. La reconnaissance d’un 

tel probleme semble mettre en relief le debat qui se 

deroule actuellement a I’ONU sur la relation entre 

les Nations Unies et les institutions de Bretton 

Woods. 

En deuxieme lieu, on reconnait qu’une strategie 

veritablement efficace de developpement, qui joue 

un role determinant dans I’instauration d’un 

developpement economique mondial harmonieux, 

fait defaut. Sur le plan politique, dans le climat de 

la guerre froide, les questions de developpement 

sont devenues des questions politiques Nord-Sud 

plutot que des questions de politique economique. 
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Enfin, sur le plan Bconomique, la coordination des 

diverses institutions de developpement n’a pas ete 

suffisante. Ces facteurs expliquent en partie 

I’absence dune politique de developpement 

mondial veritablement efficace. 

En troisieme lieu, on commence a se rendre 

compte que la reaction des organisations 

internationales aux nouvelles questions mondiales 

telles que I’environnement, la drogue, les refugies 

et les droits de la personne n’a pas et& adequate. 

Les organisations actuelles ont trait6 chacun de 

ces problemes isolement, mais les institutions 

n’ont pas reussi a aborder le probleme de maniere 

globale, alors que c’etait pourtant ce qu’il fallait 

faire. 

Toutes ces considerations sont fondles. En 1995, 

cinquante ans apres la Deuxieme Guerre mondiale 

et a une epoque air les problemes qui exigent la 

cooperation entre les membres de la communaute 

internationale ne sont plus prisonniers du conflit 

Est-Ouest de la guerre froide, il semble imperatif 

pour la stabilite et la prosperite mondiales que la 

communaute internationale aborde ces 

considerations avec le plus grand serieux. 

Retrospectivement, c’est I’idealisme qui regnait au 

lendemain de la Premiere Guerre mondiale qui a 

engendre la Ligue des Nations et la centralisation 

de la cooperation internationale aux Nations Unies 

et aux institutions de Bretton Woods apres la 

Deuxieme Guerre mondiale. 

H&as, I’elan politique necessaire pour creer un 

nouveau cadre international n’a pas et6 imprime. 

Par consequent, meme si une revision des 

organisations internationales s’impose au prochain 

Sommet du G7, elle ne produira pas les progres 
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revolutionnaires qui ont marque les lendemains monde en developpement sont le fruit dune 

des deux guerres mondiales. Au contraire, cette nouvelle orientation politique de la part de certains 

etude ne peut que contribuer a une evolution dans pays et dune nouvelle pensee s’inspirant de la 

laquelle le besoin d’adapter les organisations cooperation plutot que de la confrontation. Dans 

internationales existantes aux circonstances ce nouveau climat, il est imperieux de surmonter le 

mondiales d’aujourd’hui pourra faire I’unanimite. conservatisme qui consiste a s’agripper aux 

L’un des problemes les plus graves que pose 

I’evolution de I’economie mondiale au XXle siecle, 

c’est que, si I’on en croit le fosse qui ne cesse de 

se creuser entre les pays riches et les pays 

pauvres, certains pays en developpement ne 

peuvent s’integrer a l’economie mondiale. Dans 

son article <<The Coming Anarchy, Robert Kaplan 

brosse un tableau de ces pays, qui seront encore 

plus alienes de I’economie mondiale. En tant que 

tels, ils seront source de problemes eventuellement 

serieux, non seulement sur le plan de l’equite, mais 

aussi dans la mesure oti ce fosse portera atteinte 

au monde developpe en freinant la croissance de 

I’economie mondiale. 

vestiges de la pen&e ancienne, qui a tendance a 

envisager le probleme de developpement dans la 

perspective dune confrontation Nord-Sud. II faut 

encourager I’elaboration de nouvelles strategies 

basees sur un partenariat entre le monde en 

developpement et le monde developpe. 

C’est pourquoi il est temps que la communaute 

internationale, qu’il s’agisse des pays developpes 

ou des pays en developpement, concentre ses 

efforts sur la formulation dune nouvelle strategic 

de developpement. Cette strategic devrait reposer 

sur une approche globale qui couvre tous les 

facteurs de developpement, y compris I’aide 

publique au developpement, les echanges 

commerciaux, les investissements, la science et la 

technologie et, avant tout, la creation dune 

infrastructure sociale qui permettrait de mobiliser 

toutes les ressources de la societe. Cette strategic 

devrait etre concue de maniere g repondre aux 

besoins de diverses situations, en proposant des 

solutions differentes pour chacun des pays. 

Neanmoins, la fin de la guerre froide offre une 

occasion extraordinaire qui n’a d’egal que le defi 

dont elle est assortie. Elle ouvre certes la voie a 

I’amorce d’une nouvelle strategic de 

developpement basee sur une cooperation et un 

partenariat veritables, plutot que sur la 

confrontation et la division. D’un point de vue 

ideologique, on peut juxtaposer le conflit Est-Ouest 

de la guerre froide au probleme Nord-Sud qui a de 

tout temps empeche tout dialogue fructueux et 

toute cooperation sur le developpement mais, 

aujourd’hui, ce contexte ideologique nest plus. 

Un autre facteur qui entre maintenant en ligne de 

compte, c’est I’evolution remarquable vers la 

diversite qui s’est produite dans le monde en 

developpement. La croissance et le 

developpement dans bien des parties du monde 

en developpement sont tels qu’il nest plus 

possible de parler du Sud comme dune seule 

entite. Ce qui est important, c’est que tous ces 

nouveaux changements qui se produisent dans le 

Ces nouvelles strategies qui reposent sur des 

approches globales et differenckes devraient etre 

etablies par la voie de la cooperation et de la 

coordination des politiques entre les Nations Unies 

et les institutions de Bretton Woods. En meme 

temps, face a la stagnation de I’apport des 

ressources destinees au developpement, il est 

Bgalement crucial d’assurer I’utilisation maximale 

de ressources limitees, en renforcant la 

coordination entre les organisations 

internationales. A cette fin, il est necessaire de 

promouvoir la coordination entre le systeme 

onusien et les institutions de Bretton Woods. Une 

telle coordination comprendrait le besoin de 

controler les depenses militaires aux fins du 
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developpement dans les pays en developpement. 

En bref, le Sommet de Halifax est le moment ou 

jamais de faire avancer le debat sur le besoin deja 

vieux d’ameliorer la coordination des efforts de 

developpement entre le systeme onusien et les 

institutions de Bretton Woods. 

Dans le cadre des efforts visant a renforcer cette 

coordination, la Banque mondiale devrait 

collaborer davantage avec I’ONU, tout en 

renforcant ses propres politiques. En meme temps, 

les representants de I’ONU devraient participer 

plus activement aux comites de developpement de 

la Banque mondiale. De m&me, on pourrait retablir 

le comite de I’ONU et de Bretton Woods. 

A I’echelle locale, I’integration devrait se faire de 

man&e plus concert&e. Lors du Sommet de 

Halifax, les pays du G7 devraient definir un 

mecanisme efficace de coordination entre des 

organisations telles que la Banque mondiale, le 

Programme des Nations Unies pour le 

developpement (PNUD), voire des organismes tels 

que la Table ronde nationale, et doter un groupe 

de travail bien choisi d’un mandat qui lui 

permettrait d’effectuer d’autres etudes sur la mise 

en place d’un mecanisme fonctionnel. 

L’environnement est un domaine air la 

communaute internationale a veritablement besoin 

d’un cadre institutionnel plus eff icace. L’elaboration 

d’un cadre international plus integre s’impose si 

I’on veut traiter les nouveaux problemes mondiaux, 

tels que I’environnement, plutot que d’aborder les 

chases de man&e ponctuelle. Dans ce contexte, 

la tendance actuelle 3 creer des institutions 

&pa&es pour la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques, la 

Convention sur la biodiversite et la Convention sur 

la desertification est source dune trop grande 

dispersion. II est crucial de renforcer une institution 

existante ou d’en creer une nouvelle qui pourrait 

favoriser la prise de decisions et la mise en ceuvre 

de decisions integrees. II est egalement crucial que 

la Commission du developpement durable des 

Nations Unies insiste davantage dans ses debats 

sur la politique et la strategic de I’environnement et 

du developpement, et qu’elle exerce un leadership 

politique plus fort qu’actuellement. 

En consequence, il faut avoir des organisations 

plus fortes et plus integrees pour instaurer des 

politiques ainsi que pour mettre en ceuvre des 

projets et des programmes. II faut egalement une 

tribune centrale puissante ou Ton pourra discuter 

de I’etablissement de regles internationales, et 013 

I’on pourra edicter pour les l?tats membres des 

regles visant a proteger I’environnement. Pour 

appliquer de pareilles regles ainsi que pour mettre 

en ceuvre des projets, il faudrait avoir une seule 

grande organisation puissante qui pourrait etre 

creee en elargissant le mandat et la structure du 

Programme des Nations Unies pour 

I’environnement (PNUE). 

Tout debat sur la transformation de ces institutions 

et de ces activites souleve des points Bpineux. 

Neanmoins, il est impossible de revolutionner les 

institutions actuelles a ce stade de I’histoire, parce 

que le nouvel ordre mondial de I’apres guerre 

froide est tres different de celui qui a suivi la 

Premiere et la Deuxieme Guerre mondiale. 

Aujourd’hui, il faut recourir a un processus Bvolutif. 

Cependant, une volonte politique et un leadership 

s’imposent, ne serait-ce que pour faire evoluer le 

systeme international au tours des prochaines 

ant-r&es. 

Masao Kawai est ministre et chef de la mission 

pennanente du Japon aux Nations Unies. 
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Sarah Richardson et John Kirton 

P our etre viables, la croissance economique et 

la creation d’emplois de qualite doivent tenir 

pleinement compte des considerations 

ecologiques d&s le depart, et les integrer a tous les 

paliers dkcisionnels. Face aux effets de la 

demographic, de la consommation et de la 

production bconomique, a la man&e dont ces 

variables drainent nos ressources mondiales, ainsi 

qu’a une Bconomie internationale oti les frontieres 

tombent les unes apres les autres, il faut integrer 

ces considerations d&s le depart. II y a lieu alors de 

se demander si le systeme international est en 

mesure de relever ces defis et de gerer comme il 

se doit les nouvelles interdependances complexes 

qui y sont associees. 

La croissance, I’emploi, les processus ecologiques 

et la pauvrete dans le monde sont etroitement lies. 

En fait, le transfert de la croissance au profit de 

zones tres peuplees du monde, en particulier dans 

les pays qui connaissent un developpement 

rapide, pose un nouveau probleme d’utilisation des 

ressources naturelles. 

Pendant longtemps, on a cru que la croissance et 

la prospkite economiques dependaient de la 

bonne gestion macroeconomique des economies 

nationales, et de l’attention portee aux 

preoccupations microeconomiques, ainsi que de la 

coordination internationale de ces mecanismes 

entre des economies aussi interdependantes que 

celles du G7. 

Le G7 lui-meme refletait cette conception en se 

conduisant dune maniere qui separait les divers 

problemes et scindait aussi les debats sur les 

questions macrokonomiques et, lors des 

Sommets annuels, sur les questions 

environnementales, ainsi qu’en creant un 

mecanisme institutionnel non officiel de soutien 

pour les ministres et sous-ministres des Finances. 

A I’issue de I’atelier que la TRNEE a organise le 27 

fevrier 1995, et en examinant les documents 

d’etude prepares par et pour le Groupe de travail 

sur la politique etrangere et le developpement 

durable, les membres de ce Groupe de travail ont 

defini six themes generaux de recommandations et 

d’initiatives. 

1. Le d6fi de la croissance et de la 
prospbritb konomique 
Ce qui a et6 accept6 comme la lecon cruciale du 

developpement durable sur le plan theorique 

devrait etre entierement integre aux rouages 

institutionnels du G7. II est capital que le G7 

continue de s’occuper de maniere reguliere et 

systematique des elements d’interdependance 

Bcologique de ses membres et de la planete, en 

m&me temps que de leurs inter&s economiques 

collectifs. 

Le systhme du G7 

Le G7 doit evoluer dans cette direction non 

seulement en confiant les problemes 

d’environnement mondiaux ou nationaux aux 

ministres de I’Environnement de chacun des pays 

concern&, mais aussi en faisant passer ce 

processus a l’etape suivante. II est particulierement 

opportun pour le Canada de franchir ce cap, si I’on 

en croit I’engagement qu’a pris recemment le 
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gouvernement du Canada de faire du 

developpement durable un veritable pilier de la 

politique &rang&e canadienne. L’un des grands 

preceptes du developpement durable consiste a 

integrer la prise de decisions a tous les niveaux. 

Les dirigeants devraient etudier et approuver le 

besoin de renforcer I’attention accordee au 

programme mondial de developpement durable et 

d’environnement, et y accorder un appui 

institutionnel reform6 ou renforce. 

Chaque Sommet devrait etre precede d’une 

reunion presidee par les ministres des Affaires 

&rang&es ou des Finances qui porterait sur les 

trois themes suivants : 

1. L’etat de I’environnement mondial et de ses 

problemes (ex. : changements climatiques, 

biodiversite, desertification et stocks de Poisson 

dans le monde). 

2. Reaction de chacun des pays du G7 aux questions 

d’environnement mondial (ex. : harmonisation des 

lois). 

3. Qualite et quantite de I’Aide publique au 

developpement (APD) (ex. : assurer une plus 

grande &quite et une plus grande justice sociale, 

discuter des priorites nouvelles de developpement 

durable, en particulier la migration et la population, 

ameliorer la qualite de I’aide publique au 

developpement et mieux en coordonner les 

rectifications quantitatives). 

Pour placer la croissance et la prosperite dans une 

perspective plus large, les ministres de 

I’Environnement, les ministres des Ressources 

naturelles, les ministres du Commerce et les 

dirigeants des organismes de developpement du 

G7 devraient participer a ces reunions qui 

constitueraient ainsi un preambule precieux pour la 

rencontre des dirigeants. Ces ministres participant 

au Sommet devraient continuer a se rencontrer 

separement. En outre, le president de la reunion 
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devrait faire un rapport officiel des debats aux 

dirigeants avant le Sommet. 

Les Commissions nationales de developpement 

durable existent maintenant dans plus de quarante 

pays, y compris dans tous les pays du G7 et de 

I’Union europeenne. Au Canada, la TRNEE a 6% 

creee en 1988 par le Premier ministre du Canada. 

Aux Etats-Unis, le president Clinton a tree en 1993 

le President’s Council for Sustainable Development 

qui est un organe consultatif du president. En 

1994, le Royaume-Uni a tree une table ronde du 

developpement durable. 

Pour mobiliser les competences d’un vaste &entail 

d’intewenants, le G7 devrait appuyer la creation 

d’un dialogue multilateral du G7 sur le 

developpement durable qui rassemblerait les 

representants du milieu des affaires, du travail, du 

gouvernement, des groupes de protection de 

I’environnement, des groupes de developpement, 

de la communaute autochtone, des instituts de 

recherche, des autorites infranationales, parmi 

d’autres, pour discuter des points cl&s de I’ordre 

du jour des Sommets. 

2. Le d6fi de la rbforme des 
institutions internationales 
konomiques et financihres, 
Le theme de la reforme institutionnelle 

internationale, tel que defini dans le communique 

de Naples, est d’une portee ambigue. Cependant, 

il comprend au moins les deux institutions de 

Bretton Woods, le FMI et la Banque Mondiale, et 

pourrait bien s’etendre aux institutions 

economiques internationales, pour meme englober 

les banques de developpement regional et 

d’autres organismes. 

Toute reforme du FMI et de la Banque 

internationale de reconstruction et de 

developpement (BIRD), ainsi que des systemes 
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macroeconomiques et de developpement qu’ils 

regissent, se rattache de maniere directe et 

g&kale aux perspectives de realiser le 

developpement durable a l’echelle internationale et 

au Canada. Comme I’a demontre la crise qui a 

frappe recemment le Mexique, la devaluation 

spectaculaire d’une devise nationale augmente le 

coat des importations de technologies 

environnementales necessaires ou d’equipement 

de production plus efficace et plus ecologique; elle 

restreint aussi les marches etrangers pour les 

grands producteurs exportateurs de cet 

equipement (les Stats-Unis, le Japon, I’Allemagne, 

entre autres pays du G7) et, ainsi, freine la 

modernisation Bcologique et la vulgarisation 

technologique aux deux poles. Si la devaluation 

d’une monnaie (ou les deficits courants qui la 

precedent) entraine une hausse des taux d’interet 

dans le pays touche ou la fuite des capitaux de ce 

pays, les reserves destinees aux investissements 

ecologiques qui ont et6 mises en commun par un 

secteur prive souvent fragile s’en trouvent du 

m&me coup grugees, surtout parmi les petites et 

moyennes entreprises qui ne sont pas en mesure 

d’adopter des techniques perfectionnees de 

gestion des risques que comportent les operations 

de change. 

Reciproquement, il importe d’evoluer vers le 

developpement durable si le FMI et la BIRD de 

I’avenir ne veulent pas etre inondes de demandes 

pour des ressources que ni eux-memes ni leurs 

grands donateurs accables par des deficits ne 

peuvent mobiliser et deployer. La plupart des pays 

du G7 accusent d’enormes deficits financiers, et 

les tendances de I’APD indiquent que, meme s’ils 

ont augmente dans tous les pays du G7 depuis 

1971 sauf en Italie, ces augmentations ont et6 

minimes partout sauf au Japon. 

Les politiques macroeconomiques nationales et 

internationales (telles que la balance des 

paiements, la croissance economique et l’equilibre 

budgetaire) ont des implications claires pour le 
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developpement durable et les politiques 

d’environnement. On peut certes pretendre que, 

dans la mesure oti le FMI favorise la stabilite 

macroeconomique et I’elimination de la distorsion 

dans la structure des prix, il facilite egalement la 

protection de I’environnement. La politique 

macroeconomique permet de renforcer la 

croissance economique qui, a son tour, permet de 

mieux resoudre les problemes d’environnement et 

de pauvrete et d’atteindre plus facilement d’autres 

objectifs de developpement durable. En fait, la 

stabilite macroeconomique est une condition 

prealable au developpement durable. 

Toutefois, la stabilite macroeconomique ne suffit 

pas. Une situation macroeconomique stable doit 

etre assortie de politiques environnementales 

nationales d’une certaine importance, ainsi que 

d’un marche au sein duquel les prix refletent 

fidelement le co3 social et environnemental. Si 

toutes ces conditions indispensables ne sont pas 

rassemblees, les politiques macrokonomiques 

risquent de favoriser la production et la 

consommation de produits faisant appel a 

beaucoup de ressources, au-dela des limites qui 

seraient viables a long terme. 

L’etat de I’environnement et les politiques 

environnementales adopt& dans divers pays 

peuvent avoir des implications importantes pour 

l’equilibre macroeconomique et I’equilibre 

budgetaire. Si I’on porte sans cesse et gravement 

atteinte a I’environnement, on risque de 

compromettre la balance des paiements et les 

perspectives de croissance a long terme d’un 

pays. On risque egalement d’ebranler la stabilite 

macroeconomique en reduisant les niveaux de 

production potentielle et la croissance 

economique. De meme, au tours des dernieres 

an&es, les considerations environnementales ont 

joue un role de plus en plus important dans le 

commerce international. Elles commencent a 

intervenir quand il s’agit de donner forme a des 

relations commerciales, de recourir a des mesures 
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commerciales correctives, parfois en tentant de 

neutraliser les avantages concurrentiels apparents. 

De meme, les charges et les taxes 

environnementales peuvent se repercuter sur les 

equilibres budgetaires et les perspectives de 

croissance Bconomique. En realite, I’ampleur des 

recettes des taxes environnementales, telles que 

les taxes sur le carbone ou sur I’energie, est 

appelee a jouer un role croissant dans le 

financement du developpement des divers pays. 

L’economie du Canada est, parmi tous les pays du 

G7, celle qui depend le plus de I’exportation des 

richesses naturelles pour sa croissance 

economique. Ainsi, I’economie canadienne est 

particulierement sensible aux fluctuations des taux 

de change et aux devaluations concurrentielles, au 

developpement non durable, et & la 

surconsommation d’un capital ecologique deja 

maigre. Le dumping des produits de base 

sous-evalues sur les marches mondiaux, qui 

entraine une chute des prix, en&e des marches 

traditionnels a des producteurs canadiens plus 

serieux, et favorise la surconsommation dans les 

pays riches. Le cas de la Russie dans le secteur de 

I’aluminium au tours de I’annee qui vient de 

s’ecouler offre un exemple frappant de cette 

menace. 

L’ensemble des institutions financieres et 

economiques internationales d’aujourd’hui souffre 

gravement de chevauchement sur le plan des 

competences, des comportements et des activites, 

et d’un manque de coordination des priorites. Elles 

ne tiennent pas compte systematiquement du 

developpement durable dans tous leurs processus 

decisionnels. Cette situation exige une etude qui, il 

faut bien le comprendre, ne pourrait etre ache&e 

lors du Sommet de Halifax mais qu’il faut amorcer 

en creant un processus qui pourrait notamment 

comporter une etude sur la fagon dont ces 

institutions peuvent relever les defis du XXle siecle. 

Ceci peut se faire par la creation d’un Groupe de 

travail & l’issue du Sommet. 
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Un Groupe de travail de haut niveau devrait etre 

mis sur pied pour etudier de man&e systematique 

si les activites du FMI, de la Banque mondiale, de 

I’Organisation mondiale du commerce et des 

banques de developpement regional, parmi 

d’autres organismes specialises, sont conformes ti 

la pratique du developpement durable. 

Une telle etude devrait commencer par I’evaluation 

de la performance en fonction des quatre criteres 

definis par les dirigeants du G7 lors du Sommet de 

Naples de 1994 et du Sommet de Tokyo de 1993 : 

proceder a I’evaluation environnementale des 

projets et produire des rapports publics de cette 

evaluation; 

integrer les programmes environnementaux a leurs 

programmes; 

favoriser la participation locale; 

foumir plus de ressources pour les politiques de 

sante, d’education et de la famille et pour la 

protection de I’environnement. 

Ce Groupe de travail devrait egalement se pencher 

sur d’autres questions : 

Comment integrer systematiquement les 

considerations environnementales a toutes les 

autres decisions economiques et a celles qui ont 

’ trait aux p&s de la Banque mondiale et des 

banques de developpement regional. 

Nommer, au sein de chaque institution, un 

werificateur general>~ de I’environnement ou un 

commissaire au developpement durable, sur le 

mod&e de la creation recente du poste relevant du 

Parlement du Canada, afin de pouvoir 

institutionnaliser une etude continue et un 

mecanisme de controle, d’accroitre la 

transparence et d’offrir une garantie procedurale 

pourvu que I’on tienne serieusement compte du 

developpement durable dans la mise en osuvre de 
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tous les programmes et politiques des institutions 

economiques et financieres internationales. 

Ce Groupe de travail devrait compter des 

membres des pays autres que ceux du G7. 

3. Le dbfi des plus dhmunis de tous 
les pauvres 
Les questions d’equite et de justice sociale sont le 

troisieme volet du developpement durable; la 

pauvrete entraine un coQt important sur le plan 

economique, ecologique et social. Les pays a 

faible revenu, les plus pauvres de tous, tels que les 

pays d’Afrique oti les pressions economiques, 

ecologiques et sociales sont enormes, ne 

beneficient pas de I’accroissement des apports 

mondiaux de capitaux prives, et sont vulnerables 

aux pressions a la baisse qui s’exercent sur I’APD. 

En des temps de graves deficits et de reductions 

des ressources, comme dans I’avenir immediat, le 

Canada et les autres membres du G7, ainsi que les 

pays developpes, risquent bien d’assister & une 

reduction continue de I’APD. 

Avec I’avenement d’economies sans frontieres, la 

mentalite de la competitivite systematique pourrait 

accabler I’univers de perdants qui deviendront 

alors le foyer de nouveaux conflits. 

II faut regler ce probleme pour des raisons 

d’ethique, d’economie, de securite et de stabilite. 

Ces nouveaux points chauds se distingueront par 

I’urbanisation rapide, la pauvrete, les remous 

sociaux et politiques et une forte poussee de 

migration, attires qu’ils seront par la prosperite des 

pays du G7. Parmi les instruments disponibles 

pour relever ces defis, citons les p&s assortis de 

conditions lib&ales, I’aide publique au 

developpement, de nouveaux mecanismes 

internationaux visant a susciter de nouveaux 

mouvements de capitaux, la gestion et I’allegement 

de la dette, et diverses formes de conditionnalites.’ 
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PrSts assortis de conditions 
Ii b&ales 

La mondialisation des march&s financiers a permis 

a certains pays en developpement d’acceder plus 

facilement aux mouvements de capitaux prives. 

Les marches des capitaux prives se sont empares 

de certains aspects de la gestion economique 

mondiale. Les mouvements de capitaux prives 

contribuent a la stabilite dans les pays 

beneficiaires, et a la baisse des taux d’interet a 

I’interieur de chaque pays. La source dominante 

d’entrees de capitaux prives (en particulier titres et 

investissements directs du gouvernement et des 

pays &rangers) est acheminee a une vingtaine de 

puissances moyennes en Amerique Latine, en Asie 

de I’Est et en Chine, cette derniere &ant le plus 

gros beneficiaire de capitaux prives de tous les 

pays en developpement. 

Cependant, les pays a faible revenu, 4es plus 

demunis de tous les pauvresm n’ont pas benefici6 

de I’accroissement du mouvement mondial de 

capitaux prives. Pourtant, les pressions 

economiques et ecologiques qui s’exercent sur 

ces pays, en particulier dans I’Afrique 

subsaharienne, sont enormes. II faudrait redresser 

le desequilibre qui frappe I’acces aux fonds 

disponibles en augmentant les p&s assortis de 

conditions lib&ales, I’aide et les echanges 

commerciaux. 

L’IDA est en quelque sorte le guichet des p&s 

assortis de conditions lib&ales de la Banque 

mondiale; elle est a ce titre un element crucial de la 

Banque et joue un role determinant dans son 

eff icacite et dans sa capacite d’accomplir son 

mandat. L’IDA appuie les plus demunis de tous les 

pauvres. Elle est la plus grosse source individuelle 

de financement assortie de conditions lib&ales 

pour ces pays, et elle est aussi, pour certains pays 

donateurs, leur plus grosse contribution actuelle a 

I’aide &rang&e. 

Le Sommet de Hal@x, le dheloppement durable et Ia 
rtjforme des institutions internationales 



Conclusion 

En general, un pret de I’AID est un p&t a long 

terme sans inter&s, d’une duke de quarante ans 

environ, avec un delai de grace de dix ans avant 

I’echbance des paiements. Pour avoir droit a un 

pret de I’AID, les pays doivent avoir un revenu 

annuel par habitant inferieur a 1 305 $ U.S., meme 

si la plupart des emprunteurs de I’AID ont un 

revenu par habitant inferieur a 805 $. 

Depuis mars 1994, I’AID compte 155 pays 

membres. Les fonds que pretent I’AID proviennent 

de contributions de pays plus riches, de certaines 

contributions issues des profits de la BIRD, et du 

remboursement des p&s de I’AID. 

Au fil des ans, I’AID a contribue de maniere 

substantielle a la reduction de la pauvrete, mais la 

pauvrete persistante demeure un probleme, en 

particulier dans des regions telles que I’Afrique 

subsaharienne, oti un enfant sur six meurt toujours 

avant I’age de cinq ans. La pauvrete comporte des 

coirts importants sur le plan economique, politique, 

envirorinemental et social. Face a la situation des 

marches financiers prives et au manque de fonds 

assortis de conditions lib&ales offerts par le FMI 

ou la BIRD, I’AID est un instrument essentiel pour 

ces secteurs, qui risquent d’etre prives de tous les 

avantages du developpement a moins que I’on ne 

prenne des mesures particulieres. 

Les dirigeants du G7 devraient proclamer leur 

appui au renflouement des caisses de I’AID d’ici a 

1996 pour la periode s’echelonnant de 1996 a 

1999, a des taux au moins egaux aux taux actuels 

et en insistant davantage sur les priori& de 

I’ecologie et du developpement durable. Les 

ressources de la Banque mondiale devraient etre 

surtout destinees aux pays les plus pauvres et les 

moins developpes. L’AID doit accorder une 

attention particuliere a I’Afrique. 
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Aide publique au d6veloppement 

Comme I’aide bilaterale n’atteint pas actuellement 

I’objectif de 0,7 p. 100 p&vu dans I’Agenda 21, un 

deuxiome probleme extremement important a trait 

a la qualite et a I’utilisation de I’aide fournie. Malgre 

les engagements pris dans les communiques des 

derniers Sommets de renforcer les depenses de 

I’APD, les pays du G7 ont ete contraints, par les 

restrictions budgetaires, a diminuer leur aide 

globale en 1993 de 60,8 millions de dollars 

americains a 54,8 millions. En outre, I’amorce de 

programmes d’aide a grande echelle aux pays de 

I’Europe centrale et de I’Europe de I’Est au tours 

des an&es quatre-vingt-dix a inevitablement 

cornprime les programmes d’aide destines aux 

pays en developpement. Au tours de cette 

decennie, de nouveaux champs d’activites de 

protection de I’environnement ont don& lieu a des 

demandes d’<Gadditionnalitesn d’aide financiere. 

Ces exigences n’ont generalement pas ete 

respectees, et I’effacement de la dette est devenu 

une categoric importante de I’APD au tours des 15 

dernieres an&es. Ainsi, les pressions qui 

s’exercent sur I’APD vont croissant et forcent un 

reajustement a la baisse des budgets d’aide 

bilaterale traditionnels. 

Certains pays du G7 concentrent davantage leur 

aide que d’autres. Les Etats-Unis, par exemple, ont 

accorde presque 40 p. 100 de leur aide & I’Egypte 

et a Israel en 1991-1992, alors qu’aucun 

beneficiaire de I’aide canadienne n’a recu plus de 

4 p. 100 de I’aide totale. La France a octroye la 

plupart de son aide aux pays de la Francophonie, 

et le Royaume-Uni a ceux du Commonwealth. Les 

pays de I’ANASE se classaient parmi les premiers 

beneficiaires de I’APD du Japon. Ces tendances 

comptent neanmoins de nombreuses exceptions. 

Par exemple, I’Egypte a recu beaucoup d’aide de 

presque tous les pays du G7 sauf du Royaume-Uni. 

Au printemps de 1993, le G7 a, sous la houlette du 

president Clinton, constitue un fonds de 43 
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milliards de dollars americains pour contribuer a la 

reforme radicale qui s’est produite en Russie. La 

part du Canada dans ce fonds d’aide se chiff rait a 

plus d’un milliard de dollars americains. Depuis 

lors, cependant, les Russes ont decide de 

concentrer leurs propres ressources financieres sur 

des priorites nationales d’une maniere qui mine 

I’efficacite de I’aide internationale. 

En des temps de graves deficits et de restrictions 

des ressources, comme dans I’avenir immediat, le 

Canada et d’autres pays developpes assisteront 

probablement a un maintien de ces pressions sur 

I’APD. Les pays du G7 s’efforceront sans aucun 

doute de preserver leurs engagements envers 

I’APD multilaterale, etant don& la valeur de ces 

programmes multilateraux et les liens politiques qui 

les sous-tendent. Les fonds bilateraux seront 

probablement les premiers vises par toute 

reduction. II faut trouver des moyens d’accroitre les 

budgets accord& aux programmes 

environnementaux, aux activites demographiques 

et a I’allegement de la pauvrete, a m&me les 

ressources disponibles. Une man&e de le faire 

consisterait a miser sur la selectivite actuelle parmi 

les pays donateurs du G7 pour atteindre un degre 

plus eleve de coordination de I’APD bilaterale, tant 

sur le plan de la destination geographique que de 

I’utilisation qui en sera faite. Une entente entre les 

pays du G7 pourrait par la suite se generaliser aux 

autres membres du DAC. Les objectifs de cette 

coordination seraient les suivants : 

0 preserver les programmes offer-k a un vaste 

eventail de pays; 

l donner priorite aux programmes rev&ant une im- 

portance environnementale; 

l exiger un degre &eve de participation de la part 

des beneficiaires; 

0 renforcer les points communs entre les pro- 

grammes des pays du G7. 
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L’octroi de I’APD doit etre mieux coordonne entre 

les grands donateurs si I’on veut ameliorer la 

qualite, maximaliser I’efficacite et empecher le 

retrait simultane des contributions des pays 

donateurs ou des reductions radicales de ces 

contributions. Cette coordination doit viser a 

eliminer le chevauchement et la modiocrite des 

politiques et pratiques, et favoriser un meilleur 

equilibre geographique. La Banque mondiale 

devrait cooperer plus directement avec les 

banques de developpement regional et d’autres 

organismes internationaux pour atteindre cet 

objectif. Le volet environnemental de I’APD devrait 

etre revise et le developpement durable considere 

comme une priorite. L’aide publique au 

developpement devrait porter sur des projets que 

les capitaux prives ne financent pas, en particulier 

la sante, la demographic, le nouveau pouvoir des 

femmes et des Autochtones, ainsi que la protection 

et la mise en valeur de I’environnement. Le G7 

devrait proposer que I’organisme approprie pour 

coordonner ces initiatives soit I’OCDE-DAC. 

Pour faire face a ces changements inevitables 

dans l’affectation de capitaux a des fins de 

developpement, le G7 devrait accueillir 

favorablement les nouvelles dispositions novatrices 

de financement que contient la Convention des 

Nations Unies sur la desertification qui favorise le 

financement diversifie de projets (y compris du 

secteur prive, de fondations et de fonds provenant 

des budgets memes des pays en developpement), 

la participation des ONG et une meilleure 

coordination entre les donateurs a I’echelle 

nationale. 

Allhgement de la dette 

Le Canada et le G7 remportaient, au tours de la 

derniere decennie, un succes particulier dans 

I’adoption d’une serie cumulative de mesures 

pratiques et eff icaces visant ti alleger le fardeau de 

la dette et a mettre ainsi en valeur les perspectives 
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de developpement durable des plus demunis de 

tous les pauvres, surtout en Afrique. Comme la 

Commission de gouvernance globale le soulignait 

recemment, pour un grand nombre de pays en 

developpement a faible revenu, la cerise de la 

dettem est un scprobleme vivant et croissant>> que le 

G7 a aborde par les -conditions dites de Toronton 

de 1988 sur la reduction de la dette, la version 

augmentee des conditions de Toronto en 1991 

(comportant un effacement de 50 p. 100 de la 

valeur actuelle des paiements du service de la 

dette) et, plus recemment, les *conditions dites de 

Trinite-et-Tobago>> (offrant un allegement de la 

dette assorti de conditions plus lib&ales pour 

certains debiteurs). Ces mesures prises par le G7 

ont et6 inspirees par un besoin qui existe toujours 

et qui, sur bien des plans, est ne des lendemains 

de la guerre froide en Afrique. 

Le Sommet de Halifax devrait offrir une reponse 

pratique substantielle & I’allegement de la dette, y 

compris la dette envers les institutions 

multilaterales, qui actable les pays les plus 

pauvres, surtout en Afrique. Une telle reponse 

devrait s’inspirer dune analyse exhaustive, 

preparee par les ministres des Finances du G7 et 

discutee par les dirigeants eux-memes, des formes 

d’allegement de la dette qui se sont averees 

concluantes dans le passe et des raisons du 

succes de ces mesures qui ont et6 efficaces. 

Rbduction des dbpenses militaires 

Les specialistes du developpement international 

connaissent depuis longtemps les avantages que 

les etablissements militaires professionnels 

peuvent apporter aux premieres &apes du 

developpement. Ils savent aussi a quel point les 

grands etablissements militaires peuvent detourner 

des ressources deja rares qui pourraient etre 

consacrees aux besoins humains essentiels et a 

I’infrastructure civile, et a quel point la 

predominance des calculs militaires incite parfois 
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les donateurs a accorder I’APD a certains pays 

pour des motifs de securite plutot que de 

developpement de base. Par exemple, malgre les 

&cents progres du Moyen-Orient sur la voie de la 

paix, les ctats-Unis continuent de consacrer la 

moitik de leur budget d’aide a Israel et a I’igypte. 

Un lourd budget militaire peut egalement etre 

source d’insecurite pour les voisins, et donner lieu 

a des conflits qui detruisent une bonne part du 

developpement qui avait ete durement gag&. 

MQme en temps de paix, les grands 

etablissements militaires perpetuent une tradition 

de prise de decisions secrete et a huis clos qui est 

contraire aux objectifs du developpement durable 

marque au sceau de I’ouverture, de la 

transparence et de la participation du public, et 

diminuent ainsi le respect pour I’environnement. 

Les choix que font les pays de maintenir, voire 

d’augmenter le budget militaire devraient entrainer 

une reduction des mouvements de capitaux (sauf 

dans les cas oti les ministres des Affaires 

etrangeres des pays du G7 discement un besoin 

de securite legitime). Les directeurs des 

organismes de developpement du G7 devraient se 

rencontrer pour etudier comment definir et 

introduire ces methodes d’incitation, comment 

aider les pays en developpement a adopter des 

programmes militaires plus respectueux de 

I’environnement, et comment une partie du 

ccdividende de paix= dont jouissent les pays du G7 

pourrait etre mobilisee au profit de ces initiatives. 

La reduction constante des budgets globaux de 

defense nationale (hormis les programmes 

militaires destines au secours en cas de 

catastrophe, a la protection des ressources 

naturelles et a la depollution) dans les pays en 

developpement devrait etre reconnue par un 

apport accru de ressources de la part des 

institutions financieres internationales, tant dans les 

programmes courants que dans la creation de 

nouveaux programmes de soutien et d’ajustement, 

et dans les programmes nationaux d’aide au 
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developpement et de reduction de la dette. Les IFI 

devraient adapter leurs activites en vue de creer 

des mesures d’incitation pour de telles reductions. 

4. Le d6fi de la libkralisation des 
khanges commerciaux et de 
l’int6gration des consid&ations 
environnementales 
Les &changes commerciaux sont inscrits au 

programme de chaque Sommet du G7 depuis sa 

creation en 1975. L’Uruguay Round du GATT a ete 

etudie et favorise par le Sommet jusqu’g sa 

conclusion B la fin de 1993. En 1994, a Naples, le 

president Clinton a evoque la possibilite de 

presenter, a Halifax en 1995, Initiative qu’il a 

lancee pour *Open Markets 2000>> visant a la 

liberalisation mondiale des echanges 

commerciaux. II a annonce cette initiative avec plus 

de force depuis le succes qu’il a recemment 

remporte a I’APEC et au Sommet des Ameriques, 

00 il a r&lame le libre-echange parmi les membres 

et dans cet hemisphere d’ici a I’an 2000 et 2005 

respectivement. 

Les adeptes du developpement durable devraient 

accueillir favorablement ce renforcement de la 

liberalisation des echanges commerciaux, parce 

qu’il s’inscrit parmi les facteurs dominants qui 

attirent de nouveaux capitaux, qui accroissent la 

prosp&ite et qui permettent d’orienter les 

ressources vers un developpement qui soit plus 

durable. Toutefois, ces memes adeptes doivent 

etre conscients qu’une croissance accrue par la 

voie de la liberalisation des exportations risque 

d’avoir des implications ecologiques serieuses si 

les politiques, lois et reglements environnementaux 

et les ressources d’organes visant a surveiller et a 

mettre en vigueur ces dispositions sont 

relativement faibles. L’intensification de la 

croissance economique presente une menace 

serieuse pour I’ecologie mondiale si elle se 
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poursuit sans le moindre souci pour la protection 

de I’environnement et de la societe. En meme 

temps, le renforcement de I’interdependance 

presente des occasions d’entreprendre une activite 

accrue de maniere plus viable. 

Dans le communique de Naples, les dirigeants du 

G7 ont declare ce qui suit : -Nous accueillons 

favorablement les travaux portant sur la relation 

entre le commerce et I’environnement dans la 

nouvelle OM& Le G7 devrait naturellement se 

preoccuper du lien qui unit le commerce et 

I’environnement. II offre une excellente tribune qui 

permet d’offrir un leadership sur ce plan, du fait 

que ses membres ont en main un vaste &entail de 

leviers economiques et environnementaux g 

I’echelle mondiale. Et comme sa structure est 

restreinte, il est en mesure de prendre des 

decisions, et ses dirigeants sont capables de 

trouver un terrain d’entente souvent plus 

rapidement que les institutions plus importantes et 

plus bureaucratiques. Pour le Canada, il s’agit la 

d’une tribune t&s precieuse pour plusieurs raisons, 

notamment sur le plan commercial. En effet au sein 

du G7 les itats-Unis sont minoritaires et, ainsi, 

cette institution est en bonne position pour juguler 

I’unilat6ralisme toujours latent des ttats-Unis. 

L’Uruguay Round des negotiations du GATT a jete 

les bases de la nouvelle ere des relations 

commerciales et prepare le terrain qui permettra de 

lancer le debat sur des problemes nouveaux au 

lendemain de I’Uruguay Round. Les ententes de 

I’Uruguay Round qui ont don& naissance a I’OMC 

ont et6 assorties d’une preoccupation quant aux 

consequences ecologiques d’un renforcement de 

la croissance economique et des &changes 

commerciaux. 

En reponse a ces preoccupations, I’OMC a forme 

un comite du commerce et de I’environnement. Le 

G7 devrait faire preuve de leadership en assurant 

la reussite du programme de travail du cornit qui 

vient appuyer I’echeancier etabli par I’Organisation 
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mondiale du commerce, pour faire &at des 

progres realises sur le plan du commerce et de 

I’environnement d’ici a 1996. 

Les dirigeants devraient se demander si un 

nouveau dialogue transregional sur certaines des 

questions relevant de la meilleure gestion des 

aspects ecologiques de I’intensification des 

echanges commerciaux (tels que I’etiquetage 

kologique, I’emballage, les effets des ententes 

multilaterales d’environnement) pourrait aider 

I’OMC a determiner comment concilier les 

questions de commerce et d’environnement. Ce 

dialogue devrait comprendre des organismes tels 

que I’OCDE, I’APEC, I’ALENA, I’Union Europeenne, 

MERCOSUR, le Commonwealth et la 

Francophonie, ainsi que les membres cl& du G15. 

Le Canada devrait reconnaitre I’experience de la 

Commission nord-amtkicaine de cooperation 

environnementale et la valeur qu’elle represente 

pour le developpement d’un regime alliant 

commerce et environnement qui soit tour& vers 

I’avenir, qui miserait surtout sur la cooperation 

systematique elargie, mais aussi sur le besoin de 

mettre en vigueur la legislation nationale en matiere 

d’environnement. 

5. Le d6fi institutionnel pour 
I’environnement planbtaire 
La confusion et I’incoherence marquent la gestion 

actuelle des affaires internationales, du fait qu’une 

dizaine d’organismes des Nations Unies, les 

secretariats de divers trait& et conventions 

environnementales, la Banque Mondiale et une 

pleiade d’ONG nationales et internationales tentent 

de resoudre la mondialisation des problemes 

d’environnement. Et, lorsque les problemes 

environnementaux chevauchent et se repercutent 

sur les problemes economiques, ii n’y a aucune 

institution dotee des ressources ou de la credibilite 

necessaires au sein du systeme international pour 
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veiller Q ce que les preoccupations 

environnementales soient traitees de maniere 

equitable. Par exemple, aucune organisation 

institutionnelle n’existe pour proteger les valeurs 

environnementales de la m&me maniere que I’OMC 

protege les principes du libre-echange. 

Depuis le Sommet de la Terre a Rio, la necessite 

pour les problemes mondiaux d’environnement et 

de developpement durable de trouver un bon 

defenseur a ete souleve de maniere tres Claire. Les 

structures actuelles des Nations Unies et d’autres 

organismes se distinguent par le chevauchement, 

I’inefficacite et la difficulte de trouver des 

mecanismes pouvant determiner les priori& 

comme il se doit dans un contexte ou les recentes 

ententes telle que la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques, la 

Convention des Nations Unies sur la biodiversite, la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la 

mer et /a Convention des Nations Unies sur la 

desertification existent parmi quelques 900 traitc% 

ou ententes internationales sur les questions 

d’environnement. 

Les leaders du G7 devraient reconnaitre le besoin 

d’une institution mondiale moderne et efficace qui 

serait chargee de proteger l’environnement et de le 

mettre en valeur. 

Le G7 devrait exiger la creation d’un Groupe de 

travail qui etudierait les institutions actuelles 

d’environnement et de developpement et qui ferait 

des recommandations les concernant, notamment 

sur des questions de competences, de 

chevauchement, de coordination et d’efficacite se 

rapportant entre autres aux organismes des 

Nations Unies. 

Le Groupe de travail devrait egalement envisager 

ce qui suit : 

l Comment tabler au mieux sur les institutions 

existantes, et surtout comment renforcer et 

moderniser de maniere substantielle le PNUE afin 
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qu’il puisse agir sur un meilleur pied d’egalite et de 

man&e plus efficace avec le FMI, la Banque 

mondiale et I’OMC. 

l Comment cette institution pourrait finir par 

collaborer etroitement avec I’Organisation 

mondiale du commerce, pour etudier les 

implications environnementales des Bchanges 

commerciaux. 

Le Groupe de travail pourrait etre propose par les 

ministres de I’Environnement a Hamilton qui 

pourraient dresser une liste des institutions & 

examiner. Ce processus pourrait Qtre approuve par 

les dirigeants qui se reuniront a Halifax. Les 

directeurs des organismes de developpement du 

G7 devraient egalement participer a cette etude. 

Ce Groupe de travail pourrait compter des 

membres des pays autres que ceux du G7. 

Le patrimoine commun de 
l’humknitb 

Les dirigeants du G7 devraient reconnaitre les 

besoins de cker un nouvel organisme au sein du 

systeme onusien qui serait charge de 

I’administration du patrimoine commun de 

I’humanite (oceans, espace et Arctique) et 

devraient envisager d’avoir un Conseil de tutelle de 

I’ONU reform&e qui jouerait ce role. 

6. Le dkfi des probl&mes mondiaux 
actuels d’environnement 
En decembre 1994, la premiere conference des 

signataires de la Convention des Nations Unies sur 

la biodiversite a eu lieu a Nassau. En mars 1995, la 

premiere conference des parties de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques aura lieu a Berlin. Ces 

deux rencontres ont pour but d’evaluer les progres 

realises sur le plan de I’application des deux trait& 
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qui ont Bte sign& lors du Sommet de la Terre a Rio 

en 1992. Tous les pays du G7 ont sign& sinon 

ratifie ces deux ententes. 

Les dirigeants du G7 devraient definir precisement 

un sens renouvele de leur engagement envers le 

developpement durable et des promesses faites 

lors du Sommet de la Terre a Rio De Janeiro. 

Ils devraient aussi prendre la t&e des operations 

pour etudier et rkorienter les systemes par lesquels 

ils motivent le comportement economique pour 

creer des mesures d’incitation propices a un 

comportement positif face a I’environnement. Ceci 

pourrait comprendre I’examen de la conception et 

de la mise en ceuvre d’instruments economiques 

destines & la protection de la diversite biologique. 

Les pays du G7 detiennent une part dominante de 

la consommation energetique mondiale (46 %), 

des for&s tempkees (39 %), des emissions 

industrielles de CO2 (38 %), et de la production 

d’energie primaire (37 %). Dans cette periode de 

l’apres-Rio marquee par la cooperation mondiale 

en matiere d’environnement, le G7 constitue, avec 

de telles ressources et, ainsi, de telles 

responsabilites, une tribune importante et capable 

de susciter la prise de mesures sur des problemes 

critiques, en particulier les changements 

climatiques, 06 la production et la consommation 

d’energie, ainsi que les emissions de CO2 sont au 

cosur des preoccupations, et oti les for&s jouent 

un role important de puits de carbone. 

Les dirigeants du G7 devraient reaff irmer leur appui 

a la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques, et crker et mettre en 

osuvre sans tarder les plans nationaux qu’elle 

exige, y compris le partage avec d’autres pays des 

moyens d’assurer que la production soit non 

polluante et plus efficace sur le plan energetique, 

en mettant I’accent sur les formes renouvelables 

d’energie. 

Le Sommet de Hulifzx, le dkveloppement durable et la 
kforme des institutions internutionules 



Conclusion 

Lors de leur Sommet de Naples en 1994, les 

dirigeants du G7 ont egalement reconnu, dans 

leurs debats sur les changements climatiques, <<Ia 

necessite de prendre des mesures pour la periode 

de l’apres-2000ja. Un domaine oti ils ont un 

avantage nature1 a agir dans ce sens est celui des 

technologies d’efficacite energetique de pointe 

pour le transport public et prive. A ce stade 

critique, I’appui du gouvernement au profit du 

developpement d’une foule de technologies tres 

concurrentielles s’impose, si I’on veut pouvoir 

explorer diverses avenues de production de la 

woiture propreab de I’avenir et choisir le modele le 

plus souhaitable sur le plan economique et 

environnemental. &ant donne leur engagement 

commun a controler les emissions de CO2 et leur 

position de principaux pays producteurs 

d’automobiles du monde, les pays du G7 doivent 

ensemble axer leur attention sur ce domaine. Ils 

devraient au moins veiller Q ce que les normes 

techniques et les mesures d’incitation 

reglementaire instaurees a I’echelle nationale pour 

creer des vehicules et des systemes de 

combustion respectueux de I’environnement ne 

donnent pas naissance a des obstacles au 

commerce international qui entrave le 

developpement et la diffusion des meilleurs 

systemes. Ils pourraient egalement s’interroger sur 

la maniere dont une recherche menee a l’echelle 

internationale sur des composantes critiques 

pourrait permettre de realiser des progres, et 

quelles sont les nouvelles technologies, en 

particulier dans le domaine public, qui pourraient 

etre partagees dans des conditions lib&ales avec 

les pays en developpement. 

Pour aider les pays du G7 a respecter leurs 

engagements de stabilisation et de reduction 

confom-kment a la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques, les 

dirigeants devraient par exemple inciter les 

representants des conseils nationaux de recherche 

du G7, ainsi que des organismes de normalisation 

et des industries automobiles de ces pays, a se 

rencontrer pour etudier la necessite d’harmoniser 

la normalisation et de coordonner la recherche et le 

transfert technologique vers des vehicules 

ecologiques. 

Sarah Richardson est conseiil&e en politique &rang&e B 

la Table ronde nationale sur I’environnement et 

l’6conomie. John Kirton est professeur agrkgk de 

sciences politiques B I’Universit6 de Toronto. 
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Appendice A 
Ordre du jour 

Le Sommet de Halifax, le d6veloppement durable et la kforme des institutions 
internationales 

le lundi 27 fkvrier 1995 

9h-9h20 

Mot de bienvenue et contexte 

Pierre Marc Johnson 
Vice-p&dent, TRNEE 

9h20-lOh45 

Le tour de la question : Aperqu du 
gouvernement du Canada 

Le Canada et ie Sommet 
Gordon Smith 
Sous-ministre et =.sherpas 
Minist&e des Afkires &ang&res et du 
Commerce international 

De Hamilton A Halifax 
Mel Cappe 
Sous-ministre, Environnement Canada 

lOh45-llh 

Pause 

ilh-12h30 

Les piliers de Bretton Woods 

Le Fonds moktaire international 
Ved Gandhi 
Directeur adjoint, Dhpartement des affaires 
financi&es, 
FMI 

La Banque mondiaie 
Len Good 
Directeur exkwtif pour le Canada, Banque 
mondiale 

Organisation mondiale du commerce 
Richard Eglin 
Directeur, Division du commerce et de 
I’environnement, OMC 

12h30-13h45 

Diner 

Le dkveioppement durable aprirs Rio, 
et le Sommet 
L’honorable Maurice Strong 
Prksiden t d’On tario Hydro 
Membre, TRNEE 

14h-15h15 

Les nouveiies institutions 
interna tionales 

Une organisation environnementale 
mondiale : Le quatriirme pilier de 
Bretton Woods? 
Dan Esty 
Yale University 

Organismes de I’ONU et I’OCDE 
Jim MacNeill 
P&dent, Institut International du 
dkveloppement durable (IIDD) 

15h15-15h30 

Pause 

Perspectives internationales du 
Sommet de Halifax 

Une perspective amkricaine 
David Hale 
Vice-p&dent principal et Bconomiste en chef 
Kemper Financial Companies Inc. 

Une perspective allemande 
Rudolph Dolzer 
Directeur g&&al, 
Federal Chancelloty 

Une perspective japonaise 
Masao Kawai 
Minis& et chef de la mission permanente du 
Japan aux Nations Unies 

Discussion g&&ale 

Les prochainek &apes 

Pierre Marc Johnson 

17h30-19h 

R6ception 
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Environnement Canada 
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Biodiversity Development Corporation 
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Professeur 
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Montreal (QuBbec) 
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Associ& principal 
Conseil canadien des chefs 
d’entreprises 
Centre Banque Royale 
90, rue Sparks, bureau 806 
Ottawa (Ontario) 
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Directeur g&&al 
Table ronde nationale 
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1, rue Nicholas, bureau 1500 
Ottawa (Ontario) 
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Rudolph Dolzer 
Ditecteur g&&al, 
Federal Chancellery 
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53113 Bonn - Germany 

Wayne Dunn 
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154, avenue Aylmer 
Ottawa (Ontario) 
Kl S 2Y4 
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Directeur, Division du commerce 
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Organisation mondiale du commerce 
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Dan Esty 
Yale Law School 
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127 Wall Street 
New Haven,‘Connecticut 06520 
USA 

Craig Ferguson 
Directeur, Affaires multilat&ales 
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Environnement Canada 
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10, rue Wellington 
Hull (Quebec) 
KlA OH3 

Janine Ferret% 
Directrice 
Commission nord-am&icaine de 
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Secr&ariat 
393, rue St-Jacques Ouest 
Bureau 200 
Montreal (Quebec) 
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Liseanne Forand 
Directrice g&&ale 
Conseil canadien des mini&es de 
I’Environnement 
326, rue Broadway, bureau 400 
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Stephanie Foster 
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Ontario Hydro 
700, avenue University 
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Hilary French 
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Worldwatch Institute 
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Assistant Director 
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President 
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Bureau 200 
Montreal (Quebec) 
H3B 2G2 

Laurette Glasgow 
Directrice 
Division des relations Bconomiques 
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commerce international 
125, promenade Sussex 
Ottawa (Ontario) 
KIA OG2 

Len Good 
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President 
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Directrice 
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Susan Holtz 
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Michele Jodoin 
Presidente 
Conseil des relations intemationales 
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Pierre Marc Johnson 
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Robert Johnstone 
Toronto (Ontario) 
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Universite de Toronto 
100, rue St. George 
Toronto (Ontario) 
M5S 1Al 
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CP 282 
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Louise Laliberte 
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Soe Lin 
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Agence canadienne 
du developpement international 
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Marjorie Loveys 
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L’honorable David MacDonald 
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Appendice C 
Le respect des engagements en matkre de dheloppement durable : Le bilan 

recent des pays du G7 
EllaKokmtis~ 

Introduction 

Depuis leur inauguration en 1975, les confkrences annuelles au Sommet des dirigeants des grandes democraties 
industrialiskes sont devenues un &knement t&s mkdiatis6 de la diplomatie internationaleab (Watt [1984], p. 3). 
Comme il s’agit de la seule rencontre r6gulikre des dirigeants politiques des sept grands pays industriels - 
Canada, France, Allemagne, Me, Japon, Royaume-Uni, &ats-Unis ainsi que I’Union europkenne et maintenant la 
Russie - les Sommets sont devenus un point de mire sur la scene internationale et suscitent 6galement des 
attentes. Bien des universitaires, des fonctionnaires et des journalistes ont vu dans ces Sommets un moyen 
efficace de coordonner davantage les politiques. Cependant, ces Sommek ont aussi 6th la cible de nombreuses 
critiques. D’aucuns soutiennent que s<I’ampleur des Sommets du G7 et les r6sultats obtenus sont sans commune 
mesuren et se sont done demand6 esi les sommets peuvent permettre de prendre des decisions et des mesures 
concrktesm (Cahier d’information [1994], p. 22). On a reprochk ZI la formule des Sommets d’&re un Mnement 
excessivement cofiteux, oti le dkorum et le rituel I’emportent sur le fond. Par consequent, les r6alisations globales 
de ces rencontres annuelles suscitent beaucoup de scepticisme, d’autant plus qu’aprks avoir produit leur 
communiqu6 air ils font part dans des termes codes des points sur lesquels ils se sont entendus, les dirigeants 
retournent dans leur pays pour vaquer aux affaires courantes. 

Les dkfenseurs et les partisans de la formule des Sommets considkent ces communiqk ou dklarations 
comme des documents qui ont r6ellement une incidence importante sur les comportements ult&ieurs. D’autres, 
toutefois, soutiennent que les communiquks finals sont r&dig&s intentionnellement dans des termes vagues, qu’ils 
sont surtout diffuses pour la forme et que les obligations qui en r&ultent sont imprkcises. En outre, m&me 
lorsqu’ils aboutissent A des rksultats prkis et B des accords de grande poke, on se demande toujours si les 
dirigeants y donneront suite une fois revenus dans leur pays, eu 6gard A leur fonction publique, A leurs plans 
d’action et A leurs groupes d’int&& respectifs. 

Universitaires, fonctionnaires et journalistes demeurent done profondement divis& sur la question de la cr6dibilit6 
g6n6rale des Sommets. Pourtant, il existe tr&s peu d’&udes s’attachant A dhterminer avec prkcision le degrk r&A 
de respect des engagements ou la mesure dans laquelle les participants aux Sommets se conferment 
ultkieurement aux accords qu’ils ont n6gock 

Selon la seule &ude d’importance sur I’application des accords intervenus lors des Sommets, qui Porte sur le 
volet konomie et knergie des Sommets de 1975 A 1989, le respect des engagements varie sensiblement d’un 
pays et d’une question A I’autre (Van Furstenberg et Daniels [1992]). La Grande-Bretagne et le Canada aff ichent le 
meilleur bilan B cet bgard, et la France et les itats-Unis, le pire. En outre, les auteurs concluent que <<par rapport 
aux engagements pris dans les autres domaines, les engagements concernant l’knergie ont &6 k&s bien 
respect& dans le pass& II en va de m6me des engagements pris A l’kgard du commerce. Par centre, les 
engagements relatifs au d&eloppement ne sont que moyennement respect&. Compte tenu des 6carts d’un pays 
et d’une question B I’autre, il faut proc&er A un examen d&ail16 du bilan r&cent des pays du G7 en mat&e 
d’application des accords intervenus dans les domaines de I’environnement et du dkveloppement pour 
dkterminer quelles seront les initiatives de dkveloppement durable qui produiront des progrks durables A Halifax 
et par la suite, et quels sont les pays qui s’en chargeront. 

Le p&sent document portera done sur les questions suivantes : 

’ Ella Kofuxstfs poursuit des Qudes dcctorales au DBpartement de sciences politiques de i’Universit6 de Toronto. A f’orfgine. ce document avait & r&dig6 
pour I’atelier de fa TRNEE, -Le Sommet de Halifax. le dbvefoppement durable et la rkforme des institutions intemationaless, qui a eu lieu le lundi 27 fMer 
19% A Montr&l. Les opinions expffmbes dans le p&sent document sont celles de f’auteur et ne reflktent pas nbcessairement celles du Groupe de travail 
sur la pofitique &rang&e at le dbveloppement durable, de la TRNEE ou du gouvernement du Canada. 
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I. 

II. 

III. 

IV. 

Quels engagements precis et axes sur I’avenir ont ete pris sur le plan de I’environnement et du developpement 
aux Sommets les plus recents (apres la CNUED) : Munich (1992) Tokyo (1993) Naples (1994)? On pourrait au 
moins s’attendre a ce que les dirigeants qui participeront au Sommet de Halifax conviennent de respecter les 
engagements en matiere de developpement durable qu’ils ont deja pris. 

Dans quelle mesure et dans quel delai chacun de ces engagements a-t-il ete respecte? II serait peutdtre temps 
de donner suite aux engagements qui remontent le plus loin dans le temps, mais pour lesquels les resultats 
laissent le plus a desirer. 

Comment le bilan du Canada en mat&e de respect des engagements se compare-t-i1 a celui de chacun des 
autres pays membres? A titre d’hote du Sommet, le Canada pourrait insister sur les domaines ob il fait reellement 
figure de chef de file. 

Qu’est-ce qui fait qu’un pays du G7 donne suite dans une large mesure aux engagements pris en mat&e 
d’environnement et de developpement dans le cadre des Sommets? La connaissance des conditions qui facilitent 
le respect des engagements peut permettre de mieux cerner les questions sur lesquelles des progres peuvent Qtre 
realises a Halifax. 

Sommet de Munich, 1992 

Environnement 

Comme en temoignent les engagements pris a Munich (cfannexe B), la diplomatie est entree, sur le plan de 
I’environnement, dans une nouvelle 6re avec la conclusion en juin 1992 de la Conference des Nations Unies sur 
I’environnement et le developpement (CNUED). A la rencontre tenue a Munich un mois plus tard, les dirigeants du 
G7 ont souligne I’importance et I’urgence de maintenir I’blan imprime par la CNUED. En fait, le communique final a 
insist6 sur un certain nombre de mesures a prendre dans I’immediat pour donner suite aux accords et 
conventions intervenus a Rio. 

En ce qui concerne le rechauffement de la plan&e, tous les membres du G7 se sont engages, aux termes du 
communique de Munich, a ratifier la Convention SLIT /es changements climatiques avant la fin de 1993. La 
Convention - trait6 executoire qui recommande de reduire les emissions de bioxyde de carbone et d’autres gaz a 
effet de serre qui causent le rechauffement de la plan&e - a ete signee par 154 pays (y compris tous les 
membres du G7) lors du Sommet de la Terre. Le Canada a signe la Convention SW /es changements climatiques B 
Rio et a 6te le premier pays du G7 a la ratifier le 4 decembre 1992. MBme si le communique de Munich n’a pas fait 
&at du meme engagement concemant la Convention sur /a biodiversitk - en raison des reserves exprimees par 
les Stats-Unis sur le trait& - le Canada a signe et ratifie cette Convention le 4 decembre 1992 et a recommande 
fortement a d’autres pays de I’imiter le plus rapidement possible (Reporting Telex, Final Canadian Reports [1992]). 

Le communique de Munich exhortait aussi tous les pays a preparer et a publier des plans faction nationaux pour 
I’environnement et le developpement durable avant la fin de 1993. En fait, le Canada a atteint cet objectif en 1990 
au moment du Iancement du P/an verf du gouvernement federal, plan national du Canada visant a mettre en 
ceuvre des initiatives en mat&e d’environnement et de developpement durable. On prevoyait que le Plan verf du 
Canada aiderait les pays en developpement a etablir leurs propres strategies nationales en mat&e de 
developpement durable pour en arriver a appliquer les conventions de Rio (Reporting Telex, Final Canadian 
Reports [1992]). Depuis 1991, toutefois, les fonds consacres au Plan vert ont diminue par suite des restrictions 
budgetaires du gouvernement. Afin de reduire les co&s., le gouvernement a indique qu’il dchelonnerait le budget 
quinquennal p&vu de 3 milliards de dollars canadiens du Plan veti sur une periode de six ans, pour economiser 
600 millions de dollars canadiens. De plus, en decembre 1992, le ministre des Finances Don Mazankowski a 
annonce que le budget du Plan serait encore reduit de 10 p. 100. Ces mesures signifiaient des lors que le Plan 
vert tine pourrait pas servir a la mise en ceuvre veritable du developpement durablen (Jeffrey [1994], p. 32-34). 
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Le communique de Munich a Bgalement confirm6 I’objectif du G7 d’eriger le fends pour I’environnement mondial 
(FEM) en mecanisme de financement permanent. A cette fin, il fallait aborder la question du financement du 

reapprovisionnement du FEM - -perspective soulevee explicitement par MM. Major, Kohl et Mitterrand lors du 
SommetBa (Reporting Telex, Final Canadian Reports [1992]). Le Canada a approuve l’etablissement du FEM en 
1991 et 1992, et il a respect6 I’engagement pris au Sommet en octroyant 25 millions de dollars canadiens au 
Fonds. Le Canada a parraine la premiere reunion du FEM tenue en octobre 1992 et s’est engage a accorder plus 
de ressources financieres afin que le Fonds devienne un mecanisme de financement permanent. 

Le communique de Munich prevoyait egalement l’etablissement par I’Assemblee g&r&ale des Nations Unies de 
1992 de la Commission du dkveloppement durable (CDD), qui jouerait un role de premier plan dans la surveillance 
de la mise en ceuvre de I’Agenda 21. Reconnaissant qu’a moins qu’une telle Commission ne soit creee, de 
nombreux engagements pris a Rio seraient victimes du :<deplacement des priori@>, le gouvernement canadien ua 
approuve sans reserve les propositions en vue de la creation de la Commission du developpement durable>> 
(Buxton [1992], p. 794). Conformement au communique de Munich, la CDD a 6te c&e au tours de la seance de 
I’automne 1992 de I’Assemblee g&&ale des Nations Unies et s’est reunie pour la premiere fois du 14 au 25 juin 
1993 au siege des Nations Unies A New York (Priorit& mondiales, printemps 1993). 

Parmi les autres pays du G7, I’Allemagne etait consideree comme la principale puissance du Sommet de la Terre. 
A Rio, le gouvemement allemand s’est enorgueilli du fait qu’ecil avait resolu d’appliquer le programme le plus strict 
possible de reduction des emissions de bioxyde de carbones>, et a promis de reduire les emissions de gaz a effet 
de serre a un niveau inferieur de 5 p. 100 aux niveaux de 1990 d’ici a I’an 2000. Meme si le communique de 
Munich recommandait fortement a tous les membres du G7 d’&ablir et de publier des plans d’action nationaux, 
comme le prevoit la CNUED, avant la fin de 1993m, I’Allemagne avait respect6 cet engagement en produisant son 
Rapport national sur la protection de I’environnement en Memagne en juin 1992. Le Premier ministre Miyazawa du 
Japon a Bgalement declare qu’il tenterait de ramener les emissions de bioxyde de carbone du Japon aux niveaux 
de 1990 avant I’an 2000 et que, d’ici a 1996, le Japon cesserait d’utiliser des hydrocarbures chlorofluores. 

En ce qui concerne les engagements plus importants en matiere d’environnement dont fait &at le communique de 
Munich - c’est-a-dire ceux qu’il est possible de mesurer avec une precision raisonnable - les participants au 
Sommet ont obtenu des resultats relativement satisfaisants. Deux des questions les plus urgentes a I’ordre du jour 
- la creation de la Commission du dkveloppement durable et la transformation du f-onds pour I’environnement 
mondial en mecanisme permanent - ont ete adoptees rapidement par les membres apres le Sommet de Munich. 
Meme si tous les membres n’ont pas ratifie la Convention sur /es changements climafiques immediatement apres 
le Sommet, le Canada a ete le premier des membres du G7 a la ratifier en decembre 1992. 

D&e/oppement 

Le communique de Munich prevoyait que les pays du G7octroieraient un soutien supplementaire aux pays en 
developpement, en particulier au moyen du reapprovisionnement de I’AID, et, dans le cas des actions globales, 
par I’entremise du FEM. C’est pourquoi le Canada a accept6 de se joindre a d’autres pays donateurs pour 
consentir plus de fonds aux projets de developpement durable. Le Canada a respect6 I’engagement qu’il avait 
pris au Sommet en versant 830 millions de dollars canadiens a I’AID et a promis de contribuer a son 
reapprovisionnement (Buxton [1992], p. 791). 

Les signataires du communique ont accueilli avec satisfaction le renforcement de I’all@ement de la dette des 
pays les plus pauvres et ont accord& une grande importance a I’utilisation accrue des conversions volontaires de 
dette, y compris les conversions de dette pour des initiatives dans le domaine de I’environnement. Pour donner 
suite a cet engagement, le Canada a offert d’effacer la somme de 145 millions de dollars canadiens que lui 
devaient dix pays de I’Amerique latine, a condition qu’ils consacrent des montants equivalents a leurs for&s 
tropicales humides et a des activites dans le domaine de I’environnement. Dans le cadre de cette entente, ele 
Canada, par I’entremise de I’ACDI, devait convertir ce montant en devises locales pour financer les projets 
environnementaux et de developpement durablem (Buxton [1992], p. 792). 
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De plus, afin de commencer a mettre en ceuvre les conventions signees au Sommet de la Terre, engagement 
reitere dans le communique de Munich, le Canada a accepte d’octroyer deux millions de dollars canadiens au 
PNUD pour le financement de projets dans des pays du Tiers-Monde afin de leur permettre de planifier leurs 
propres programmes de developpement durable. En outre, le Canada a verse 115 millions de dollars canadiens 
au Centre de recherches pour le developpement international (CRDI) pour qu’il puisse elargir son mandat dans le 
domaine du developpement durable. 

Conformement a I’engagement qu’avait pris, selon le communique, le Canada d’ccaccroitre I’aide publique au 
developpement et d’en ameliorer la qualit&, le Premier ministre Mulroney a &it&e la promesse qu’il avait faite a 
Rio de porter I’aide &rang&e du Canada de 0,45 p. 100 du PIB - deuxieme en importance parmi les pays du 
G7(derri&re la France) - a 0,7 p. 100 d’ici a I’an 2000. 

Parmi les autres pays du G7, I’Allemagne a indique que I’aide au developpement serait accrue de 635 millions de 
dollars americains entre 1993 et 1995. Quant a I’objectif de 0,7 p. 100 au titre de I’aide au developpement, 
toutefois, I’Allemagne hesitait a prendre un engagement, soutenant qu’elle faisait face a des contraintes 
budgetakes (German Tribune, 29 mai 1992). La France et I’ltalie tenaient a prendre l’engagement contraignant de 
consacrer 0,7 p. 100 de leur PIB a I’aide au developpement avant I’an 2000. Le president de la France, M. 
Francois Mitterrand, a convenu que le gouvemement de son pays porterait le niveau de I’aide au developpement 
de 0,56 p. 100 en 1992 (le plus &eve des pays du G7) a 0,7 p. 100, soit I’objectif fix& A I’instar de I’Allemagne, la 
Grande-Bretagne a offer-t d’octroyer de 215 a 320 millions de dollars americains au titre de I’aide au 
developpement aux pays peu developpks, mais elle a soutenu qu’il lui serait diff icile de s’engager a atteindre 
I’objectif de 0,7 p. 100 en raison d’obstacles economiques. La Communaute europkenne s’est engagee a verser 4 
milliards de dollars americains en plus de ces engagements (Ottawa Citizen, 14 juin 1992). 

La contribution financiere globale du Japon au Sommet de la Terre s’elevait a environ neuf milliards de dollars 
americains, la plus Blevee parmi les pays du G7. Au moment du Sommet de la Terre, la contribution du Japon a 
I’aide au developpement se chiffrait a 0,3 p. 100 de son PIB. A Rio, et de nouveau apres le Sommet de Munich, 
cependant, le Premier ministre Miyazawa s’est engage au nom du Japon a accroitre son aide au developpement 
pour qu’elle corresponde a 0,7 p. 100 de son PIB, mais sans se fixer de delai pour y arriver. 

Les engagements pris en matiere de developpement au Sommet de Munich semblent plus diff iciles a chiff rer en 

raison du caractere imp&is de la terminologie adoptee dans le communique. M&me si les dirigeants se sont 
engages a augmenter I’aide aux pays peu dkveloppes et a en ameliorer la qualite, ils n’ont fixe aucun objectif 
monetaire definissable dans la declaration. Les pays du G7 ont octroye des fonds considerables pour le 
reapprovisionnement de I’AID et se sont entendus sur les modalites des conversions volontaires de dette, mais 
I’Allemagne et le Royaume-Uni ne se sont pas engages de nouveau a porter le niveau de I’APD a 0,7 p. 100 de 
leur PIB. Le Canada s’est engage a atteindre I’objectif de 0,7 p, 100 au titre de I’APD, a accord4 des fonds 
importants a I’AID et a Bgalement allege la dette des pays les plus pauvres d’Amerique latine. 

Sommet de Tokyo, 1993 

Environnement 

Les dirigeants ont insist6 a Tokyo sur le fait que I’environnement demeurait en tete de liste de leur plan d’action en 
d&pit des contraintes Bconomiques persistantes. Ils se sont felicites du succes de la premiere reunion de la 
Commission du developpement durable et des progres accomplis en vue de la mise en ceuvre et de la ratification 
de la Convention-cadre sur /es changements climatiques et de la Convention sur /a biodiversik 

L’un des nouveaux points du communique de Tokyo etait le d&sir des dirigeants de faire avancer les negotiations 
en vue dune convention sur la desertification. Le PNUE a estime en 1991 que la desertification entratnait la perte 
de six millions d’hectares chaque annee et que la usubsistance de plus de 900 millions de personnes de 100 pays 
s’en trouvait bouleverseee-. De plus, le PNUE a estime que le coQt des amesures de prevention, de redressement 
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et de restauration prises pour contrer la desertificatiorw varie entre 10 et 22 milliards de dollars americains par an. 
En depit de ces statistiques, cependant, les Stats membres du G7 Wont entame aucune negotiation officielle 
immediatement apres le Sommet de Tokyo en vue de la conclusion dune convention sur la desertification (CRDI, 
septembre 1994, p. 5 et 11). L’une des principales raisons de la reticence des pays du G7 a negocier une telle 
convention etait le fait que certains Stats soutenaient que la desertification n’etait pas un probleme mondial, mais 
regional (Japan Times, 28 septembre 1994). Cependant, en juin 1994 - quelques jours avant le Sommet de 
Naples - une Convention sur la d&ertification a ete adoptee a Paris (NIKKEI, 30 juin 1994). MQme si cette 
Convention n’a pas et6 signee par les Etats membres au moment du Sommet de Naples, son adoption revelait 
que les pays du G7 qui figuraient au nombre des parties prenantes Btaient en train de prendre des mesures 
concretes pour s’attaquer au probleme de la desertification. 

Le communique de Tokyo faisait une fois de plus ressortir la ferme volonte des dirigeants de publier des plans 
d’action nationaux avant la fin de 1993. S’inscrivant dans ce mouvement, le gouvernement canadien a egalement 
rendu public en septembre 1993 un premier projet de rapport national sur la mise en ceuvre de la Convention sur 
/es changements climatiques, et un rapport final devrait paraitre apres une periode de consultation du public. 
Selon le Budget des dkpenses du minis&e des finances, le gouvernement a d&ens6 1 105 000 $CAN au titre 
des initiatives en mat&e de rechauffement de la plan&e en 1992-l 993 (Budget des dkpenses du minisWe des 
Finances, Environnement [1994-19951, p. 112). 

Contrairement a celui de Munich, le communique de Tokyo preconisait la mise en ceuvre et la ratification de la 
Convention sur /a biodiversit6, que le Canada avait ratifiee en decembre 1992. En 1992-1993, Environnement 
Canada a c&6 le Bureau de la Convention sur la biodiversite et I’a charge de sdiriger I’etablissement dune 
strategic canadienne en matiere de biodiversit& de concert avec les ministeres fkferaux, les provinces et 
territoires, I’industrie et les groupes de conservation. Un projet de strategic a ete soumis a I’examen du public en 
avril 1994, et le document final devait etre diffuse en novembre 1994 (Budget des dbpenses du minis&e des 
finances, Environnement [1994-19951, p. 112). 

La declaration de Tokyo indiquait 6galement que les pays du G7 s’emploieraient a faire en sorte que le FEM serve 
de mecanisme de financement des coOts de mise en ceuvre des conventions sur I’environnement mondial sign6es 
a Rio. Le FEM a continue d’accorder des subventions en 1993 pour acquitter les coirts supplementaires des 
investissements visant a proteger I’environnement mondial. Comme il a deja et6 indique, la contribution initiale du 
Canada au Iancement du FEM en 1991 avait et6 de 25 millions de dollars canadiens. En mars 1994, le Canada 
s’est engage a fournir 4,28 p, 100 du total mondial (2 milliards de dollars) sur une periode de trois ans, chiffre 
Bquivalant a 111,ll millions de dollars canadiens (CRDI [1994], p. 23). 

Le communique de Tokyo a egalement fait ressortir le desir des dirigeants de conclure des ententes a I’echelle 
internationale sur la gestion, la conservation et le developpement durable des for&s. Apres le Sommet, le Canada 
a propose la creation d’au plus dii stations forestieres devant servir de projets de demonstration et de modeles 
fonctionnels d’exploitation durable des for&. De plus, le Canada s’est engage a contribuer a &%blissement de 
projets de forets modeles dans d’autres pays au tours des quatre prochaines annees pour appuyer les efforts 
internationaux visant a utiliser des pratiques de foresterie durablen (Plan vert du Canada : La deuxigme an&e 
[1993]). II ne faut cependant pas surestimer les succes qu’a remportes le Canada dans le domaine des projets 
forestiers. Selon un rapport du gouvernement du Canada, ~~I’exc&ent de la superficie exploitee sur la superficie 
&gene&e continue de depasser deux millions d’hectaresm. Selon un environnementaliste, *en mat&e de 
pratiques forestieres, nous ne sommes pas plus proches du developpement durable que nous ne I’etions il y a dix 
ansa> (Miller [1994], p. 13). 

D’apres les donnees disponibles, il semble que le respect des engagements pris apres le Sommet de Tokyo par 
les pays du G7 sur le plan de I’environnement soit satisfaisant. Les engagements qu’ils ont pris de poursuivre les 
activites de la CDD et du FEM ont et6 respect& tout comme I’engagement d’entamer les negotiations 
concernant la convention sur la desertification. La Convention surla biodiversitk a 6th ratifiee par tous les membres 
du G7, a I’exception des Etats-Unis. Enfin, a la fin de 1993, la majorite des pays du G7 avaient adopt6 des plans 
d’action nationaux devant servir de base a leurs lignes directrices pour remplir leurs engagements a I%gard de la 
CNUED. 
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D6veioppement 

En ce qui concerne les pays en developpement, les dirigeants presents a Tokyo se sont engages a poursuivre 
une approche globale en mat&e d’aide, de commerce, d’investissement et de strategic de la dette. Cependant, 
d’apres un rapport publie par des organisations de developpement non gouvernementales et analysant I’aide 
etrangere dans le monde, won assiste a une baisse generalisee des budgets d’aide, et I’aide est de plus en plus 
consacree aux secours d’urgence a court terme plutbt qu’aux projets de developpement a long termen (Globe and 
Mail, 10 juillet 1993). Meme si la CNUED avait propose d’atteindre I’objectif de 0,7 p. 100 du PIB au titre de I’aide 
au developpement, aucun des pays du G7 n’avait realise cet objectif au moment du Sommet de Tokyo. En fait, le 
Royaume-Uni, le Japon, I’ltalie et les Stats-Unis ont tous declare des niveaux d’aide au developpement inferieurs a 
la moitie de I’objectif des Nations Unies (cf. annexe C). Bien que le Canada se soit classe au deuxieme rang 
derriere la France parmi les pays du G7 en ce qui concerne son budget d’aide (0,45 p. 100) I’APD octroyee par le 
Canada aux pays en developpement a Bte amputee de 44 millions de dollars canadiens en 1992-l 993 et de 225 
millions de dollars canadiens en 1993-l 994. On estime que I’APD sera r&&rite de 262 millions de dollars 
canadiens en 1994-1995. En depit de ces contraintes financieres, toutefois, le ministere des Finances a indique 
dans son budget des depenses pour 1994-l 995 que le Canada continuait de chercher a atteindre I’objectif de 0,7 
p. 100 du PIB au titre de I’APD. 

Conformement a I’engagement qu’ont pris les pays du G7 dans leur communique de continuer a examiner la 
question de I’allegement de la dette, ils ont preconise un accroissement du taux d’annulation de la dette des pays 
en developpement les plus pauvres. Par suite de cette initiative du Sommet, I’ACDI a conclu des accords avec le 
Salvador, le Honduras, le Nicaragua et la Colombie pour convertir leur dette de 77,6 millions de dollars canadiens 
au titre de I’APD (Minist&re des Finances, budget des dhpenses, APD [1994-l 9953, p. 30). 

Le communique a Bgalement appuye ie renouvellement de la facihth d’ajustement structure/ renfor&e (FASR), 
programme de p&s consentis a 78 pays en developpement a faible revenu Mqui vise a mettre en ceuvre des 
programmes d’ajustement macro-kconomique et d’ajustement structurelm (NIKKEI, 25 juin 1994). Pour donner 
suite a I’accent mis par le Sommet sur le renouvellement de la FASR, le FMI a accru le quota de p&s de cinq 
milliards de DTS (1 DTS = 1,47 $US) pour le porter a 10,l milliards de DTS en decembre 1993 (N/IKE/, 5 octobre 
1994). 

Meme si la plupart des pays membres du G7 ont r&it leur aide aux pays en developpement en 1993 en raison 
du poids qu’elle represente, le Japon, qui est le pays donateur le plus important du monde, a bte le seul membre 
du G7 a accroitre son budget au titre de I’APD - de 0,97 p. 100 - en 1993, pour le porter a 11,2 milliards de 
dollars americains. Dans I’ensemble, les pays industriels (OCDE-DAC) ont vu leur aide publique au 
developpement tomber de 60,8 milliards de dollars americains en 1992 a 54,8 milliards de dollars americains en 
1993, soit une reduction de 11 p. 100 par rapport a I’annee precedente (N/KKf/, 25 juin 1994; 29 juin 1994). 

A I’instar de celui de Munich, le Sommet de Tokyo a don& lieu a tres peu d’engagements concrets en mat&e de 
developpement. Sauf en ce qui concerne I’approbation par les dirigeants de la poursuite de la FASR et leur 
soutien a I’all&gement de la dette des pays les plus pauvres, le communique n’a fait &at d’aucun objectif ferme 
sur le plan de I’aide au developpement. Les dirigeants ont plutot declare qu’ils uferaient tous leurs efforts pour 
accroitre I’aide au developpementm - engagement qu’ils n’ont pas tenu en raison des restrictions financieres et 
budgetaires. Au tours de I’annee qui a suivi le Sommet de Tokyo, le Japon est demeure le seul pays du G7 A 
accroitre les fonds consacres a I’APD. 

Sommet de Naples, 1994 

Environnement 

Dans fe communique de Naples, les dirigeants ont pris des engagements beaucoup moins nombreux et COnCretS 
dans le domafne de l’environnement et du developpement. Sauf I’aval qu’ils ont don& a la poursuite des aCtid% 
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de la CDD et au reapprovisionnement du FEM, le communique portait sur la Convention sur /a d&sertifcation. Le 
14 octobre, le Canada s’est joint aux autres pays du G7 - ainsi qu’a 80 autres pays - pour signer a Paris la 
Convention sur /a dksetiification des Nations Unies. Le Canada s’est engage a octroyer la somme de 100 millions 
de dollars canadiens au tours des cinq prochaines an&es pour contribuer a I’effort mondial de lutte centre la 
desertification (Canadian News facts, l-l 5 octobre 1994). 

Le communique de Naples fait egalement &at de la determination des dirigeants d’accelerer la mise en ceuvre de 
plans nationaux dans le cadre du trait& climatique de Rio. Apres la conference de Rio, les pays du G7 ont promis 
de ramener les emissions de gaz a effet de serre aux niveaux de 1990 d’ici a I’an 2000. Cependant, selon un 
rapport rendu public en septembre 1994 par le secretariat de la Convention-cadre sur /es changements 
climatiques, les emissions de bioxyde de carbone du Japon et des Stats-Unis en 2000 depasseront de 2,3 p. 100 
et de 3,0 p. 100 respectivement les niveaux de 1990 si les tendances actuelles se maintiennent. En outre, les 
emissions du Canada devraient augmenter de 10,6 p. 100 par rapport aux niveaux de 1990 d’ici a I’an 2000. Selon 
le rapport, les emissions de I’Allemagne en 2000 devraient diminuer de 5,0 p. 100 par rapport aux niveaux de 
1990. Les emissions du Royaume-Uni devraient egalement tomber aux niveaux de 1990 (NIKKEI, 16 decembre 
1994). 

Pour atteindre I’objectif fix& dans le communique, c’est-a-dire encourager la realisation d’autres progres 
concernant les conventions de Rio, les ministres des finances et de l’energie du Canada se sont reunis a Bathurst 
(Nouveau-Brunswick) le 8 novembre 1994 afin de passer en revue plus de 80 options a partir desquelles un 
programme d’action national en we de la stabilisation des emissions de gaz a effet de serre pourrait etre etabli. 

Le programme exposait les options en mat&e de developpement Bconomique, d’innovation technique et de 
sources d’energie de remplacement qui serviraient de cadre a la reduction des emissions de gaz a effet de serre 
aux niveaux de 1990 d’ici a I’an 2000. Les ministres provinciaux ont cependant fait valoir qu’ils ne pourraient pas 
approuver le plan avant d’avoir obtenu I’approbation du cabinet et d’avoir &value I’incidence economique du plan. 
La plupart, mais non la totalite, des ministres estimaient qu’il fallait adopter des mesures reglementaires aussi bien 
que volontaires. Ils ont demand6 a leurs fonctionnaires de proceder a une analyse economique des options 
disponibles et ont recommande de rendre le plan public avant fevrier 1995. Le Canada s’attend done a deposer le 
plan a la premiere conference des signataires sur la Convention-cadre sur /es changements climatiques qui doit 
avoir lieu a Berlin en mars 1995 (Envirogram, decembre 1994). En preparant le plan d’action national pour mars, le 
Canada aura respect6 I’engagement qu’ont pris au Sommet les pays du G7 de presenter un rapport sur leurs 
realisations avant le Sommet de Halifax. 

En ce qui concerne les autres membres du G7, ni la France ni I’ltalie n’ont present6 de plan d’action national 
jusqu’a present. L’Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni ont &&Ii ces plans et devraient les deposer au 
Sommet de Halifax. (Entrevue, Environnement Canada, 16 decembre 1994). 

Le communique de Naples insistait sur le fait que les pays du G7 s’emploieraient a mettre en ceuvre la Convention 
suf la biodiversikk A cette fin, la premiere seance de la Conference sur la biodiversite s’est tenue a Nassau en 
decembre 1994. Meme si aucun rapport ecrit ou nouveau protocole n’a Bte depose, les participants a la 
conference ont pu etablir un secr&ariat permanent et s’entendre sur la date des prochaines reunions. Selon un 
representant d’Environnement Canada, la conference constituait aune premiere &ape couronnee de succes en 
vue de la mise en ceuvre de la conventionm. (Entrevue, Environnement Canada, 16 decembre 1994). 

Selon le communique de Naples, les dirigeants ont egalement accueilli avec satisfaction la restructuration et le 
reapprovisionnement du FEM et ont appuye le choix de ce fonds comme mecanisme de financement permanent 
des conventions de Rio. Apres le Sommet de la Terre, les representants des Nations Unies avaient espere que 
huit milliards de dollars americains seraient affect& au depart au FEM pour le developpement durable. A la 
reunion la plus recente du FEM tenue a Carthagene, cependant, les pays donateurs - y compris tous les pays du 
G7 - ont convenu de consacrer 2 milliards de dollars americains au fonds - un tiers de moins que le montant 
p&vu. La contribution du Canada au FEM pour 1994 s’btablissait A 8,l millions de dollars canadiens, 5 millions de 
dollars canadiens provenant de I’APD et 3,l millions du P/an verf. Non seulement a-t-on consacre beaucoup 
moins d’argent au FEM que le montant p&vu par les Nations Unies, mats on ne s’entendait pas non plus sur la 
faGon de surveiller la repartition des fonds. Les grands pays industriels, comme le Canada, voulaient exercer un 
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contrble sur I’organe directeur du FEM, qui determine les beneficiaires et le mode d’affectation de I’argent. Par 
aiileurs, les pays en developpement soutenaient qu’ils devaient avoir davantage leur mot a dire dans le mode de 
distribution des fonds (Budget des depenses cfu minist&e des Finances, APD, 1994-1995, p. 28). 

Les dirigeants des pays du G7 ont declare a Naples que I’environnement demeurait aune des grandes priorites de 
la cooperation internationaleBB. Comme il ne s’est ecoule que six mois depuis le Sommet de Naples, il est 
impossible pour le moment de tirer des conclusions fermes quant a ces initiatives. D’apres les donnees 
disponibles jusqu’a maintenant, toutefois, le bilan semble contradictoire. Des progres ont ete realises en ce qui 
concerne la mise en ceuvre de plans d’action nationaux sur les changements climatiques ainsi que les 
conventions sur la biodiversite et la desertification. Les pays du G7 ont respect6 en partie I’engagement qu’ils 
avaient pris de reapprovisionner le FEM bien que les montants affect& au fonds soient de beaucoup inferieurs 
aux niveaux prevus. Meme si les dirigeants se sont engages a ramener les emissions de gaz a effet de serre aux 
niveaux de 1990 d’ici a I’an 2000, les premiers indicateurs donnent a penser que les pays du G7 ne seront pas 
tous en mesure d’atteindre cet objectif. 

D&e/oppement 

Quant a la declaration du communique sur les pays en developpement, les dirigeants ont convenu de continuer a 
s’efforcer d’accroitre I’aide au developpement et de promouvoir le commerce et les investissements dans les pays 
en developpement. A la reunion des ministres des finances tenue a Madrid en octobre 1994, toutefois, les 
dirigeants des pays du G7 ont rejete un plan de 52 milliards de dollars americains propose par le directeur general 
du FMI, M. Michel Camdessus, en vue de creer de nouveaux fonds pour I’aide au developpement. Les pays 
industriels ont fait savoir qu’ils n’accepteraient pas de fournir plus de 23 milliards de dollars americains au titre de 
I’aide et ont -insist8 pour que ces fonds soient tous affect& de maniere a favoriser les anciens pays communistes 
et les pays les plus pauvresm. La contribution du Japon, la plus importante des pays du G7, etait evaluee a 2,15 
milliards de DTS ou 3,l milliards de dollars americains (NIKKEI, 5 octobre 1994). En reponse a la proposition, le 
G7 a soutenu que la demande de 52 milliards de dollars americains du FMI arisquait de provoquer une flambee 
inflationniste a I’kchelle mondialeba (New York Times, 3 octobre 1994). 

Quant au Canada, dans son budget du 22 fevrier 1994, le gouvernement a fait savoir que les ressources de 
I’enveloppe de I’aide internationale seraient r&duites de 2 p. 100 en 1994-1995, soit un montant de 262 millions de 
dollars canadiens. En outre, le ministre des Finances Paul Martin a declare que le budget prevoirait un gel des 
depenses au titre de I’aide pendant deux an&es supplementaires. A la suite de ces reductions, la contribution du 
Canada equivaut a 0,4 p. 100 de son PIB. En d&pit de ces chiffres, le gouvemement canadien continue de 
s’engager a atteindre I’objectif fix& par les Nations Unies, soit 0,7 p. 100 du PIB au titre de I’aide publique au 
developpement. 

Tout comme dans le cas de I’environnement, les engagements au titre du developpement pris a Naples etaient 
beaucoup moins nombreux et concrets que ceux des an&es prec&ientes. Meme s’ils ont promis d’uaccroitre 
I’aide au developpement* dans les pays peu developpes, les pays du G7 ont rkduit sensiblement leurs 
programmes d’aide par rapport a ceux de 1992-1993, car aucun d’entre eux n’a pu atteindre I’objectif de 0,7 p. 
100 du PIB au titre de I’APD. 

halua tion 

Le texte qui precede analysait dans quelle mesure les engagements pris aux &cents Sommets en matiere 
d’environnement et de developpement durable ont effectivement ete respectes. D’apres les don&es disponibles, 
I’analyse indique que dans I’ensemble, les engagements dans le domaine de I’environnement semblent avoir ettd 
remplis dans une plus large mesure que les engagements sur le plan du developpement; le Sommet de Munich a 
ete le plus reussi des trois Sommets &alu& en ce qui concerne le respect des engagements dans ces deux 
domaines; a I’instar de Von Furstenberg et Daniels, nous en arrivons a la conclusion que le Canada s’est classe 
dans les premiers rangs parmi ses partenaires du G7 sur le plan du respect des engagements qu’il a pris lors de 
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ces Sommets. Dans cette derniere section, nous tentons d’evaluer pourquoi le Sommet a permis de mieux 
respecter les engagements pris dans certains domaines de I’environnement et du developpement durable que 
ceux qui ont 6th pris dans d’autres domaines. 

Selon les theories en mat&e de conformite aux accords internationaux, la performance d’un pays est souvent lice 
a sa taille - mesuree en fonction de I’importance relative de son PIB - ce qui donne a penser que les grandes 
puissances sont moins assujetties aux contraintes institutionnelles internationales et se prevalent plus souvent de 
la possibilite de ne pas se conformer aux accords. Si nous utilisions I’importance relative du PIB pour mesurer la 
performance d’un pays, les Stats-Unis se classeraient au premier rang parmi les pays du G7 - suivis du Japon, 
de I’Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, de I’ltalie et du Canada. Dans le cas de la Convention sur /a 
biodiversitt5, meme si les Stats-Unis ont signe le communique de Tokyo - dans lequel tous les dirigeants du G7 
s’engageaient a signer et a mtifer la Convention - le president Bush a refuse de signer le trait6 sous pretexte qu’il 
menaqait d’importants interets americains. Deux ans apres la signature de la Convention par les autres pays du 
G7, le president Clinton a finalement signe le trait& en septembre 1994 et encourage actuellement sa ratification. 
Par centre, le Canada, qui se classe au septieme rang parmi les pays industriels quant a I’importance relative de 
son PIB, a ouvert la voie en ce qui concerne la Convention sur /a biodiveWt& et a 6te le premier pays du G7 a 
ratifier la Convention en decembre 1992. Dans ce domaine a tout le moins, la taille globale (Bconomique) ne 
semble pas importer. 

Compte tenu des engagements pris en matiere d’environnement et de developpement dans les communiques les 
plus recents, plusieurs conclusions peuvent Qtre tirees quant aux raisons pour lesquelles certains engagements 
sont mieux respect& que d’autres. Premierement, il semble que les engagements qui prevoient le recours aux 
moyens d’intervention de lIEtat sont plus susceptibles d’etre respect& que les engagements =qui sont davantage 
tributaires de mesures dconomiques et de I’interaction macro-economique avec le secteur priv& (Ibid., p. 295). En 
somme, il y a plus de chances pour que les pays du G7 remplissent les engagements comportant des mesures 
directes des pouvoirs publics que les engagements necessitant la prise de mesures economiques par le 
gouvernement national. Les participants aux Sommets semblaient plus susceptibles de respecter d’emblee les 
engagements comportant des mesures directes des pouvoirs publics comme la signature des conventions de 
Rio, la creation de la Commission du developpement durable, le Iancement du projet pilote au Bresil et la 
publication des plans d’action nationaux. Toutefois, les engagements comportant des mesures economiques, 
comme le reapprovisionnement du FEM, I’accroissement de I’aide financiere aux pays peu developpes dans le 
cadre de I’APD et le reechelonnement de la dette semblent respect&s dans une moindre mesure. Cela ne veut 
cependant pas dire que ces engagements n’ont pas ete du tout respect&, mais que les pays du G7 ont hesite a 
remplir la totalite de ces engagements. Le cas de I’APD en temoigne. Meme si le G7 continue de contribuer a la 
reconstitution des fonds de I’AID, les sept pays ont et& incapables d’atteindre I’objectif de 0,7 p. 100 du PIB fixe 
par les Nations Unies. De plus, les engagements qu’ont pris les dirigeants dans les trois derniers communiques 
d’accroitre le soutien financier et technique aux pays moins developpes n’ont pas ete respect&. Au tours de la 
seule an&e 1994, les depenses totales au titre de I’aide etrangere ont diminue dans le monde industrialise, 
passant de 60,8 milliards de dollars americains en 1993 a 54,8 milliards de dollars americains (Globe and Mail, 6 
octobre 1994). 

De fagon plus get&ale, les politiques nationales peuvent dgalement influer sur le respect des engagements pris 
lors des Sommets dans les domaines de I’environnement et du developpement durable. II y a plus de chances 
pour qu’un gouvernement tienne compte des preoccupations et des inter&s des groupes de pression et des ONG 
immediatement avant une election. Par exemple, meme si le president Bush a de toute evidence manifest4 moins 
d’interet a I’egard de I’environnement que les dirigeants des autres pays du G7, il a neanmoins signe le 
communique de Munich, reconnaissant ainsi qu’il pourrait recueillir davantage de voix a I’election de novembre en 
&ant un peu plus sensible a l’ecologie. 

Le Canada a toujours fait preuve d’un leadership constructif en matiere de politique environnementale sur la scene 
internationale et, ces dernieres annees, il s’est taille de plus en plus dans la communaute intemationale une 
reputation de defenseur du developpement durable. Selon un representant d’Environnement Canada, 
I’environnement suscite I’interet du Canada h un double titre. En premier lieu, le Canada regorge de ressources 
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naturelles. Habitant un pays dote dune faune abondante, d’immenses forets et du plus long littoral du monde, les 
Canadiens ont toujours estime qu’ils entretenaient un rapport tres particulier aver la nature. A I’instar des 
Stats-Unis, le Canada possede les plus importantes reserves de biodiversite des pays du G7. Par consequent, 
des questions comme la perte de la diversite biologique et la deforestation semblent toucher une corde 
particulierement sensible chez les Canadiens. 

En deuxieme lieu, le Canada reserve depuis longtemps un accueil favorable aux questions d’environnement 
comme en temoignent sa participation en 1972 a la Conference de Stockholm sur I’environnement humain, I’appui 
qu’il a accorde par la suite a I’etablissement du Programme des Nations Unies pour I’environnement et son 
approbation de la Commission Brundtland en 1987. A titre de coparrain de la resolution originale preconisant la 
CNUED, le Canada a ajoue un role de premier plan dans la preparation de I’Agenda 21 et les negotiations des 
conventions sur la biodiversite et le changement climatique ainsi que d’un enonce des principes relatifs a la 
protection des for&n (Buxton [1992], p. 776; entrevue, Environnement Canada, 13 janvier 1994). 

L’approche adopted par le Canada a l’egard de la politique internationale en mat&e d’environnement au tours de 
la derniere decennie a montre que le gouvemement ucherche a obtenir un consensus au lieu d’agir 
unilateralement~~ (Cooper et Fritz [1992], p. 804). Le gouvernement a consenti a signer et a mettre en ceuvre des 
initiatives dans le domaine de I’environnement et du developpement durable sur la scene multilaterale afin d’etablir 
un consensus entre les signataires bventuels. Le fait que le Premier ministre ait 4th I’un des premiers a signer la 
Convention surla biodiversit6 et qu’il ait conjugue ses efforts a ceux d’autres pays du G7 pour promouvoir la 
ratification de la Convention en temoigne. 

Recemment, toutefois, les attentes plus &e&es au chapitre de I’environnement et du developpement ont entrain& 
une insatisfaction g&r&ale a I’egard du bilan du gouvernement. Les reductions budgetaires des dernieres annees 
ont sans aucun doute influe sur la mesure dans laquelle le gouvernement a pu respecter serieusement ses 
engagements en matiere d’environnement. Comme ses partenaires du G7, le Canada a pro&de a des 
compressions budgetaires importantes dans tous les ministeres, y compris I’environnement et I’aide au 
developpement. 

De plus, les questions de I’environnement et du developpement semblent Btre pas&es au second plan, derriere 
les preoccupations que suscitent I’emploi et la croissance dconomique dans les priori& du public et du 
gouvernement comme le recent Sommet de Naples I’a confirm& Comparativement au communique d’autres 
Sommets - p. ex. le Sommet de Munich tenu en 1992 - le communique final a fait etat de peu d’engagements 
importants concernant I’environnement et I’aide au developpement. M&me si ces questions etaient certes 
mentionnees dans le communique, les emplois, la croissance et le commerce ont eu preseance et ont fait I’objet 
d’engagements plus concrets. En fait, le cahier d’information sur le Sommet de Naples - qui consacre toujours 
une section entiere a I’environnement - n’en fait &at que brievement dans le paragraphe d’introduction. 

En plus des contraintes economiques qui semblent nuire a la capacite des membres du G7 de remplir les 
engagements qu’ils prennent en mat&e d’environnement et de developpement lors des Sommets, d’autres 
facteurs influent sur la suite don&e a leurs declarations. Dans le cas du Canada, par exemple, le gouvernement 
federal ne peut pas agir unilateralement dans le domaine de I’environnement, car il doit obtenir la cooperation et 
I’appui des provinces, dont relevent en grande partie les questions d’environnement. A la recente reunion des 
ministres de I’Energie et de I’Environnement tenue Q Bathurst (N.-B.), les provinces et territoires ont examine plus 
de 80 options visant a reduire les emissions de bioxyde de carbone qui causent le rechauffement de la planete. 
Meme si I’Alberta a signe I’entente visant a reduire les emissions de gaz a effet de serre, eelle a indique clairement 
qu’elle n’imposera pas une reglementation stricte a I’industrie ou au publicm. Bien que I’Alberta produise 26 p. 100 
des emissions de bioxyde de carbone, comme son economic repose en partie sur les combustibles fossiles, elle 
pourrait etre moins disposee a appliquer les politiques nationales visant a reduire les emissions de gaz a effet de 

serre (Canadian News facts, 1-15 octobre 1994). Les provinces qui dependent moins de ces combustibles sur le 
plan economique pourraient toutefois btre plus disposees a appliquer les politiques de reglementation visant a 
reduire les effets du rechauffement de la planete. 

En ce qui conceme les communiques des Sommets, I’expression -respect des engagements= est peut-etre une 
faGon trop categorique de decrire des obligations qui sont souvent vagues et non itW6ratiVeS. i-e fait Clue kS 
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engagements pris dans les communiques soient souvent &on&s de man&e non explicite et qu’ils imposent des 
obligations imprecises amene d’aucuns a conclure que les communiques des Sommets ne devraient pas etre 
consider& comme des documents qui imposent des obligations contraignantes. Cependant, comme les 
engagements pris dans les declarations finales le sont dans les seules reunions regulieres rassemblant les 
dirigeants des sept pays les plus industrialises du monde, ils sont qsdecisifs parce que finals. II n’existe pas 
d’instance collective superieure devant laquelle il est possible d’interjeter appel a I’encontre dune decision prise 
au Sommet - jusqu’a ce que le Sommet soit de nouveau convoque I’annee suivanteap. De plus, ales themes que 
le Sommet aborde chaque annee constituent une synthese complete, precise et eloquente des preoccupations, 
des priori& et des problemes qui se posent a I’echelle mondialea (Kirton [1989], p. xxxviii). 

En pratique, les pays du G7 ont montre qu’ils avaient respecte dans une large mesure les engagements pris dans 
le domaine de I’environnement et du developpement durable de 1992 a 1994, en particulier dans le cas des 
engagements necessitant le recours a des moyens d’intervention de l’hat, plus que dans celui des engagements 
tributaires de mesures economiques. En outre, des facteurs comme les pressions interieures, le role des medias, 
la sensibilisation accrue du public et le role des intervenants non gouvernementaux influent sur le respect des 
engagements pris dans le cadre des Sommets. Selon le communique de Naples, les dirigeants ont pris des 
engagements beaucoup moins nombreux et moins concrets A l’egard de I’environnement et du developpement 
durable qu’au tours des deux Sommets precedents. Les tendances mondiales a la recession ont force les 
dirigeants du G7 a accorder plus d’attention a la croissance economique, aux emplois et au commerce qu’au 
developpement durable. Pour la pkriode de six mois qui a suivi le Sommet de Naples, des conclusions definitives 
ne peuvent etre tirees quant au respect des engagements pris a Naples. La ministre de I’Environnement Sheila 
Copps a convoque une reunion des ministres de I’Environnement du G7 devant se tenir a Hamilton (Ontario) en 
avril 1995. A ce moment-l& les ministres pourraient passer en revue les progres realises quant au respect des 
engagements pris a Naples, Bvaluer leur performance en detail et diffuser un rapport public sur les progres 
accomplis jusqu’a maintenant, les mesures qui restent a prendre et les mesures a prendre dans I’immediat pour 
aller de I’avant. Une telle analyse, qui pourrait btre preparee avec I’aide des intervenants pettinents du 
gouvernement et de la societe, permettrait de foumir un jugement collectif, politique et d’expert aux dirigeants qui 
seront a Halifax pour determiner les domaines air, a une Bpoque d’amenuisement des ressources financieres, il 
vaut mieux agir pour remplir pleinement les engagements des trois dernieres annees et etablir ‘des orientations 
pour le quatrieme cycle des sommets A venir. 
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Annexe A 

Respect des ententes Respect des ententes du Sommet 
par domaine par pays membre 

honomie ef hergie, 79757989 honomie et 6neraie. 7 975- 7 989 

Commerce international 

Energie 

Croissance reelle du PNB 

Inflation : pays multiples 

Aide et calendriers 

Redressement financier 

Structure de la demande 

Taux d’interet 

Taux d’inflation 

Tauxdechange 

(Source : Von Furstenberg et Daniels, 1991) 

0.734 

0.660 

0.397 

0.266 

0.265 

0.259 

0.233 

0.221 

0.221 

Grande-Bretagne 

Canada 

Allemagne 

ltalie 

Japon 

fktats-Unis 

France 

- 0.700 

0.413 

0.409 

0.346 

0.274 

0.262 

0.246 

0.240 
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Annexe B 

Engagements pris lors des rkents Sommets concernant 
I’environnement et le d6veloppement durable, Munich, 1992 

Environnement : 

En ce qui a trait aux questions touchant 
I’environnement, le communique de Munich stipulait 
que des mesures concretes et rapides s’imposent 
pour respecter nos engagements sur les 
changements climatiques, proteger les for&s et les 
oceans, preserver les ressources marines et maintenir 
la biodiversite. Nous encourageons done tous les 
pays, industrialises et en developpement, a orienter 
leurs politiques et leurs ressources vers un 
developpement durable qui saura preserver les 
interets des generations presentes et futures. 

Pour maintenir le momentum de la conference de Rio, 
nous encourageons les autres pays a se joindre a 
nous : 

l pour chercher a ratifier la convention sur les 
changements climatiques d’ici la fin de 1993; 

l pour etablir et publier des plans d’action nationaux, 
comme le prevoyait la CNUED, d’ici la fin de 1993; 

l pour proteger les esp&ces et les habitats dont elles 
dependent; 

l pour donner un soutien technique et financier 
supplementaire aux pays en developpement pour 
le developpement durable par I’entremise de I’aide 
publique au developpement (APD), en particulier 
grace au reapprovisionnement de I’AID et a la prise 
de mesures devant profiter a toute I’humanite, par 
I’entremise du Fonds pour I’environnement mondial 
(FEM), dans le but d’en faire un mecanisme de 
financement permanent; 

l pour etablir lors de I’Assemblee g&&ale des 
Nations Unies de 1992 la Commission sur le 
developpement durable, qui aura un role vital a 
jouer dans la supervision de la mise en oeuvre de 
I’Agenda 21; 

l pour etablir un processus international d’examen 
des principes d’exploitation forest&e dans le cadre 
d’un premier dialogue portant sur la mise en oeuvre 
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de ces principes, sur des ententes internationales 
possibles et sur I’augmentation de I’aide 
internationale; 

pour continuer d’ameliorer le controle de 
I’environnement mondial, y compris grace a une 
meilleure utilisation des don&es provenant de 
satellites et d’autres programmes d’observation 
terrestres; 

pour favoriser le developpement et la diffusion de 
technologies visant I’environnement et l’energie, y 
compris des propositions pour des programmes 
technologiques innovateurs; et 

pour faire en softe que la Conference internationale 
sur les stocks de Poisson qui chevauchent la zone 
de 200 milles et les stocks de Poisson fortement 
migratoires soient convoquee d&s que possible. 

DQveloppement : 

A Munich, les dirigeants ont pris les engagements 
suivants en ce qui a trait aux pays en developpement. 

Nous continuerons de deployer tous les efforts 
necessaires pour augmenter la quantite et la qualite 
de I’aide publique au developpement conformement a 
nos engagements. Nous orienterons davantage I’aide 
publique au developpement vers les pays les plus 
pauvres. La pauvrete, la politique sur les populations, 
I’bducation, la sante, le role des femmes et le 
bien-6tre des enfants meritent une attention toute 
particuliere. Nous appuierons, en particulier, les pays 
qui deploient de reels efforts pour s’aider eux-memes. 

Des negotiations visant un reapprovisionnement 
important des fonds de I’AID devraient etre menees 
d’ici la fin de 1992. Le FMI doit continuer de fournir un 
financement de faveur pour appuyer les programmes 
de reforme des pays les plus pauvres. Nous 
sollicitons une decision rapide par le FMI concernant 
le maintien pour une periode d’un an de la Facilite 
d’ajustement structure1 renforcee (FASR) et le plein 
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examen des options pour la periode subsequente, y 
compris le renouvellement de la facilite. 

Nous confirmons la validite de la strategic visant la 
dette internationale. Nous souscrirons a I’allegement 
de la dette consentie par le Club de Paris aux pays les 
plus pauvres. Nous attachons une grande importante 
& une meilleure utilisation des conversions volontaires 
de dette, y compris celles qui visent la protection de 
I’environnement. 

TOKYO, 1993 

Environnement : 

La partie du communique de Tokyo portant sur 
I’environnement stipulait ce qui suit : 

Nous nous rejouissons du succes de la premiere 
reunion de la Commission sur le developpement 
durable et des progres realises dans le cadre de la 
mise en oeuvre et de la ratification de la 
convention-cadre sur les changements climatiques et 
de la convention sur la diversite biologique d’ici la fin 
de 1993, et sur la negotiation dune convention sur la 
desertification. 

Nous renouvelons notre determination d’assurer un 
developpement durable grace a un suivi eff icace des 
resultats de la CNUED, y compris I’engagement de 
publier des plans d’action nationaux d’ici la fin de 
I’annee. 

Nous travaillerons pour faire en sorte que le Fonds 
pour I’environnement mondial (FEM), avec ses 
ameliorations necessaires, serve de mecanisme 
financier pour la mise en oeuvre des conventions sur 
I’environnement mondial conclues a Rio. 

Nous encourageons les banques multilaterales de 
developpement a s’attacher davantage au 
developpement durable, a incorporer des evaluations 
environnementales a la preparation des projets et 8 
les rendre publics. 

Nous esp&ons que la conference sur les stocks de 
Poisson fortement migratoires sera couronnee de 
succes. Nous continuerons de cherche a etablir des 
ententes intemationales sur la gestion, la conservation 
et le developpement durable des forets. Nous 
souscriions a I’analyse preparee par I’OCDUAIE sur 
la contribution des technologies visant I’bnergie et 

I’environnement pour traiter les preoccupations 
touchant I’environnement mondial. 

D6veloppement : 

Le communique de Tokyo renfermait les 
engagements suivants en ce qui a trait aux pays en 
developpement. 

Nous continuerons de renforcer notre appui envers 
leurs efforts fond& sur les principes du bon 
gouvernement. Nous les encouragerons egalement a 
suivre des politiques economiques ouvertes et saines 
afin d’etablir une base solide pour assurer une 
croissance economique durable. 

A cette fin, nous adopterons une approche exhaustive 
prevoyant non seulement des mesures d’aide, mais 
traitant Bgalement de commerce, d’investissement et 
de strategic de la dette et nous adopterons une 
approche adaptee aux besoins et au rendement de 
chaque pays et tenant compte de I’environnement. 
Nous deploierons tous les efforts necessaires pour 
ameliorer I’aide au developpement afin de repondre 
aux besoins courants ainsi qu’aux nouvelles 
exigences. 

Les pays les plus pauvres m&tent une attention toute 
particuliere. C’est pourquoi nous appuyons le 
renouvellement de la Facilite d’ajustement structure1 
renforcee du FMI. Nous esperons Bgalement que la 
Conference internationale sur le developpement de 
I’Afrique qui aura lieu en octobre, cette annee, sera 
couronnee de succes. 

Nous confirmons la validite de la strategic visant la 
dette internationale et nous invitons le Club de Paris a 
continuer d’examiner la question de I’allegement de la 
dette pour les pays les plus pauvres et les plus 
endettes, particulierement en ce qui a trait a la 
reduction de la dette au cas par cas. Nous 
souscrivons a la decision de I’administration 
americaine de se joindre a nous pour alleger la dette 

de ces pays. 

NAPLES, 1994 

Environnemenf : 

En ce qui a trait a I’environnement, la declaration de 
Naples stipulait ce qui suit. 
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L’environnement est une priorite en matiere de 
cooperation internationale. Les politiques 
environnementales peuvent contribuer a ameliorer la 
croissance, I’emploi et le niveau de vie, par exemple 
grace a des investissements dans des technologies 
appropriees, I’amelioration de I’efficience energetique 
et le nettoyage des zones poll&es. 

Nous encourageons les banques multilaterales de 
developpement a continuer de promouvoir la 
participation locale et a incorporer les considerations 
d’ordre environnemental a leurs programmes. 

Nous appuyons le travail de la Commission sur le 
developpement durable dans le cadre de son examen 
des progres realises au chapitre de la mise en oeuvre 
des ententes de Rio. Nous attendons impatiemment 
la mise en oeuvre des conventions deja sign&, en 
particulier celles sur la diversite biologique et les 
changements climatiques, et a cet egard, nous 
travaillerons au succes des conferences a venir sur 
ces questions qui auront lieu a Nassau et a Berlin. 

Nous souscrivons a la restructuration et au 
reapprovisionnement du Fonds pour I’environnement 
mondial et nous appuyons son choix comme 
mecanisme financier permanent de ces deux 
conventions. Nous souscrivons a la recente signature 
de la convention sur la desertification et aux resultats 
de la conference sur les petites iles, qui viennent 
s’ajouter au cadre deja convenu a Rio. 

Nous sommes determines a accelerer la mise en 
oeuvre de nos plans nationaux dans le cadre du 
Traite de Rio portant sur les changements climatiques 
et nous presenterons un rapport sur les resultats 
obtenus lors du Sommet de I’an prochain. Nous 

reconnaissons Bgalement le besoin d’adopter des 
mesures concretes pour I’apres-l’an 2000. 

Dhveloppement : 

Les dirigeants, a Naples, ont pris les engagements 
suivants en ce qui a trait aux pays en developpement. 

Nous nous engageons a poursuivre nos efforts pour 
ameliorer I’aide au developpement et promouvoir le 
commerce et les investissements dans les pays en 
developpement. 

Nous demandons egalement a la Banque mondiale et 
aux banques regionales de developpement de 
renforcer leurs efforts pour favoriser les mouvements 
de capitaux du secteur prive vers les pays en 
developpement tout en fournissant plus de 
ressources pour la sante, I’education, les politiques 
familiales et la protection de I’environnement. 

Nous encourageons le Club de Paris a poursuivre ses 
efforts en vue d’ameliorer le traitement de la dette des 
pays les plus pauvres et les plus endettes. Le cas 
Bcheant, nous favorisons un allegement de la dette et 
un accroissement du traitement de faveur accord6 
aux pays faisant face a des diff icultes particulieres. 

Nous souscrivons au renouvellement de la FASR et 
aux mesures qu’envisage actuellement le FMI pour 
accroitre le soutien accorde aux pays en 
developpement et pour faire en sorte que tous les 
membres participent au systeme de la SDR. En outre, 
nous convenons de chercher des moyens de 
mobiliser plus eff icacement les ressources actuelles 
des institutions financieres internationales pour 
repondre aux besoins particuliers des pays 
emergeant d’un conflit politique et economique et des 
pays les plus pauvres et les plus endettes. 

Au Moyen-Orient, le developpement economique est 
essentiel pour Stayer le processus de paix. C’est 
pourquoi nous fournissons une aide financiere et 
technique aux autorites palestiniennes et nous 
travaillons a promouvoir la cooperation et le 
developpement dans cette region. Nous appelons la 
fin du boycott d’lsrael par les pays arabes. 

Nous souscriions pleinement a la transition de 
I’Afrique du Sud a une democratic totale. Cette 
mesure off rira de nouvelles possibilites de commerce 
et d’investissement interne. Nous fournirons une aide 
supplementaire pour contribuer a renforcer le 
developpement social et economique, en particulier 
pour les groupes les plus pauvres. Le peuple de 
I’Afrique du Sud, mais egalement ses voisins, ont 
beaucoup a gagner de I’instauration de politiques 
economiques stables qui lui permettront d’exprimer 
son plein potentiel. 
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Ce qu’ils ont donnk? 

Pendant des annbes, les donateurs ont r6affirm6 leur engagement de 
consacrer & I’aide internationale 0,7 % de leur PNB, soit I’objectif &abli 
par les Nations Unies. 

Pays Aide en % du PNB 

Norvkge 1.14 

Danemark 0.56 

Suede 0.92 

Pays-Bas 0.88 

Finlande 0.76 

France 0.62 

Canada 0.45 

Belgique 0.42 

Allemagne 0.41 

Australie 0.38 
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Pays Aide en % du PNB 

Autriche 0.34 

Royaume-Uni 0.32 

Japon 0.32 

Portugal 0.31 

ltalie 0.30 

Nouvelle-Zblande 0.25 

Espagne 0.23 

Qats-Unis 0.20 

lrlande 0.19 

(Tir6 du quotidien The Globe and Mad, le 

10 juin 1993, Source : The Reality of Aid) 

Le Sommet de Halifax, le dkveloppement durable et la 
rbforme des institutions intemationales 

Annexe C 



Rbfhrences 

Buxton, G.V. “Sustainable Development and the Summit: 
A Canadian Perspective on Progress.” international 
Journal. Vol. XLVII, No. 4, Fall 1992, pp. 776-795. 

Conseil canadien des ministres de I’Environnement, 
fnvirogram. vol. Ill, decembre 1994. 

Canadian News facts. “Alberta Opposes Emission Laws”, 
November l-15, 1994. pp. 5026. 

Cooper, Andrew Fenton and J. Stephan Fritz. “Bringing 
the NGOs In: UNCED and Canada’s International 
Environmental Policy”. lntemational Journal. Vol. XLVII, 
No. 4, Fall 1992. pp. 796-817. 

Daily Yomiuri (NIKKEI Data Base). “CO:! Emissions 
Increased 1.2% in Fiscal 1992.” September 14, 1994. 

Frohlich, Thomas. “In Spite of Criticism, Perhaps Rio 
Does Mark a Beginning.” German Tribune. June 19, 
1992. 

Globe and Mail. “Open the Doors To Third World Trade.” 
October 6, 1994. 

Gouvernement du Canada, Ministere des finances 
Budget des depenses (Environnement); Partie Ill Plan 
depenses, 1994-1995. 

Gouvernement du Canada. Minis&e des finances 
Budget des depenses Affaires &rang&es et 
commerce international Canada; Partie Ill Plan 
depenses, 1994-l 995. 

Gouvernement du Canada. Ministere des affaires 
.&rang&es et commerce international; Partie Ill Plan 
depenses, 1994-l 995. 

Government of Canada. “Reporting Telex: The Road from 
Rio - The International Environmental Agenda.” Final 
Canadian Reports for the United Nations Conference 
on the Environment and Development. June 3-l 4, 
1992. 

Gouvernement du Canada. Le Plan vert et le Sommet 
Plan et le Plan&e Term, 1992. 

Gouvernement du Canada : Le P/an vert du Canada et fe 
Sommet de la Term, 1992. 

Gouvernement du Canada. Cahier dinformation pour fe 
Sommet economique de Munich, 6-8 juillet 1992. 

Gouvernement du Canada. Cahier dinformation pour fe 
Sommet 6conomique de Tokyo, 7-9 juillet 1993. 

Le Sommet de Halif~ le diveloppement durable et la 
rkforme des institutions internationala 

Gouvernement du Canada. Cahier d’information pour fe 
Sommet dconomique de Naples, 8-l 0 juillet 1994. 

Gouvernement du Canada. Priorites mondiales : La 
politique Btrangere canadienne sur I’environnement, 

Printemps 1993. 

Hay, John. “It Took Courage for Bush to Get the Climate 
Change Treaty - Blind Courage.” Ottawa Citizen. May 
15, 1992. 

Hossie, Linda. “Not Enough Aid Goes to Poor, Study 
Says.” Globe and Mail. July 10, 1993. 

International Development Research Centre. 
Desertification: The Problem. September, 1994, pp. 
4-24. 

Jeffrey, Michael I. ‘me Environmental Implications of 
NAFTA: A Canadian Perspective.” The Urban Lawyer. 
Vol. 26, No. 1, Winter 1994, pp. 31-49. 

Japan Times (NIKKEI). “Japan Can’t Meet 2000 
Emissions Goal, Report Says.” September 14, 1994. 

Kirton, John. “Introduction,” in Peter I. Hajnal, camp. and 
ed. The Seven Power-Summit: Documents from the 
Summits of lndustriatized Countries, 19751989. 
Millwood, N.Y.: Kraus International Publications, 1989. 

Lewis, Paul. “Rich and Poor Nations Split on Aid Plan.” 
New York Times. October 3, 1994. 

Mann, Friedrich. “Doubts Dampen Expectations as the 
Earth Summit Gets Under Way.” German Tribune. May 
29, 1992. 

Masaki, Hisane. “G7 To Reduce Debts of Poorest 
Nations.” Daily Yomiuri (NlKKEl). June 25, 1994. 

Miller, Doug. ‘The Third Wave.” National Round Tab/e 
Review. Fall 1994. 

New York Times. ‘Excerpts From Speech by Bush on 
Action Plan.” June 13, 1992. 

New York Times. “Biodiversity Pact on the Ropes.” 
September 26, 1994. 

Oakes, John. “An Environmentalist? Bush? Forget It.” 
New York Times. May 8,1992. 

Ono, Takao. “Act Now to Turn Back Deserts.” The Daily 
Yomiuri (NIKKEI). June 30, 1994. 

137 



Ottawa Citizen. “Japan to Contribute $9 Billion in Aid to Toronto Star. “P.M. Performs Well at Earth Summit.” June 
Help Environment.” June 14, 1992. 15, 1992. 

Ottawa Citizen. “Unkindest Cut.” February 26, 1994. Watt, David. Next Steps for Summit/y: Report of the 

Otsuka, Ryuichi. “Japan, US Failing to Make Goal to Cut 
CO2 Emissions.” The Dai/y Yomiuri (NIKKEI). December 
16, 1994. 

Twentieth Century Fund International Conference on 
Economic Summitry; Background Paper. New York: 
Priority Press, 1984. 

Stackhouse, John. “Adopt Pro-Poor Strategy, UN 
Development Head Urges.” Globe and Mail. February 
04, 1994. 

I38 Le Sommet de Ha&fag le dtfveloppement durable et la 
*orme ah institutions internationales 



. 

National Round Table Table ronde nationale 
on the Environment sur I’environnement 

and the Economy et kconomie 


