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PRCFACE 

ours qu'il a prononce devant I'Assemblle genlrale des Nations Unies le 
23 septenrbre 2003, le Secr6Mre gen6fal de I'ONU, Kofi Annan, a eu cette formule lapi- 
daire: *Nous somnies a la croisle des chemins.r Nous qui copdsidons la Commission man. 
diale sur la dimension sociale de la mondiallsation sommes 4galement convaincus que le 
monde se tmuse a un moment decisif de son histoire. 

Natre commission a recu pour mandat de r d k h i r  L# certains des defis auxquels le 
monde est conkonte cette crnisee der chemins. 11 appartient a I'humanite de s'engager 
dans la bonne direction afin de rendre le monde plus stir, plus juste, plus ethlque, moins 
marque par l'exclusion, de telle sane que la prosperit6 suit mieux partagt"e, a I'interieur 
des pays et enire les pays. au lieu de ne proflter qu'h une petite minorite. Bien sirr, nous 
pouvons aussi tergiverser, faire fi  de tous les signaux et latsser le monde que nous avons en 
partage ddriser vers de nouvelles zone9 de turbulence poutique, de conllits, de guerres. 

Nous pertsons qu'il y a dans notre rapport de quai convaincre ies responsables poli- 
riques aux plans na:ionai et interntionat, de choislr la bonne direction. 

La mandialisation est aujourd'hui un sulet qui divise er qui fait souvent I'objet d u n  
dialogue de sourds, au plan national comme au plan international. L'avenir de nos pays e l  
Ie destin de notre planete exigent de nous tous que nous repensions ce pht"nomt?ne. Le pr& 
sent rspport arrive h point nommt". La nature du dCbat est en train de changer. L'Bbranle 
merit des convictions et ideologies a permis aux mentalitb d'lvoluer de sorte qu'un 
nouveaii depart parait maintenant possible. Le moment est venu de montrer le cap, de 
renoricw aux discussions steriles et de passer B une actlon constructive. 

Dans notre rapport, nous nous sommes efforcb de nous mettre & la place des gens 
ordinaires, sans nous limiter a notre spht?re d'origine, Sin de satsir au mieux les espoirs et 
les rreinies d~ I'ensemhk ii~ I'hiimanitci. Rpaurnup d'pntre PIIX reronnaissent qne la mon- 
diaiisaiion presente des avantages qui pourraient conduire a une vie meilleure. A notre avis, 
leufs espoirs ne pourront se concretlser que si la mondialisation est mieux cnnduite a tous 
les niveaux. Ils sont pluv nombreux que jamais ceux qui voudraient monter dans le t d n  de 
la nrondialiration, mais Ils veulent savnir oii il va et s'murer qu'il ne perdra pas le contr6le 
de sa vitesse. 

Nous avons CtG guides par le souci de faire de la mondialisation une force au service 
da tous, dam tous tes pays. Nous ne piopowm piis de parrdc'Ce, cia x~lu l ion  sinipie. inais 
une nouvelle mntkre de voir tes choses. 

Nous cstimons qu'il hu'aut envisager la mondialisation non plus de facon etroite. en se 
p&occupant exclusivement des marches. mais de facon plus gBn&ale. en tenant compte 
~~s~ent ie l l~rnent  des aspirations des gens ordinaires. La niondlelisation ne doit plus &re 
I'affaire exclusive des conseils d'adminiscration et des conseils des ministres: elle doit 
repondre aux besoins de chacun dans la coliectiviti. ozt il vit. La dimension sociale de la 
inondialisation. c'est, pour les individus, iemploi, la santd, l'6ducation - et bien d'autres 
choses encore. C'est la faat;on dont ils peqoivent la mondialisation dam leur vie quoti. 
dicnne et da~ is  leur travail. C'est I'ensemble de leurs aspiratlons a une participation 
democratique et a la prosperk6 materielle. Une meilleure mondialisation: telle cst la cli: 
d'une vie plus prospere et plus stire pour tous les habitants de notre planete au XXIesikcle. 

Nous propmans un processus qui devrait permettre d'atteindre cet objectif par 
une action it tous ies niveaux: il s'aglt de permettre aux collectivitCs locales d'avoir une 
meillcure mailrise de hur destin: de rendre plus eRcace el plus transparente la agouver- 
nancer natioriale: d'appliquer de maniere equitable des rkgles rnondlales qui le soient elles 
rn8nr~s: de faire en sorte que ies institutions internationales se pdoccupent davantage du 
Yort d r s  populations. 

Notis proposons une serie de niesures qui peuvent certes sembler niodestes, mais 
qui. ensemble, pennertront de lancer un processus dans cette direction. en stimulant et 
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dyilamisant les reseaux d’individus et d’idees ainsi que les interactions economiques et 
socidles rendues possibles par la mandialisation elIe-m&me. 

Notre colfaboration au sein de la c‘ommission nous donne confiance en I‘avenir. Ia 
commisslon est un microcosme refletant la tr& grande diversite des opinions, des preoc- 
cupations et des points de YUB du nionde ree!. Elle compte dans ses rangs des menibres 
issus des pays les plus riches mais aussi des pays les plus pauvres. E l k  comprend des syn- 
diea!lstes et des chefs d’entreprise. des parlementaires e l  des chefs d’Etat, des reprL(sen- 
cants de peuples autochtones et des militants de la cause feminine, des universitaires et des 
conseillers gouvernementaux. Au cours de nos tmvaux, nous avons vu que I’on peut sur- 
nionter Ies divergences d’opinions et comment des interets communs peuvent deboucher 
sur une action conjointe grace au dialogue. 

La commission a elti inslituee par I‘OIT. Eli@ assume I’eritiere responsabifite de son 
rapport, etabii en toute indkpendance. chaque membre y participan: a titre individuel. t,es 
ineiribres de la conrinission ii’approuveiit pas itrcewiteineii~ clracune drs id&s yui y s w i i  
kmises, ntais tous souscrivent au rapport dare son ensemble en rant que moyen de favoriser 
un dialogue public elargi et un engagement cornmtin en faveur d’une mortdialisation juste. 
qui pro& atous. 

PrPsider une commission composee de penonnalites aussi Pminentes. c6solue.j. d p a -  
miques, de citoyens du monde, fut pour nous une grande satislaction et aussi une expe- 
Fience tr& enrichissante. Nous les remercions du fond du cEeur de leur assiduitt5, de lrur 
contribution, de leur coop6ration. Nous tenons aussi a rendre hommage B la grande coni- 
petence du secretariat et a lappui excellent qu’il nous a apport8. Enfin, nous sonimes 
ceconnaissants a 1’OIT d’avoir decide d‘instituer cette commission et do nous avoir fait 
I’honncur dc nous conficr La rcsponsabilit6 historique de la presider. 

Au nionde, et notainment 1 tous les dirigeants pofitiques et dirigeants d’entreprises, 
nous prPsentons ces pisres qui devraieiit conduire a une nieilleure mondialisation, a rm ave 
nir meiileur pour tous. 

Tarja Halonen, Benjamin William Mkapa, 
PrCsidente de la Republique de Fmiande. 
CoprCsidente. de Tanzanie, CoprMdeiit. 

Presfdenl de la Republ~qu~Unie 
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SYNOPSIS 

i n f r ~ ~ ~ i ~ ~ j ~ n  
le mandat qui nous a 6te con88 pone sur un sujet vaste et compbxe: la dimension 

sociale de la mondialisation. Notre commission est assez largeinent representative des 
divers actrurs et intPrPts, parfois oppos6r. qui existent dans la rQalite. Copresidb par deux 
chefs d'Etat en exercice, me femme et un homme. I'une du NoM1, I'autre du Sud. nous 
venons de diFf6rentes parties du monde el de pays se trouvant a differents stades de deve 
loppement. Nous appartenons aussi a des sphhres ires diverses: gouvernement. monde 
politique, parlements, entreprises et multinationales, organisations de tuavailleurs, univer- 
sit&, socic'tc civile. 

II n'en mste pas mains que, mus par le souci d'atteindre un but commun, nous som- 
I I I R S  parwnus 1 nuu3 witendre SUI le coiilenu de nutre rappurl. It s'agit d'on llucuiriant 
collectif; il est donc irbs different des rapports que chacun de nous aurait pu &ire indivi- 
duellement. Mais I'exp6rience nous a d(imontr6 la valeur du dialogue el son eEcacitC? en 
tant qu'instrument du changement. En ecoutant patieniment c't respectueuseinent les 
divers points de vue el intdrcits, nous avons trouv6 un terrain d'entente. 

Nuus awns Btii motives par I'idee qu'il Ctait urgent d'agir pour faire de la mondialisa. 
tion un processus juste, qui proflte 1 tow. Cela ne pourrait se fake a I'avenir que par des 
accords liant toute une diversilt! d'acteurs qui s'entendraient sur la marche suivre. Nous 
sornmes canvaincus que notre experience peut et devrait &re reconduite sur une plus 
grande &helie, en Blargissarit Ie dialogue pour pawenir 1 un consensus quant aux actions 
a inener 

Une vision qui impose des changements 
1.e dkbat public sur la mondialisation est dans l'impasse. L'opinion demeure prison 

rubre de certitudes ideoiogiques et est divisee par toutes sortes d'interets. La volontk de par- 
venir a un consensus est faible. Ues negoclations internationales d'importance capitale soni 
hlnquties et. dans une large mesure, les engagements internationaux en faveur du d8vclop- 
pernent ne sun1 pas respecteu. 

Notre rapport ne propose pas de solutions simples. de solutions miracles, car il n'en 
exisle point. Son objectif est daider s&ir de I'impasse acluelle en focalisant I'attention 
SUI' les pr6orcupations et les aspirations des hommes et des femmes et sur les moyens de 
mieux exploiter le potentiel de la ntondialisation. 

Norre mesage est critique mais positif. I1 s'agit de changer le coum de la mondialisa- 
Lion. Now esrimons que celleci peut profiter a plus de personnes, que ses avantages doi- 
vent &re mieux pwagds entre les pays et I'inti?rieur des pays. qu'un plus grand nombre 
de vnix doivent se faire enlendre et influer 5ur les t'vdnements. Lt?s ressources el les moyens 
existent. G e  que nous proposonr ert ambitieux mais r4alisable. Nous sommes certains 
qu'un monde meilleur est possible. 

Siious sommes en quZfe d'un processus de mondialisation ayant une forte dimension 
sociale fond& sur des valeurs universellement partagees et sur le respect des droits de 
l'homme el de sa dignitd; une mondialisalion qui soit juste, ouverte a tous, gouvemee 
dhmocratiquement. et qui offre une chance et des avantages concrets & tnus les pays el a 
tous leurs habitants. 
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Cela appetle selon nous: 
Une action centr6e sur les pemnnes. Pour parvenir a une mondialisation plusjuste, 
il faut repondre a ce & quoi elles aspirent toutes: le respect des droits de chacun. de 
son identit6 culturelle. de son autonomie; un travail decent: la capacitt' des corn- 
nruriautc's locaies de se prendre en charge. L'egalitd entre hommes et kmmes est 
essentirlle. 
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Iln Etar dCmocratique et efftcace. I.'Etat tioit  irre capable de g e m  l'int4gration dam 
I'@rononiie mondialc et de conjuguer opportirnites et sr'curii6i sur le plan social et 
@conorniqur. 
Un developpemenl durable. la qudte d'une mondialisation juste doit reposer sur des 
actions interd6pendantes et synergiques dans les domaines dn dPveloppement e c o  
nomlque, du dc'veloppement social el de la proteciion de I'environnement aux 
nivraux local, national. regional et mondial. 
Des marches productifs et eqnirables. Ceia suppose des institutions solides pour pro 
rnouvoir opponunites et entreprises dam une economie de marchti fonctiormant de 
ntani&re effirace. 
Des rggles equitable% Les regles de I'economie uiandiale doivenl offrir une chance et 
un accks tiquitables tous IPS pays et reconnaitre la diversit4 des capac4tes et des 
besoins de developpement de chacun. 
Une mondialisation solidaire. II existe une responsabilite partagee d'aider les pays el 
les penonrtes qui sont exclus de la mondialisation ou qui soufFrent de ses effets. La 
mondialisation doit aider B surntonter les inegalitfs a I'intbrieur des pays et ent.re les 
pays el conrribuer i l'eliminatfon de la pauvrete, 
Une obligation renforcee de rendre des coniptes la population. Lcs acteurs publics 
et prives. ii tous les niveaux. qui peuvenr influcr sur les resultats de la mondialisation 
doivcnt &re tenus d6mocratiqucmcnt comprables des politlques qu'ils appliquent et 

tles mcsures qu'ils prennent. 11s doivent tenir leurs engagements et uscc de leur pou- 
voir en respectant les autres. 
Ues partenariats approfondb. Beaucoup d'arteurs contribiieni h la rhaiisatinn d'ohjrr. 
tifs sociaux et Pconomiques mondiaux - organisations internarionales, gouverne- 
ments ec parleinerrts. riroride des affaires, monde du travail. soci4te civile, et bien 
d'autres encore. Le dialogue et le partenariat enlre CGS actcum sonr un instrument 
democratique essentiel pour crder un monde milleur. 
Un systPme des Nations Unies emcace. Un systPme multilateral PIUS fort et plus per. 
formant est I'instrument essentiel pour donner a la mondialisation un cadre dfmwra- 
tique. legiliine E l  coirCr*nt. 

La mondia/i~tiun et son impact 
La mortdialisation a declertchti toute une &fie de changements de grande ampleur 

auxquels personne n'8chappe. Les nouvelles technologies, profitant de politiques plus 
ouvertes. ont donne naissance h un monde interconnect6. Cela ne vi5e pas seulemeni 
I'interdependance croissante dans le domaine des relations economiques - commerce. 
investissement, finance, organisation de la production a 1'8chelie mondiale - mais aussi 
I'interaction sociale el politique entre organisations et individus du monde entier. 

Lc potcntiel est immense. Ccttc intcrconnectivitC croissante entrc les habitnnts du 
monde entier nous fait prendre conscience que nous faisons tous pariie d'une mCme com- 
munaute mondiale. Ce sentiment naissant d'interdependance. asxlcid B un attachement a 
des valeun universelles partagees et une solidarite encre tous les peuples, peut dtre mobi- 
lise pour nietire en place une gouvernance niondiale 6clairt;e et d6morratjque. dans I'int6 
rCr tit. tous. L'6conomie de marchi. mondiaie a dPmantr6 sa grande capaciti. productive. 
Geree avec sagesse, etle peut Ptre la source d u n  progrkr niat4riel sini~ prCcPdent, cr&r des 
emp1oi.i ~ I U S  productifs et de meitleure quaiit6 pour tous, et contribuer grandemenr a 
reduire la piiuvret4 dans le monde. 

Mais, nous le constatons aussi, nous sommes tr&s loin de reaiiser ce potentiel. 1.e pro- 
cessus acruel d~ inondialisation genere des desequilibres. rntre les pays et h I'inti.rieur drc 
pays. Des richesses sont crMes. mais elks rte  sont d'aucun profit pour trop de pays et trop 
CIP personnt~s. Faute d'avoir suffisamment voix ail i.hapitre. ils ne pt'uvrnt gui.Ie infiuer sur 
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le prwessuc. f'oiir la w i r e  majoritti des femmes el des hommes, la mandlalisation n'a pas 
reporidu Zi Ieurs aspirations, simples et II.gitimes. un travail dkent  et a un avenir meilleur 
pour leun enfants. Beaucoup d'entre eux vivent de I'iiconomie informelie, sans droits 
recormus. et dans de nombreux pays pauvres qui subsistent de faqon precaire en tnarge de 
1'61:ontimie mondiale. Meme dans les pays dont I't'conomie est llorissante, certains tra- 
vaiileurs et cerraines collectivitCs ant sonffert de la mondialisation. la r6voIution des com- 
niuriications mondiales fait que chacun ert do plus en plus tonscient de ces disparites. 

lirre strategic? de  charig~rn~ff~ 
Ces d&&@libres mondiaux sont mora lmnt  inacceptables et politiquement inte. 

nahles. Un changement est necessaire mais iI ne s'agit pas de dresser les plans d'une utopie 
censec voir te jour d'un seul coup. Fm fait, ce qui est &cessaire, c'est une drle de change- 
menis ccmrdonn& sur un large front, depuis la &onne de certalnes parues du systkme ecc~ 
nomique mortdial jusqu'au renforcement de la gouvernance au niveau local. Tout cela devrait 
et peut  &re dans le contexte d'economies ouvertes et de soci6tb ouvertes. M&me si 
lt?s interets divergent, il y a a notre avis dms le monde entier une convergence cmissante de 
l'opinion sur la nPcessite d'rme mondialfsation 6quirable. qui ne kisse pemnne en chemin. 

Nous avons formtile totite une serie de recommandations B cette Rn, Sous reserve de 
la nticessaire volont4 politique. une action immediate est realisable sur certaines questions 
commercides et financiPres qui font I'objel depuis longtemps de dgociations muItilatt9a 
les et de discussions enire decideurs. Sur ces questions. I'action A entreprendre est Claire 
mais certains des principaux acteurs n'ont pas encore pris conscience de I'urgence du 
chongement. Un e f k t  continu de sensibilisation et une opinion pubUque plus Forte sont 
donc essentiels pour faire avancer ies propositions. Un effort de sensibilisation sera ega- 
Iement important pour preparer le mrain en vue de i'examen de nouvelles questions. Mais, 
sur ces questions, par exemple la mise en place d'un cadre multilatlral pour les mouve- 
inents transfronrieres de personnes ou la responsabilisation des organisations internatio- 
nales, la dCcision d'agir viendra avant tout d'un large dialogue entre les acteurs ltatiques et 
non Ctatiques. C'est par ce dialogue que I'on pourra parvenir B un consensus et b des 
declsivns Liur ce qui doit @we fait, sur la manfere de le faire el SIN ceux qui dolvenr le faire. 

[.it ~ ~ ) i ~ v ~ r ~ i ~ ~ ~ ~  de /8 m~17dIal~sati~ff 

Nous estimons que les problemes que now avons identifies ne wnt pas dus a la mon- 
diallsatian en tant que telle mais aux carences de sa gouvemance. Les marches mondiaux se 
son1 ddveloppes rdpidement sans que se developpent parallMement les institutions &ommi- 
qrre5 et wciales necessaires pour qu'ils fonctionnent sans Bcoups et equitablemerrt. 
L'abuence d'equitf? des principaies regles mondiales qui gouvement le commerce et la 
finance et leu= effets asymktriques sur Ies pays riches et sur les pays pauvres sont inqui6tants. 

IJue autrc iriquiCtude v k i i t  dc I'iiicapcittS des plitiques liitei~iationales actuelles dt. 
relever camme il convient les defis qui e u l t e n t  de la mondialisation. Les mesures d'ouver 
ture des marches el les consldiirations RnanciPres et ciconomiques I'emportent sur Ies con- 
siderations sociales. L'aide publique au developpement (APD) est trPs loin d'atteindre le 
minimum necessaire, ne s r r a i t e  qtie pour rkaliser les Objectifs de developpement pour le 
Millcnaire (ODM) et combatire t'aggravation des problemes mondiawr, Le systeme multila- 
teral qui est charge de concevoir et d'appliquer les politiques internationales n'est. pas suf- 
Bsarnment perfomxmt. Ses politiques ne foment pas un tout coherent et le systeme n'esr 
pas asez d~mocrat~que, transparent et responsabie. 

1 . k  rPgles et poliliques sont 1e produit d'un systkme de gouvernance mondiale en 
graiitiv partic. % r r t i l u  par Iec pays PI acteurs puissants. TI existe tin grave dhfltit democratique 
au c e u r  de ce systkrnc. La plupart des pays en ddveloppement n'ont ancore qu'ime 
influtiice t@s limit& dans Ics n$p,cJ:oc:iat ions rnondialrs ai l  cours desqu4ler Ics ri-gles son! 
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inclut une aide h la reconversion des travailleiirs qui ont perdu leur eniploi. Donateurs et 
institutions rtnanciPrrs devraient contribuer au renforcentenr des systPmes de protectinn 
sociale dans les pays en developpement. 

Ijn plus grand ace& aux marches n'est pas une panacee. I1 est essentiel de metrre en 
cpuvre urre strategic plus equilibri.e visant a une croissance niondiale durable et au plein 
eniploi, y compris tin partage Bquitable. entre les pap, de la responsabilite de maintenir a 
tin haiit nivpait la demande pffpctive tfe I'Pconomie mrmrliale. I1 est capital a celte fin d'ani- 
liorer la coordination des politiques nxicroCconomlques des differents pays. Une strategic 
efiic,ace de croissance niondiale attenuera les tensions ecoriomiques entre pays et permet- 
tra aux pays en developpement d'acctider plus facilement aitx marclitis. 

Permettre a chacun d'acceder B un travail decent devrdit &re un objectif mondial B 
promouvoir par des politiques coherentes au win du systPme multilateral. Cela repondrait 

une demande politique majeure dans tous les pays et dtrinontrerait la capacite du sysrPnie 
multilatrf.ral de t~oi~ver drs solutions creatives a cc probl6me critique. 

I1 faudraic faire en wrte que le systkme financier international Favorise davanvage une 
croissance mondiale durable. Les flux financiers transfrontikres ont augment6 massivement 
niais Ie sysrktne est Instable, sujel a des crises, et il ignorc en grande partie les pays pauvres 
et dCpourvus de capitaux, Pour engranger pleirtenlent les gains possibles lies au commerce 
et aux IDE, il faut reformer le 5yst8nw Rnancier international afin de le rendre plus stable. 
Dans cc coniexte, les pays en developpement devraient Ptre autorises a adopter une appro- 
che prudenle el graduelle de la llberallsation des niouvemenrs de capitaux el a echelonner 
les niesures d'ajuslement rendurn necessaires a la suite de crises d'une ntaniert? plus res. 
ponsable du point de vue social. 

Lln effort accru est necessaire pour mobiliser davantage de resources internalionales 
afin d'atteindre des ahjectifs mondiaux cles, notammPtlt les ODM. Pour I'APD. I'ohjectif dr 
0.7 pow cent duit &re attetnt, et de nouvelles sources i ie linsncement. au-dci8 de crt objcr- 
tif. devraient &re activemerit prospectees et d&elopptre:;. 

La mke en cpuvre des reformes de la politique economique et sociale internarionalr 
exigera un appui politique mondial. I'engagement drs principaux acteurs mondiaux PI I? 
renforcemrnt des institutions mondiales. Le s,ystemc multilatc'ral des Nations Gnies a uri 
rrilt central B jouer dam la gouvrrnance tnondiale et if d i s i~u~e  de rnoyeiis sans iqulvaiertr 
pour guider Ie processus dc reforme. Pour potivoir relever lc>s dens actuels et I'uturc Cie la 
ntoiidialisation. il doit renfo:cer son emcacite et ameliorer la qualite de sa gouvernance. en 
ce qui concerne notamment la necessite d'une representation et de decisions plus 
democratiques, I'obligation de rendre des comptes la population el la coh&t?nCc des poli 
tiyues. 

Nous demandons aux pays developpes de revenir sur leur decision de nlaintenir une 
croissance nominale zero pour les contributions dorit ils sont redevabks au systerne des 
Nations Unies. 11 esi essentiel que la cornrnunaute internationale accepte d'accroitre Ics 
contributions financibres au sqTtkme multilateral et inverse la rendance qtii consist? a lever 
deu contributions volontaires aux depenc des contributions obligatoirrs. 

Les chefs d'Etat et de gouvernement devraient veiller B ce que les politiques prbnees 
par leurs pays dans ies instances internationales soient coherentes ct ax&s sur le bienbtre 
des persottires. 

Le contrble parlementaire du systkme nrultilateral au niveau mnndial devrait elre peck  
gressivement etendu. Nous proposons la creation d'un groupe parlementaire qui veillerait B 
la coherence et a la conformite des politiques ecnnundques, sociales et environnementales 
mnndialrs et niertrair en plam un cxnitr6le integre? des grandm organisations internationales. 

Pour une meilleure gouvernance ntondiale, il est capital que toutes Ies organisations, 
y conipris celles clu systeme des Nations Unies. soient davarilage cornytables, vb-%.vis du 
grand public, des pafitiques qu'rllrs appliquent, Les parlcnients iidtioilaux devraient v ~ 0 x 1 -  

tribuer en examinant pdriodiquement Ies decisions prises par Ies reprr;sentants dr l c w r s  
pays dam w s  orgartisalions. 



L,es pays en dBveloppcment devraient &re davantage representes au sein des organes 
de decision des institutions de Bretton Woods, et les methodm de travail de I'Organisation 
mondiale du commerce (OMC) devraienr pernettre leur participation pleine el efficace 
aux n6gociations. 

11 faudrair pennettre aux acteurs non etatiques, notamment aux organisations reprk- 
senrntiven des panvres. de faire davantage entendte leur voix. 

11 faudrait renforcer les contributions du nionde des affaires. du nionde du travail, de 
la snc.iC<.e cisite ct des rCseaux de cotinaissance et de sensibilisation ?i la dimension sociale 
de la niondialisation. 

Des medias responsables pcuvent jouer un rble capital en facililant les progres vers 
uric* nioi~diati.~lion plus juste et qui soit plus integratrice. 11 est essentiel que ['opinion 
puhlique soit bien informCe des questions soulevees dam ce rapport pour appuyer le chan- 
gement. Partout, les politiques devraienr donc mettre l'accent sur I'importancr de la diver 
sit6 des Ilux d'infocniatio~i el dc communication. 

.Se ri?~)bili.sf~r en faveur c;'u chanqernenr 
Kous peizsans qu'un large dialogue a partir de nos reconimandations, notammeit sur 

des qnestions yui rte sont pas encore I'ordre du,jour des n6gociations de la communaut4 
rnondiale. e5t la premiere &ape essentielle pour niobiliser t'atrion en faveur du change. 
~rieiit, l i  cst d'unc cxtrFme importance que ce dialogue commence au niveau national ailn 
que puissent &re jeters les bases du consensus e l  de la volonte politique necessaires, 

Parall~lernent. fe systexne niuitilatBral a un role cle B jouer dam les reformes a entre 
prendrr ail niveau mondial. Now proposons un nouvel instrument operationnel pour am& 
liorcr ia qualitt. de la coordination des politiques des differentes orgaJiisatinns 
iJiterr~atioriales Iorsque leurs niandats se recoupent et ieurs politiques interagissent. Lcs 
t ~ i g a r i i ~ t f u i i ~  iiitei riatiuirales curripbttxites drvraient iancei des &ithtives vlsaitt b ia colt$- 
rcnce des politiques* afln d'btaborer des plitiques plus 4quiIibrees qui rendront la mondia- 
tisation juste er uuverte a tous. L'objectif serait d'elaborer progressivement des 
propnsitinnr dr pnlitiqiws intPgrPpc qiii dans AN dnmaines dnnn6.t. i.rahliraient in> jii%tP 

6quilibre entre l'economique. le social et I'environnemental. La prentibre initiative devrait 
viser la question de la croissance mondiaie, de l'investissement et de la creation d'emplois: 
tes nrganes compCients des Nations Unies, la Banque mondiale. le FMI, I'OMC et I'OIT 
devraient y participer. tes questions prioritaires SUP lesquelles devraient porter d'autres ini 
fiatlves du m&ne genre s m t  I'egalite entre les sexes et I'accomplissenient de I'autonomie 
des fernmes: 1'6dvcdtiori: la same: la securite alinientaite: IPS Ptablissements humains, 

l a r  tlrgariisnf ktris internationales cornpeterices devraienr ausst organlser une serle de 
4fiaktgues piuripartites ~ ' e ~ a b o r a ~ ~ n n  des popolitiquesn pour examiner et meltre au point des 
propositions c1i.s - par exernpie, un cadre multilateral pour les mouvements transfrontiPres 
de persunnes, U J I  cadre de devebppement pour les IDE, le renforcrment de la protection 
sociale dans 1'6conumie tnondiale, de nouvelles forntes d'obligations redditionnelles pour 
les or~ari isa~i~ris  i~ilerria~ioI~les. 

I es Nations Linies et leun institutions sp&cialisC.es devraient organiser un .);orurn sur 
Irs politique$ de la mondialisation- afin d'examiner reguli&rement et systematiyiiemenr 
I'irnltart social dr la mondialisalion. Ins organisations participanres pourraient produire 
p e r i o ~ l i q ~ l e ~ ~ ~ e n ~  un .Rapport sur I'Btat de la mondialisationr. 

Nos ~ ~ o ~ [ ~ s i ~ i o n s  pieranisent une participation pIu5 large el plus df.moCrd1iqUC des 
peruxmrs et des pays a I'&aboralion des potitiques qui les affectent directenwit. E l k s  
r6clanrcmr aussi de cxux qui orit la capatit4 et le poiivoir de decider - gouvernements. par- 
IpnipntS, nrondp ~ P F  affairrc, nmnrie dti travail, soriPtP rivilp et organisations intemniinna- 
Iec I qu'ils assurnwit lciir cominurie responsabilitB d e  promouvoir une communaute 
nmndialc libw equitable et productive. 
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t 

I .  La voie actuellernent suivie par la n i ~ ~ ~ ~ d i ~ ~ I i s a l i o 1 ~  rloif changer. Trop peu 
nombreux sont ceiix qui en iCcoltent les fruits et trop nombrrux ceux qui, faute 
d’avoir voix a u  chapike, ne  pwvent infliwr wt’sotr mnrs.  

2. Les resultats de Xa moiicliaIisa1ion sont ce que notis en hisoits. 11s di.pendrnt des 
politiques, des regles et dos institutions qiii rCgisseiit son coiiIs. (!PS valeom qui i r i s  
pircri~ scs actcurs ct dc la capnciri. dc ces dernicrs ti‘iofluuncer Ir pucc‘ssus. 

3. Nous, rnernbres de la commission mondiale, ~ ~ ~ p ~ ~ s c i i t o i ~ s  Line trPs grande 
diversite d’opinions et tl’inl6rPts qui son! souvrnt po1arisi.c clans les debacs publics 
SLIT la inoixJialisatioi,. Mais nuus nou~ SOIIII~IP”I rriis ri’accorri stir tin ohjcctif cmr- 
mun: une mondialisatiot~,itiste qiii ofire I c h a t w r  sa cirai,l<’e. Nntis ~ o u h a i t ~ ) r ~ ~  faire 
de la mondialisation UII riioycri tit. promouunit Ic. Illen 8tre e l  la &her It” el tf’appor 
ter la democratic. et le dCveloppcment aux coileriivitr;s loraler dnns iesquelles les 
gens vivent. Notre flur e‘it ilr. CJ&V un ronsc‘nstts & partir duqucl iinc actirtn c:ollcc 
tive pourra concr&iser cette vision des chttses et cncortraget a fctie fin uff prores- 
sus d’errgagement soutenu dc ia part des acteurs euxm6mts - Etats, ( ~ r ~ ~ i r i i s ~ t i ( ~ n ~  
internationales, entrPprises. travailleurs, snci 

4. Notre message est critique, inais positif‘. Nous pensons qu’il erc possible d’am 
plifier les avantages de la x n ~ ~ ~ d i a l i ~ a t i ~ n ,  de ntit:ux les r6partir ct de rdsnudre un 
grand nombre des piahlemes qu’elle genere. Les rrssourccs et Irs nioiyrns existent. 
Nos propositions soni ambitieuses, rnais r6alisahicts. Nous sontmc:s rnnx;aincus 
qu‘un monde meilleur est possiblr. 

5. Nous wrnrnes en quPte d’un proccssus t;quitable qui donne a chactin. femrrirs 
et hornmes, les droits. opportunitt‘s r t  capacircs dam il a hesoin pour cxercer ses 
choix en vue d’une vie dCcente. 

6. Now reaffirmons la piace fondamentale lies valcurs et I’intpottatrce des c h i t s  
de I’homme, qui doivent d6terniiner la gouvemance dc la t i~o i i~ ia l i s~ t~ [ ) i i  et ies res- 
ponsabi1iti.s de ses actcurs. 

7. Nous appelons de nos vawx une ~ ~ ) ~ i ~ ~ ~ i ~ a i ~ ( : e  rfr la i i ~ ~ ) r i ~ ~ i ~ ~ ~ ~ t i o ~ i  qiii snit 
niieux int6gri.e. c’est.8 dire qui ,‘a.ppuir. sur dcs politiqws ctahlissant un mc$lleur 



lien entre la croissance economique, le progres social et la Nrennite de l'environ 
nement. 

8. 11 nous faut &re rblistes. La rnondialisation presente de multiples facettes et 
natre mission se lirnite a sa dimension sociale. Nous sommes par ailleurs conscients 
des nambreux dialogues et initiatives de tous types actuellement en cours: nous 
cherchons B les encourager e ta  tirer profit de leurs r6sultats. 

9. La niandialisation est jug& sur ce qu'elle nous appotte. Certes, bon nombre des 
maux dant souffre te monde actuel - pauvretti?, nombre insuffisant d'emplois 
dc5cent.i. violation des droits de I'homme - existaient bien avant la phase actuelle 
de mondialisation mais I'exclusion et la misere ont gagne du terrain dans certaines 
regions du monde. Pour beaucoup, la mondialisation a mis B ma1 les moyens d'exis- 
tence traditionnels et port6 atteinte aux communautes locales. et eUe reprCsente 
une menace pour i'envimnnement et pour la diversite culturelle. Alors que 
s'accbl& le processus d'interaclion transfrontiere et d'interconnectivite. ie debat 
SUT les inegalites non seulement entre les pays, mais egalement B I'interieur des 
pays, ainsi que sur les effcts dc cc processus sur les personnes, Ics familles et les 
cornmumutes, se fait de plus en plus vif. Ces questions sont au ceur de la politi- 
que. Le debat sur la mondialisation se transforme tapidernent en un debat sur la 
demoeratie et ia justice sociale dans une Cconomie rnondialide. 

10. Nous recomaissons que la rnondialisation a ouvert la voie a de nombreu 
avantages. Elk a favorise l'ouverture des economies et des societes et encourag6 la 
liberalisation des Prhanges de biens, d'idbes et de connaissnnces. Dans ( 1 ~  nnm. 
breuses parties du monde, on a vu Neurir I'innovation. la creativite et t'esprit d'en- 
treprise. En Asie de I'Est, la croissance a permis B plus de 200 millions de personnes 
de sortit de la pawreti! en une seule dkcennie. Lamelioration des communications 
a entrain6 une prise de conscience des droits et des identitb et permis a des mow 
vements sociaux de mobiiiser I'opiniori et dc renforcer la transparence democra- 
tique. 11 en  &sulte qu'une veritable conscience planetaire est en train d'emerger, 
sensible B t'tnjustice que representent la pauvrete, la discrlxniruttion entre les sexes, 
le travail des enfants et la degradation de I'environnement, oh que ce soit dans le 
moncie. 

1 1 .  La direction actuellement suivie par ta mondialisation suscite de plus en plus 
de preoccupations. Ses avantages sont trop lointains pour beaucoup de gens, 
tandis qtie ses risques, eux, sont hien reels. Son caractere votatil est une menace 
aussi bien pour les riches que pour les pauvres. D'immenses richesses sont cdt3es 
mais les prablernes fondamentaux que sont la pauvret6, l'exclusion et les inegalites 
persistent. la corruption est tr& repandue. Les societes ouvertes sont menacees 
par le tenorisme mondial. et l'avenir des marches ouvens est de plus en plus remis 
en question. La gouvernance mondiale est en crise. Nous nous trouvons B un mo- 
ment critique et il est urgent de repenser nos politiques et institutions actuelles. 

Ou en sommes-naus ayourd'hul? 
12. Le fanctionnement actuel de I'fkonomie rnondiale souffre de dr%quilihres pro 
furtdCntet~t ancrtis rt peisistantr qui sont inacceptables sut le plan kthique et inte 
nables sur fe plan pofitique. C'est it- rbsultat d'un desequilibre fondamental entre 
I'+conomique, le social el ie politique. L'economie se niondialise, tandis que les ins- 
titutions sociales et politiques demeurent essentiellement locales. nationales ou re- 
gionales. Aucune des institutions mondiales actuelles n'exerce une surveillance 
demoeratique apprapriee dm marches mondiaux ou ne corrige les inPgatitCs d r  
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base entre les pays. Vu ces desCquilibres, il faut ameiiorer les poliric~ues et IPS cadres 
institutionnels si I’on veut voir se rkaliser Ies promesses de la mortdialisation. 

13. IR d6sCquilihre cntre I‘Cmnnrnie el la snciCtd mine la justice roriale. 
Une fracture de plus en plus marquee se dessine entre une 6cotiomie niondiale 
formelle et une economie locale infornielle en expansion dans la plupart des 
socidtk. La majoritd des habitants de la planete, qui vivent e t  travaillent dam 
I’economie informeIle, denieureni exclus d’une participation directe. equita- 
ble et juste aux marches et a la mondialisation. 11s lie jouisscnc ni du droit de 
propricitci ni dautres droits, et ils ne disposent pas des capacites et ressources 
necessaires pour realiser des transactions eronomiques producrives. 
Les MntSfices de la mondialisation n’ont pas ct6 partagls ~quitablernertt, que 
ce soit entre les pays ou b I’interieur des pays. Une polarisation croissante 
s’installe entre les gagnants et les perdanrs. Le fosst? eiitre les pays rlches et 
les pays pauwes s’est elargi. En Afrique subsaharienne et en Am6rique latine. 
on comptait plus de personnes vivant dans la pauvrete a la fin des annees 
quatre-vingt-dix qu’au debut de cellesci. 
Les rkgles mondiales ne sont pas equilibrees. IRS regles et institiitions econo- 
miques I’emportent sur les r&gles el institurions sociales, et I‘efficacitG des 
rhgle.; et insttttttinns elks-rn6mt.s est misc. A I’6preuve par IPS rcialit 
du monde. Le commerce est IiMralise dam le secteur industriel, tandis que 
l’agriculture reste protegee. Les biens et les capitaux passent Ies frontikres 
beaucoup plus librement que les personnes. E n  periode de crise. ies pays 
devvelopp4s disposent d’une niarge de nianmuvre macroecononrique beau 
coup plus grande que les pays en dkveloppement contraints i des iijuste- 
ments. Les politiques internationales sont t.rop souvent mises en wuvre sans 
qu’il suit tenu corriple des spt!ciRci& riatiortales. Le d~s~yuil ibre der I i.glc5 
mondiales peut renforcer les inegalltks initiales. Les ritgles du commerce 
mondial favorisent souvent les riches et les puissarits. au tflwinient dcs patr- 
vres et des faibles, qu’il s’agisse de pays. d’entrepriscs UII de contmunairtes, 
Le changement structurel, impose sans mesures d‘ajustement social et drono. 
mique appropri6es. a apportC son lot d‘inccrtitude et d’ins6curitP aux tra 
vailleurs et aux enrreprises dans Ie moride entier, au Nord cornme atr Sud. Les 
femmes, les peuples indigenes et les travailleurs pauvres depootvus dt: quali- 
fications et resources compterit parmi les plus vulnerables. L e  chbmage et le 
sous-emploi demeurent des realires tenaces pour la majorite de la population 
mondiale. 

14. Le dd6quilibre entre l’econontique et le politique entrave l’exercice tl’nne de- 
mocratie respansable. 

15, Les institutions aujourd’hui chargees de la gouvernance, au plan national ou 
international, ne satisfont pas pleinement aux exigences nouvelles des populations 
et des pays qui demandent b Ctre repr6sentes et b pouvoir s’exprimer. 

La mondialisation a fait de l’opirtion publique un pouvoir politique puissant. 
Ce pouvoir exerce desormais unc pression insistante sur toutes les iristi- 
tutions politiques btablies, des partis politiques aux organisations inter 
nationales en passant par Ies Etats rtationaux. crPartt dc 11ouve1Ies tensioia 
entre dcimocratie representative et democratie participative. Les organisa- 
tiom iriteniationales. notammerit les Nations t!nies, les institutions tle Rretton 
Woods et I’Organisation mandiale du  c:wnmerce (OMCt. sont soumises & des 
pressions croissantes a t 3  qu‘elles prennent ieun d6risions avec plus d’eqtiite 

* 

* 
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. 
et fasent prewe de plus de transparence I’bgard du public. L‘opinion pu- 
blique se defie des decisions prises B I‘c5chelle mondiale. 
I1 manque aux marches mondiaux des institutions de contrBle public, du type 
meme de celltss qui, dans bon nombre de pays, conf&rent leur kgitimittc aux 
marchPs nationaux et assurent leur stabitit& L’actuel processus de mondiali- 
sation ne dispose d’aucun moyen de maintenir 1’6quilibre entre la democratie 
et les marctitic. 
Dam un grand nombre de pays, les contraintes exercees par les marches 
tnternxtionaux sont vues comme un facteur qui reduit la marge de manceuvre 
des politiques ciconomiques nationales. Pour beaucoup de gens, cela rep& 
sente uiie atteinte a la souverainete nationale et aboutit & un transfert de pou- 
voir, dps gouvernements elus vers les multinationales et les institutions 
Rnanriere.2 internationales. 

I6 Ou que CP soit, les opportunites offertes n’ont pas ete a la hauteur des attentes 
et la rancmur l’emporte sur I’espoir. Dans le meme temps, les gens admettent la 
r4aIite do la mondialisation et peu souhaiten! ne pas y prendre part ou inverser le 
processus Ils se prononcent en faveur d’une plus grande liberte des echanges 
transfrontieres d’idees, de savoirs, de biens et de services. Ce que souhaitent les 
femmec comnie les h o m e s ,  c’est que leur dignit6 et leur identit6 culturelle soient 
respectees. 11s demandent que leur soit donnee la possibilite degagner decemment 
leur vie 11s attendent de la mondialisation qu’elle ameliore conc&tement leur vie 
qirotidienne et qu’elle assure un meilleur avenir a leurs enfants. EnAn, ils souhai 
tent avow leur mot a dire dans la gouvernance du processus, notamment en ce qui 
concerne le degre et la nature de I’int6gnition de leurs economies et collectivites 
dans le marche mondial. et participer de maniere plus equitable aux ritsultats de ce 
proct.%.Sus. 

17. Nous pensons qu’il est essentiel de repondre B ces aspirations. Le potentiel de 
la mondialbation doit Ptre utilis6 pour c&er un monde meilleur. 

Ou vaulons-nous aller? 

18 Nntre vivirtn est r d r  d’cine mondiali.iatictn cpntrPe sin I’&re humain, qui 
respecte la dignitci de tous et leur accorde une valeur bgale. 

19. Nous somnies en qukte d’un processus plus integrateur, qui soit &pitable, qui 
apporte des avantages et des opportunit6s r4elles un plus grand nombre de per- 
sonnes et de pays et qui soit gouvern6 de maniere plus democratfque. 

20 h’ous sommes en qu&te d’une mondialisation a dimension sociale qui defende 
tes valeurs humaines et ameliore Ie bien &re des personnes sur le plan de la libertb, 
de la prosperite et de la securite. La mondialisation dolt &re vue a traven les yew 
des fenimes et des hornines qui la Jugent a sa capacith de foumir des possibilite de 
travail decent et de repondre aux besoins essentiels: nourriture, eau. sante, educa- 
tion logement, environnement vivable. kns cette dintension miale, nombreux 
sont ceux qui continueront a considerer la mondiaiisation comme une version nou- 
vellt. dev fonnes prticedentes de domination et d’exploitation. 

2 1 Cette dimension socir.de inclut essentiellement. 
iJn pi ocessus de mondialisation bas6 sur des valeurs universellement parta- 
gees. ce qui impliqiie que tous les acteurs. notamment les Etats, les organisa- 
tions internationales, les entreprtses, les travatlleun, la societP civlle et les 
medias, assument leurs responsabitiles individuelles. Cela exige le respect des 
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obligations et devoirs relevant du droit international e t  neressite que Ie dbvc- 
fappemcnt economique repose sur le respect des droits de l'homme. 
Un engagement international de garantir la satisfaction des besoins ttiateriels 
de base et autres besoins lies a la dignitt' pour tous, comnte le proclanle la Lf& 
claration universelle des droits de I'homme. Leradication de la pauvretf! et la 
r6alisation des Objectifs de developpement pour le Millenaire (ODM) de 
vt-aient etre cotisidtrees romme le premier pas sur la voie devant conduirc & 
doter l'economie mondiale d'un socie socio.Cconomique. 
Un mode de dt'veloppement durable qui donne a chacun sa chance, favorise 
I'expansion de l'emploi et des rnnyenq d'exiqtenre dtrrshles, mcciurage 1'6~"- 
lilt5 entre les sexes et reduise Ies disparites entre pays et entre individus. &la 
suppose de rendre plus coherentes les politiques econoniique, sociale PI 

ertvironnement ale. 
Une gouvernance plus democratique de la mondialisation. qiri fasse uiie plus 
grande place B l'expression des diverses opinions, B la participation et 2 la res- 
poIisabilisation et qui respecte pleinement i'autoritg des institutions dtk la 
d&nocratie represeniative et la piiriiautt! du druil. 

22. Cette vision peut se concretiser. Nous disposons des ressources pour venir a 
bout des probiemes les plus urgents: pauvretb, maladies, Mucation. Comme I'a dit 
le Mahatma Gandhi, .si la Tene produit assez pour les hesoins de chacun, elk ne 
produit pas suffisamment pour I'avidite de tousn. 
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Comment y parvenir? 
23. Notrc atout principal esr le systeme multilateral des Nations Unies, qui est 
essentiel pour une action 
dramatiques ont mis en evidence son importance dans le monde en pleine 6volu- 
&ion clans lequet itous vivons. Les attentatS du 1 I septembre et le terrorisme rnan- 
dial nous ont fait prendre conscience de notre commune vulnerabilite et de la 
n6cessite d'agir ensemble. Lerosion de la socikte arganisee. sous I'effet des rnala- 
dies. des troubles civils et de l'effondrement de la gouvemance dans diverses par. 
ties du monde, a renforce le besoin de cooperation multilate~le et d'action 
collecllve. On s'accorde de plus en plus a recomaitre qu'il n'est pas possible dc 
rechercher des solutions B ces problemes independamrrrent d'un crtntexte niarque 
par l'interd6pendance et la mondialisation. 

24. La mondialisation rend ie rnrtltilatt'nlisme a la fois indispensable ei irt6vitahlr 
Le systPme niuiti~tera~ des Nations Unies et ses organisations annexes fournissent 
la base pour proceder B I'elaboration des politiques mondiales necessaires dans Ies 
dornaines du devefoppement, du commerce. de la finance, de la palx et de la secu- 
rite internationales comnie dans divers champs sociaux et  techniques. Les d6cla 
rations ct les pactes adopt& dans ce cadre reflktent des valeurs universellement 
partagees, ~t la participation universelle confPre au systeme multilateral une I@- 
gitirnite mondiale qu'aucun Etat, aussi puissant soit il, ne saurait pusscdrr. II offIcs 
tm cadre qui a fait ses preuves pour guider le processus de mondialisation dans le 
respect des lois internationales. 

25. l i  n'existe aucurie a u k  voic durable pour repondie aux hesoins et aux aspiia- 
lions des gens dans un monde interdependant. Le multilatt'ralistne garantit la trans 
parence et assure une protection. aussi insuffisante soit-elk, contre les a=ynx!trics 
de pouvoir et d'influence au sein de la communaute internationale. Mais la moil 
~ ~ ~ i s a t i ~ n  fait dgalement du multilateralisme un atout de plus en plus precieux 
paur tes riches et les puissants. 11 est devenu essentiel pour leur prospbrite el leur 

I'bchelle mondiale. Rt'cemment, certains 



Pkurite. Dam un monde oh l'on voit emerger des centres de puvoir Bconomique 
et O ~ J  existent de vastes gisements de demande de consommation encore inexploi- 
tiis. un systtkne multilaterai edit% sur une base Juridique est le seul moyen de 
garantir une expansion equitable et durable des marches mondiaux. Dans un 
monde instable, un tel systPme evite egalement que les conflits economiques bila- 
tCraux ne se transforment automatiquemenr en conflits politiques bilat&raux. Et les 
demandts rcitcrcts de &curit6 niondialc font de la cooperation multilat&ale un 
Clement essentiel pour tous, y compris pour les pays les plus puissants. 

26. Or, au moment precis oit nous en avons le plus besoin, te multilateralisme est 
rrmir en question. Les conflits qui sevissent au Moyen-Orient et la persistance de 
la pauvretC et des inegalites dans le monde montrent qu'il est urgent d'unir les 
@alit&s contempomines que representent le pouvoir etatique et l'opinion publique 
en vue d'une alliance durable au service de la paix et du developpement. 

27 LP systkme dm Nations Unies ainsi que ses Etats Membres doivent s'adapter & 
un monde en rours de mondialisation. Les structures et le fonctionnement actuels 
du systeme rnultilatPral sont bas& sur 1'Pquilibre des pouvoirs entre les Etats Mem- 
bres ap&s la guerre. Mais la mondialisation modifie la configuration sousjacente 
du puwoir economique et politique et les tensions se font sentir au cmur du sys- 
&me des Nations Unies. de systeme multilatCral doit egalement faire face aux 
demandes insistantes hanan t  des pays en dtiveloppement, qui veulent participer 
plus largement a la prise de decisions, et de la saciete civile, qui veut se faire en- 
tendre et reclame plus de transparence. Beaucoup de ces tensions se sont accumu- 
Ires avet les ann6e.5 Avrc I'acc616ration de la mondialiition, elles sont appacues 
au grand jour, faisant irruption dans les negoriations internationales. suscitant la 
coIere et la frustration de toutes les parties et rkduisant l'eMcacitt5 des organisa- 
tions internationafes. 

28. II faut y remMier. Comme l'a dit Kofi Annan, *la solidarite et la responsabifite 
internationales doivent &re rcnforcees, les dricislons prises collectivement doivent 
faire i'ohjet d'un pliis grand respect et &re appliqu&s avec une plus grande dP- 
termination. La question qui se pose inevitablement est de savoir s'il suMt dexhor- 
ter Ies Etats et les individus &in qu'ils adoptent des attitudes plus &lairks et 
multiplient leurs efforts, ou s'il est necessaire d'entreprendre une reforme radicale 
de nos institutions internationales. [e pense personnellement qu'il incombe aux 
Etats Membres de proceder au moins un examen attentif de 1'"architecture" exls- 
ante des institutions internationales et de se demander si celled convient pour les 
tlchrs que nous nous sommes fixtesa'. Nous sommes en accord total avec ie Se- 
crktaire general. 

29 I1 nous faut mettre au point de meilleurs instruments pour la gouvernance de 
la mondialssatson et le fonctionnement du systeme multilat~ral. Les panles 111 et IV 
du rapport contiennent des propositions speciflques en vue de politiques interna- 
tionales plus coherentes el d'une reforme des institutions. 

30. Une mondialisation plus juste doit s'8difier sur un systeme economique mon- 
dial productif et equitable. 

31. I1 est g&eralentent a d d s  aujourd'hui qu'une &conomie de march(? ouverte 
ronstitue la base neressaire pour le dheloppenient, la croissance et la produc- 
tivite. Actuellenient, aucun pays ne peut refuser de participer a I'tkonomie 



mandiale. Le dCfi consiste B g e m  l’interaction avec Ies march6 mondiaux dc ma- 
niere B assurer la croissance, le ddveloppement et I’equite. II faut pour cela des en- 
treprises responsables et emcaces, capables de crder des ernplois et de la richesse, 
d’innover et d’apporter leur contribution aux resources puhliques, ainsi que des 
organisations d’employeurs et de travailleurs fortes et representatives, garantes 
d’une croissance durable et d’une distribution equitable de ses r&.ultats. 

32. L’efficacitc? des Etats est une condition ndcessaire a I’efficacite des marches. Si  
les pays veulent beneficier de la mondialisation, il leur faut un Etat capable de 
developper les capacitds institutionnelles, tant sociales qu’&onomiques. qui sont 
iridibperisaltle:, puui avoir une croissance econoinique saine et equitable. L’action 
locale est aussi importante que I’action nationale ou mondiale. L‘existence au plan 
local d’autorites et de colleclivites democratiques el fortes est un element central 
pour I’eficacit# des: Etats. 

33. lJne nieilleure gouvernance de la mondialisation doit Clargir le champ de la po- 
litique nationale, afln d’encourager le developpement des entreprises, la creation 
d’empiois, ln reduction de la pauvrctC et I’6gnlitc des scxcs. E l k  doit rcnfarccr la 
protection sociale et ameliorer les competences et les capacitb. Elle doit soutenir 
tes initiatives visant surmonter le travail informel. les inegalites et I‘exclusion. E l k  
doit aider chaque pays et  comniunaute B deflnir sa propre voie menant a la crois- 
Sance et au developpement et B atteindre les objectifs sociaux et economiques qui 
lui sont propres. Une meilleure gouvernance de la mondialisation en vue d’un d6- 
veloppement durable exige une plus grande coherence des poiitiques ecanotni- 
ques et sociales. 

34. Une bonne gouvernance a tous les niveaux de la societe, en terriies de respect 
de la loi, de demoeratie, de draits de I’homme et de,iusiice sociale, est essentielle 
pour un processus de mondialisation equitable et productif. Elle gararitit la respon- 
sabilitP publique de I’Etat comme des acteurs priv&, de &me que I’eMicacitP des 
march&. Aucun pays, riche ou pauvre, du Nord nu du Sud. n’a le monopole de la 
bonne gouvernance et il n’existe pas dans ce domaine de modele instit~itionnel 
d’application universelle. 

35. Nous ne recherchons pas le refuge utopiquc d’un gouvenrement mondial. Nous 
reconnaissoris ces r6aliti.s que ~ o n t  le pouvdr e t  Ies inegaiites. Mais nous tirons notrc 
inspiration de ladetermination d’hommes et de femmes qui veulent aitjourd‘hui &re 
davantage maitres de leur destin. et du potentiel que peut offrir dans ce domainc 
une mondialisation plus equitable, qui proflte au plus grand nomhre. 

36. Par ou commencer? 

Un cadre ethique plus fort 
37. La gouvernance de la mondialisation doit Btre bas& sur des valeufs universel- 
lement partagkes ct le respect des droits de i’homme. La mondialisation s’rst deve 
loppde dans un contexte de vide ethique oh la reussite et 1’6chec sur les marches 
ont eu tendance B devenir la n o m e  ultirne en matiere de comportement et oh l’im- 
portant, c’est de s’imposer. ce qui affaiblit le tissu cotnmunautaire et social. 
38. Un d b i r  profondement ancre de reaffrmer les valeurs ethiques de base dam 
la vie publique se revele atijourd’hui chez les citoyens, cotnme I’illusirent bien les 
appeis une anondialisation plus tithiqucu. Les valeurs representent egalement la 
farce inotrice de nombreuses campapes en faveur de causes miversehs, allant 
de i‘elimination du travail des enfants a l’interdiction des mines antipersonnel. 
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39. Les sociittes ou r&gne la coh6sion sont construites autour de valeiirs partagees, 
ce qui cree un cadre moral et Bthique dans lequel s'inscrivent l'action privee et I'ac- 
tion publique. La n~ondialisation n'a pas encore cree Line sociCte niondiale mais 
l'interaction accrue entre les personnes et les pays tait nettement ressortir le 
besaitr urgent d'un cadre de rCfCrence ethlque CrJnittlun. 

40. Un tei cadre p,ut se trouver deja, dans une large mesure, dans les declarations 
et traites du systPme multilateral des Nations Unies. par exemple dans la Charte des 
Nations Unies, la D&iaration univetselle des droits de l'homme, la DBclaration de 
I'OIT relative aux principes ot droits fondarrtentaux au travail et, plus recemment, 

representent le fondenlent commun des aspintions de I'ensemble de I'humanitit. 
11s doivent servir de base au processus de mondialisation. 11s devraient &re reflet& 
dans les rPgles de t'Pconomie mondiale, et les orgartisations internationales de- 
vraient s'arquitiler de leur mandat en accord avec ces valeurs et principes. 

4 I .  Certairrs aspects de ces valeuis et principes ~tniversellement partages sont 
frequernrnerir Pvoqu6s dans le debat stir la mondialisation. 11s sont l'expression des 
pr6occupations du public en cettt? Cpoque de grand changement et de grande 
incertitude: 

le DPclaratiorr tlu Milldnaire des Nations Unies. CCS vnlcurs Ct principcs irnivcrsels 

Respect des droits de I'lronme el de la dignit4 hurnaine, natainment de I'kga. 
lit6 des sexes. Ces principes wilt au c e u r  des engagements deja contractits 
par la cornmunautP internationale. 
Respect de la divemitt" des cultures, religions, opinions politiques et sociales, 
four en respectant pieknemenr les princfpes universels. 
L'dquite est une notion profondement ressentie et reconnue sans equivoque 
par les habitants de tous IPS pays. It s'agit d'une nortne de justice que beau- 
coup utilisent pour juger la mondialisation el  la distribiitiort des avantages qui 
en decoulertt. 
La solidarite cst Ia conscience d'une humanite commune et d'une citoyennete 
tnondiale e t  ]'acceptation volontaire des responsabilites qui les accompa- 
p e n t .  II s'agit d'un engagement canscient de corriger les inegalites la fois a 
I'interieut' des pays et entre les pays. La solidaritt" est basee sur ta reconnais- 
Sarire d'un fait: dans tin monde ir!terdependant, la pauvrete ou l'oppi'ession. 
uu que ce soit, constitue une menace pour la prosperite et ia stabilite du 
monde entier. 
Le respect de la nature exige que la mondialisation soit durable sur le plan 
dcolugiquc, qu'cllc rcspccrc la divcrsitd naturclic de la vic sur terre ct la via 
bitit6 de I'Pcusysteme de fa plan&! et garantisse f'equlte entre les generations 
presenres et futures. 

42. Des valeurs et des principes universellement partages doivent cnnstituer la 
base d'une gouvernance dkniocratique de la inondidisation. Cela inclut des valeurs 
essentielles pour une economie de marclie ouvertr et cmcace: responsabilite, ini- 
tiative. respect de la Ioi. honn$tet&, transparence. 

43. Un ntonde plus juste et plus prospkre est la cle d'un mondr plus sirr. La terreur 
exploite souvent la pauvretti., l'injustice et le dCsespoir pour asseoir sa Iegitimite 
aup& du public. Lexistence de ces probltmes est un obstacle a la lutte contre le 
terrorisme. 

44. La difkultb consisre a passer des principes B la pratique. La communaute 
intentationale prend plus d'engagements qu'elle n'est prciparee a en remplir. Nulle 
part le fossi. entre les declarations et la praiique n'est plus manifeste que dans le 
dossier de l'aide pithlique au dCveloppement (APD) des pays les plus pawres. 

9 



45. L‘action 2 entreprendre pour concretiser ces valeurs dans une i wxmtiie rtion. 
diale incornbe 2( la fob aux acteurs individuels et aux institutions. 

46. 1.es arteurr de la rnondialisation - Etatn. soriPtP rivile. entreprism, syndirats. 
organisations internationales et individus - doivent @re inspires par ces valeurs 
pour accepter les responsabilites qui leur sont propres et ils cloiverit etre c:ompia- 
bles de la maniPre dont ils les respectent dans la pratique. Les riches et Ies puis 
sants, qu’il s’agisse d’ltats ou d’entreprises, ont des responsabilit&s paixiculi&res 
puisque leurs actions sont celles qui ont le plus d’impact sur le bien-@trP der per 
sonnes ti i’echelle planetaire. 

47. Diverses initiatives volontaires ont besoin d’&tre renforcees: responsabilite so 
ciafe des entreprises: rnouvernents de mobilisation des c o r ~ o m m a ~ e ~ r s  et des irt- 
vestissews au service de I’ethique: campagnes ntenCes par les syndicats pour la 
promotian des tiormes du travail; carnpagiies organis6es pal Ia so< idtP civilr: youI 
informer et rnobiliser I’oplnion sur diverses questions d‘interet p~~bl ic  

48. Les institutions multilatPrales du systeme des Nations h i e s  oni un riile spPcia1 
a jouer puisque ce sont elles qui definissent les norrnes et politiques intema~i[~c~aies 
et en font la promotion. Les valeurs universellernent partagees et Ir rcspcct de la 
loi doivent guider I’engagernent international et les systhmes de ~ ~ u v e ~ t i a n c e  
nationale ei mondiale. 

49. Nous pensons que la rnondialisation impose d’arneliorer ie dialogue inteniatio- 
nal sur les valeurs universellernent partagees. Ces valeurs s’inscrivent au centre de 
beaucoup de negociations politiques du fait de la dynamique dc Pa rnondiali.sation. 
L’ajustetnent structure1 donne souvent lieu a des tensions au niveau national et des 
doutes s’elbvent quant a savoir si les autres pays observenr les ni6rnes r&gles d’ethi- 
que. C‘est ce que l’on constate par exemple dans les debats intematiortaux sur le 
commerce, la finance. les droits de l’hornme et I‘aide au dCveloppernent. Ccr tcn 
sions nuisent 2 la solidaritb entre les habitants des pays riches et des pays pauvres. 

50. La culture est un symbole puissant d’identitk et d’appartenance. La mondiali- 
satian devrait produire de la diversit6 multirulturclle et. non pas I’tiorii[~g~n~isa- 
tion, I’int6gration forcee ou la prtSservation statique. II doit s’agir d‘un processus de 
redefinition creatif au cours duquel les traditions et les modes de vie mondidux ct 
locaux se rnatient harmonieusernent 8 tous les niveaux. I1 faut rfconnaitre I’intr 
grit6 et I’autonomie des differentes cultures nationales et locales. car c’est a cette 
source que les personnes puisent confiance et energie pour sc lancer dans des 
activites cr6atives tmnsfrontikres. 

51. En fin de conipte, un engagement commiin en faveur d’une r n ~ ) n d i a ~ i s a ~ j ~ ~ ~  4ui 
soit equitable et qui n’exclue personne doit etre fonde sur une perception cort~- 
mune d’une humanit6 partagee, d’une plankte partagee, laquellc perception ttst la 
base des Eta@ et des communautes nationales stables. Nous avons une ecunomie 
de plus en plus mondiale mais nous sornrnes loin d’&tre une conimunaute rnon- 
diale. Quelques elements cornmencent a faire surface, cependant, qu‘il nous faut 
encourager et soutenir. 

Vers une communaute mondiale 
renforcer le dialogue et la gouvernance 
52. L’ordre etabli apresguerre I’a ete sur la base d’une communaute i n t c r n ~ t ~ ~ n ~ l e  
de nations. Les Eta6 dtaient les acteurs principaux. mPrrre $1 certains autre5 ncieury 
tels que les entreprises et les travailleurs. ~ o n t  represent& au sein d r  1’01T depuis 
1919. 



53. Aujourd’hui, une myriade d‘acteurs. et pas seukment les Etats, jouent des ro- 
les d’une importance decisive dans I’evolution de la mondialisation: organisations 
du syst&ne des Nations Unies, parlementaires et autorites locales. muitinationales, 
syndicats, groupes d’ataires, coofiratives, groupes reli@eux, univenites, conseils 
economiques et sociaux, fondations et ~euvres de bienfaisance, mouvements asso- 
ciatifs et ONG, mhdias. Des rkseaw rnondiaux rapprochent des groupes aussi 
divers que les jeunes et les associations de consommatcurs, Ies paysans, tcs scicn 
tifiques, ies enseignants, les juristes et les maecins, les femmes et Ies peuples 
indighes. 

54. Ces reseaux emergents entrent de plus en plus en rapport les urn avec les 
aut,res par le bids de liens fondds sur un inter& commun ou une conviction parta- 
gee. De nombreuses initfatives visant a s’attaquer a des problemes cornmuns sont 
deijja en coucs. Cela M des inithtives relatives it la gestion d’lntet’net a celles qui ofit 
trait aux problemes de I’cigalitB entre les sexes, des migrations, de la sanle et de la 
skurite humaine. 

55. Nous pouvons d‘ores el deja discerner quelques caracteristlques dlstinctives 
de ces processus. Ceux-ci se definissent gen6ralernent en termes de probkmes spe- 
cifiques. 11s irnpliquent de nombreux acteurs, A la fois ktatiques el non etatiques. 
qui interagisscrnt du niveau local au niseau mondial. Dans tous les cas, ils sont mar- 
ques par une expansion du dialogue et de la participation. Les nouvelles technolo- 
gies et les rBseaw qu’elles rendent possibles creent les conditions favorables a des 
formes d’interaction innovantes et a leur dkveloppement. 

56. I1 est bien trop tat pour qualifier de cornmunaute mondiale cet ensentbte 
hitdroclite d’acteurs, qui est loin de constituer tine unite. 11 regne en son sein de 
grandes inPgalit6s de pouvoir et d’inflnence et elle rpnferme u n ~  diversit4 couvfwt 
explosive d’opinions et d’interets. Elle est fragrnentee et incomplete. elle ne tow 
che g u h  Ies millions de pnonnes qui vivent la lirnite du seuil de subsistance. 

57. Caperidatit, les interactions se rrtultipliertt et Ies reseaux se densiliecir. II s’agit 
d’une evolution initlee par la mondialisation elle-mbme, par I’integration croissance 
du commerce et de la production, l’expansion des communications et des voyages 
et l’augmentation des @changes d’idees. 

58. Le potentiel pour un systPme de gouvernance mondiale plus participatff et 
plus democratique rtlside aujourd’hui plus dans I‘evolution future de ces reseaux 
de persnnnes et d’institutions en pleine expansion que dans I‘elaboration de pro- 
jets pour un gouvernement mondial ou une reconfiguration des institutions. Ces 
reseam completent te systeme existant des organisations internationales et vont 
au-dela. 11s peuvent repdsenter h terreau d‘une future communaute mondiale par- 
tagearit des intdrets e i  des objectifs communs. 

59. Pour avancer, il nous faut encourager I’6tablissement de dialogues plus systC- 
matiqucs au scin dc ccs rdscaw dmcrgcnts d’actcurs etatiques et non 6ratiqucs. et 
entre eux, dans des domaines speciflques. Ce genre de dialogue elargit la partici- 
pation, construit le consensus et identifie les besoins a partir du point de vue des 
personnes qui sont les ptus directement concemkes. 11 a une fonction mediatrice 
face aux inevitables tensions nCes de la transition Bconomique et de I’ajustement 
niondial et constitue un mayeri de traduire les valeurs en action par la definition 
d’objectifs communs et la determination de responsabilltBs individuelles. Ces dia- 
logues doivent avoir lieu a tous les niveaw. 11s sont la base d’une action plus cohe- 
rente pour lier croissance economique et progrks social. 
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60. Le present rapport est un appel 4 une action fonder sur le dialogue. qui doir 
Ctre 1 la base d’une authentique comrnunautP mondiale future. Bien que ies int& 
rets divergent frdquemment. nous pensons qu’il existe une convergence de plus 
en plus marquee de I’opinlon dans mondiak sur la necesslte d’une rnondiallsarlon 
a la fois plus equitable plus int6gratrice. Cette convergence decoule d‘une pfise de 
conscience croissante de notre interdependance et du danger que repr6sente 
I’inaction. Cette conscience se d4veloppe et grandit (111 fait m+me de la mondiali- 
sation. Notre confiance en l’avenir se fonde sur le pouvoir de cette riialitcl. 

61. Nous croyons que, si les recommandations que nous formulons sont adoptdes 
dnn5 un d6lai raisonnable, la mondialisation pourra btre bien plus bcnefique 
qu’aujowd’hui car elle apportera avantages et stabilitt? a plus de personnes et de 
Pays. 
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62. Lune des principales priorit& de la commission a P t B  d'apprehender la mon 
dialisation partir d u n  large eventail de points de vue provenant des differentas 
rhgions du monde. Plusieurs questions ont Qte posees: comment la mondiaiisation 
a-t-elle affecte la vie des gens? Quels espoirs, craintes et prCoccupations a t-elle sou 
lev& chez ces derniers? Quel type d'action faudrait-if entreprendre pour elargir les 
chances qu'elle offre et rMuire les risques? 

63 Nous avons lance un vaste programme de dialogues et consultations aux ni- 
veaux national, regional et mondial. Plus de 2 000 decideurs et acteurs sociaux y 
ont participe: ministres et hauts fonctionnaires. parlementaires et representants 
politiques locaux, dirigeants nationaux d'associations de travailleurs et d'associa 
tions d'employeurs. reprbentants de la sociBte civile, des Qglises et des organisa 
tions de femmes ou de peuples indigenes, univenitaires, journaiistes z. Les 
dialogues etalent conGus pour &re lnteractlfs et les partlclpants ont echange des 
id& entre eux ainsi qu'avec les membres de la commission. 

64. Les participants n'etaient certes pas cends representer I'opinion publiqut. 
dans sa totalite, mais ces dialogues nous ont ades a voii la mondialisation a traver'; 
le regard des citoyens3. Meme si les avantages de mondialisation oni ete asser lar 
gement reconnus, une position nettement critique s'est d&gag& B travers ces dia 
logues. Si now prQsentons cette synthese sommaire. ce n'mt pas que nvus 
approuvions tout ce qui a ete dit - de toute faGon, tes participants ont souvent ex 
prime des vues divergentes ou contradictoires -, mais pour aider a comprendre ies 

2 Au rod. 26 dialogues nationaux ou regionaux ont &I! organids. Ontre les cnmuttatlons r6gioMles 
MganlsBes pour I'AFrIque. les Eta@ arabes, I'kie. I'Europe, I'Amerique latine et ler (krafbes, des cun 
sultatiuns et dialogues nationaux unt eu lieu dam les pays suivants: Atrique du Sud, Aliemugne, Ar- 
gentine, B&il, Chlli. Chine, Costa Rica. Epypte, Etats-Unis, Finlaride. hde, Mexique, Ouganda, 
Phffippines. Pologne. Russte, S&6g~1, RbpubllqueUnie de Tarmnic. ThaXande et Uruguay. Neuf con. 
sultations sppciales ont 6th orgasiis6es pour recuelllir les opinions d'entreprises internatioiiales, du 
rnonde du travail et de la sociht6 civile. On se qmtera I'anoexe pour plus de details. Your 
compl6tter nos hources d'iiifomation, nous awns  Bgalement 6tudi6 les dsultats d'enquates d'opiniun 
inendes par dautres organisations. 
k compte mndu des dialogues est dlsponibli? i I'adresw www.ilo.org/wcsdg/ronsiilta/index.htn,. 
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questions qui se posent, Ies inquietudes qui s’expriment, Ier intPr6ts en jeu rt ies 
valeurs et objectifs auxquels les gens souscrivent Par dessus tout. I’exercice a fait 
ressortir I’importance d’un dialogue de meilleure qua& entre les differents ac 
teurs soclaux si une mondialisation pius equitable dolt vcilr le Jour. 

Points de convergence 
65. Les points de vue et les perceptions des individus dCpendent de qui ils sont, 
de I’endroit oit ils vivent et de ce qu’ils posshdent. Cependant. dans le kaleido- 
scope d’opinians qui ressart de ces dialogues, nous avons pu discerner une 
convergence de fond importante. 

66. ~ratiquefnent tout le monde reSSent la puissance de la mondIalisation, qu‘alk 
soit Ie resultat de la technologie ou des forces politiques ou economiques. *Nous 
dormions sur la berge lorsqu’une grande vague est arriveew, a d8clare un participant 
au dialogue qui s’est d&roule en Egypte. La mondialisatlon peut &re effrayante, sti- 
mulante, ecrasante. destructrice ou cr6atrice. selon le point de vue de chacun. 

67, Le sentiment d’instabilite et d’insecuritd est trks repandu. Au cours du dialo- 
gue organist! au Costa Rica. un participant a declare: uNous avons de plus en plus 
le sentiment de vivre dans un monde hautement vulnerable B des changements 
dont nous ne sommes pas maitres. Un sentiment de fragilite de plus en plus forr 
rhgne parmi les gens ordinaires. dans differents pays, dans des regions enti@res.r 
L‘instabilitC des systemes financiers mondiaux a eu des effets dbvastateurs. Dans 
routes les parties du monde. des voix s’lkvent pour demander des systemes de 
protection sociala plus forts et une plus grande sCcuritC des revenus. 

68. Une autre pr4occupation cotnmune concerne les effets de la mondialisation 
sur la culture ct l‘idcntit4. Pour certains, elk menace les institutions traditionnel- 
les telIes que la famille et I’cicole~, ou le mode de vie de communaufCs enti8res. 
D’autres personnes interrogties trowent des avantages a ce bouleversement des 
traditions et au developpement des comportements modernes. Les implications en 
malikre d‘cigalite entre les sexes, qu’elles soient positives ou nggatives, ont 6tP fr6- 
quemnient citees. 

69. Le probl@me qui est sans cesse revenu au premier plan est celui de l’emploi et 
des moyens d’existence. Les gens sont gdneralement favorabies B I‘ouverture des 
societb et a une plus grande interaction entre elles, mais ils sont beaucoup moins 
positifs lorsqu’on les interroge sur les effets de cette 6voiution sur leur emploi et 
leur revenu4. Un participant au dialogue philippin a diXlare: *A quo{ ban urie mon- 
dialisation qui diminue le prix des cliaussures d’un enfant tnais coiite son pew 
son etnploi%. I1 a muvent ftc fait rciference aux diffirultes rencontrees par les pe- 
tites entreprises: elles ont du ma1 a tirer avantage de la mondialisation alors que ce 

nes enquetm d’opinion nienks dans plusieun payw atmutisent h des coticlurriom sirnilairrs. Par. 
exempie, 48 paus cent en rnoyenne des persunaes intervup&s par Environics lnternaiional dais sept 
pays pensaient que la mondiaiicion Ptait une hoiine chose pour la qualit4 de vie er ie 
d6veloppement konomique. mais 38 pour cent setdement etaient du mPme avis pour ce qui. est des 
emplois et des dmits des vavallleurs (les reSultats complets om 61C puhliC 2 Toronto. en mai 2002. 
par Environics International, sous le &re GMmf issues monitor 2002). Une autre enqugte &al.alis& 
dans plusieun pays a moiitr6 que 4es gem considerent g4nCralement de nianiere positive, pour eux 
el IPW famillas. fa rroissance du cunimerce exthrieur, la c~oniniunication rnondiaic et la ciiiture jmo 
pulalre intcrnarioiialer. mais ils voient Ss’aggfaver en mPme temps de nonthreux aspects de leur vie, 
dans ceitairis (ds h % . a m  da la mundialbdiiuiir, ilr Literit stuhinziieut ic xcsiarque d’enipids bimi 
p a y b .  Voir Views of a changing world Washington. DC, The Pew Research Center for the People 
and the Press.juin 2003). p. 10. 
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sont ceiles qui creent le plus d'ernplois. Leconomie rurale et I'Pcorton~ie infor 
melle demeurent 31 la marge, d'oh une pauvrete persistante. D'autres sont prCoccu- 
pes par les pertes d'emplois rbultant des restructurations industrielles qui 
s'operent a came de la concurrence intemarionale et par les pressions 21 ta balsse 
attxquelles sont soumis les conditions de travail et les droits dcs travailleurs (en Ea- 
rope et en Amerique du Nord cornme dans les pays a revenu intermridlaire ct les 
pays en transition). 

70. La mondialisation n'Ctant que I'un des nombreux facteurs qui aEectertk la vie des 
individus, les dialogues ont ete I'occasion d'un debat plus large stir le rhle du march6 
dam la soci(itC et sur la manibre dont les besoins et aspirations dos personnes 
peuvent &re exprimes et satisfaits au sein de leurs pmpres cornmurwtes. II a Cga- 
lement 6tC. largernent mentionne que les r&gles iriequitables de 1'Cconornie mondialr 
constituent des obstacles au pro@&. Ces regles favorisent les riches et Ies puissants 
et negligent I'impact social des politiques Cconorniques. Les effets negatifs sont par 
fois etonnatnment semblables dans diffrrentes parties du monde. Par exempk, 1% 
dommages resultant des subventions agricoles ont 6te denoncc's de la nt&nie nta- 
niere au cours des dialogues organids au Bldsil ei en R@publique-Uriie de Tauat tie: 

I'importation de lait en poudre europPen Wnce ie lait produit localentent tout en 
introduisant tin produit inferieur. 

7 I .  Toutefois, les regles equitables ne donnent pas toujours un resultat equitable. 
Des efforts sont atecessaires pour permettre a ceux qui se xrouvent dans la position 
la plus faible de uprendre le train du developpcment en rnarchw. L'ordre du jour 
fait aujowd'hui trop de place au commerce el B l'investissetnent et pas 
droits de I'homme et a I'environnernent, ce qui tient en partie Q t in  adCficii de- 
mocratiquer au niveau international. 

72. Les participants se sont gcrrcralemcnt critendus sur la ndccssitc; dr tcnouvclcr 
le r61e de I'Etat, un rBle fonde sur la primaute du droit et les institutions dcniocra 
tiques et exercC en partenariat avec les autres acteurs sociaux. L'Etat, irtPme si 
l'idrk qu'il doit se rn&ler de tout est desormais discrditee. a &ti trop affaibli par la 
mondialisation. Face a celle-ci, if doit &re capable de developper les capacitCs na- 
tionales, de reguler I'activltC. econornique. de promouvoir i'equitc; el la justice. de 
fournir les services publics essentiels et de prendre part efflcacernrnt airx negocia. 
tions internationales. 

73. Un thPnie recurrent a bt6 la necessitk, pour les personnes et les pays. d'inucstir 
dam l'educatian. les compCtences et les capacites technologiques a8n de pouvoir 
tirer parti des possibilites ofrertes par la mondialisation. Les systenies Mucatits onl 
besoin d'etre rtiforrnks et il faut s'attaquer a I'analphabetisme. 

74. Les migrations sont aussi un sujet de prkoccupation, tant pour les pays d'iin- 
migration que pour les pays d'emigration. Ihns de nombreux pays a raible ti?venu, 
on critique les barribres qui s'opposent a une migration diversificie v ~ r s  ies pays it> 

dustrialises et on s'inquiete de la nfuite des cerveauxa qiri sape les efforts dPployCs 
pour dbvelopper des capcites nationales. Des migrants de toutes les regions, no 
tamment les femmes. sont trop souvent poussds a travailler dans i'illkgalitf; dam les 
pays de destination, re qui les expose l'exploitation. I1 apparait essenriel d'etablir 
un cadre plus equitable pour la circulation des personnes et, dam fe dialogue r& 
gional europeen, on a fait valoir que rtoute politique de restriction devrait &re liCe 
a une politique de libtkalisation du commerce ct de cooperation au d6veloppe- 
tlielltx. 

75. Dam toutes les parties du rnonde. I'intbgration r6gionale est cunsid6rt.e 
comnie une voie vers tine rnondialisation plus equitable et profitable B tous. 1.c.s 
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ont mieux 2 mCme de relever les dens sociaux et economiques de la mondia- 
tisatiot; s’ils travaiilenr ensemble, Cela suppose une meilleure integration des poli- 
tiqucbc sociales et economiques dans le processus d’integration r@gionale, objectif. 
entre autres, dc \’Union europeenne, de la Comrnunaute pour le dcvefoppemenr 
de 1’4ftique australe (SADC) et du March6 commun du cbne Sud (MERCOSUR). 
76. A de nombreuses reprises, les participants aux dialogues ont declare voir dans 
k!s Nations tlnies et ie systeme mu1tilatPra.I le meilleur moyen de relever les defis 
cle la €I~~)i idi~i i~at ion.  

77. Autre point de convergence: la plupart des participants ont jug6 qu’il existe 
des solutions et un grand nombre d’entre eux s’attachent B les rechercher ou 2 les 
prcxnouvoir activenient. Quels que soient les aspects negatifs du  modele actuel de 
r ~ i ~ ~ ~ i a ~ i ~ a t i o x i .  ies participants ont reconnu que la mondialisation est une r6alit6, 
quc w l a  exige d‘ajustcr Ics prioritcs (de mondc cxtdrieur peut se ddbrouiiler sans 
notm mais nous ne pouvons pas nous debrouiller sans lui.) et. surtout. qu’il est pos- 
sible e~ necessaire de trouver des r6ponses. Un participant au dialogue qui s’est 
tenu en Poiogne a declare que la mondialisation est une force que l’on peut domes- 
t i q u r ~ :  rSi la ~i~ou(~ia1~sa~if ln est un fleuvc, constmisons des barrages pour produire 
de I‘krtergieu. 

78. Au-deta der preoccupations et croyances communes, une grande diversite est 
egalcment ressortie de ces dialogues. Sans pretendre restituer toute la richesse des 
discussions, nous presentons ci-aprhs un t5chantillon des perspectives de diff6ren- 
tes regims du monde. 

Afriqlire 
79. I1 fie fait par de doute que. en vingt ans de mondialisatictn, les choses se sont 
bien plus ma1 passees pour 1’Afrique que pour les autres regions. Toutefois, la res- 
ponsabilit6 de  la mondialisation dam les problemes de I’Afrique reste & debattre. 
L’Atrique s’est sentie, dans le meilleur des cas, laissee pour compte et. dans le pire, 
tromp& ct humiliPe. 

80. A un extreme, un participant au dialogue qui s’est tenu au Senegal l’a compa- 
a 61% ~ e c o i ~ ~ n i ~ ~ ~ o i i  de ncis pays>. La mondialisation n’etait pas souhaitee par 
ique. elk hi esl Ptrang&re et imposee. 

81 ~ tln autre participant a ce dialogue a d4clai.P que, pour les entrepfises africaines, 
la rn~nd~alisaiiori est un ucotiibat iriegal aboutissant une mart certainea. Pour un 
l%&r de la riicii.tr civile. 1’Afrique doit *d&velopper une culture de rirsistances 2 la 
i i 3 [ 3 r i ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ j o ~ ,  si rile ne veut pas Ptre releguee au rang d’u6conotnie de mendianta. 

82. UPS participants art dialogue ougandais ont admis que la rnondialisation peut 
Btre une ixmne chose pour la democratic, I’education et l’emploi. I1 est clairement 
ressorti du dialogue rtigional que, quels que soient Ies effets de la mondialisation 
s i r  Le ronlinent, l’opinion generale est yue 1’Afrique nc pourra pas avancer en se 

83. Le sentiment tres critique qui a pr6valu au cows des dialogues s‘explique par 
la tongue liste des aspects negatifs imputes par les participants au schema actuel 
de la m[~ndiaIisation. Tour en haut de cette liste figurent les potitiques agflcoies et 
taritiires des nations riches. Le Mali n’a aucune raison de respecter les regles com- 
merc:;ales quand I‘un des raws prodtiits pour tesqueb il est cornpetitif, le coton. est 
vrtndu rnoins cher par d’autres pays & cause de subventions. Les tarifs douaniers 
pratiques par les pays ctccidenraux continuerit de faire obstacle ii la transformation 
Incafe cles prfiduits et rcndenr les producteurs otages de la baisse des cours des 
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matieres premieres. Un participant au dialogue organis6 en Republique-Unie de 
Tanzanie a souligne que les cours du cafe brut n‘ont jamais Bt6 aussi bas, mais que 
le prix d’une tasse de cafe & New York, Tokyo ou Geneve n‘a pas baissi‘. 

84. La Frustration causee par les politiques de certaines organisations internationa. 
les a soiivent evoquee. Les negociateurs afficains manquent de5 resources et 
de I’information necessaires pour defendre leurs inter&s B I‘Organisation mondiale 
du commerce ((JMC). Le Fonds monetaire international (F-Ml) et la Banque mon- 
diale sont des institutions arrogantes, ignorantes de la situation locale, qui imagi 
nent que leurs solutions sont d‘application universelfe. EItes imposent des 
politiques de rigucur budgdtairc qui conduisent B amputer le budget de l’cducation 
et les depenses sociales. Peu des investisseinents etrangers qui. selon I t??  pmmes. 
ses faites, devaient suivre la IiWralisation se sont niaterialises. Et surtout. le poids 
de la dctte extCrieure paralyse les pays, rnCine les niieux dlrig6s. 

85. Le VIH/SIDA, la pauvrete et les migrations frgurent parmi les principaux sujets 
d‘inquibtude. Les medicaments brevet& pour le traitement du VIH/SIDA et 
d’atitres maladies coutent trbs cher. Les migrations et le VIHiSIDA rCduisent le vi- 
vier d@jA bien maigre de maind’awvre qualitiee. 

86. Mais les Africains, loin d’imputer aux autres tous leurs problemes. se sentent 
eux aussi respnsables. citant leur incapacitk a creer des echanges commerciaux, 
A s’intcgrer aux autres economies et & protiter des aspects positifs de la mondlali- 
sation. 11s recannaissent que la regression economique a souvent pour cause autant 
une gouvemance deficiente que des influences extbrieures. I.es maigres resources 
budgetaires sont dilapidees dans I’achat d‘arnies et dans des conflits devastateus. 
Malgre I’existence, sur le papier, de nombreux accords cnmmerciaux et autres 
accords regionaux. il n’y a pas une volonti? politique ou une infrmtructure suffi- 
sank pour qu’ils produisent leurs efkts. Neanmoins, I’integration rtgionale pour- 
rait Ctre un instrument efRcace pour I’integration de I‘Afrique clans I’economie 
mondiale. I1 y a beaucoup B faire pour crkr  les conditions nkessaires B la redue. 
tion de la pauvrett?. I1 faut privilegier les initiatives locales et les nsoiutions afri- 
caines aux problemes africainsr. Cependant. I’aidc exterieure est. elk aussi, tres 
impoftante pour faire en sorte que 1’Afrique participe au progres mondial. 

Monde arabe 
87. Dans le monde arabe, la perception de la mondialisation est assombrie par la 
guem et la persistance du conflit ismelo-arabe. Efle est conditionn& par deux fac- 
teurs: le schema actuel d’integration avec le reste du monde, domine par les expor- 
tations de petrole et les migrations, et les craintes quant aux effets de la 
mondlalisatlon sur l’identitt! culturelle et les traditions locales. 

88. Le petrole est considere comme un atout, certes, mais comme un atout qui 
s’accompagne aussi de certains problemes. I1 a tinance I’infrastructure et permis 
une forte augmentation de la consommation, publique et privet?, mais il a ega- 
lenient freine la croissance de l’industrie et de I’agriculture et creusc! les iriC?galitCs 
cntrc les pays de la ritgion et ii I’intitrieur de ces pays. Les Etats riches en sont arri- 
ves a dependre d’une maind’ceuvre immigbe venant du monde arabe et aussi 
d’autres regions. C‘importance mondiale du @bole a encouragc! I’ingbrence de for- 
ces extbrieures dans les affaires politiques. 
89. Un grand nombre d’habitants de la region associent la mondialisation & l’intru- 
sion de puissances etrangeces dans leurs affaires bconomiques et politiques, fa- 
quelle intrusion sape leur souverainete et encourage d‘excessives depenses 



miiitaires. Certains pensent egalement que les inter& occidentaux ne s’investis- 
sent pas sufflsamment dans la democratisation de la region par peur de la popuia- 
rite de l’islarn politique ou afin de maintenir le regime existant dans le secteur 
pCtrolier. Ces sentlments sont exacerbes par la situation des Palestmiens et les 
nombreuses inquietudes que suscite I’irnpact des medias occidentaux et des va- 
Ieurs occidentales. Autre p~occupation largement repandue: les pertes d’emplois 
qui pourraient resultet de la libdralisation des &changes et des investissements et 
de la concurrence des pays en dPveloppement ott les coiits de main-d’cpuvre sont 

90. D‘autres font valoir que la modernisation de I’economie par le biais de la mon- 
dialbation est le moyen d’acquerir plus de force et de mettre un terme i! la de- 
pendame vis-a-vis des puissances titrangeres. Des enquBtes d’opinion font 
apparaztre un soutim croissant i! I‘integration rt5gionale. a la fois e n m  lei pays ara- 
bes et avec l’Europe. Cela pournit permettre de proflter de certains des avantages 
de la mondialisation et de r6sister la concurrence des producteurs asiatiques i! fai 
ble co8t. 

plus bas. 

Aste 

9 1. Les dialogues organises en Asie temoignent de la diversite de ce continent. La 
plupart des participants ont jug6 que la mondialisation est un processus dlectif: 
Mnefique pour certains pays et certaines personnes mais pas pour d’autres. Le W- 
nefice le plus impressionnant reside dans la reduction de la pauvrete, associee a 
f’ouverture de la Chine et de 1‘Inde. Cependant. envmn un milliard d’habitants de 
la @ion n’ont pratiquement tirti aucun avantage de la mondialisation Le proces- 
sus dcvrait donc &re gdr6 de manihre i! ce qu’il profite a plus de monde. 
92. Les Participants au dialogue organist? en Chine on1 juge que les possibllites 
nffertes par la mondialbation et tes asantages qui en dkoulent sont plus impor- 
tants que les risques. La rnondialisation a stimule la croissance economique et la 
pnductivitO industrielle et a aid6 la Chine B s’attaquer au premier de ses pro- 
blhmes. celui de I’emploi. Mais elle a egalement eu un impact negatif sur les 
moyens d’existence traditionnels dans i’agriculture, modifle le systeme tradition- 
nei de securiti, sociale et augment6 les InegalittSs entre les regions ainsi qu’entre les 
villes et les campagnes. Certains investissements multinationaux accelkrent la de- 
gradation de I’environnernent et generent des pressions allant dans le sens d’une 
main-d’ceuvre moins chkre et plus flexible pour assurer la comp6titivite. En tant 
que consonimateurs, les Chinois stt f6licitent de pouvoir accider ;i des biem et s e ~  
vices bon march& et de qualitd mais, en tant que travailleun, ils souhaitent se voir 
offrir des emplois plus siirs et de meilleure qualite. 
93. En L e  qui C U I I L ~ I I I ~ :  1’111de. te itteruage est plus mill&. 11 y d eu des gdgrmib ec 
des perdants. La vie des personnes instruites et des riches a ete amelioree par la 
mondmlhtion. Le secteur des technologies de l‘information compte p a d  les prin- 
cipaux Wndficiaires. Mais les avantages ne se sont pas encore 6teMfus ti la majorit& 
et de nouveaux risques ont surgi pour les perdants: les group” socialement d&- 
hCrites et les ruraux pawres. Un nombre important de pauvres qui avaient travaille 
dur pour echapper a la pauvrete voient leur situation s’invefser. Les participants au 
dialogue ont declare craindre que la mondialisation n’erode des vaieurs telies que 
la democratie et la justice sociale. Le pousoir passe des institutions locales dues a 
des entit& transnationales qui n’ont pas & rendre de comptes. Lcs points de vue oc 
cidentaax, qui dominent dans 1 s  mAdiaP, ne coincident pas avec Ies perspectives 
Iorales. Its encouragent le consumerisme au ceur  d’une extdme pauvrete et reprd 
sentent une menace pour la diversite culturelle et Iinguistique. 
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94. Ailletirs, comme l'a fait ressortir Ie dialogue philippin. I'expcrience de la mon- 
dialisation se resume souvent cornme suit: aon park beaucoup des marches, mais 
ils sont en rtialitc! peu accessibles. on park beaucoup d'emplois, mais ils sont 
aiileurs et on park beaucoup d'une vte meilieure. mais c'est pour les aut~vs*. Urre 
des principales raisons en est l'absence d'une veritable egalite des chances, puis- 
que 1es pays iridustrialises protectionnistes dknient aux autees le droit d'emprunter 
la vnie qti'eux-mPrnes ont snivie pow pawenit. h la rrokvmcc?. l.a caparitC de la 
Chine d'attirer des investissenwnts directs Ctrangers est egalement per(;ue camme 
une menace, bien que les participants au dialogue chinois aient rejett" I'idee que 
leur pays favorise un xniveliement par le hasp. Au cours du dialogue organist" aux 
Philippines, des representant$ des popuiations indigenes ont signale qu'il y a de 
plus rn plus de conflits entre Ieum communaut4s et les entreprises minikres B 
cause de la liberalisation des investisscmcnts dans ce secteur. 
95. La volatititt! 6conon.iique d e ~  pays en cows de tiiondialisation a 6tC une des 
questions principales du dialogue regional. Un participant tha'ilandais a dhcrit I'in- 
version brutale des mouvements de capitaux prndant la crise asiatique comme 
une spunition disproptirtionnee, sans t:ctmrrrune mesurf: avec les peches coin 
misa. Des rdformes des marches de capitaux sont necessaires mais un Pchelonne- 
merit prudent de la libdralisatiorr s'impose et il faut assurer urre protection sociale 
suflisante. Les participants japonais onr fait remarquer qu'une cooperation re- 
gionale dans les domainer de la finance et du commerce pourrait augmenter la 
stabilitC 

$36. I lr i  rkgitne phis libf!I'dl esl egalenient n6cessaire face B i'intensificdtion des 
migrations internationales. La traite des femmes et des enfants constitue une 
des violations les plus meprisahles des droits de l'homme et  exige une action 
concert.&. 

Amerique latine et Caraibes 

97. Les tl1Aogue.s orpdni\,(iS en Amf?riqur latirie w 5ont tertw a1013 yue la r@@n 
tout entlt're Ctait en crise, les problemes econoniiques de J'Argentjne ayant des re 
tombees sur s m  voisins. Par consequent. nombreux sont ceux qui FC sont declares 
w eptiqiiw qriant mix avantugrb.i d~ I'ar I missc.ment F l i t  cnmmcrce et deq intprac 
tions a I erhelle pfanetairc 

98, Dans I'ensemble, cependant. les dialogues revelent une attitude plus nuancbe. 
11 faut reformri la mondialisation err fonctictn de'r hesninc des gens, mair il faut aussi 
que la region se reforme pour pouvoii tircr parti de la mondialisation. Les habitants 
r t  les 5oclktks de la regjon ddvent Stre au centre des efforts visant B cder une mon- 
dialisation plus ShumaineB Lr dialogue organis6 au Breisil a jug6 que le nouvel 
agenda drvrdit danner la priorire I'eltmination de la famine, ii l'bducation univer 
selle et  au travail d6cent pour contrebalancer les aspects commerriaux, financiers 
et technologiques qui on1 eu le dessus jusqu'ici 

99. II faut leiever IF' deti de In monciialisation Parmi scs aqpects positifs, elle err 
assocrPe a la propagation de la d6ntocratic dans Id r6gion et elle a ( ontribu6 ii urw 
meilleure prise de eonscimce publiqne de diffcrentes questions - in6gaIitC enter 
IPI \CXP\, droirs de I'homme dPveloppemenr durable t P rnonde est petit depuis 
qu'il est rglobal., ce qui facilite @andement la fertiliration croisee et la circulation 
des idew. ('ornrnr I'ont fait remarquer IPS participants au dialogue chilien, cela 
corttribue h I'apparition d une nouvelle ethique mondiak haree stir des valeurn et 
principec universels partag65 par tom 1e.F hahitants de la planete. I P  deifl consiste 
riintntenent a 5avo1r comment conc rettwr rrtre f?thIq~e naissante 



1MI bmbreux sotit C ~ U X  qtii estiment que la mondialisation ne  tient pas ses pre  
nievw, notaniment en ee qui concerne le travail dCcent5. Comme I’a dit un diri 
geanr syndicaliste, des travailleurs ont du ma1 faire conflance au modPle actuel 
de ntondialisation alors que. tous les jours, ils voient s’erendre I’t‘conomle infor- 
melle. dimintier la proiection sociale et une culture autofitaire s’lmposer sur le lieu 
de travaila. MPme dans un pays qui reussii. comme le Costa Rica, les participants 
ai l  dialogue ont jug6 que la majorit6 deq citoyens, qrrel que foit letir niveaii de re 
venii ciu leur statut social. estiment que la mondialisation est plus lourde de me 
nacrs que fiche de promesses Linstabilite des march& financiers mondiaux, en 
particulier, a eu dans de nombreux pays des consequences sociales d-treuses 
qui snnt a mettre au compte a la fois de politiques nationales inadaplees et de la 
mauvaise comprehension des conditions locales par le fTvlI el les banques etran- 
gCres En Argentine et en Uruguay. les classes moyennes ont cite particulii?rement 
torrchPes 

101 Beaucoup d’appels ont 6tP lances en faveur d u n  renouvellement du r61e de 
I’Etat. Comme I’a explique le Premier tninistre de la Barbade h l’occasion du dialo 

pement centre wr Ies pemnnes. nous en remettre au ban vouloir de5 forces du 
marche dont on ronnait le caractPre aleatoire. Au lieu de battre en retraite, I’Etat 
rltiit inventer de  nnuveaux partmariats. intelligents. avec le secteur privr” et Ies ins 
titutions de la Kici6te civileo La meme opinion a notamment 6t6 exprlm6e dii cours 
du dialogue regional organist5 L Lima. 11 faudrait notamment rendre plus efficaces 
le5 service$ ptiblics et veiller a une relation harmonieuse entre le secteur privts, 
createiir de rirt-wsses el d’emplois. el le secteur public. promoteur d’un environ 
ncinenr roncurrentlel. Pour renforcer la competitivitb, il faudrait investlr et valori. 
5er le capital huntain, et non pas baisser les salaires ou relever les tarifs protecteurs. 
Dan5 toute la r6gion. if  faudrait favoriser le developpement des petites et moyen 
ne\ entreprises et niettre un terme a l’expansion de l‘economie informelle 

102 Le probleme des migrations a pris de l’importance dans toute la region, de- 
put\ le Mexique - un travailleur sur cinq vit b l’dtranger - jusqu‘a I’Argentine, ou 
un giand nonthre de jeunes quaiifies gagnent des pays d’oii ieurs grands-parents 
avaieni emigre en qu&e de prospCrit6. 

103 Llntegration r@yonale, considefee comme un moyen d‘attelndre des objec 
tifs soriaux et pditiques, suscite beaucoup despoir Le MERCOSUR, notamment. 
pourrait Ptre approfondi. Les Caraibes disposent d6jh d’institutions regionales cou- 
vrant de nomhreux secteurs el qui ont besoin d’etre renforcces. La wlidarite re 
gionale pourrait egalement representer, pour la region dans son ensemble, un 
moyen de s’engager activement dans la construction de la mondialisation. 

Orgdnfst! p0Ul  I t 3  Etetz c f t 3  C d r d h 5 ,  arlous Iit. pUUVUIt5 pas, pUUl ULI dt!W?fOp 

LYapr+x une PnqtiPte rPalhee par Latino Barnmetro (Salttiago du Chili) en 2002, plus de 40 pour cent 
drs tiahifants dr YAinerique Iatlne corivtdPrent le chamage. I’instabilitd du march6 du travail ou les 
bas salaiws comnie leur problCme le plus important. La meme enquete montre we la rnajoritd des 
fwnnnnes intermgem imputezit F+J Ijrobltmes la poUtique Cconomnique du gouvemement, 22 pour 
cent a la niondialisation rf 23 pour cent au FMl (calculs eNectues B panir de I’enquPte p6riodique La. 
~ i r , ~ j l ~ ~ r i ~ i ~ i ~ t r i ~  voir \su“\s.tatinobarnmerro.vr~. 
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Pays en transition d’turope et d‘Asre centrale 

104. Les bouleversements rociaux douloureux lies a la fin du communisme dans 
i’ex-Union sovibtique et en Europe orientale ne sont gPn6mlement pas mis stir le 
compre de la mondialisation en soi. Les participants aux dialogues on1 dC.clare se 
m&er def pieges que comporte la mondialisation. tout en n’erant gukre dispos6s 
a revenir aux anciens systemes fermes. 11s se sont aussi declar6s pleinement cons 
cienb des coiits du changement, notamment lorsqu’il n’existe pas de nouveaux fi- 
lers de s6curite sociale pour remplacer ceux qui ont disparu. 

105. Peu de pays ont su mieux que la Pologne tirer le meilleur parti des nouvelles 
possibilit& offertes par la mondialisation. Son rapprochement progressif avec 
1’Union europeenne est un bon exemple de la maniere dont la cooperation re  
gionale peut conduire A une Int6gratlon fructueuse dans l*Cconomie rnondiale. 
Maif comme I’a fait remarquer le ministre des Finances polonars aquel que sort 
notre degr6 de participation a la mondialisation. nous avons toujours la possibilitP 
et I’obligation de mettre en euwe une politique nationale de dtiveloppement 
sorio c‘conomiquew. Le pass6 communistc de la Polognc lui a laisse un sens pro 
fond des obligations de I’Etat envecs la societe, Et malgre les nombreux avantages 
du changement les gens s’irritent de la persistance d’un taux dP chbmage &eve 
ainsi que de% problgmes lies a la restructuration des industries anciennes et du 
vaste secteur agricole. A Lodz, le plus grand centre textile du pays, pres de 
100000 travaiileurs, en majoritti des femmes, ont perdu leur emploi B cause de 
la concurrence asiatique. 

106. Le dialogue organise en Russie a fait ressortir les avantages et les inconve 
nfents de la mondialisation: parrni les avantages, I’augmenlation des flux d’investis 
setnents, i’expansion des marchtis a l’exportation et de nouwlles possibilitPs 
d’atteittdre des taux de croissance plus PlevCs et un meilleur niveau devie. De nom 
breux ajustemmts demeurent toutefois necessaires ct il importe de veiller une 
juste &partition des cotits et des benefices de la reforme. II faut rMuire a un mfni 
mum le coiit social de l’accession de la Russie a I’QMC et 11 est necessillre d‘ame 
liorer et d’appliquer la legislation du travail, de creer plus d’emplois et de reformer 
le systeine educatif. 

107 La culture nationale et la diversite doivent &re protegees de la mondialisa 
tion. Une prCoccupation particulikre reside dans le non-respect des nomes Juridi 
ques et normes du travail par les multinationales. Les migrations sont un autre 
problenie sCrleux, qu‘il s’agisse de f’exode des trav;llUeurs quaUfles qui ne trouvent 
pas dans leur pays des conditions satisfaisantes ou des migrations cidndestines. Mal- 
gre ces preoccupations, les participants ont considere que la participation a la 
mondialisation est inevitable. mais ont indste sur la necessPitP de la conduire d’une 
maniere plus socialement responsable. 

Europe occidentale et Arnerique du Nord 
108. Lintensification dc la concurrence internationaie induite par la IibCralisation 
des Cchanges et des capitaux est tenue pour responsible de I‘accentuation des dis- 
parites de revenus dans les pays industrialises. Elle pkse particuliPrement sur le tra- 
vail peu qualifie dans les industries traditionnelles, les premieres B &We transferees 
dam des pays ir plus faible coiit. Cependant. I’exportation des emplois due a la 
mondialisation ne represente que rune des nombreuses causes du chBmage. 
Les participants au dialogue allemand se sont davantage inquiet& des effets de la 
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nwhiltte des capitaux sur la politique fiscale, la concurrence fiscale internationale 
iinpo.iant des 1mite.i si?veres au financement de 1'Etat-providence6. 

10s I +*\ migration.; snnt line qowtion critique dans toute I'Europe. Les gens y rea- 
giserii a w c  force, ce qui a Fouvent des consequences politiques Imprhvisibles. Ce 
pendant, ce prohlerrie doit &re ahorde dans le contexte du vieillissement de la 
~ o p u ~ a t ~ ~ n  curopdenrte el de la cohesion sociale qui est au cmur du systieme social 
eui o p w  

110 i Europe est en tiain de construire un modPle social dont certains pensent 
yu 11 pttumrr, dam utie certaine mesure, &re repris aiileurs. Le dialogue finiandais 
&I fournt tin excirtplc de la maniere dont des politiques ticonomiques et sociales in- 
tegr&s et UTR apptrtche fander sur le partenariat ont aid6 a construire une societe 
de I i ~ ~ f o r i n ~ t ~ ( ~ n  nioderne et c omp6titive. La construction de I'Union europhnne 
c u l l e  nr@inr wt UIIP expression de ce modPle et, en meme temps. une rtponse a w  
piessions de la ti~andialisation. Bien qu'il s'agisse d'un processus unique dans I'his 
toire, ii contient des Clenients susceptibles d'inspirer une meilleure gestion, plus 
intearatrice, de i'econoniie mondiale. 

1 f t Les t ~ ~ I ~ ~ ~ u e ~  sugg&rent que les Europeens sont en principe attentifs aux 
plaintes formulees par de nomhreux pays en developpement B I'egard du schema 
( 1 ~  la n ~ ~ [ ~ ~ ~ i a l ~ s a t i ~ n  11 a 6tC rernnnii rpe les rPgles de ta mondialisation sont Ax& 
pdr le moride industrialise et que, pour que la mondialition profite B plus de per- 
sonnm, il taut donnet la parole heaucoup plus gtinereusement aux pays en dbve- 
Inppmerit L'irriportance d'un accroissement de I'aide au developpement des pays 
Ies plus pauvres est generalement admise. L e y  effets negatifs de la politique a@ 
< alr c arniiiune (PAC) sup 1es pays en developpement sont 6gabment reconnus par 
c ei'tdtin ntais il t*st clair que des obstacles politiques s'opposent a la reforme. 

112 On dirpose d'une EjuantitP h o m e  d'infonnations SUF I'impaet de la mondia- 
Isation tei qu'il t s t  perc;u aux Etats Unis, les rBsultats rtSvtSlant parfois queiques con 
tiadiirionr bin certain nombre d'enquetes recentes de grande envergure font etat 
d'~ittitiid~s rmrnemmrtit positives vis 1 vis de la mondialisation, accornpagndes de 
preot cupations conrernant I'emploi. Une etude universitalre recente 7 montre 
qu un groupe important d'electeurs americains est hostile a une plus grande expo- 
vtiort a la flio~~dialisatioi~ Selon cette 6tude. la perception de la mondialisation est 
cl'autant pfur positive que le niveau d'instruction et de comwtence est eleve. 

t 13 Quclques consultations plus ciblbes ont egalement eu lieu aux Etats Unis pen- 
dant IPS travacix de \a rnmrnission Pour IPS prsonneq mn~ultCw, un rhangement 
ratliral a 1r~~u~)jtahIeriierit houleved I'economie mondiale au cours des vingt der 
nierc'c annws. La iiiondialisation pousse les entreprises a &re plus competitives, ce 
qui pew cur k*s ralaires et entraine des fusions. Certains emplois ont tite transfer& 
vws d'dutres pdys rndis, d une manikre gentiraie, le processus aboutit davantage 
de richesses et de bien &re. Les Eta& Unis sont consid&& comme le mateur prin- 

1 dr 1'1 mondialisation. ce qui est juge positif. I1 n'emp6che qu'il existe des ef 
cfavorablcs itu nonibre desquels sont citds I'irnpact sur I'cnvironncment et la 

mai~~nalisalion des pays d'Afkique et du Moyen-Orient qui ne peuvent pas ou ne 
veulent pas participer. 

0 Le rapport dc La Commission ilaman6e sur la dimension miale  &? la mondlabation fall eta1 de 
prrinwupat inns similairrs: "air wuw.uo.afgiwcsdg/canrulta/nemtsh/lndex.h. 

Kt-nnt.rh F. Sr-hevc, et Marthew J. Slaughter: Globaiizarion and the pmprkms of Anwn'can 
wn,.ker\i ~ ~ ~ ~ s h i n ~ i v i i ,  DC, Iristitute for Intwnatiunal Economics. inam 2001). 
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114. Les riponses a la question de savoir si la mondialisation va ce  poursuivre ou 
atrp entravee par la montee du nationalisme sont partagees. Les organisations in 
ternationales, oMicielles ou non, doivent aidei a guider le proce\sus Le t.,hrll, 
I’ONtJ, la Banque rnartdldle, I’OMC, 1’01T et d’aullelr instituttctr~z spi.cialisecb ant 
ete t i t h ,  ainsi que les entrepnses, tes syndicats, 1e5 eglises el te3 ONC Une 
meilleure gouvernance est Cgalement nCccssaire a tous les niveaux. 

Monde des affaires, nionde du travail et Societe civile 

115. Au cours des dialogues menes par la cornmission avec le monde des affaires, 
les participants ont dciclarti. qu’ils ne se consideraient pas comme IPS moteurs de la 
mondialisation. Selon eux. les entreprises ne d e n t  pas la nion~ial~sa~ion: elles r6a- 
gissent & cette derniPre. Pour certaines. la tlche est particulierement diffcile. Les 
entrcprises dcs pays ~ O U V T C S  ct Ics pctitcs entrcprises du monde entier o n t  des dif- 
ficult& B faire face la concurrence mondiale sans soutien public. Pour les grandes 
entreprist-s, ala clti de I’efficacit6a dans I’environnement mondial nrdside dans la 
gestion de la diversites des rnarchi.s, des fowtiisseurs et de la main-d’cpuvre. 
116. Les dirigeants d’entreprise on1 @galrment rejete I’M e10~ Iaquelle iIs inipo- 
sent un seul et meme modele B toutes leurs activites dans onde: <plus nous nous 
mondialisons, plus nous agissons au plan localr, a explique un participant. Le5 entre 
prises peuvent mPme agir comme une voie de communication a double sens, trans 
ferant les nouvelles technologies vefs le Suct, d’une part, et rapportant chez elks la 
conscience des problemes et soucis des pavs en developpement. d~autre part. 
11 7. Cne question essentielle pour la dimension sociale de la mandialisation con- 
siste a parvenir k une meilleurc> diffusion des IDE, Ceta implique la crealion d’envi- 
ronnements stables, exempts tie corruption. qui c+ncuuragent les entreprises & 
s’engager long terme. 

118. Pour que les inarches foncrionnent hien, il faut des ri?gles prCvisibics et un 
cadre fond6 sur des valeurs recolvnues. 11 incombe aux gouvernements d’assurer 
le respect des rPgles ayant fait l’objet d‘un accord. Mais il n’est pas souhaitable de 
reglementer I I’excCs quand IPS marches peuvent corriger automatiq~iempnt de 
nombreuses perturbations. UNOUS avons besoin de plus de dialogue et d’un chan- 
gemettt des tomportenients. pas de reglcs et r&glementations supplernentaires.= 
L‘acrent a ete mis sur I’importance du respect des valeurs. Les cntreprises ci- 
toyennes accordent heaucoup d’importance a leur responsabilitd sociale. Une 
bonne citoyennetC d’entreprise est de plus en plus importante pour le ddx,elop- 
pement des entreprises. 

1 19. Le dialogue de la cornmission avec le Forum economique mondiat de Davos 
a cependant revele que la confiance a ete entam& par diffirents scandales qui ont 
BcIaboussd le monde des affaires. Un reflux de la montiialisation par conlrecoup 
aurait des consequences nefastes. Les participants ont juge qu’un dialogue avec le 
Fonim social mondial pourrait Ctre binefque pour les deux parties. 

120. Les participants au dialogue de la commission avec les syndicats ontjug6 que 
la base 6conomique des pays en developpcment est peu A peu drodee par fes pofb 
tiques des pays industrialistis, des institutions fiitanciPres internationales et de 
1’OMC. 11s se sent rieclar6s incpirks qur  l’on curitinue d’insister S U I  la pivatisation 
de services publics tels que  l‘eau, I’dIectricitC ou lcs serrices de  santi, qui pxacerbe 
la pauvretti. 11s on1 d6pior6 que I’exploitation ties rravalllerises dans l e s  zones 
franches d’cxportation (ZFE) ait augniente de manibre spertacrilaire et mi notam 
men( d6noncf. les bas salaires. I’intimidation des travailleuses qui cherchent a s‘or. 
ganisei, la violence et. Ie harcelement sexitel. 



12 1. 11 est particulierernent important de garantir les droits des travailleurs et les 
norrnes du travail dans 1’6conornie rnondiale. Les dirigeants syndicaux pensent que 
I’OIT peutjouer un r8Ie preponderant dans le cadre d’une coop&tion accrue avec 
ies autres orgarfsations intemallonaies. donr les lnstitutiwrs finrirc.i&res intrrnatitr 
nales et I’OMC. et avec les gouvernernents et les organisations d’ernployeurs et de 
travailleurs. 

122. Les dirigeants syndicaux des pays industridis& soutiennent que le me- 
contenlement face B la gouvernance d’entreprise a atteint un niveau critique. Selon 
FUX, w i l  est temps de sauver les entreprises d’elles-m&me@. La dereglementation et 
I‘importance accord6e $i la valeur actionnariafe sont allAes trop loin L‘exacerbation 
de la concurrence rnondiale conduit les employeurs A clse jouer des pratiques de tra 
vait. en rernplapnt par exernple les ernplois decents par du travail informel, inter 
niittent. L la tilche. sans aucune &curit&. La niise en avant de la resaonsabiite so 
ciale volontalre des entreprises n’est souvent qu’une atentative de reparation par Les 
relations pubtiquesa sans effet r&l sur les activiths principles des entreprises. 

123. Won les participants, nous avons besoin d’un systerne mondial de relations 
professionnelles incluant des comites d’entreprise rnondiaux, des bilans sociaux 
des entreprises et des rnecanisrnes pour contraler et veriRer I’application des co 
de5 de conduite adoptes par le’s multinationales. 

124 Les groupes de la cociPt6 civiie s’inquietent eux aussi de la rnainrnise des so 
~ i C t C 3  et des inter& financiers sur la rnondialisation, et du manque de transpa 
rence. 11s ont dPnonce l’effet nbgatif des industries extractives sur les populations 
indigenes, les cornmunautes et les environnements locaux ainsi que I’irnpact des 
rPgles inteinationales adoptees pour les droits de propriPtP intelfectuelle, qui lais 
’sent le champ libre B la privatisation des savoirs indigenes. Nombreux aussi ceux 
qui ant &none& ]‘augmentation de l’influence politique des entreprises, y comprib 
par une concentration marquee des medias aux mains du secteur prive. 

125. Ces remarques font partie d’une critique plus large du modele economique 
impose aux pays, notamment par le biais des conditions exig6es par les institutions 
financieres internationales. C‘est evident L I’OMC, qui encourage un paradigrne de 
Concurrence dans lequel le taible doit entrer en compbtition avec le fort. Cette 
attitude ambne L negfiger les objectifs sociaux er environnernentaux, aboutisant 
ainsi a un modele dc croissance non durable qui codte trks cher aux populations 
et aux cornniunautes. Sebn un des participants, il s’agit d’un usystbrne profonde 
mcnt contraire a la democratie destine B nous priver de tout pouvoim. 

126 Les organisations de la societe civile ont des interkts divers, leurs actions, 
ainsi que la force et I’objet de leur colbre different, rnais il en est peu pour rejeter 
I’idee d’une plus grande interconnectivite du monde. Pour un grand nornbre d’cn 
tres elles, i’objectif consiste plutot a changer les principes sur lesquels fonctionne 
i’&onomie mondiale. Le slogan du Forum social rnondial est uun autre monde est 
pmsiblea 

12 I. L)e nombfeuses organisations de la societe civile insistent beaucoup 5uf les 
droits de t‘homme et Ie respect de vdeun tefles que l’<trluite, la solidarite et t’6ga 
li te des sexes. Elles voient dans le fosse qui existe entre la rhetorique et le cornpor 
ternent de nombreux acteurs mondiaux une pmfonde duplicite des normes. Parmi 
les incsure5 qu’eiles proposent, rune consiste B sournettre toutes Ieu potitiques des 
organisations internationales B un exarnen prealable de leur cornpatihilit6 avec les 
droits de I’hamme universels. Une autre dernande largement rtipandue cst celle 
d’unc solution globale a ia crise de la dette, de pr6ference en annulant tout simple 
ment cellr-ri 
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128. La nonexttcution des engagements pris par les Etats membres lors des forums 
des Nations Uzlies au cows des demikres decennles est source de  frustrations. Cer 
tains pensent que des efforts systematiques ont Ctt' faits pour ecarter les Nations 
Unies des questions de Justice &cononiique, tie p i x  el dti c1Cvel~~ppein~~"r et de. 
mandent B ce qu'elles puissent exercer plus d'autoriit' sur les politiques economi- 
c,des internationales et autres. 11s insistent sur (cur inquietude face B I'apparent 
affaih1is;sement drs solutions multilatt'rales et approclies multilatt'rales aux probfe- 
mes de la inondialisation. Cett.e inquietude a t'tC exprimtie dans un grand nombre 
d'autres dialogues. 

129. Beaucoup s'accordent a dire qu'une partie essentielle de la solution consistr 
B donner le droit de s'exprimer a ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Un cadre dC- 
mocratique plus large et  plus participatif est rit'cessaire tow les nivcaux: local, 
national. mondial. Les fenimes sont encore sousrepresentees dam la plupart des 
organes de decision. Un grand nornbre d'organisations de la socit'te civile estinient 
que les politiques publiques et les systkmes 6conon1iques doivent refleter tes be 
soins locaux et Ies decisions Iocaies. En m&me temps, it faut plus dc dkrnocmtie 
dam le fonctiannement du systPme multiiateral, notamment dans les organisations 
de Bretton Woods el B I'OMC. 

% * *  

130. Dans I'rwjemble, les dialogues et consultations organisPs dans diffirrentes rc! 
gions ont Cte pour nous t&s encourageants. Les points de vue different, niais il se 
degage une idee commune selori iaquelle la mondialisauon peut et doit rervit les 
besoins et  aspirations des personnes et des communautes panoot dans IP monde. 
Pour y parvenir, 11 est urgent de prendre dcs niesurcs correctives aux niveaux local, 
national et international Comme I'a dit un participant. anous noui troitvons d a m  
une situation dramatique d'ttquilibre entre le meillcur er le pire de re qui pouwait 
arriver au courr des prochaines decenniesa. Les dialogues ont fait ressortir que 
nous partageons, en tant qur communautir mnondiale, un sort cammun et nous ont 
rappel& que ce sort est entre nos mains 
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I t i t r ~ ~ u c t i o ~  

131 La mondialisation est un phenomPne complexe aux multiples retombees. I1 
ri'est clonc pas surprenant que le terme ail acquis de noinbreuses connota~iori~ 
emotionnelles et que la mondialisation soit devenue un sujet de pol6miquc dans lc 
discours politique actuel. A un extreme, elk est considefee comme une force irre 
strtibie et hienfaisante qui apportera la prosperite Pronornique a taus les habitants 
de la planete. A l'autre extreme, on voit en elle la source de tous k s  niaux caittcm 
puraim 8. 

132. NQanmoins, on s'accorde largemcnt B rcconnaitre dam la libcraiisation dr1 
commerce international, I'expancion des IDE et l'emergence de motivemerits li 
nanciers rrancfrontiker massifs C s  principalm raracteristiques de la mondialira 
tion. Ces evolutions ont entmine une exacerbation de la concurrer~ce w r  1e.s 
march& mondiaux. De meme. on admet gCneralement que le ph(.norrterie s est 
produit sous l'effet combine de deux facteurs. a savoir les politiques \isant re 
duire les barrieres nationales aux transactions economiques internationales et I itn 
pact dtis riouvelies te~liriologies. riotartimerrt d m s  la spltete dt: I'irtfuulm~tioir et i k s  
~#rnmunication~. Ces ddveloppements ont creC les conditions qui ont permi\ a la 
niondialisa~i~n de d6marrer. 

133. L'irnpact des nouvelles technologies confere un caractere distinctit a n  pioccs 
bus actuel de mondi~isation, compare ;? des episodes similaires du p a w .  Lrs barric 
res naturelles du temps et de I'espace ont ete conslderablerncnt reduttes. Le rout de 
la rirrnlation d r s  infnrmations, des, personnes, ~ P C  hims rt (tes rapitaux t m t t  autrtur 
de la planete a baisse de maniere spectacuiairc, et la communication mondiale, bon 
march(. et instantan&. coiite de moins ert moins cher et vd de plus en plus Ltte  

Tous ces facteurs ont augmente la faisabilite des transactions &onomiquts dam le 

~ 

1.e lerme ~ r n o n d ~ a I ~ a t ~ 1 ~ ~  est devenu courant dans ies anners qualrr-vingt-dix. 1.e nppon final de 
la thrrmikrion d.6tude du Bundestng SUP la mondialisation de I'dconotnie (1 4. LC-gislattrw, juiri ZOOZ) 
indiqur qitr Ir tinmbre de fois ou ce terrrie e?st appant dans la Frankfir& Al&rnwinc .?eirur?gw 
0as-P de 34 en 1993 a 1 136 en 2001. 



monde entier. Les, marches peuvent ditsormais atteindre une eiivergm e mondiale et 
englober une gamme croissante de biens et de services 

134. uti autre caract&re distinctif de i'dctuel procebsus de rnondialisation lien1 an 
fait qu'un elbment en est visiblernent absent Cnntrairement aux 4pisodes prece 
dents de la mondialisation, qui c'etaient caractPiisCs par des mouvemonts trans 
frontihres massifs de personnes, le processus actuel exclut en grande partip re 
phbnomene. Les biens, les entreprises et l'argent pdssent et repassent les frontierer 
sans grande entrave, mais pas les personnes 

135. Dam cette section, nous decrirons les traits saillants de l'6volution de la moil 
dialisation et Ie cadre institutionnel emergent qui la regit et notis evaluerons son 
impact sur les pays et les personnes. 

Caracteristiques principales de la mondialisation 

I 36. Les tendances fondamentalcs concernant les Cchanges mondiaux. les IDE, les 
flux financiers et la technologie sctnt illttstrties dam IPS figtires 1 a 9. 

Coinmerce 

137 Le commerce mondial a enregistrc; tine cmissanrr rap#& air rmm d m  decix 
dernikres dCcennies. Depuis 1986, i l  ne cesse d'augmenter nelternmt plus vile que 
le produit intCrieur brut (PIB) mondiai (voir figure 1). Dam ies annees 5oixante dix, 
la IiMralisation des &hang% dans le cadre do I'Accord general sur les tarifs doua 
niers et le commerce (GATT) a ete modeste et progressive et a surtout concernc 
les pays industrialis& bien plus que les pays en dbveloppetnent. Au debut des an 
nkes quatre vingt, e lk  s'est accClCree, notamment dans les pays en dCveloppPment 
(voit figure 2) 

138. Cette augmentation des echanges n'd pas profite a toil5 les pays de faqon uni  

forme, les pays industtialisbs et un groupe de I 2  pays en d6velappcment cn ayant 
Cti? les priricipaux bbIl1%kidit~5. Ld majorit6 tles pdyb ~ I I  d~~t.it~ppo~iit.i~r n'wtt rn 
registr6 aucune augmentation significative des echange\ fvoir figure 3) Xa ptuparl 
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deb pays les moins avances (PMA), un graupe darts lequel on retrouve la majorit6 
deb pays de 1’Afrique subsaharienne, ont vu diminuer leur part sur les marches 
mondiaux bien que beaucoup d’entre eux aient mis en c1-uvre des inesuws tle lib@- 
rdlisation des Ciliarigw 

lnvestissements directs efrafigers (ID€) 
139. Au debut des annees quatre vingt, les IDE se sont acceldres, a la fois en valeur 
absolue et en pourcentage du PIB (voir figures 1 et 4). Depuis 1980, l’environne- 
ment mondial est beaucoup plus favorable a la croissance des IDE. En 2000, plus 
de 100 pays avaient adopt6 des mesures de IiMralisation sigriificatives dans ce do- 
rnaine fvoir tigure 5). Peu nombreux en efkt sont les pays qui ne chercherit pas 
activement a attirer ces investissements. Toutefois, les espoirs ont souvent etc‘ de- 
GUS. Malgr6 la croissance rapide des mouvements d’IDE vecs les pays en ddvelop- 
pement, les investissements restent fortement concentres dans une dizaine de ces 
pays (voir figure 6). 
1.90. Ccs invcstisscmcnts on( non sculement augment6 cn volumc, niitis 6ga 
lernent change de nature. La rtivolution survenue dans les technolngies de l’infor- 
mation et des communications (TIC), associee a la diminution des couts du 
transport, a contribue, sur le plan B la fois technique et economique, a I‘a 
ment d’une production de produits et de services largenient deployee et bas& 
dans plusieurs pays. I,es processus de production peuvent Ptre dissocies et repartis 
a travers le globe, ce qui pennet de tirer prolit des difT6rence.s de coiits, des fac- 
teurs dlsponlbles et des conditions les plus iavorables aux investls.wmenrs. I1 est 
aujourd’hui facile de faire circuler des composants et des pikes detachhs d’un 
bout a l’autre de la plan6te e t  de les assembler volont6. La rCvolution des commu- 
nications a cr66 les oulils nPressaires B la coortlination r~ au contriile (Ie ces systP- 
mes de production disperses. 

FkiX financtcr5 

14 1. L’intBgration rapide des marches financiers au cours des vingt dernihres an 
nees reprhente l’aspect le plus spectaculaire de la mondialisation. Le s y s t h e  de 
Brctton Woods cr6c apres la sccondc gucrre mondiale ctait fonde FUT des comptes 
des mouvements de capitaux fermes et des t a w  de change fixes Alors que la lib4 
ralisation graduelle du commerce et des IRE demarrait, la mondialisation financiere 
ne figurait pas encore a I’ordre du jour Les marches financier; nationaux dpmeu 
raient &pares. 

142. C’est en 1973 qu’intewinrent les premiers changements, avec la rupture du 
systeme de Bretton Woods. Toutefois. celle ci n’entraina pas aussirot une courw 
effrenee 2 la liberalisation des niouvements de capitaux. Le phenomhne ne dehuta 
dans les pays industrialises qu’au debut des annees quatre vine,  avec tine augnien 
tation subsequente des mouvements de capitaux entre ces pays. 
143 Cornme cela a Cte rappel6, ule systkme mondtaire mondiat a Bte sournis d’un 
seul coup a trois r6volutions: la dc‘reglementation, l’internationalisation et l‘inno 
vation89 La liberalisation ffnancikre a crke un environnenient propice une mobi 
lire! accrue des capitaux Toutefois, i’dugmentauon des mouvemen= de capctaux a 
aussi cLtk fortement stimulee par la revolution des technologies de l’inforniation et 

9 Philip Turner: .Capital llows in the 1980s: A survey of major trend#. BiS Eaxmrrtir. Papers (Liiile, 
Ranque des rglemerits intenmtionaux), n‘i 30, avrii 1991 
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des communications qui a permis d'acquerir une mcilleure connaissance des mar. 
cht3s &rangers. de suivre de plus pres leur 6volutictn. de divelopper des transac 
tions financieres sur toute la planete. 24 heures stir 24, et de faire emerger dr 
nouveaux instruments financiers, notamment les praduits d6rivi.s. 

144. Depuis la fin des annees quatrevingt, an obseive tine tendance mondiale a la 
IibCraIisation financlew. Cela va de rnesures relativement simples, tdles quc I'urri- 
fication des taux de change ou la suppression du contr6le du credit sur le marckit! 
interieur. id la likralisation totale du secteur Rnancirr. y compris l'ouverture des 
oy6ratiurrs en capital. Darn k irrcinde en cftiveluypeitient. c:e tlernier type cie 8-6 
forme s'est d'abord limit6 a un groupe de pays a revenu iritermtidiaire dotes d'urr 
Bventail relativement large d'insritutions d'interm6diation financierr, a ~ e c  des mar- 
ch&. des obligations et des actions. Ce sont ~sserilieilrm~nt ces marctic;.; emer- 
gents qui ont et6 concern& par la croissance explosive des flux financiers prives 
du Nerd vers te Sud. 

145 Ces flux se rcrrnposaient de divers PlPinents: investissetnents rCaliz6s 91w lei; 
march& hoursicrs de ces pays par des fonds de placement {notamment des fonds 
de pension), prhts bancaires aux entreprises. operations de speculation 2 court 
terme, notamment sur le inarche des devises. Les prets consentis par I'intermi?, 
didre du niarchtS obligataire international ont Igalement augment 6% dans It?% arirrCes 
quatre vingt-dix dans le sillage dc la rnondialisation ftnanciere (voir figure 7). 
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146. Les pays industrialisds ont 6td a I'origine de la rdvolution tcchnologique qui 
ir facilite la moiidialisatjon, mais cette rr"vo1ution s'est egalement rr"percuk5e sur le 
reste de I'&onornie niondiale. Dans une certaine mesure, les nouvelles technolo- 
gies unt modifit? ies avantages comparatifs internationaux en faisant du savoir un 
factcur de pr n important. Les industries exigeant un haur degrt! cte con- 
rldissnrtcas el t &a &cfi~ioIupJes de  ptiiiita w r i t  IB secleui yui ccmnait la 
plus forte croissance et, pour reussir leur developpement dconomique, les pays 
doivent se doriner les moyeris de pdndtrer ce secteur et d'y &ire competitifs. ce 
qui .ii~ppr>sr qri'ils arrroissent bnrs  invesstisnemnntn dam I'6duratinn~ ia formatinn 
et la ( ~ ~ l ~ u s i o n  du savoir. 

147. La diffusion de ces nouvelles technologies a aussi eu cies effets plus directs 
danv les pays en d6veloppement. principalement mais pas exciusivement, par le 
biais des activites des niultinationales. Toutefois, comme dans le cas des Cchanges 
cnmtnerciaux et des IDE. il existe de graves des6quilibres Nord-Sud sur le plan de 
I'accPs au savoir et B la technolagie. Pratiquement toutes les nouvelles tecl-tnoio~ 
gies vnient le,jour dans lc Nord, ab se concentre la majeure partie des activites de 
rwttrrche et d~~eloppcnient .  c'est une sozuce importante de pouvair pour ies 
~ n ~ i ~ ~ i n a t i a n a ~ e s  sur les marches mmdiaux et cela accroit leur poids dans leurs ne- 
gc'ciarlons avec fes gouvernernents des pays en developpement. 

148. Les effets drs nouvelles tecttnologies se sont Cgalemnnt fait senrir bien au- 
11el2 de la sphere Cconomiquc, aussi &endue suiielle aujourd'tiui. Ces Inemes tech- 
i t ~ ~ ~ ( ~ g i e s  qui onr perms unc ntondtalisation economique rapide ont allssi t?te ex- 
ploitPes d'urw miniere plus gentj-rale par Ies gouvernenients. la societt! civile et les 
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individus. A mesure que se r6pandait I'usage d'lnternet., de la messagerie @lec%ro 
nique, des services de tt"tl&phonie internationale tmn marcliti. du t~ l r i~~h( :~ r !~?  rnobile 
et de la conference 6lectroniyue. les interconnexions se writ I n u i t ~ ~ ~ l i ~ e s  dans le 
riioiirle (vuir. figui t:s 8 t'i 9). Uit stuck tf'ittfw rrmkiuits iitittrrrw ttt I ~ q ~ i t l c m e ~ ~ !  crtiis- 
sane, couvrant des sujets qui vonc de la science a des iiitilitris. est tl6sorniais BCCCS- 

sible depuis ri'irnporte quel endroit de la planPtc ctxmt~rt6 a Internet. Ces 
infoimations peuvent &re transtnises et hire I'objrt rlt: disc tissirms I(.)iif crussi fari- 
lenient. Dans le nreme temps, la rCIevision par sitieliite P I  la pesse ~ ~ t ~ ~ t r o ~ i i ~ ~ ~ I e  ont 
Cree un veritable yuatrikme pouvoir mondial. 

Intefdflpendanccs 

149. Les changements intervenus dans le commerce, 1c.s IDE. les flux financiers et 
la diffusion des technologies foment de plus en plus \;it tout. [ i s  ont un dPtiomina- 
teur commun, & savoir qu'ils ont tous mi le jour stir fond d'ouvertrire Pconorniyue 
et  d'une influence de plus en plus grande des forces du marche nmndial. 11 s'agit 
d'un changement profond. qui affecte le r61e de 1'Etac et le i ~ o : n p o r t ~ ~ i ~ ~ ~ ~  des 
agents Bconomiques. 

150. Les echanges corrrmerciaux et les 1DE son; pfus &roitenmiI imltriqti6s main- 
tenant que Ie systeme dc production ntondial f a q ~ i n e  rfe pliis cn plus Id structure 
des Cchanges, en particulier par la croissance rapidc dcs Pchangrs enire cntrepri 
ses d'un m&me groupe. On estime aujourd'hui qiie les rniiltinati~nales assurent les 
deux tiers du commerce mondial et que le cornni~rce entrr les n i ~ ~ t i n a ~ i [ ) ~ a l e s  et 
leurs fllidles represente le tiers environ des exportations mondialer. Darts le ni&ne 
temps, le commerce des fomposants et biens iilternli.diaires a a ~ i ~ n i e i i t ~ ,  Lcs chan. 
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un r6le determinant dans la redtifinilion des stral&gic!s c~)c~i t i i t~r[ .~ai~;~ ,  vf ~ 1 ‘ ~ ~ i ~ ~ ~ s ~ r i a  
tisation. La plus importante des conditions attachees a ces prkts etait la lih8talisa- 
eon du commerce et des IDE, conformement a I‘influence croissante tlrs cloctrines 
&cw~on~iques de I’epque en faveitr du march& Dais le cadre de (-es ~ r c ~ ~ ~ ’ ~ ~ ~ ~ n ~ e s  
d’ajustement structurel, la IibPraIisation des Cchanges et debs i i i ve~ t i~se i~ ie~ t s  a 
beaucoup progress6 dans Ies pays en d6veloppement. 

153. Nous l’avons vu, nombreux sont les syndicats et organisations dc la sociCtC 
civile, rallies par certains analystes et gouvernements rie pays t!n devcloppement. 
qui considerent que les institutions financikres irrtevnationales ont impose dc?s con 
ditians abusives aux pays en developpemeni. De leur point de vtte, cette pctlitique 
a cte nefaste a ia fois parre qu’elle a rnfetmc! ces pays dans une cwtnisolc ile force 
ti&e de politiques nCniibCmtes inadaptees et parcc que son coilt social a tit4 tres 
lourd. 

154. La progression des doctrines economiques favorables au march4 au cours 
des vingt dernihres atmees a joue UII rBle essentiel dans la mise err place des fon- 
dations qui diaient permettre I’&ner’gerice de la mondialisarion. ‘~ff(~c1drernent 
du communisrne en Europe en 1989-90 a marque un touritant, D’tm coup. il ajou 
tait B I’cconomie de march6 libre 30 pays su~t~~ft”n~t.ntaires. wrrtpflant qutdqui 4 0 0  
tnilllons d’habitants. 

155. Pour certains analvstes, la fin du niondc bipolaire signiflait 6galrwent la dis- 
parition de tot& aiteniative sysl6miqtte a I’econoinie de niarchP, disparition qui, 
selon eux, a etd l’orlgine de I‘essor de la mondialisation du march4 libre en 1990. 
Par cdncidence. c’est B cette Cpoque Cgalement qu’lnternet a connu 1u:t crois 
sance fulgurante, un hasard teclinologique qui allait stimuler It) pwtrssus. 

Le contexte institutionnel 

Le syscc?me commerciai tJ~ul~i /ai t?~~l  

156. Dans le m&me temps. le contexte institutiormel des relations t~ctttiomiques in 
ternationales a comme hanger. Cn nuuveau cycle de iilgociatioris rofuiner- 
ciales multilaterales a e cd en 1986, plantant le decor pour la transformation 
du GATT, qui est devenu I’OMC en 1995. Un changement majeur a &(I l’@largissc- 

ur des negociatioris commerciales bien au deli de la mission 
it 9 ri?duirci les tarih doiraniers er autres harr’ieres directes au 

commerce. Des questions telles que 1125 services, les droits de propri&t& intellec- 
t.uelle, les mesures concernant les investissernents et la politique de la coricui+tince 
(les problkmes qui se posent aune fois la FrontiPre franchie,), que I‘on n’nvai! pas 
considCrees jusqu’afors comnie relevant du commerce, Ctaient tlesorrnais ctsnsCes 
appartenir B la sphbre des negotiations commerciales. 

157. La ratson invoquee etait que rela constittiail egalement des encraves B la iihrt. 
circulation des biens el dcs services travers les frontieres. I.’harmonisation des 
polifiques nationales dam ces domaines etait consid&& cornme essentielle pour 
accentuer la IiWralisation du conimercr mondial. Cette m&ne logicpe pouvait tiga- 
lement s‘appliquer a un certain nombre d’autres aspects des poiitiques et re- 
glemenrations nationales. notamment lorsque I‘ohjectif du libre-&change s’etend 
de manicre a englober les questions relatives au commerce ciquitabte et durable. 
D’oh IPS tensions persistantes sur la question de savoir s’il est souhaitable d‘allon- 
ger la liste des probl(.mes qui se posent wne fois la frontibre franchier. 



158. KCtrospectiuement. un grand norribre de gouvernements des pays en ddve- 
lnppement orti. jug& desequilibres les rCsu1tats du Cycle d’uruguay. Pour la plupart 
des pays en developpement (car certains y ont gagne), le point crucial etait qu’ils 
t iawien(  obteiru ties pays clCvelopp6s que des concessions lin1it6es en matiere 
d’accbs aux march& en bchange des cofits eleves qu’ils allaienl devair dksormais 
supporter en s’engageant a suivre les nouvelles rPgles du commerce muitilatbral. 

S;{st&rres de  production rnondtaux 
159. L’Cmergence de systkrnes de production mondiaux qui ont fait circuler des 
flux rroissants d’IDE a C r e e  de nouvelles opportunites en matiere de croissance et 
d’it~dustrialisation dam les pays en developpement. Quelque 65 OOO entreprises 
rr~ult~~ationaies. attxyrielles approximativement 850 000 socibtes 6trangbres sont 
afiliees, srtnt les acteurs cles de ces systbmes. Elles coordonnent les chines d’ap 
provisionnement mondiales qui relient les entrepitses des different5 pays, incluant 
memt? des soustraitants iocaux qui travaillent hors du systeme de production for- 
ntel rt exiemalisent vers des travailleurs & domicile lo. 

160. La croissance de ces systPmes dc production mondiaux a Cte particulib- 
remetti forte dam les industries de haute technologie (electronique, semi.conduc- 
teurs, etc.) et pour les hiens de consommation a forte intensite de maindceuvre 
(textile, v&te~nents. chaussures). E l k  devient egalement rapide dans le secteur des 
services, ou ler progrks techniques ont permis de developper I’offre de services 
tels que le developpernent de logiciels. les centres d’appek et les services finan- 
ciers depuis diffcirents pays. Les induscrles de haute technologle ont connu la crols. 
sance la plus rapide et reprbsentent maintenant la source individuelle la plus 
importante des exportations de produits manufacturCs des pays en developpe- 
mrnt $ 1  nnns res indiistries. IRS p ikes  et romposantc sont proditits par des filiales 
ries rnultina~ioriales situbes dans des pays en developpement. La piupart des activi- 
(6s de recherche el d~veloppement et autres thches faisant appel a des technolo- 
gies s o ~ h i s i i q u ~ ~ s  sont exCcut6es dans les pays industrialises. 

161. Uans les industries des biens de consommation 1 forte intensite de main- 
d’rr?uvre, le tableau est tr& different. Les multinationales concoivent le produit, 
sp6c:ifient sa quatit&, etc., el externalisent sa production P des entreprises locales 
clans Les pays en dbveloppement. Elks contrbtent la qualitl! et les delais de produc- 
tion. la conception et les quantites faisant frequemment l’objet de changements. 
La force motrice est la flexibitite des ajustements qui doivent toujours intervenir 2 
temps en rGpunse aux changrments de la demande des comommateurs, le tout 
avrc des couts minimaux concemant les stocks. 11 s‘agit d’un systeme de produc- 
tion ern flux tendub a l’&helIe planetaire. Les multinationales contrcjtent Bga- 
lement la coniniercialisatioii. Marques et logos sont une source importante de  
pouvoir sur le marclib et, incidemment, la source de grandes fortunes privees. 

162, Une caracieristique notable de la croissance de ces systemes de production 
montliaitx rst qu’cil~ a pti lipti sans qnp se sriient dPvelnpp&s en parall+ie des rit.. 
gles multilaterales pour en gouverner l’etement central: les IDE. Cette lacune a sus 
citB de norribreiises inquibtudes, qui seront traitees dans la partie 111. 

37 



L P   system^ financier tnm?didl 

163 la structure de  la gouvernance du systeme financier mondial s’est 6galement 
tramformee. 1.es flux financiers priv&s d6passant tr&s largeinent les flax public$, le 
rble et f’influencr des acteurs prives (banques, fonds speculatifs, fonds d ’action% 
agenws d e  notation) ont augment6 de maniPre substantielk. En consequence, ces 
inrtit~jtioiis finanfiere3 privdes exereent d6sormais un pouvoir enorme sur les po 
lirrques Croriomiques des pays en d&eloppernent, riotamrneitt Ies tr~o~~oxnies rlc 
rnarthe emergentes. Les agences de notation determinerit si les pays puvetit acce 
der a I’emprunt souverain et, si oui, elks en definissent le coiit. Les estimations des 
drtalyires houisiers rxPrtPnt tine inflnanrr profonde stir I ’ a ~ t r x  de fonds sur les 
march& boursien, et les decisions prises par ies gcstionnaires des fonds speruia 
rifs ottt souvent un impact sur les monnaies nationales. 

164 Dans une iogique de5 marches parfaits, on ne verrait aucun ma1 a ces dew 
~oppentent~ L’influence accrue des acteurs prives dans le systkme financier nton 
dial devrait entrainer tine plus grande efftcacite dans la repartition des rcrsources 
finanrti.res a n a w n  1e monde et conduirc les gouvernements des pays en develop 
pmment a excrcei une plus grande, et fort necessaire, discipline sur les marches. 
Toutefois, 1125 marches fmanciers, meme au niveau national, font typiquement par  
tie des maichPs 1e.s plus irnparfaits et I’on releve de s&rieux probkmes de defaut 
d‘itif(~rn~atior1s. notamment des asymetries d’informations. 

1 G5 Ces problemes son1 amplifies au niveau des ntarchs financiers mondiaux. 01.1 

rl perrr arriver qw Ie\ hailleurs de fonds internationaux disposent d’informations 
liiiiitees et peu fiables sur les empnmteurs locaux. Par exemple. des questions sc 
posent, a la lueur dec scandales financiers qui ont eclat6 recemment, quant airx 
operations des fonds specuiatifs et des agences de notatlon et a la probitd de cer 
iatris grands invectisreurs internationaux I1 en resuite I’ortroi de credits cxc essifs, 
y c ompets i3 des banquec et entreprises locales peu sirres. Lidee qu’il existe des ga 
ranties impllcites concernant la fixite des taux de change et ies renflouements com 
plique re  proc esiu’i 

166. Autre carence importance sur ce march6 financier mondial: I’absence d insti 
tutions emcares de supervision. comme il en existe au niveau national. 

167 It~~ariableyI~eI~t. fe systPme financier nmondial a dnnc 6te confronte a une sene 
dc cnses finattcieres dont la FrBquence et la gravite allaient grandissant. Ces crises 
ont PU un &yet devastatrur, effaqant les gains engranges ant6fieurcment pettddnt 
drs amr6es tle progres ecormntique et prelevant un lourd tribut social en terines de 
chitinage et de pauvreir 

l68 Uncr petite minnriti! sculement de pays m developpement fait partie de ce 
riouieau systeme financier mondial. Comme dans le cas des IDE, ces flux finan 
ciers prives sont demeures forteinent eoncentres dans les marches emergents. 
C’e% aim[ que ia grande majorit6 des pays en devrloppement, dont Id quasi tota 
Iite dcs pays IPS nioins avancds, ne recoivrnt pratiquenirnt pas de flux financiers 
pi ivrs 

169 Lrs pays & taible r e v m u  dependant cle I‘aidr qui sont pour la plupdri %itties 

cti Afrtque subsahari~nrie~ sont marginalises par rapport aux marches financier%, ce 
qux ~ i g ~ ~ f i ~ ,  qu’ils nc disposent d’ducun nioym d’attPnuw Ies effrt5 du d8c11n mar 
clud de i’atde publique au d4veloppement. Virigt an5 plirs tdrd, hon nombre dr ces 
pay3 sorit a i m  toujours pris au piege de la dette dans lequel its sont tomb& du de 
but KIPS annees quatre vingt 



L’impact de la mondialis~tion 

171). La conjugaison et I’interaction de ces evolutions des &changes cnmmerchux, 
des IDE. de la finance et de la technolagie ont cu des consequences profondes et 
varities sur les difFerents secteurs economiques, types d’cntrepiices, categories de 
travailleum et groupes sociaux. Certains des ehangernents de grande envergure qui 
ont  c11 lieu sont dCerits ci aprks. 

~ r i i i c ~ p a l ~ s  preaccupatioj~s 
17 I Yaus cornmetic erons par decrlre le point de we a partlr duquel now; allons 
cvaluer I’impact de la mondiali3ation. Notre principal souci est que la mondialisa- 
tion proRte a tous les pays et au blenatre de tous les habitants de la planete, ce qui 
cnppow qu‘eile arcciii.rp la rroiwance 6conomique des pays pauvres et reduise la 
pauvrete dans le monde, qu’elle n’augniente pas les inegalitbs et qu’elle ne porte 
pas atteinte a la secunte socio-economique a I’interieur des pays. 

172. 11 esr donc largement admis que le test de  vt i te ,  pour le processus actuel de 
niondialisation, r‘est sa capacite d’accelCrer notablement le d&eloppement et la 
reduction de la pauvrcte dam le monde et d’assurer un developpement durable sur 
le pldn konomique, 5oci.d et environnemental. 

173 L’impact social de la rnondialisation ne se lrmite pas aux pays qui evoluent en 
rnarge du processis ou qui ant moinr hien reuussi ;1 s’intkgrer dans I’economie mon- 
diale. MCime dans les pays qui unt r6ussi relativement bien leur integration, les 
coiits sociaux peuvent &re considerables du fait des afustements transitionnels. La 
Chine, par exemple. en  dcipit d’une croissance soutenue, a rencontre des prohle 
mes de ch8mage de transition qui rirrquent de s’intensifter avec I’aeceICration de la 
refwiltc: des entiepises d’Etat el, ccouinie I’a moiitre la wise financiere asiatique, 
mCme des pays ayant eu des performances Cconomiques exemplaires peuvent de 
voir faire face a drs toClts sociaux irks lourds 

11 i 

L ‘impact sur la croissance Bcanornique 
I 7 4  Pour t!valuar l’inipci. clit la n~or~diaIisatiun. I1 But commencer p r  observer 
I’hbtorique des taux de croissance dconomique au niveau mondial et dans les dif- 
f6rents pays. II est frappant de constater que la croissance du PIB mondial a ralenti 
dcpuis 1990 (voir figure 10). date a partir de laquelle la mondmlhtlon s’est acce- 
ldr&. A tout 1e nioins, ce resultat dement les previsions les plus optimistes quant a 
I’impact bBn8fique de la rnondialisation sur la croissance. 

175. 1.3 rmirsanre a Pt6 inPgalemPnt rPpartic. entre Ies pays. qit’ils snient industria- 
liscis ou en  ddveloppement. Entre 1985 et 2000, la croissance du revenu par habi- 
tant n’a 6% superieure a 3 pour cent par an que dans 16 pays en developpement 
(voir tableau 1). E l k  a BtB inferieure a 2 pour cent par an dans 55 pays en develop- 
pement et elle a m$me et6 negative dans 23 d’entre eux. 

176. Au cows de cette mCme periode, I’ecart de revenu entre les pays les plus ri. 
ches et les pays ies plus pauvres a considCrablement augment6 (voir Rgure 11). 

177. Ceite croissance inegale modCIe une nolivelie geographie ecanomique mon- 
&ale. Le changement le plus frappant est la croissance economique rapide de la 
Chine depuis vingt ans, de meme que t’amelioration plus progressive mais impor- 
tante de la performance economique de l’lnde. Plus du tiers de la population mon- 
dialt vit dans ces deux pays. 
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Tableau 1. Perfmance & m i q u e  des pays en &elappemenf (regroupf?s en fonction de leur bur de croissance) 
par rapport aux pays industrialis& et aux pays en transition 

I____ - - 
Pays Pays en d~veiOnDeinOril dwi. un t aw  dc t ro ssanip dr. PIR Pay5 cP 
inrluzlrrat sea pt? 'lai)ifsnt d~ lid'! $1 on 

c > 3 w  -j 2.3% 1.2"% O-l?* ,,O% 

Nomhre de pays 22 16 (14) 1 7  AJ ';4 23 17 
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/r?e4&i3 de impdct x i o n  les pays 
I 78. Pour significatif qu'il sole, I'essor de la Chine et dc I'Inde ne represente qu'un 
aspect de l'bvulution rxkei-rte, iiiaiquCr par tine dim i l ~ i ~ i o n  u k s  iriegdle des dvan 
tages de fa mondialisation entre 1cs pays. Les pays industriels, dot& d'une base eco 
nomiquc solide au d&part, riches eri capitaux et en comp6tences et detenanr Id 

supretnatie el1 rnatiPrc t~~hno log iq i i~ .  Ptaient hien plac-69 pour tirw d@'i avantages 
substantiels de la niondialisation de I'econornie. 

179. L'expanqion des marches mondraux des biens et des services a ouvert de nou 
veaux d6hoiiches h 1eul-i exportations, tandis que I'cmcrgcnce de systemes dc pro 
ducrion mondiaux et la liberalisation des regles d'mveshssement ont Cree de 
nnuvelles opportunites pour leurs multinationales. augmentant le champ d'action 
de criler ri et leut pouvoir sus Ic march?. Dc maniere =.imilaire., la croissarice des 
marches financiers mondiaux a accru les possihiiites d'investissemmt B forte ren 
tabilitc! sur les marches emergents, De plus, la superiorite techttologique des pays 
industriels, alliee au renforcement des regles intemationales qui regissent les droits 
de propriete intellectuelie clans le cadre de 1 UMC, a fait augmenter Ieurs profits, 
tires des redevances et droits de licence. Ces avantages ont toutefois el4 en partie 
contrebalances par les problerrtes internes d'ajustement qui ont genrrC des pertes 
poiir ecrtains tr,ivaillciirs 

180 hutre groupe ayant indiscutablsment tire des avantages importants de la 
niondiafisatitin un petit nombre de pays en developpement qui ont reussi avec 
brio d dugmenter leurs exportations et a attfrer les IDE. En tete de ce groupe, on 
trouvc les piernieres HE1 (nouvelles @conomies industriellesf de 1'A.iie de 1'Est. qui 
orit  tfesormais des revt'nus et des structuies econorniques cornparables ceux des 
pays indiistrialisrs D'autres pay% rl'4Fir rrvrnii intermc;diairp IPC; pays candidats 
a l'lfnion europeenne et des pays d'Amkrique latinc romnie le Mexique et te Chili 
wmhlcrir Cgalcrnent en pa\sr de parvenir au rnemr resultat 
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181. Pour la plupart, ces pays beneficiaient de conditions initiales relativement fa 
vorables, qu‘il s’agisse de leur niveau d’induslrialisation, du dCveloppement de 
leurs ressources humaines, des infrastructures de transport et de co~nm~inication 
ou de la quallttt des institutions economtques et sociales Mars 11s n‘ont pas tow ap 
pliqui? les m@me$ strategies de developpernent. La Chine, l’lnde et le Viet Nam no 
tamment, pays disposant de vastes marches interieurs, n’ont pas suivi des strategies 
iie IiMraiisation orthodoxes tandis qu‘en RPpublique de Coree. par cxemple, 
I’Etat est intervenu avec force pour lancer le developpernent industriel 

182. A I’autre exteme, I’exclusion de la plupart des pays les rnoins avances (PMA), 
dont la majeure partie de I’AMque subsaharienne, drs bdncflccs dc la mondialisa 
tion demeure une rkalite persistante. Les PMA sont prisonniers d’un cede ticieux 
du fait du cumul de divers handicaps: pauweti? et analphabetisme troubles civils. 
d6savantages g&ographiques, gouvernance mbdiacre, economie manqudnt de 
flexibilltc! car ctssentieltement tributaire d’un produit de base unique De plus. un 
grand nombre de ces pays plient sous le poids d’une lourde dette ext6rieurr el son1 
durement toucher par la baisse continue du prrx des praduits dr base A LCS pro 
b1Pizm s’rrst aJout& la perststance du prorectiorinisme agrifole danb les pays tndus 
triafistts, qui reduit I’acces aux marches, tandis que les importations subven 
tionnees font du tort aux producteurs agricoleq locaux 

( 1 

L ‘impact de la lrb~ralrsartan du commerce des mvestissemerirs et des fir laires 
183, On aura un aperrp plus concret de la nianikre dont les principaux r‘lementr 
de la mondialisation ant affecte les pays en examinant le corpus croissant der etu 
des par pays sur ces questions. I1 ressort genCtralemmt de ces etudes que I’impact 
est mitigP. 

184. Ainsi, une serie d’etudes recentes du BIT sur l’intpact des &changes 5ur l’em 
ploi et les salaires dans le secteur manufacturier montre que cet impact varie beau 
coup selon les pays’2. Dans les trois economies hergentes d’Asie qui ant 8tC 
Ctudiees, L’augmenLatiun des ttChdnges LorurtierLiaux ii g6n6ralemetit eu urt effrrt fii 
vorable sur I’emploi et les salaires dans le secteur manufacturier. A I’inverse. dans 
certains pays d’Amerique latine, au Bresil ou au Mexique par exernpie, I’emploi ri’a 
pas sensiblement augment& voire diminue, dan.; eur. Ins d a i m s  r h l s  d~ la 
main-d’aeuvre non qualifi& ont eu tendance h di et I’dcart salarial entre tra 
vailleurs qualifies et travailleurs non qualifies a augment6 de facon relativement 
nette. 

185. Ces btudes et dautres etudes similaires permettent d’avancer que la relation 
entre la IiMralisation des echanges, la croissance et I’emploi senible @tre unP rela 
tion acantingente, qui depend beaucoup des pays et des caract& istiques exter 
ne9*3. Les differences entre les pays (par exrrmple, le niveau de revenu ou 
I’existence d’un avantage comparatif pour les produiis de base ou pour les produits 
manufactur6s) pourraient cautionner differentes strategies de IibCralisation des 

meilleure approche de la libtiralisation des &changes. 
@changes. I1 n’existe donc pas de prescription simple et uiiivri~elle qualit d la 

Iz AJit Ghow: fobs andinmrnes in aglobalizirzg world(GenPve, K f l ,  2003). 
l 3  Franclsco Rodriguez et Dani Rodrtk: =Trade policy and eeonomlr growth: a sceptic‘s gwde tu the 
rxosnational evidence*. dam B. hmanke et K. Rogofk NBER Mocmonon?icr . ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ) ~ ~ ( C a I l I  
bridge. EtatsUnb, MIT Press, 2000) 
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186. Dam t’ensemble, tes IDE ont apparemrnent un effet positif sur la croissance. 
L‘impact favorable que cela devrait avoir sur I‘emploi peut dtre annul6 par I’evin- 
cement de beaucoup d’entreprises locales, incapables de soutenir la concurrence, 
e l  p I’iiiLrWiudon de technologies ii fort coefRcient de capital par les socieres 
etrangeres. Cela dit, les donnCes empiriques sur l’impact des IDE en termes d’em- 
pfoi sont fares et ne permettent pas de gen6raliser 

187. Les inwstissements transfrontikres sont dgalement un facteur potentiel 
d’augmentation de la croissance si le transfert de technologie et de cornpetences a 
des re tomms positives sur I’economie locale. Dans ce cas, L s  investissements 
font augmcnter la productivitd du travail et les revrnus, ce qui exerce un effet po 
sitif sur la croicsance et I’emploi. La encore, les donnees empiriques font apparaitre 
des r6sultats inegaux. Certains pays tels que Singapour et I’lirlande ont heneficie de 
retombees trPs importantes mais ceia n’a pas 6tt6 le cas de  tous les pays. La leqon 
essentielle iI tirer de la tx5ussite de certains pays est que la prbence d’entreprises 
locales mpabies d’absurber les nouvelles technologies et de repondre aux nouvel. 
les demandes est une condition sine qua non. I1 est egalement primordial de deve- 
Iopper fes systemes locaux d’education, de formation et de technologie, el de 
mettre en place des r&sseaux de foumisseurs et des institutions d’appui. 

188. Le5 donnees empiriques pr&sentC.es ci-dessus sur I’impact des IDE en termes 
de missance trt d’ernploi n‘appmtent que des r6pnses incompletes a une ques- 
tion complexe: quels sont les avantages nets des IDE pour le pays d’accueil? Pour 
une evaluation compl@te, il faut accorder tout le poids voulu B des facteurs tels que 
I’impact des IDE sur Ies petites et inoyennes enheprises et SUI Ips p ~ o d u c t e u ~ ~  pdu 
VRS, Ies ronftits d’int6rCts potentieis entre les soci6tes dtrangeres et IPS pays heres. 
et I’impact dez IDE sur la structure du commerce et la balance des paiements. Le 
solde des avantages et des couts depend dans une large rnesure des caract6ristique.s 
et politiques du pays, mais les tendances internationales jouent aussi un r61e Ceia 
Inclut la flexibilite gciographique croissante des IDE et l’influence grandissante des 
multinationales dans des domaines tels que la propriete intellectuelle. la5 courants 
d’echanges et les flux financiers dans 1’Cconomie mondiale. 

189. En ce qui concerne la liberalisation des mouvements de capitaux, on coin- 
mence de plus en ptus a reconnaitre la maigreur des avantages B en tirer en termes 
de croissance MF?rne si les ravages konorniques et sociaux causits par les crises 
sont mis de c6t& les Mn6Rces retires par les pays en developpernent de leur par 
ticipation au systeme financier mondial actuel ont ete de plus en plus reniis en 
questluii. Les dvdrttages potentieis en tennes, d’acch dccru aux marches financiers 
internationaw ont souvent Ct6 rtcduits ou annul& par I’instabilite. Ce problPme est 
parliculi&rernent aigu dans le cas des pays dotes de systemes flnanciers mal ri! 
glementPs. 

190. Cn d6faut structure1 debase reside dans la predominance des flux speculatifs 
B court terme, L‘ouverture des comptes des opPrations en capital a entrain6 un af- 
flux massif dc capitaux, bicntat suivi d’un rcflux. Lc phdnombnc s’explique par la 
techerelie de gains speculatifs a court terme. I1 n’a pa5 contribue iI I’aupentation 
des investissements productifs et a genere de nouvelles contraintcs pour les politi 
ques de developpement. 

191. Louverture tinancihre a Bgalement entrain& dans certains cas, une rnau- 
vaise affectation des ressources et une augmentation du cott reel du capital. Cette 
mauvaise repartition des ressources 5p produit lorsque des bailleurs de fonds 
etrangers Rnancent des investissements hasardeux par manque d’informations. Le 
coat reel du capital augnente egalement lorsque les gouvernements relbvent les 



taux d'intCr&t pour preserver la stab des taux de change. Parmi les autres ef- 
fets secondaires de I'ouverture ftnanciere, on tmuve la necessite de niaintenir un 
niveau beaucoup plus eleve de reseeses de change et une pius grande vulnerabi. 

192. De nianibre plus fondamentale, l'ouvertiire des marches financiers a limit6 la 
tnarge de manmuwe necessaire pour deployer une polilique rnacroecof~oniique 
anticyclique. La raison en est que les pays doivent sacritier leur autonuniie concer- 
nant soit le taux de change, soit la politique manetaire. Avec l'ouvcrture des comp- 
tes des operations en capital. le maintien d'un taux de change fixe implique de 
renoncer a la libert4 de fixer les taux d'interet nationaux, tandis que la seule solu- 
tion pour reprendre le contr6Ie de ces derniers sonsiste laisser fluctuer le taux 
de change. De plus, la marge de manauvre pour I'adoption de politiques budge- 
taires expansionnistes est souvent restreinte de manikre sdvhre par les denlarides 
des financiers &rangers. 

193. La mondialisation affecte egalement les finances publiques. Citons notam- 
ment la baisse des taux d'impositiun des facteurs de production relativement plus 
mobiles. Dam les 30 pays les plus riches du monde. le taux moyen de I'imp6t 
sur les societes est tombe dc 37,6 pour cent en 1996 a 30,8 pour cent an 2003 
(figure 12). Les rnesures fiscales pref+irertiielles mises en place pour attirer les IDE 
ont contribue a faire baisser les taux moyens d'imposition des investisseurs. On 
assiste a un phenornbne similaire concernant I'imposition des trauts revenus. 
leurs ben6ficiaires etant eux aussi relativement plus mobiles. Entre 1986 el  1998, 
on a assist6 un dCdin. souvent important. du taux d'imposition marginal supe- 
rieur du revenu des personnes physiques dam la grande majorite des pays. ceux 
a revenu eleve et ceux a faible revenu14. Cette 6volution des taux d'imposition 
ne signine pas obligatoirement une diminution globale des recettes fiscales car 

lilt? kt f U k  du Ctlpltdf tlalioI1tll. 
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I'abaissement de ces t.aux petit rPduirc I'evasiott fiscale et avoir un effet positif sur 
fa production. Jl y a cependant matitre a se prc'ocrctiper de l'impact suc la re- 
partition des revenus de ces reductions des taux applicabies aux facteurs de pro- 
duction mobiles, Le puitlb retdtiFde plus en PIUS lourcl ties inipbw indirects et des 
impdts qui ft-appent des facteurs inimnbiles tels que le travail rCduit la progressivite 
de l'impot a une Cpoque ou les inegalites de revenus se sont treusees dans plu 
sieurs pavs a revenu t;ZevP mi inlerrn6diairc.. 

imploi, inegairte ef patiwetc 
194. Ponr Cvafuer f'inipact social de la mondiaiisation, il rst essentiel de regarder 
au-delh des performances economiques et d'examiner ce qui s'est passt! au niveau 
de I'emploi, de I'intigalite des revenus et de la paiivrete au tours des deux dentieres 
dGcennies. 

195. A l'echelon rnondial, les estimations du BIT font apparaitre une augmetitatian 
du chirmage d6ciarti au caurs des dix demieres annks.  En 2003, on dCnombrait 
quelque 188 millions de chtjrneurs. L'6valution de I'emplai sur tes vingt dernieres 
~M&S a C t B  xariable selon les rCgions (voir figure 13) On remarque que. dans le 
monde en dcvvdoppemmt, IP cttomge a augniente depuis 1990 dam la region 
Amrrique latine et Cataibes et en Asie du Sud Est. pt depuis 1995 eir Asie dc 1'Est. 
La ntlintPt? du chdmage dans ces regions s'explique en parfie par la crise finartciPt-e 
suwenue a la fin des annees qitatre viiigt dix. Par rxemple, dam ceitains grands 
pays touchCs pal la crise. le taux dc chornagr baisse une his passee la c i i w  mats. 
souvent, Sara retombw a zc)n niveau aotCrieur (voir Rgrire 14). 
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dans son ensemble est hien sur un evenement dont il faut se r6jouir. cela ne con 
sole gukre les personnes qui ne vivent pas dans le petit nombre de pays ou la pau 
wet6 a recult? 

203 Une autre amhigiiitti est qu’il peut y avoir des coilts rociaux rPels, mPme si 
der Indicateurs globaux tels que le taux de chomage ou le niveau de la pauvrete ne 
montrent aucune dettirioration En effet, la stahilite de ces taw peut masquer un 
veritable bouleversement des marches du travail et des mouvementr d’entr& ef de 
sortie de la pauvrete. Apparemment. ces phenomenes sont devenus plus marques 
au fur et B mesure de la mondialisation. LB encore, il s’agit d’une piktre consolation 
pour ceux qui ont perdu leur emplui o u  qui sont tomb& dais la pduviei8. de wvoir 
que d’autres, ayant suivi Ie chemin inverse. ont empeche une degradation des taux 
de chsmage ou de pauvrete 

204. Ce type de mohilite est 1 une des principales raisons pour lesquelles les gens 
n’ont pas tous la mPnie perception de l’impact social de la mondialisation. Une per 
sonne qui perd son emploi ou dont les revenus diminuent ou qui appartient des 
groupes sociaux ou  rdgions durement touches par le chamage ct la pauvrcti: jugera 
de la mondialisation sur cette hase. quelle que soit la Fituation generale. En r o d  
quence, une partie au moins du debat passionti6 sur I‘impact social resuite des dif- 
ferentes facons de percevoir la mondialisation et d’interpreter les indicateurs 
sociaux globaux. 

205 La diversite des evolutions des performances economiques, de I‘emploi, des 
inegalites et dr la paiivretP fait qu’il rvt cxtr6mement difficile de generaher au su 
jet de I’impact de la mondialisation. Cela est dfi en partie a la complexit6 du phi: 
nomene. Les resultats observes, par exemple en matiere de chamage et de 
pauvrere. sont la cons6quence des effets combin& d‘un ensemble complexe de 
tacteurs parmi Iesquels la mandialisation. mPme definie largement, n’est qu‘un 616 
ment parmi d’autres. Des facteurs srructurels d’ordre interne, tels que le degre 
d’inegalitC darts la &partitior1 des revenus et des richesses ou la qualite de la gou 
vemancr. ont souvrnt une influence fondamentale. I1 est important de ne pa5 cam 
mettre I’erreur comniune qui consiste B attrihuer tous les resultats observes, 
negatifs ou psitifs. a la mondialisation 

L impact sur les gens 
206 Nnus examinerons ci aprPs, au delh des variables Bconomiques, la manitwe 
dont la mondialisation a affectt? la vie des individus. La mondialisation entraine des 
changements de la structure Cconomique. des prix relatifs, des possihilites et des 
modes de consommation, ce qui se repercute sur l’emploi, les moyens d’existence 
et le revenu des gens. Invariahlement. ce processus de changement souvent in 
tense a eu der effets negatifs sur les uns tandis que d’autres en ont btineficic. 

207. Les avantages economiques et ies coiits sociaux de la mondialisatian ne wnt 
pas equitablement repartis entw les diffcrenb groupes sodaux. Dam un grand 
nombre de pays en dtfveloppement et de pays IndustrialWs, certaines categories 
de travailleurs ant souffert de la liberalisation des (?changes et de la dt?lwalisation 
de la production vets les economies B bas salaues. Jusqu’a present, cela a principa 
lement touche la main daeuvre non qualifiee, mair certains travailleurs qualiflCs et 
cadres ont egalement @t& affect& par differentes Bvolutionr: externakition du dC 
veloppement des Ingiriels, rrnisrtanre rlm Prhanges de services professionnels, 
augmentation de l’immigration de professionnels qualifies en provenance de pays 
en d6veloppement. Les organisations de travailleurs des pays industrialis& esti 
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merit par ailleurs que la mondialisation a profit6 de facon disproportionn& a w  
muitinationales et a w  int&gts Rnanciers. 

208. Comme dam le cas des pays, on constate que 1e.i peisonnes ayant tire le plus 
d’avantages de la mondialisation sont celles qui sont associ6es (en tant qu‘action- 
naires, gestionnaires, travailleurs ou sous-traitants) a des multinationales prosperes 
ou a des entreprises nationales competitives stir le plan international. De manihre 
ptus gbnerale, tous ceux qui possedent des capitaux et autres actifs, des capacites 
entrepreneuriales, de l’instruction et des competences de plus en plus demandees 
ont b6neRcie de la mondialiiation. 

209. Inversement, les pefsonnes qui ont souffert de la mondiallsation sont celles 
qui ktaient associees B des entreprises non competitives. incapables de faire face & 
la liberalisation des echanges 011 & I’arrivee des sociCtCs etrangeres. Parmi ces en- 
treprises, an  compte celies auxquelles des barrieies tarifaiies ol‘f-die111 UII haul de- 
arc! de protection, les entreprises dEtat subventionnees et les petites et moyennes 
entreprises disposant d’une capacite liniitee d‘ajustement a une lib6raiisation ra- 
pide de I’konomie. Les producteurs pauvrer, de biens importahles, qiie ce wit  
dans l’economie informelle urbaine ou dans I’agriculture, ont ete particulibement 
vuln6rables a I ’ f lux d’importations bon marche et aux changements marques des 
prix relatifs el de f’otfre d’intrants. Ces producteurs ne sont pas non plus en mesure 
de saisir les nouvelles opportunites ckonomiques qui $’ofTrent parce qu’ils ne dis. 
pasent pas des capitaux nkessaires et n’ont pas accPs au credit, & I’information, & 
la vulgarisation. 

2 10 Parmi les pedants, on trouve aussi, sauf dans les pays ayant connu une crois- 
mice rapide, IPS pauvres. tes dkmunis, les analphawtes, Ies travailleurs non quali- 
fiQ et les peuples indigenes. Cela tient non seulement B I’impact economique 
primaire de la mondlalisation, mais aussi a ses effets indirects. Par exemple, la mo- 
billti? accrue du capital, associtie h des taux de chitmage elevbs. a affaibli le pouvoir 
de npgociat$on des travailleurs vis-a-vis de leurs employeurs. En meme temps, la 
c oncumnw ink-mationale rroissante pour g a p e r  des; marches et attirer les IDE a 
g6ndr6 des pressions incitant a aupenter  la flexibilite du march6 du travail et & 
rogner sur la protection des travailleurs. C‘est pourquoi on s’inquibte de plus en 
plus de la mauvaise quai&& de I’emploi dans certaines parties du systbme de pru- 
durtion mondial, cela en dbpit des effets positifs des IDE que nous avons prtsce 
drbmment dhcritr, et malgri; le fait que les travailleurs gagnent souvent plus dans les 
entreprlses Ctrang&res que dans les entreprises locales. Le problbme se pose en 
particulicr dam ler, entreprises soustraitantes des multinationales, dans ies indus 
trips forte intensitb de main-d‘ct?uvre (v@tements et chaussures par exemple). 
Cela a fait ressortir l’importance d’une action inlernationale pour la protection des 
droits fondamentaux des travailleurs dans tous les pays. 

21 1 Les peuples indigtSnes sont particulierement wlnerables. Ils ont beaucoup 
souffert brsque leur integration dans I’economie mondiale s’est faite sans qu’on 
lets demanrte leiir avis, Sans qu’iis soient inform& des consequences de ce chan- 
gemptit el sans que leurs droits, leurs moyens de subsistance et leur culture soient 
sumsamment proteges. En pareil cas, les investissements dans des activites extrac 
tives, dans des barrages hydroelectriques gigantesques ou dans des plantations ont 
bouleverse leur vie, port6 atteinte a leurs moyens d’existence, degrade I’environ- 
nement et viole leurs droits les plus fondamentaux. 

212. De maniere similaire. on s’accordc largenient B penser que I’exacerbation de 
la concurreuce flscaie, allifk la nouvelle doctrine en faveur d’une rdduction du 
r6le de I’Etat, a reduit la eapacite de  ce dernier en matiere de fiscaiit6. Nombreux 
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sont les cas oh cela a abouti A tine reduction des depenses publiques vitales pour 
les pauvres - sante, education, filets de securite Fociale, services de nilgarisation 
agricole. lulle contre la pauvrete. La figure 20 illiistre par exeniple la baisse des dB- 
penses corisacrees A l'education dans plusieurs regions du nioiide. 

2 13. Ges di.penses, lorsqu'il en est Rit hon usage. sont vitales pour reduire la pau- 
wet6 et renforcer la capacite des personnes de profrter de la mondialisation. L'pdu- 
cation. par exrmpla, est un facteiir essrntiel dam une Pconomie rnondiale ah 
l'instruction. les romp6tences el Ie savoir sont de plus en plus importants pour sur- 
vivre, a fortiori pour reussir. Pourtant, le niveau d'investissement dans 1'Cducation 
est plus qu'insuffisant. Sur les 680 inillions d'enfants en Ige  de frequenter les &a- 
blissenients d'enseignement primaire dans les pays en developpemerit. 1 15 mil- 
lions, dont 65 millions de fillrs, ne sont pas  scold^%&. Et seulement un enfant 
scolarise sur tieux atteint la fin du cursus scolaire primaire. 

214. Dans certains pays, la mondialisation a entraine de s(trieux desequiiibrcs en 
trc hommes et femmes. La gravite de ces dCs6quilibres depend dans une large me- 
cnw dit dPgr6 ri'Pga(it6 institti6 par la li.gi.ilatinn, tes insritutions Pr les pnlitiques 
d'un pays lors de son integration dans I'economie mondiale. De plus, dans un pays 
donne, seloti les groupes sociatix auxquels riles appartiennent, les femmes sont 
touch6es de tnaniere diffkrente. Neanmoins. dans de nombrrux pays en ditvelop- 
pernent. oil Irs inCga1itC.s entre homines et femnies sont profondeitienr enracinites, 
Ie cout social de la mondialisation rst retombe ~tiori~airernerit sur les fernmes 
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2 15. On connaif de mieux en mieux les differentes manikes dont heaucoup de 
femmes ant souffeft de la mondialisation, ti la fois en termes absolus et par rapport 
aux hommes. Par exemple, la 1iht;ralisation des (tchanges a muvent permis l'impor. 
tatlon de blens de consommation et de produits agricoles subventiannCs, au dC- 
triment des productrices locales. L'arrivee des societes (ttrangeres a souvent eu un 
effet similaire, par exemple en obligeant les paysannes a quitter leurs terres ou en 
ler empkhant ri'arr4der aux rnatieres premieres essentielles ir leurs activitds de 
production. Ces femmes se heurtertt a d'enormes obstacles quand elles cherchent 

se lancer dans Ies nouvelles activitfs tkonomiqus diicoulant de la mondialisa- 
tion. C'est bien souvent le resultat des distorsions des politiques et ritglementafions 
au detriment des femmes ou du secteur des micro et petites enfreprises dans lequel 
elks pr&lominent L'ampleur des handicaps awquels sont confrontees les femmes 
est iliustrbe par le fait que les femmes possedent moins de 2 pour cent des terres 
el hen4ficient de moins de 10 pour cent des cradits mtroy6sJS. 

216. Par ailleurs, les femmes ont ete plus durement touchees que les hommes par 
Ies crises financikres de plus en plus frbquentes gfnerees par la mondialisation, et 
les reductions operfies au niveatt de la protection sociale se sont faites plus B Ieur 
d&iment. 

217. D'un autre ctitc!, un grand nomhre de femmes ont vu leur statut tkonomique 
et social s'ameiiorer du fait de la mondialisation. Parnii elles, on trouve les millions 
de travallleuses qui sont integfcies dans le spteme de production mondial. Ces em- 
plois salaries ont fourni des revenus plus eleves a des femmes dont certaines 
dtaient auparavant rMulres la servitude au sein de la famille ou au denuement ct 
a la precaritb dans l'economie informelie. L'emploi salari(t a (tgaiement apporte B 
ces femmes une plus grande independance dconomique potentielle d a souvent 
relevc' leur statut social, mCme dans les societes patriarcales les plus oppressives. 

Effets B plus yrifride i!che/ic! 
218. La n ~ o n d ~ ~ i ~ t i o r ~  a affectc! la vie des habitants de la planere de bien d'autres 
manikres. Nous examinerons ci-apr& deux aspects principaux du phenomene: 
l'au~men~a~iori de I'interconnecfivitb mondiale et la croissance des activites trans- 
front iPrrs i1lCgatc.s. 

219. L a ~ i ~ e n ~ t i o n  massive de I'interconnectivite mondiale affecte la vie des 
femmes et des hommes de diffiirentes manieres, certaines prdvisibles, d'autres 
non. Un changement important e5t que, ou qu'il vive, un habitant de la planPte est 
heaucoup plus eonscient dhormais des evenements et problemes du monde en- 
tier. Chartin a donc davantage conscience des disparites mondiafes, qu'il s'agisse 
des niveaux de vie et des ctiances dans la vie nu des 1iberti.s et droits politiques et 
sociaux. 

220. Cela accroit les alterites des populations qui vivent dans des regions defa- 
vorisees et leur fait de moins en moins hien supporter leur situation. Cela a proba- 
blemrnt jouc' un r61e important dans la propagation de la dBmocratie ainsi que 
dans la demande croissante de libertcs politiques dam les pays ou elles sont encore 
ni6es. La plus grande di~ponibili~b de I'information a egalement donne naissance B 
des groupes de pression et des Clectorats mieux inform6 et plus critiques. ce qui 
ne petit qu'arcroitre la qualite de la democratic. 



221. La revolution de I’information aide les habitants des pays riches B prendre 
conscience de leur appartenance h la rommunaut6 mondiate et de la necessite 
d’une solidarite transnationale, comme le montre la croissance spectaculaire des 
coallclons mondlales d‘acteurs non etatiques rassembles autour de questions d’tn- 
ter& universe1 telles que la mondialisation elle-meme, I’environnement, les droits 
de I’homme, l‘aide humanitaire et I’exploiration des travaiileurs. 

222. Cette revolution de l’information a 6galement aftecte les cultures et les va 
leurs sociales. Ce type de changements est cependanr dimcile h quantifier et B do 
cumenter. L‘lmpact de la r&volution de I’infonnation sur les cultures et les valeurs 
locales 1 travers le monde est un sujet controve& L’Bcrasante domination dc la 
culture et des valeurs des Etdts h i s ,  et d’autres pays occidentaux, sur i’industrie 
mondiale des medias et des loisirs preocrupe beaucoup de personnes qui 
craignent que l’exposition permanente h des representations des modes de vie et 
des modeles occidentaw n’entrainc des tensions susceptibles de creer des divi 
sions tant fur  Ie plan culture1 que sur le plan social. 

223. Autre effet secondaire de la mondialisation. la forte augmentatron des activi- 
tes transfrontikres illegales. On citera dans ce domaine l‘augmentation de 1’8vasion 
fiscale et la montee en puissance de reseaux criminels engag6s dam le blanchiment 
d’argent, la traite des personnes, le commerce sexuel, le tr&c de drogues. Les fac 
teurs qui ont facilite la croissance de transactions econoniiques transtcontieres I@ 
gales ont egalement favorise les transactions transfinntieres illegales. La revolution 
des technologies de I’infonnation et de la communication facilite la coordination 
transfrontiere des activitds illegales. tandis que la liberalisation financier@ facilite 
I’evasion fi5cale et le blanchiment d’argent. De meme, la baisse prononc6e des 
coiits du transport et la croissance du tourisme de mase ont rendu moins coiiteux 
et plus difficiles B detecter I’immigration clandestine et 1e t d i c  de drogues. 

224. Cette facilitation invoiontaire de la criminalitk transfrontiere a Cte renforcQ 
Cgalement par deux autres facteurs. Le premier est I’augmentation des profits itco 
nomiques de la criminalitk transfrontikre due a la multiplication des opportunites 
lucralives d’arbitrage entre les marches (par exemple l‘emergence de centres fi 
nanciers extraterritoriaux et de paradis fiscaw, et la disparite croissante de reve- 
nits entre lcs pays pauvres et les pays riches parallelement aux contrciles stricts dr  
l’immigrat~on) Le second facteur est la ienteur avec laquelle se developpent Ies 
procedures multilat~rales de detection et de suppression de ces activith transfron 
tieres iflCgales, ce qui reduit les risques encoum. Dam des conditions aussi favo 
rahlm CIIPS ne peuvent qtie se multiplier 
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Introduction 

225 Les objectifs exposes dans notre vision nicessiteni une action concertee sur 
un large front L'idee directrice de nos propositions d'action est qu'il faut ani6liorc.r 
la gouvernance de I'economie mondiafe. Nous pensons que la mondialisation offre 
de vastes possibilites d'amelioratian de I'efficience dconomique et de eenfor. 
cement de la croissance et. parrant, qu'elle peut weer tes conditions de la prospe- 
rite Cconotnique pour taus ies pays ct pour lout le monde. 'I'outefois. cornme le 
montre I'analyse qui preci.de, nous sommes encore bien loin de la realisation de ce 
potentiel. 

226. L'une deb principales raisons en est que le processus actuel de mondialisation 
n'est pas conduit efficacement ni democratiquement. Certaines institutions essen- 
Cielles de soutien et de regternentation du niarc:tic font defaut, ce qui predispose le 
systErne B des dysfonctionncmcnts. De plus, les rkgles et les institutions existantes 
sont injustes envers les pays pauvres, a la fois par la facon dont elles ont ete etablies 
et par leur impact. Cela est aggrave par la faibiesse des mecanismes destines re- 
dresser ies profondes ine8alitbs qui existent entre les pays et au sein des pays, et & 
trailer d'importantes priorites sociales comme la fourniture de biens collectifs 
mondiaux ei d'une protection sociale. 

227. Dam un monde compose d'Etats-nations. la gmlvrmancr de la mnndia. 
lisation est liee g la gouvernance au riiveau national. Pour profiter des possibilites 
offertes par la mondialisation et faire en sorte qn'elles soient largement et Pquita- 
blement reparties entre les difrerents gmupes sociaux au sein des nations, il faur 
ties institutions politiques et juridiques efficaces. de  solides capcites economi- 
ques et t~~c l~no lo~ iques .  et des poiitiques combinant objectifs (.c:oiiorniques el oh. 
jpctifs sociaux. De facon plus generale, lcs pays bien administi&, dont tes 
politiques nationales prenncnt en compte les hesoins des nutrcs pays. scronr dos 
partenaiees plus efficaces dans I'instauratiun d'un processus de mondiali~tion 
tiquitable et plus integrateur. En ce sens, on peut dire qu'il fant commencer par agir 
sur place pour faire face a la mondialisation. 

228. Dans la section 111. I, nous commencecons donc par examiner les instruments 
et les options dont dispasent les gouvernements et Ics acteurs cMs naiiortaux pour 
:enforcer les institutions et les politiques nationales. en vile d'axneliorer leur effica- 
cite aux phis  social et 6conomique dam ie conlexte de fa mondialisation. &?la rig- 
cessite en premier lieu une action au niveau national. Nous pensnris toutefois que 
pour rendre fa mondialisation plus 6quitahte il faut Cgalement une action et une 
responsabilisation a differents niveaux (au niveau des col1ectiviti.s et des Ccono 
mies locales, el aussi dans les riouvelles formes de cooperation et (i'integriItion rC 
gionales, qui conmissent un developpemcrtt rapidel. Nous examinerons cewaines 
des questions c1i.s qui se poserit a chaquc nivcau. 

229. Dais la section 111.2, nous nous intkreuerons au vaste et roinplexe pro- 
gramme de reforme de la gouvernance mondiale. NOUS poseruns d'abord le cadre 
analytiquc pour la gouvcrnatire dc la mondialisation. qui constituera la base de nos 
recommandations ult6rieures. Ce cadre met en IurniPre I P S  deficiences du sysrkrne 
actuel de gouvernance et IPS resultats desequilibres qui en dticoulent. Ce faisant, il 
identifie @galernen( les principales rdformes n 
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230. Dans la section fll.2.2, nous examinerons le premier de ces domaines de 
reforme. i savoir les rkgles qui regissent actuellement I‘Pconomie mondiale Nous 
dernonrrerans qu’il s’avere indispensable dinstaurer plus d’4quitC et d’equilihre, a 
Id foiois dU seiti dt: chaque pays et enire les pays. ei en panfculier entre pays nches 
et pays pauvres. Gela inclut & la fois I’injustice de certaines des regles qui rfigigissent 
le commerce et ies systemes financiers multilateraux, et I’impact negatif des r&gles 
inadequates clans dc.2 domainpc. tek quP IPF migrations intermtionales 

231. Dan5 la section 111.2.3, nour expoxrons 1x05 propositions relatives B un en- 
wnible de mesures plus equitahles et cohCrentes & prendre au niveau international, 
visant I’aido au dPveloppement et la rOalisation d‘objectifs sociaux et ticonomiques 
niondiaux. Ces mesures ont une influence majeure bur la rCpartition des &netices 
de la mondialisation et sur son impact sur la pauvret6. Nous soulignerons en parti 
culi~r la necessite pressante d’accroitre de manikre substantielie les ressources 
pour atteindrc les objectifs mondisux, d’assurer une certaine coherence entre les 
objectifs economiques et tes objectifs sociaux. et d’accorder un degre de priorlte 
plus elevP a I’objertif du travail decent pour tous. 

232. Enfin. dans la section 111.2.4, nous passerons en revue les institutions cks du 
syw%ne actuel de gotrvernance mondiale, et le rble des principdux acteurs concer 
nes. Nous suggererom des mesures B prendre pour renforcer la capacitO du sys- 
ieme rnult~late~l d’apprchender la dimension soaale de la mondfaiisation. en 
rendant celie-ci plus democratique, plus cohbrente et plus contrblable, et de mo 
hilier tom les acteurs {etatiques et non etatiques) a I’appui de ce processus. 
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233. Toutes les nations sont de plus en plus interd~p~~ndantes ,  et nous avons be" 
soin d'urgence de rkgles, de politicjues et tl'inrtirutions mondiales mieux adaptees 
e t  plus Pqiiitahles. Cependani. avant d'en arrivrr a ces questions essentielles. nous 
devons contnxencer par agir sur place. Cltacurr appretirride les prohl&nws et les 
possibi1itt.s .. souvent diffcrents pour IPS hctnirnes et pour les femmes - d'un 
monde de pius  it plus intercor~~:e(.~e, &ins sa conimunaut4 et dans son pays. Les 
politiques nienees au niveau de la nation restent di.terntittantes pour tirer parti d~ 
la mondialisation au profit du pays rt tfe la population. Nous devons examiner les 
moyens et ies instruments dont riisposenr kes g o u ~ e r n e I n e n ~ ~  et les acteurs sociaux 
au scin des diff6rents pays pour permertre aux citoyens de participer effectivenient 
aux bknefires de la mondialisation e i  pour apporrer protection et assistance lors- 
que des ajustements sont n6cessairt:s. 

234. Darts tous les pays, i~iduskialist's uu err dt'vrloppemmt. la niondlallsatlori 
exige des ajustements econorniques. De ttoiiveiles possihi1iri.s economiques appa- 
missent. mais elks exigent parfois de riouvclles comp6tenccs 011 hien elks surgis- 
sent en de tio~veaux lieux. Le dlplacernetit ds la production 
a pour effet dc supprinter des ernplois & un endroit et d'cn c 
Des regions entieres. ob la production est conceutree dans des sectenrs en dectin, 
tw patissent, tandis que d'autrrs b@ntificient de possibilitcs rtouvelles. En coordim- 
tion avec les principaux acteurs sociaux. les go~ivcrnements doivent gdrer ces 
changements -. en favorisant les ajusterrienls e t  les possibilites, eit donnant aux 
gens la possibilite de participer et d'acqu4rir de riouvellcs competences, et en pro- 
tdgeant les citoyens cnntre l'ins&urit@. Le5 d&s ii relever snrri gignntesqucs pour 
de nombreiix pays en developpen~~iit. coiirraints de se doter ti$: nouvelles iristitu 
tions, capacites et infrastructures tout en faisant fate  un er i~~r~ri t ienient  dcom 
rnique de plus en plus concurrentiitl 

235, Meme si la situation dans cliaque pays r s t  diffetente et s'il rt'existe pas 
d'agmda yolitique universel, ccrtainrs questions sont rPcuri-enter. Notis etiidic- 
rons daris les sections snivanres la contribrttiort de la gouvernance di.ITIocratiyue et 
la nPcessite pour ies Etats de se doter des moyens necessaires pour gdrer le proces- 
sus d'integration dans I'economie mondiale rt relever IPS defis df! I'economie infor- 
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melle Nous examinerons l’investissement dans l’education, le travail et l‘empioi. 
et la necessitC d’assurer une certaine coherence entre les objectifs economiques, 
sociaux et environnementaw. 

236. 11 ne s’agit pas seulement la d‘un programme national La facon dont les gens 
definissent et realisen: leurs objectifs et 1eur.i aspirations depend dans une large 
mesure de ieur environnement economique et social immediat Les poliliques per 
inetLdnL de faire Face 21 la mondtalisation dolvent d’abord &re mises en wuwc a 
I’et hplon des collectivftes locales. La responsabilisation de ces rollectivites est un 
element central de toute strategie visant B faire profiter les populations de ta mon 
dialisation. 

237. Enfin, la coordination entre les pays au niveau rpgional offre un moyen sup 
plcSmentaire d’etendre les capacites et de renforcer les institutions. Nous nous in 
teresserons au rhle qtre petit jouw I’int6gratinn regionale dam le drveloppement 
d‘une fonne de mondialisation plus equitable 

Les capacitcss ec les politiques nationales 
Ld ~ L ~ ~ ~ P f f f ~ f f C ~  

238. Nous wmmes convaincus de I’importance fondamentale d’unr bonne gou 
vernance, dans tousles pays et B tous les niveaux de developpement, pour urie par 
ticipation efficace et equitable a l‘economie mondiale. Les principes de base 
devant, B natre sens, regir la ~ o n d i a l ~ t i o n  sont la democratic, I’equire soriale, le 
respect des droits de I’homme et la primautt! du droit 17. Ceux ci doivent apparaitre 
dans les institutions, regles et systgmes politiques mis en place au sein des diff6 
rents pays et &re respecte.i par tous les secteurs de la societri. 

239 Urte mauvaise gouvernance se tnanifeste par un ensemble de probl$nres in 
terdripendants qui se combinent diffriremment et sont plus ou moins graves selon 
lec pays Les Etats qui connaissent des dysfunctionnements et qui sont di.c hires par 
des conflits civils, les gouvcrncmcnts autoritaircs dc tous bnrds ct les Etnts dotes 
tie ~~)uvernements  democratiques mais dont les politiques et les in.ititrttions ’iont 
tout a fait inadaptees pour soutenir une economie de inarche fonctionnant correc 
tement en sont des exemples. Dans les cas les plus extremes, 11 y a peu  d’cspoir 
d ’ a m e l i ~ ~ & i o n  sans action Rt aide internationale. Dans d’autres, ceux ou les condi 
tions p&alables h une gouvernance demucratique sont reunies, il exisie une 
grande marge de manmuwe pour apporter une amelioration en menant une action 
rdsolue au niveau national 

240 La base d’une bonne gouvernance est un systPme politique democratique 
fonctionnant correctement, garantissant des gouvernements repesentatifs at inte 
gres, idteprifs aux besoins de la population. ProcMer regulli?remenr a des cflec 
tians llbres et regulieres ne suffit pas. I1 faut (tgalement veiller au respect des droits 
de I’homme en general, et plus particuli&ement des Libert6.i civiles de base, 
rornme la IibrrtP d‘expression et d’association, incluant notamment le pluralisme 
et ia ltberte des medias. Tout doit &re fait pour supprimer les entraves au develop 
pement d’organisations de travailleun et d’employeurs reprc‘sentatives el pow 
assurer un dialogue social fikond entre elles. En outre, des mesures s’inscrivant 

i r N w s  n‘8psrgnrrons aucun sffon pour proniouvoir la dCmocralie rt rcnfourcor 1’Cla1 de droit, aiizsi 
que Ie respect de tnus les droits de I‘homme et librrti?s fondamentales reconnus sur le plan intrma 
thnal, y cunipris le druit au dt?veloppementr, Deciaratlon du MillPnairr des Nations Unies, 2000. 
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dam une demarche preventive doivent Ctre prises pour favoriser le developpe- 
ment d‘orpisations representatives des penonnes demunies et des autres grou- 
pes socialement defavorises. Ce sont ia des conditions fondamentales pour assurer 
le developpenlent d‘une societCr civile active qui reilkte pleinement la diversite des 
points de vue et des inter&, Ce sont 6galement des moyens de garantir urt proces- 
sus de participation la conception et a la mise en euvre  des politiques et de four- 
nir en permanence des freins ct des contrcpoids a I’cxcrcicc de l‘autorite 
gouvernementale et du pouvoir prive. 

24 1. La primaute du droit et l’admlnistration effkace de la justice constituent & cet 
egard un fondecimit esserttiel. Urr cadre legislatif equitable, qul s‘applbque B tous 
de la mbme maniere, defend les individus contre les abus de pouvoir de I’Etat ou 
des acteurs non gouvernementaux. 11 permet aux individus d’afftrmer leurs dmits, 
qii‘il s’agisse des dmits $I la pmpri6te. $I l’education, a u n  travail decent. a la liberte 
d‘expression ou autres atrenipIinsB permettant le developpement et le progrPs de 
)’&re humain. En attendant, des efforts doivent Ctre fournis aux niveaux national 
et local pour garantir le respect et l’application de la loi et pour assurer I’accPs de 
tous les citoyens, riches ou pauvres, au savoir et aux ressources necessaires B son 
utilisation. I! faut pour cela des institutions gouvernementales transparentes et 
comptahtes de leurs actes aux niveaux executif, administratif et parlemenlaire. 
a h 1  qu’urie justlce independante. Le controle public des budgets, des contrats et 
des achats est dgalement un PIBment crucial, dont la responsabilite incombe essen 
tiellement aux parlements, mais dans lequel les organisations d’employeurs et de 
travailleum, ainsi que les organisations repr4sentatives de la societe civile, orit Bga- 
lement un rBle important ii jouer. 

242. La necessitt‘ d’une bonne gowemanee s’t‘tend Pgalement aux institutions nC- 
cessaires au fonctionnernent emcace et equitable d’une economie de niarcht5. Puur 
commencer, il est indispensable d’etablir un systkme financier solide qui niobilise 
I’dpargne et favorise les invest ements, de reglementer les march& pour emp&- 
cher les abus et les comportements anticonciirrentiels, d’instaurer rlrr ni&anismcs 
destines a mure r  une gouvernance transparente et socialement responsable des 
entreprises et de rnettre en place un systeme efficace de delimitation des droits de 
propri6td et  dexkcution des contrats. Sans de telles institutions, les pays sont for, 
tement desavantages pour ce qui est de I’accks aux marcht‘s financiers mondlaux. 
Les institutions du marche du travail. y compris des cadres Juridiques appropries, 
la liberte d’association et des nxicanismes de dialogue et de negotiation, sont ega- 
lement essenticls pour prixi.gei les droits fuitdanientaux des travdlleun. fournir 
une protection sociale et pramouvoir des relations professionnelles saines. Le dia- 
logue social est une composante essentielle de la bonne gouvernance et un insiru- 
ment de participation ~t de respn~ahilitP. ~ P S  moyerts doivent aussi &tte niis en 
place pour maintenir dans des limites acceptables I’in6galite des revenus et des ri- 
chesses et renforcer ainsi la cohesion sociale. 

243. Un aspect important de la gouvernnncc nntionnlc cst In ndccssite pour les 
pays de prendre correctement en compte I’impact de leurs politiques nationales 
sur les autres pa,ys. Dans un monde interconnecte, les politiques economiques des 
principaux acteurs sur la scene de I’bconomie mondiale ont un impact notoire sur 
tous les autres pays. Les pays qui jouissent d’un plus grand pouvoir de dCcision au 
sein des arganismes internationaux ont une responsabilitt‘ particuliere pour ce qui 
est de prendre en compte tous les int6rGt.s en presence sur le marche mondial, On 
constate icgalement un echec general L respecter ips engagements et accords con- 
clus !on des conferences mondiales des Nations h i e s  tenues au coum des annees 
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qua[~e-viiig~.dix, en particulier iorsqiic. celles-ci inipliyucnt I'utilisation de ressour- 
ces ~ n a i i c ~ ~ r ~ ~  L C .  

244. Tous les pays souffreitt d'uncl fotme ou d'unr autre dcl mauvaise gouver~ 
nance. Dans le serterir public, i t  arrive souvent que les fonctionnaires et les admi- 
~ i ~ ~ r a t i o n ~  nr snient pas suffi~axnInen~ tenus pour responsables, que ce soit dans 
les pays 2 faible revenu ou dans les pays ic revenu elevh 19. Entre-temps, dans le sec- 
teur prive, la gotivcrnartre mediocre des eritreprises est devenrre un sujet de pre- 
occupation croissante. Les abus enormes constates en 2001 et en 2002 au niveau 
de la geslirtn de Enron. tie Worldcom et de Global Crossing sont dus des conseils 
d'ad~ in i srra t io~~  dBfaiilants et B des pratiques deficientes dans le domalne de 
t'audit et d e  la comptabiliti.. La carruptiori est Iargement prdsente dans les pays en 
dC~~e~oppenirnt, snuvent au detriment. des plus pauvres qui s m t  exclus des servi- 
CPS PI striirnir a dw trairements arbitraires. I.es pays inrluslrialisPs n@ Font null+ 
ment cipargnCs par la corruption 2'1. Par ailieurs: les phenomknes de cortuption 
dans les pap en dtiveloppement sont trop souvent Favoris6s par certains partenai- 
res des pays d ~ v e l ~ i ~ ~ ~ s ,  disposes a offrir des avantages indus substantiels. 

245. Vainme ces deflciences constitue un deft tnajeur dans la quCte d'une peffor~ 
rnance econ[~n~iq~ie accrue. Le processus de mutation economique des pays d'EU 
mpe centraie e t  orientale I'iilustre bien. Les anciennes economies pIani86es de 
cettca region du monde dtaiertt dothes d'institutions inadapt& au fonctionnement 
d'une cicononiie de marche. Elks souffraient notamment de I'absence de lois clai- 
res, i~'ins~itti(ions judiciaires permeitant l'exkution des contrats el d'institutions 
a p e s  ;r geref I'entree sur le tnarcht' et la sorrie du marcliC. La IibCmtion des prix et 
les politiques dr p r ~ v a t i ~ t ~ o n  ant 816 engageer avant que n'aient 6th mises en place 
k s  ins~~ti~t i~~tts  n$cessairc.s au hon fonctionnement d'unr kconornie de marche, dB- 
loiirnant ainsi l'effort vcm rlm artivitbs de maximisation de la rente et de dilapida- 
tion des act ifs. En I'absence de processus democratiques ouverts, de nombreuses 
~nstii~ilions, y rompris de l'Etat, ont 6te prises en charge par des inter& privks lars 
&I processus de transition. 11 en est resulte une longue periode de declin du PNB 
et une hausse atannante du ch&mage, des inhgalites el de la pauvreti.. Le fait que 
('on ai'l r~cernr~ietit inis l'accent sur les refortnes institutionnelles a conduit a une 
~ t n ~ l i ~ ~ r a t i ( ~ ~  de la I-t'acrion konorriique, bier1 que ies progrks constates soient iwe- 

La ~ ~ ~ ~ . ~ a / / 5 ~ 3 ~ ; ~ / ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ j 9 1 f ~  et / B a t  
246. L,es p ~ i l i t i q u ~ ~  Cconumiques adoptees par les pays pour reussir dans 1'Pcono- 
inie ntondiale se sont souvent lraduites par une vaste lib&alisation des khanges, 
des i r~~ ' e s~ . i s sen~e i~~s  et des politiques flnancikres. Pamll~lement s'est operee une li- 
b~ral~sati(~ri de I'i'ortnomie nationale par la pavatisation, la rWuction dti role de 
I'Etat dans la gestion ticonomiqrie et la reglementation, et i'expansian gbnerale du 
irile du marche. Mis e n  application dans cettains pays industriatisfis au debut des 
ann&s qi:atre virigt. re nwdPle a aujrturrl'hiii 6tci adopt6 dans dec ronlextes Pco- 
nomiques et sociairx tr&s divers 
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247. Lorsqu’une liberalisation du march6 est envisagric, il faut rwonnaitre I’impnr- 
tacice du point de depart (situations diffcirentes des pays industriati& et des pays 
en dCveloppenient1. le cadre reglementaire et institutionnel preexistant, ainsi que 
I’Ctat de I’&onomie et de I’environnement economique externe au moment de la 
mise en application de la nouvelle politique. Dam le far contraire, il n’est pas ga- 
ranti que la politique de IiMraIisation produira le resultat universellement positif 
annonrri par ses partisans. Au contraire, les r4sultats seront prohahlenient mitiges, 
avec des resultats positifs dans certains cas el der rcisultats forteinrnt nCgatiCs dans 
d’autres. 

248. Le rythnie et le dt‘roulcment du proccssus de libdralisation constituent un 
autre theme important. Par le passe, une liberalisation du jour au lendeinain Ctait 
souvent recoinniandcie et parfois mise en auvre, Une liberalisation de grande en- 
vergure etait alors lancee dans toutes les directions en meme temps. Aujourd’hui, 
on s’accorde ti reconnaitre qu’il s’agissait la d’une erreur. Les institutions de sou 
tien et les cadres reglenientaires necessaires B une Bconomie de niarchci doivent 
ewe mis en place progressivemerit et necessitent uiie administration pubiique do- 

de rnoyens importants. La coinparaison entre les experiences de reforme me. 
s en Europe orientale ct en k i e  de  1’Est est tres instructive. 

249. Elle souligne le role important de I’Etat dans la gestion du processus d’intC 
gration dans l’econoniie mondiale et dans la realisation des objectifs la fois eco- 
nomiques et sociaux. Ce r6le consiste notamment a fouinir les biens coilectib 
classiques qui g6ni.rent des externalites positives, comrne la santP, 1’6ducation et 
te maintien de I’ordre, 1 surveiller les marchds et h cn comgcr Ics ddfaillanccs et 
dysfonctionnement~, a comigiger les externalitcis negatives comme la degradation de 
l’environnement. a fournir une protection sociale et une protection pour les grou- 
pes vulnerables, ef enfin B investir dans ies doniaines d’intCr6t public delaisses par 
le secteur prive, Ces fnnctions essentielles de I’Etat doivent $ire maintenues dans 
le contexte de la mondialisation. Dans bien des regions du rriande, le problPme 
provient de la faiblesse de I’action de I’Etat dans ces domdines et de I’absence d‘an- 
ticipation rt.aliste du fait que le secteur prive peut completer I’acrion de 1‘Etat. Un 
auire r61e important de I’Etat conslste 21 limiter i’impact de la trio~idialisation cn ter- 
mes d‘inegalite des revenus, par line imposition progressive, des politiques sataria- 
les adaptties. des programmes mriatix et rl’niitr~s mdcanistnes. 

250. La r6duction du riile de I‘Etat, observee un peu partout dans le monde, peut 
certes s‘&tre souvent aver ouhaitable. mais force est de constater que le chan- 
gement S’est produit de manibre trop rapide et que le desequilibre a Qt@ trop im- 
portant dans bien des cas. Tandis que )’intervention economique de i’Etat a pu 
s’averer inemcace ou ma1 dirigCe par ie passe, la mondialisation a c&ci beaucoup 
de nouveaux besoins auquels  I’Etat doit maintenant repondre. Ce r6le est 
particuli&rement impoftant aujourd’hui en l’absence d’institutions fortes pour la 
gouvernance mondiale. 

25 I .  Le nouvttau defi auquei I’Etat est aujourd’hui confronte dans Ie coiitexte de 
I’integration dans l‘dcononiie mondiale peut &re apprehend6 a plusieurs niveaux. 
La liberalisation financiPre expose les pays B des risques accrus de fluctuations eco- 
nomiques, et notamment aux desastreuses consequencrs drs crisps Rnancihres. 
Cela necessite un renforcement du rO!e de I’Etat pour assurer la protection sociale, 
et non son affaiblissemenf. De meme, la mobilite accrue des capitaux associPe a la 
rnondialisation renforce la position des ernploycurs par rapport aux travailleuis. En 
m6me temps. les marches du travail enregistrent un taux plus &lev4 de creation. cle 
delocalisation et de suppression d’einplois, au moment oh les economies s’adap. 
tent a une plus large ouverture. Ces 6volutions ont un effet negatif sur les tra- 
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256. La rnbtfiode adopt& pour renforcer les capacittis econorniques nationaies 
variera largement selon le point de depart dans chaque pays. Dam beaitcoiip d~ 
pays I faible revenu. I'agriculture represrnte une proportion importante dr I'ac t i  
vitC econoniique et tine proportion plus grande t-iicwe ilrs einplois existarit 
inajorite des populations pauvres (75 pour cent) vit clans les zones trrralr> et 
dans les pays tributaires de !'exportation de produits de base qirc !'incidence tle la 
pauvrete est ie plus @levee. Cette situation appeile un train de mestires pour soute- 
nir la croissance de l'agricuiture. et notamment I'eliminaiion de la distorsion des 
prix et des pratiques qui placent certains sectetirs de I'agriculture dans tine situa- 
tion dtisavantageuse, l'appui aux creneaux s@cialist?s. un gros itivestissement 
public dans I'ciclucittiort et la sariti., et la reconnaissance du role cle des fernmes 
dans la production agricofe. et donr dans la reduction de la pauvrere. Uans heart- 
coup de regions, h priorit6 est d'investir dans les reseaux de  transpcxt rt la gcstiori 
de l'eau et de I'electricite. ce qui augmente la productivite et la sticmitG t * t  ouvIc 
les marches. Dans le meme temps. I'investissemerit dans la recherche agricole. Ier 
services de vulgarisation et le soutien financier s'avere Pgalement important. De 
nomhreux pays yauvies ont besoin de nieilieures setnrnces. de pratiques agrono 
miques moins domrnageables et d'un awes cStendu aux nouveiles connaissances e t  
aux nouvelles techniques. I1 est 6galement crucial de protkger, utiiiser et titendre 
le savoir lradi~~onn~l2' .  
257. En ineme tenips, la divers1fl~:atioii de la structure de la productior) rtirale 
constitue gcneralement un element essentiel. La croissance de l'dcnnontic rurale 
non agritole est souvent entrav6e par ie fair qu'elle relhve I a r ~ ~ r R ~ ~ t  de i'6conornie 
info~melle. Si les politiques necessaires au soutien de cette croissanrr varienr lar. 
gement, elles devraient tout de m & n x  d'une maniPre generale. viscr a acrroitre la 
productivite et a accelerer Ie progrks de l'apprentissage et le pro#& technologi- 
que. La revalorisation des exportations de produits de base et la d ~ ~ , e r s i ~ c ~ t ~ n i i  dr 
fa structure d'exportation constituent souvent une prionte. 
258. De nomhrecix pays en developpement a revenu moyen se font desorrnais mw 
tueilement concurrence pour exporter 5ur les rn&mes :narclr"s des produia indus. 
triieis simllalres, ti forte intensit6 de main-d'ceuvre. 11s vendent alors plus niais 
gagnent relativemenl moins. Pour ces pays. ie d6fi a relever consiste I passer L cles 
exportations de valeur plus elevee. Une reponse strategique s'avere necessaire 
pour prornouvoir l'innovation. l'adapration ei les p r o c ~ ~ ~ ~ ~ s  ~ ' ; I p ~ ~ p r ~ ~ j ~ ~ ~ ~ p  qtli 
teur sont associes 22. L'bl4ment cl& en ce qui concerne la creation de svstPt~~es na 
tionaux d'innovalion est la revakorisatiort des comp6tences et des c,ipacitt% t w h -  
nologiques. Celie-ci permettra non seulement d'accroitre ies gains conrmerciaux et 
la participation aux systPmes de production mondiaux, mais aussi d'elargir fcs niaf 
ches interieurs par I'accroissement de la productivite et des salairtrs. Les syst(.rnes 
de production mondiaux dewont fournir des oppurtunitb permeltant a m  erttrc 
prises natinnales dr s'engagrr danq un prrirt~~sirs d'apltrentissage el d'actaptation 
dans ies sectcurs de l'industrie et des services. en relation Ptrnitc aver UII schtirna 
de production de niveau international. I1 convient egalemertt d'ti1aborer des politi- 
ques apes a renforcer les liens dc production entre les secteurs e c ~ i ~ o m i ~ i i r s  de 
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p m m  ei le reste de f'econamie, e ta  prendre en compte les besoins et les contrain- 
lev dcs petite+ eritreprises. L'accPs aux institutions de financement et institutions 
liriancieres rrt pa~iculiere!nent crucial, tout comme te sont les services specialist% 
dc ~ , L i ~ ~ a r i ~ a t i o i ~  Cec hrrique pouf 1es rnicr a entt epfises a1 les reelrimes entrepreneurs 
&s p i ~ ~ u l a ~ i o r ~ s  dbfavorisees. 
259 Ces questions revetent Cgaieinent une grande iniportance pour tes pays in- 
dusmalises It i aussi, les potitiques de formation, k s  politiques finmcii.rrs et tech 
i ~ [ ) l ~ ~ i q u e ~  dinsi que les partenlariats peuvent favoriset I'dlimination progressive 
des industries anciennes peu fentables et 1e developpement de nouvelles activites 
n font. valeur ajoutde 23 L'elaboeation de politiques romplCmentaires d'ajurtemeni 
rrontrmique englobe. noti seulement des rnesures en faveur de la protection sociaie 
6'1 di. la wcurite5 des revenus, mais aussi des politiqucs de soutien contribuant a 
r rwr de nouvciles opporluni~es, notarnment dans les secteurs de l'economie du sa 
votr tit des nouwnux venwe; 
260 1- ~ ~ r ~ ~ u ~ ~ u i ~  constitile a cet egard un probfeme particdier. Cimque pdys est 
bten entendu en droit d'blaborer ses propres politiques agricoles, mais les mesures 
tip sorrlren et les subventions excessives octroykes a ce secteur d'activite dans 
~ e ~ u ~ o ~ i p  de pays dc I'OGDE iilustrent bien comment les politiques nationales 
peuvvnt cchouet a prendre correctement en considdration leurs implications pour 
Ies autres pays. Les politiques agricoles devraient &tre elaborees en tenant compte 
de5 nioyens d rxisience des paysans pauvres dans les pays industrtalids comme 
dam Ies pays en  devei#pp~ment, et devraient veiller a dcompenser les produc 
tetrrr ruraux pour la fourniture de hiens collectifs tels que des services cnvironne 
mcntaux A I'heure actuelle, 4 pour cent seulement des mesures de soutien rnises 
en mume dam les pays de I'QCDE sont axes sur des objectifs environnementaux. 

L ($1 orioriw ~ n j ~ r ~ 7 f ~ l i ~  

261 flarts la plupart des pays en developpement, l'econornie informelk tient une 
Imge place. et cettc activit6 eronntniqiie paralltbte sotiffre d'iin manque d~ wron 
naissanre ex de protection dam les cadres juridiques oil rbglementaires officiels. 
F l k  inrlur generalenient I'industrie manufacturiEre artisanale, les services ou la 
vcnre dans lrs zones urbaines, les travaux domestiques ou les travaux agricoles sur 
<it. petites parcetlm de terrain. Dans de nombreux pays a tres faible revenu, eile en- 
glohr In grande majofite des travailleurs, dont souvent une proportion 61~vBe de 
fernine.i Te travail est tres diversifie, ailant des petites entreprises aux activites de 
s ~ s v i e ,  incluant non srutcrncnt lcs travailleurs indCpendants et les travailleurs fanu 
Itatix ninis d u d  la m a n  d'mmre salariCe sous diverses tomes. De telles activitds 
wnt ~ e r i ~ ~ i ~ i n ~ ~ n t  carartt'risees par une Faible pmductivitd. et le niveau de pau 
xrrte des travailleurs inform& est Clevb. Le travail informel offre toutefois un vaste 
potentiel pour I'esprir d'entreprise et i'innovation. II est moins important dans les 
pays i n d u s ~ ~ a ~ i ~ e 5 ,  sans pour autant en &re totalement absent, e t  rwulte notam 
merit de I'jnforrn~Iisa~i~I~ d'emplois salaries autrefois stables. 

262 Tout comine la pauvrete 1' mie informetle a largement precede la mon- 
d i ~ l i ~ d [ i ~ n ,  et elk qe rleveloppe de nombreuses regions du monde. la ma 
jeure partie dc5 nouveaux emplois Crees. a la fois dans le domaine du travail 
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recours au crt5dit et B I’investissement. L’Bchec B waiter cette question inhibe le po- 
tentiel de croissance et de ddveloppement de millirms de petites entreprises et fa- 
vorise les activitb Cconorniques de faihle qualitC. Cthappant au reseau fiscal 25. 

266. La l~galisation des droits de propriCtC de facto constitue par consequent une 
@tape cniciale de la transformation de I’econoniie infomelle. Pour parvenir a cet 
objectif. les gouvernenients doivent: 
9 

9 

identifier les individus et actifs concernes; 
identifier les pratiques et coutumes regissant la propridre. I’iitilisation et le 
transfert de ces actifs, afin d‘ancrer le cadre legislatif dn droit de propdete 
dans Ic contexte rociai predominant; 
identiRer b s  gaulets ~’e t r an~ lemen~  et obstacles administiatlfs, hureaucrati 
ques et juridiques entravant i’accbs au rnarchr’: 
restructurer Ie cadre juridique de sorte que Ies acteurs concern& soient sti- 
mules pour agir dans le respect de la ioi et voient leurs actif3 et transactions 
omciellement enregistres; 
mettre en place des rnCcanisnies LCgisfatifs et administratifs A faihle coiit qui 
~ e i ~ e t ~ r o n ~  aux titulakes dc biens auparavant informeis et aux entreprises de 
nouer des relations B caracthre productif axlec les crt‘anciers. les investisseurs. 
les services publics et Les march& intemationaux. 

267. L’~tab1issement de draits de proprietC ne doit pas &re confondu avec la 
privatisation, I1 existe une grande diversite de moyens. notamment communaux, 
colleciifs ou coopratifs, permettant de maintenir dans les systemes traditionnels 
les terrains et autres actifs. Les cadres jurictiqucs nationaux duivertt ideritiiler et 
reconnaitre ces schCmas. et il canvient de veiller B re que toutes les implications, 
y cornpris les implications relatives a i’dgalitd des sexes, soient correctement 
apprehend& au moment de I‘enregisttement des droits ddcouiant de la hi. Dam 
certaines regions du monde. la terre est contralee par les femmes dans Ie systeme 
inforrnel traditionnet mais elle est enregistree sous le nom de l’tiornme apres off-  
ciatisation. L’omcialisation doit renforcer les chances. non les restreindre. 

268. L‘ne approclre equilibree de la revalorisation de I’economie informelle entrai- 
nerait une extension systematique des droits de proprietd, s’accompagnant d’une 
action similaire sur les droits fondamentaux au travail pour toutes les personnes 
crigag&s riarrs d o  activitcfs iiifornreties. 11 convienr en particuller de garantir am 
travailleurs et aux einployeurs de I’bconomie infomelle le droit d’organisalion et 
de n ~ ~ ~ c ~ a t ~ o ~  collective. Les femmes et les jeunes, qui constituenC le gros de la 
ntain-d’cmsre de l’economie informelle, mnt particulikrement depourvus de re- 
presentation et de droit d’expression. II consient en outre de mettre en place les 
systPnres de protection sociale adCquats. Une action sur taus ces fronts aurait un 
effet synergique. 

9 

* 

9 

~ ~ s ~ o ~ s a ~ i l l s ~ ~  ef a~tfonorniser ies populations par I Gducafinn 

269. Les individus ne pwsent corttribuer B la mondialisation et n‘en tirer profit 
que s’ils sont en bonne sante et dotes du savoir, des competences et des valeurs, 
des capacit6s et des droits leur permettant de se procurer leurs nioyens d’exis- 
tente. ILF doivent avoir acces des emplnis et des revenus corrects, et 6voluer dans 
un environnement sain. Telles sont les conditions essentielles leur permettant de 
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mener une vie di.cente, autodCterminbe, CI de s’investir pleit~emrnt. en tnnt que 
citoyens, dans leurs comnunautes locales, nationales et montliales. Ces chjectifs, 
qui sont au c e u r  de la Declaration du hlillenaire, ne peuvent &re atteiiirr que si les 
gouvenierrients nattonaux aliouent des resources suffi,santes B la saiite, ii I‘educa- 
tion, aux infrastructures de base et a I’environnenient, et crderrt le cadre institu- 
tiottnel a mPme d’assurer un arc& Ptendu et des opportunitCs. 

%’/U. Des s y s t h e s  d’Cducation e lkaces  constituent la base des possibilirh de m e  
ner une vie decenfe. Lune tles xriissions essentielles du secteur public dc tous les 
pays, quel que soit Ieur niveau de reventi, est de garantir I’acces de tous lc:s, errfanls 
& I’education. L’education profltc certes a l‘individu, mais i.galetnrnt a la societd 
dans son ensemble. Le fait que les enfants frCquentent s ~ s a m i n e l l ~  langtetnps 
l’c?Cote, et notamnwnt que les fitles acquierent un bagage scolaire sufflsant, a pour 
effel d‘accroitre Ies taux de croissance economique d’abaisser les taux de ft.- 
condite, dr rt5duire la mortalitti. infantile e l  d’ameliorer les niwaux d’instrtrctiorr 
des gkn&ations suivantes. Un enseignement primaire et secortdairc dc bonne 
qualit6 permet d’autonomiser non seulement l’individu, mais e~alemen& la socifitr 
tout entibre. 

271. Meme si les dc‘ficirs en matiere d’education sont iiiar!i~est~~ment hcaucoup 
plus marques dans les pays en developpement, ils n’en demeurent pas moins une 
question preoccupante pour les pays industrialis& Darts beaucoup de ces pays, o i t  

observe en effet un problBme persistant d’analphabCtisnie et de faihlesse du niveair 
de qualification, qui constituent une source imporranre d’exclusion sociale, sol:- 
vent stigmatisee et inavouee. L’inegalite d’nccbs a i’education accentue par ailleurs 
le probleme des inegalites de salaire sur le mdrche du travail, dt?jB 4voquC cfam la 
section 11.1 ~ et ies personnes sans instruction er non quaiiftees dam 16,s piays indus- 
trialises se trouvent forternent desavarrtagCes sur tin niarche ruonttial de plus en 
plus concumxitiel. 

272. La scolarisation dans ie primaire et le secondaire a certes progressti. ail cotirs 
des annees quatre-vingt.dix, mais les progrks rCalisds sont insiiffisarrrs et rirascjuent 
rie pforondes dibparills eiitie les ydys r 1  I r s  regions. Ainsi. les pays de !‘C )̂CD1! de 
pensent 100 fois plus pour chaque eleve dans I’enseignement primaire et seco~>- 
daire que les pays a faibie revenu. Certains pa-w a faihle ievenu ou revetxi ntoyen 
ont pourtant accortipli des progres renxirquahles en matiPre d’idiic-atinti. Rrrcil. 
I’Erythree, la Gambie et I’Ouganda ont ainsi enregistre un accroisserrierit de 211 
pour cent des taux d’ach$vemetlt des etudes primaires en l‘espacc de  xiinins d’une 
decennie. Ces expiriences montrent qu’il est possible d’enrrgistrer des progrbs 
d’autant plus rapides que la volontt? politique el les ressources n6crssaires existent 
pour cela. dans les pays a revenct Ckve cornme dans les pays a faible reveiiu2(i. 

273. Pourtant, dans de nornbreux pays, et notammerit dam la region de I’Afrique 
subsaharienne, la reussite scolaire est aujourd’hui rnise en peril par la pand6niie du 
VIHISIDA. qui a fait de nombreuses victimes parmi les rnseignants qualifies, 
essentiellemerit des femmes, de I’enscignement primaire et secandaire. Les pro- 
grammes de pr6vcntion et d r  rraitcmcnt du VIII/SlDA doivent inettrc l’accent stir 
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les services d‘bducation afin d’eviter I’eKondrernrnt de systkmes d’education de]& 
fragiles et I‘inversion du processus engage. 

274. Une autre question qui susrite un vase mouvement d’inquietude est celle du 
travail des enfants, qui est a la fois un probleme grave en soi et un facteur important 
delimitation de la &&pentation, de la perseverance et des performances sco1aire.j. 
La pauvrele des parents aujourd’hui condarnne les enfants travailleurs ?I connaitre 
la pauvret6 demiun. L‘action %%ant a developper la xolarisation et les comp6ten 
ces doit 6tre couplee B une action centree sur la rauction du travail des enfants. 
Le renforcement de fa prise de conscience nationale de ce probleme conduie de 
nornbrew pays 2 adopter des strategies visant ?I abolir les pire-? formes de travail 
des enfants. Nous soutenons sans reserve ces strategies. 

275. Tous les pays ayant rPussi B tirer profir de fa mondialisation ant largement 
investi dans leur systPme d’kducation et dc formation. Unc fonnotion polyvalente 
est ce dont les femmes et les homrnes ont besoin aujourd’hui, les cornpetences 
acquises pouvint ensuite Ctre adaptks aux exigences economlques qui changent 
rapidement. I1 leur faut aussi arquerir les competences de base necessaires pour 
pouvoir uti1ise.r I’informatique, r e  qui leur permettra de surmonter les obstacles de 
la distance et des restrictions budgetaires. Bien que n‘etant pa5 particulierement 
capitalitique, la technologie d’lntemet necessite un capital hurnain tres impor 
~arii. Urie poliLlyue d’Mucatlon de qualltc“ represente aussi un instrument important 
pour compenser I’inipact nCgatif de la mondialisation, se manifestant par exemple 
par l’accroissement des inegalites de revenu, et produit des effets pouvant en fin 
de cornpte s‘averw wpetieurs a ceiix ohtmiir par IPF politiqties du march6 du 
travail 27. I1 convient par ailleurs d’accorder une attention particulikre a w  besoins 
et desavantages des minorites ethniques et religieuses en mattere d’kducation. Ces 
questions concement aussi bien les pays h revenu eleve que les pays it faible re 
venu 

276. S’il n’existe aucun modele universel d’investissement dans la formation, if est 
possible d’appliquer des mCcanismes et des mesure$ incitatives varies, notamment 
des regimes de prelkvement, des bourses puhliques, des fonds de formation, des 
allCgements Rscaux et l‘octroi de conges sabhatiques. Les bonnes pratiques en ma- 
tikre d‘apprentissage au tmvail apparaissent dans l’accroissement de la prducti 
vite, de Sorte que 1e.j entreprises ant tout intelct B firlancer cette fortridLiorl 

277 Le developpement d’un cadre de qualifications national est egalement une 
base importante pour Ia participation B i’bconomie mondiale. dans la mesure ou il 
facilite la funnation pennanente. cantribup a faire cofncider I’offre et la demande 
de personnel qualifie et guide les individus dans leurs choix de caditre. Dans le cas 
des femmes. l’acces la formation et au developpement des competences est sou 
vent entravd par IPS nhligations familiaim. d’oir la nPresitP d’instailer des structu- 
res d’accueil pour les enf‘ants et d’affrir des possibilites d‘apprentissage distance. 
La reconnaissance et la revatorisation des cornpBtences des travailleurs de 1‘Pcono 
mie informetie, et l’adaptation dc la formation ii la main d’ceuvre n‘ayant pas suivi 
un enseignemcnt de type Fcalaire, constituent e n  outre d’autres priorites. 

Voir Manin Rarrta  Gk&zhaation ir,equattt~ and labow rmrkct poiicrer (Ranque mondiale, De- 
velopment Resemh Gmup Paper. 2001) 
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L e  tram!/ ct i’emplui 
278. Les individus voient le rrionde travers leur travail. De leur rdussite ou leur 
t‘chee sur le march(. du travail dependra la satisfaction des besoins et aspirations 
de leur familie, l’i.ducation et I’avenir de leun: enfants. L‘emploi des jeunes cons- 
titue urt domaine d’action critique. La perte d’un emploi affecte la dignitd et I’es- 
time de soi, genere le stress e t  d‘autres problPmes de sante, et nuit a I’intdgratiori 

279. C‘est B travers le travail et I’emploi que les gens sont le plus directement 
affectds par la mondialisation. C‘est a ce niveaula en effet qu’ils apprehendent les 
chances a saislr et les avantages, mais aussi qu’ils cannaissent les risques et I’exclu- 
sion. Pour que les bienfaits de la mondialisation soient largement partages. les pays. 
les entreprises et les individus doivent &re B mdme de convertir les possibilites 
offrrrrs par la mnndialiation en emplois et en revenus. 

280. Un objectif majeur a cet egard consiste B rdduire le chBmage, qui engendre 
des couts enormes pour les individus et pour la socidte en general, aussi bien dans 
IPS pays indristrialisPs qrie dans les pays en deveioppement. Mais cela ne saurait 
suffire. b n  nombre d’individus sont employes h ptein temps, mais occupent des 
empiois inacceptables, souvent aver des conditions de travail epouvantables, avec 
une produeiivitfi faihle ou sous la contrainte. Lemploi doit &re Iibrernent choisi et 
tournir un revenu suffsant pour satisfaire les besoins economiques et familiaux es- 
sentiels. Les droits et la representation doivent &re respect&, une sCcurite de base 
doir &re garantie par une forme ou une autre de protection saciaie. et des condi. 
tioris de trasail correctes doivent ttre assurees, Consid&& ensemble, ces diff6 
rents el&nents repr6sentent ce que I’on appetle desommis ie utravail &cents. Ceia 
inclut non seulement I’emploi, mais Pgalemenr un ensemble plus large d’objectifs 
refit‘ranc Ies aspirations plus generales des homnies et des femmes. 

281. Le chernin le plus evident vers la creation d’emplois ddcents passe par une 
plus forte croissance, et tel est I’objectif de bon nombre des politiques dcono- 
rniques dvoquees plus haut. La question cle au niveau macroeconomique est cetle 
de savoir si ie fait de niettre I’accent sur I’emploi exige un dquilibre different de la 
politique budgetaire ou monetaire. Pour hien evaluer cette question dans chaque 
cas, il serait judicieux que les pays se fixent des objectifs d’emploi en tant que 
partie intdgnntc du proccssus budgetaire. et qu’ils favsent de i’analyse de l’impact 
sur i‘eniploi tin critkre expiicite de la priw de dfkisions en rnatiere de politique 
macroec~r~~mique .  Les problgmes d‘dgalite des sexes peuvent &re pris en eornpte 
par le biais d’approches telles qu’une budgetisation de la parile qui prend en 
considfiration l’impact differencie des politiques macro6conorniques sur les fem- 
mes et stir ies Irornmes, via notaninient leur effet sur I’emploi et sur la fournittire 
de services publics. 

282. I1 est particulierement important de coniger les dysfonctionnements du mar- 
chd ytti creent des distorsions allant B i’encontre dune croissance gdneratrice 
d’emplois et de veillet. a ce que les structures fixales ne creent pas d‘abstacles 
inutiles aux investissenient?. au dkveloppemertt des entreprises et b la crt‘aliuii 
d’emplois. Gomrne rious I’avons ddjk evoqu6 plus haut. it est egalement essentiel 
( ~ ~ d ~ i n i i ~ e ~  les obstacles & la crPation d‘entreprises. notamment h la creation de  pe. 
tites et trrovrnrirs entreprises (PME). De plus, il convient d’elaborer des politiques 
s t ~ u c t u ~ e l l ~ ~ ~  aptes A Cavoriser la cxoissance de la nouvelle econoniie, en mettant no- 
tamment I’accent sur fa diffusion rapide des TIC et autres nouvelles technologies. 

283. Dam dr nombreuses rdgiorls du monde, en particulier dans les pays industria- 
lists et Ies pays en developpement & revenu moyen, les probkmes de chdmage 
@lev@ 0t1 en hausse oni aggraves par les pressions siipplementaires sur la qualit6 
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de l'ernploi. Les salaires r&ls et ies conditions de travail ont fail I'objet d'une pres 
sion a la baisse, en parrle B cause de la concxtrrc!ncr cm3issaitie sur les marches d'ex- 
portalion et pour attirer des ~nvestissetnents etrangrrs. On observe @aIernent un 
phenomkne d'insecurit6 grandismrite des travaillrutr. 1111 fait de facteuis dtroite- 
ment lies tels que I'Crosion de l~E~at.providcnce, la de~eg1eme;~tation du marche du 
travail et la perte de pouvoir des syndicats. LGvolution fechnoiogique et les formes 
nouvelies d'or~aai~sation du travail ont favorisP la Ilc.xihilit6 de l'einploi. entrainant 
ainsi une progression d u  travail occasionnd et une regression de la dcuritci des 
contra& de travail 28. 11 cttnvient de prendre en iornpte a la fois les inter& des tra- 
vailieurs et ceux des employrum, r t  des politiques t;quilihrties s'avPrent essentiel- 
les cet egard. Elks doivent etre basees sur tin nouveau < ontrat social romprenant 
les elements suivants: 
9 I'adh&ion au dialogue social pour I'Claboration des politiques economiques 

et sociales, surtout en cc qui coneerne la rbformr des marches du travail et la 
protection sociate; 
la reconnaissance du fait que la recherche d'une plus grande emcience et 
dune plus Forte prvductivite doil &re coritrebalanc6e par le droit des tra- 
vailleurs a la skcurite ct 2 des chances Cgales; 
La d6termination ti etirer vers 1: hautv la collaboration salariiesentreprises afln 
dc gagner en efficience et a eviter un mivellement par le bas, en reduisant ies 
couts et le personnel. Cela revet m e  importaiir.c? croissante dans une dcono 
mie du savoir dont le succe.~ depend lies competences et de la motivation 
d'une main-d'muvre diversifiee. 

284. Les potirlques visant h promoLivoir le travail decent sont tout aussi importan- 
tes dam les pays B faible revenu, nu la lutte contre ie choniage et le sous-emploi est 
egaiement la clC de la reduction cie la paiivrete, 
285. I1 faut meitre en place une stfategie a deux volets, Le premier consistant a 
maximiser le taux de croissance des noiuveaux emplois gBnerant des revenus su- 
perieurs au seuil de pauvretb, et lc second consistarit en des politiques et des 
programmes dr.rtinf;s a aiigmrnter la prorlttetivite et les revenus des pcrronnes 
occupant des emplois qui les rnairitieni~ent awdessous du seuil de pauvretri dam 
I'economie inEormelle rurale et urbaine. 

286. 11 faut egalement renforcw les ~ l c ~ ~ r a r ~ ~ ? ~ p ~  qui Elargissent lcs possikilites 
d'ernploi et augmentenf La productivite des pauvres. par exernple par le develop- 
pernent des infrastructures rurales et des services de vulgarisation aupres des petits 
agriculteurs, par le devei~ppement des petites entreprises et micro-entreprises et 
par des programmes de nticroctedit. Ues efforts particttliers doivent Ptre faits pour 
assurcr aux femnies, a m  populations indigenes et aux minorites ethniques un 
ace& &gal aux hiens, Les politiqu~s clc ni~dernisatioii d~ I'agriculture ne prenant 
pas s ~ i ~ s ~ m m e n t  en cotnpte I'etnploi des femrncs om souvent pour effet de mar@ 
naliser celles.ci. 

287. Au-dell de la crriation d'emplois, il convient de renforcer les politiques aidant 
les pays & faire face aux difBcult6s socialcs dncs h fa mondialisation. Dans la plupart 
des pays en  d r i v e ~ o p p e r n ~ ~ ~ ~ ,  les systirmes et instjtutions de protection sociale sont 
fragiles et niarrquent de ressources. L'insecuritc lice a ia m o r i ~ i a l i ~ t i ~ n  renforce le 
besoin d'accorder la priorite k i'extension de I'assurance chdrnage, au soutien des 
revenus. aux regimes tie retmite et aux systenies de sante. Cela vaut egalement 
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pour les pays industrialisb, ou la couverture des r6gimes de protection sociale est 
gen6raiement plus Btendue mais wuvent loin d’6tre universelle, et ou les individus 
les plus touches par les changements qui affectent la production rqoivent souvent 
ti&. peu d’indemuit6s. Poui que les pionts de la mondialisation puissent &re equi 
tablement repartis au sein d’un m&me pays, il est important de mettre en place de 
bons systemes de protection sociale z9 Ces systhmes devront proteger les person 
nes qui travaillent danr I’tkonomie informelk et nirab,  les femmes et les autres 
groupw sociaux se trouvant en situation d’exclusion, car ils constituent une part 
importante de toute strategie de lutte contre la pauvrete. Les approches innovantes 
doivent &re encouragbs, telles celles qui sont fondees sur les organisations et irti 
tiatives locales. L etablissement de commissions sur les bas salaires, cfiarg6e.i dexa 
miner ies raisons de I’existence des bas salairw et de proposer des solutions, peut 
aussi servir a proteger les travailleurs pauvres des pressions concurrentielles. Tau 
tes ces mesures peuvent contribuer au dcvcloppcment des dlements cttnstitutifs 
d’un socle sorio-economique pour tous les ciloyens. 

288. En m6me temps, le rcile des droits fondamentaux des travailleurs et des liber 
t b  civiles et politiques dans la promotion du travail dt5retrt el  d’un dCvefoppernenL 
Pquitable doit etre souligne. Ces droits assurent les conditions prCalables indispen 
sables pour dwelopper, par le biais d’un niouvement du travail libre et ind6pen 
dant et d‘owanisations representant les populations dCsherit&s, le contrepuvoir 
ntScmsaire pour promouvoir une augmentation des salaires, combattre et inverser 
toute dkgradation des notmes du travail et soutenir un cercle vertueux d’elevation 
du niveau de vie et de croissance equitable. 11s sont egalement essentiels pour ge 
nerer la pression dCniocratique constante nkessaire pour garantir une responsabi 
lit6 de gestion et une plus grande transparence des politiques economiques, ainsi 
que des politiques sociales plus equitables 

283. Uans beaucoup de pays, la legislation du travail n’a pas suivi le rythme ties 
changcments survenus dans la structure de I’emploi. 11 en resulte que nombre de 
travailleurs sont exclus de la protection du droit du travail. Une amelioration subs 
tanticlie s’av+re necessaire dans le champ d’application et lc respect de la lCgisla 
tion, ce qui suppose une surveillance accrue et des administrations plus fortes. 
I’accent dtant mis sur 1’8conomie informelle. II faut egalement renverser la ten 
dance I’erosion des organisations collectives de travailleurs et d‘employeun et de 
la n8gociation collective. Une telle rdforme dconomique doit mettre I’accent sur le 
dialogue et les organisations competentes doivent fournir davantage d‘efforts pour 
miew refleter IPS inter& de toutes les composantes de la societe. Un dialogue so 
cia1 plus efficace est un moyen essentiel d’elaborer, dans un pays, une perspective 
commune B partir d‘inter6ts divergents quant a la facon d’attpindre les objectifs so 
ciaux et Bconomiques. 

~ ~ v e l o p p e ~ e n t  durable et proa‘uctrvite des ressources 
290. L‘interaction en& les objectifs economiques. sociaux et environnmnentaux 
est au caeur de toute strat6gie coherente. Alors que de nombreuses questions en 
vironnementaies requierent une action a 1’6chelle mondiale, une partie importante 
du travail pr6paratoire pour assurer un developpement durable doit &re realis& 
aux niveaux national et inkanattonat. 

a D Rodrlk Has globsiir,lfion gone ton far7 (Washington, DC, lnstitutc far 1ntt.rnaitonal Econe 
rnlcs, 1997): et BIT. Rappoft sur le tfavaif dans le mande 2C@2: %curit&‘ du Tcwnu cI protwthn 
surf& dans un nionde en mutetfon (Genbve, BIT, 2000) 
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291. L’un des moyens stratdgiques de parvenir au developpement durable con 
siste a opter pour 1.s technalo@es les plus adaptees. Les gouvernernents des pays 
en d~ve~oppenient peuvent demander aux entreprises internationales d’appliquer 
les ti&nes techniques de contrale de la pollution sur leur cerritoire national et a 
l’etranger, et accorder un dtilai de grke aux entreprises nationales. Une solution 
plus fortement rournPe vem I’avenir consiste a adopter des politiques permettant 
d’accroitre systematiquement la productivite des ressources. c’est-&dire la quan- 
tit6 de richesses dconomiques et le niveau de biertdtre social obtenus B partir 
d’une unit6 de rmources natureiles. Le fait de mettre plus fortement I’accent sur 
la productivite des resources et moins sur la productivitb du travail peut permet- 
tre de cr&r des emplois tout en amdliorant la qualite de I’environnement. La struc- 
ture d a  mesures incitatives aux niveaux national et supranational devrait Ctre 
Btablie de maniere a favoriser ce changement de perspective. 

292. Traditio~ellement. les communautes locales conservent leur environne- 
nient local et le pmti?gent contre la dBforestation et la pollution. En les aidant a i n  
vestir dans la gestion de ressources naturelles renouvelables, deux objectifs 
peuvenf &re atteints en m&me temps: garantir et aniefiorer la qualit6 de I’environ- 
nement. et creer des emplois et des revenus au niveau local. 11 est indispensable de 
s’appuyer sur les ni&canismes mondiaux existants favorables i la crdation et au 
rnaintien au niveau local d e  ces Mens collectifs mondiaux. Nous souterrorts les ef- 
forts enirepris B la suite du Sommet mondial pour le developpement durable, tenu 
a Jo~arinesbur~ en 2002, pour renforccr les capacitbs a tous tes niveaux en vue 
d’instaurer des xhemas de consommation et dr prodnction phis viahbs. 

R ~ s p o n s a b i ~ i s ~ ~  au niveau locdl 
293. Notre vision de la mondialisation est r6solument ancrde au niveau local. 
t’agenda politique intern at ion^ doit respecter Is diversitti des besoins et perspec 
tives locaux et satisfaire a leurs exigences Les individus vivent dans leur milieu lo 
ral. C‘est I ce niveau la que la demociatie peut &tre reeilement participative. que 
la ~ i ~ b ~ l i s a t i o i ~  politique se fait, que I’autonomie peut Ptre concretis6e et que la so 
lidarit6 fait partie de la vie quotidienne. La communaute locale est toutefois inr& 
giev d a m  la conunurraute mondiale. Le local fait parrle intgrante du mondial. e l  la 
tournure que prend ia ninndialisation est intluencde par ce qui -se passe au niveau 
iocal. 

294. En mPme temps, ie deveioppement local a t  souvent entrave par des obsta 
cles importants. Une plus grande decentralisation est necessaire mais, pour Ptre vt! 
ntabfPment efficace, elk devra s’accompagner d’un accroissenient des capacitb et 
dt-s ressourccs et de la misr rn place de cadres efficaces favorisant la dkmocratie 
et la participation. Les gouvernements ont un rcile crucial & jouer dans la redistri 
bution des richesses des &gions les plus riches vecs les regions les plus pauvres et 
dans le renforcement des capacites des administrations locales et autres acteurs im 
portants. La d~cent ra l i~ t i (~n  doit impliquer l’aurorioniisation des coimunautes lo 
caies at1 sein de I’econoinir et du systkme politique national. 

295 La nntinn dt= mmmunaute docairs e5t trw variable Pour la majorite dc la 
population mondiale, la ~ommui~autP locale renvoie aux villages (dont kaucoup 
sont i d e s .  CIoignCc t=t ~colo~iquement fragiles). aux bidonvilles et autres taudis 
Dans de relie\ situatlnns, il exisce g ~ r ~ ~ r ~ e r n e n t  un lien direct entre le lieu ou fes 
gens w e n t  ct celui ou ils travaillent Les comniunautes rvrales subsistent grace a 
des acttvites locdes agricotes ou non, tmdh que ler comniunaules urbaines 
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pauvres sont egalement les foyers d'activites divenes dans I'economie informelie. 
Bon nombre de ces communautes connaissent m e  pauvrete endemique ct. a part 
l'timigration, les el& de la reduction de la pauvrete resident dans l'ainelio~ation de 
la base 8coriomlque locale et la plus grande dfsponihilite de sewices sociaux de 
base. 

296. La notion de communaute locale est egalement fondamentale dans les r6- 
gions i! revenu eleve. Les grands Etats f&d&raux comme les Etats-Unis ou I'AAllema 
gne reposent traditionnellement sur le soutien d'entites ~nfranationales aux 
responsabilites clairement definies. et ce jusqu'au niveau local. 1,'eloge de al't?space 
Locab est aussi une composante explicite de l'architecture de 1'Urhioir eutup~c~rtrte. 
Tandis que les Etats Membres transfkrent au niveau europeen une partie de leur 
souverainete en matf&re economique, la diversite des cultures, des valeun Pt des 
langues est protege% au niveau local. Les systkmes locaux de rlP~.f.ltrl)i)c.nit.nl indim- 
triel ou technologique sont d'ailleurs les fondements de la capacitb econorniyue 
nationale dans de nombreuses regions du monde. 

297. Notre souci de I'espace local est fonde sur les rbflexions suivantcs 

298. Tout dabord, la mondialisation touche un nombre croissant de ~ a r i i ~ ~ I n a i ~  
t6s dans le monde. Certaines communautes ont @ti. Frappees par lc chamage suite 
au d&lin des industries locales da & la IiMraUwtion des @changes ou a la re- 
implantation des entreprises dans des pays oh les salaires sont inferieurs. Ce phe- 
nombne cr6e souvent de gros probl&mes d'ajustement local et soumrt le tissu 
sacial i! de fortes tensions. I.es communautes rurales isolCes des pays en dAvelop 
pement sont 6galement touch6es par ce probleme, par exeniple lorsque Ies im 
portations bon marche meantissent les moyens d'existence tires de ~'a~ricultur~ 
ou lonque I'arrivee de grandes entreprises d'exploitation mini&rc ou forestilre. on 
I'introduction de certaines formes de tourisme, viennent compromettre les 
moyens d'existence traditionnels et ont un effet ddfavorable sur ~e~~virorinernent 
local. 

299. Ensuite, la mondiallsation peut 6roder la resilience et la vitalitt" des commu- 
MU% locales meme en I'absence de consequences Cconomiques directes. La poc 
tee grandissante de I'industrie des medias, du spectacle et du tourismc? au niveau 
mondial trouble les cultures et valeurs traditionnelles, la notion d'identite, t t  met 
B I'epreuve la solidarite des communautCs locales. Notre vision est cclk d'une cont- 
munaute mondiale integrant la multitude de cultures cc de capacites locales. et non 
ccllc d'unc grande vague d'uniformisation. 

300. Enfln, nous pensons que le mondial et le national doivent s'appuyer sur le lo- 
cal, et que c'est la rune des cles qui ouvrent sur une mondia~isation plus joste et 
plus genereuse. Une approche d&enualis& de la conception et de la mise en c e u  
vre des politiques, fondee sur une meilleure connaissance des situation.. et des con 
traintes r&lles, plus participative et plus proche des besoins et des demandcs des 
gens. et aussi plus facile ?i contr8ler, a toutes les chances d'btre plus efkace. 

301. Afin de renforcer ce lien entre le local et le moodial, il convierit d'etablir un 
programme prospectif et pratlque centr6 sur l'administration, la base economique 
et les valeurs et heritages cultureis locaux. 

I 
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L ~ d ~ i i ~ t s ~ r a ~ i o n  locale 
302. Bon nornbre de politiques sociales et economiques r&v&lent au mieux leur ef- 
ficacite lorsqu'elles sont rnises en muvre au niveau local. En accord avec le prin 
cipe gtintiral de subsidiarit6, nous pensons que la gouvernance doit se faire au 
niveau le plus bas auquel elle s'avkre efficace. Cela necessite la creation d'institu- 
tions locales fortes, d6mocratiques et responsables. 

303. Proteger et entretenir I'espace local, c rh r  et soutenir les autorites locales 
sont des responsabilites qui incombent au premier chef aux Etats. LRs gouverne- 
menu sont beaucoup plus tents a dtkentraliser le contr6le des ressources au ni- 
veau infranationaf qu'a d&entraliser les structures et les responsabilites 
a d ~ n ~ t r a t i v e s .  Toutefois, le manque de financements locaux conduit des servi- 
ces publics inadapt& et peut &re source de corrupaon. Les autorlt6s locales doi- 
vent pouvoir gdndrer leurs propres recettes fscaies ou recevoir un appui fmancicr 
suffisant des budgets nationaux. 

304. Leur capacit4 d'exbcution a souvent besoin d'btre renforcee. lies acteurs non 
istatiqucs peuvent jouer un tale important s'ils disposent de resources sufisantes. 
Les pactes tenitoriaux d6veloppes en Europe au cows des dernikres annees ont 
prouve qu'il etait possible d'autonomiser des communautes locales en rassemblant 
plusieurs acteum autour d'un projet cammun 30. A leur tour, tow les acteurs Iocaux 
dolvent tenir a disposition des comptes transparents de Ieurs depenses, tant au ni 
veau national que local. 

305. Administration locale n'est pas synonyme d'isolement. Au contraire. la nion- 
dialisation offre de nombreuses possibilftbs de constitution de reseaux nationaux 
et transfrontieres, de coo&ration et d'echange entre les autorites locales; le local 
peut Btre aussi ouvert que le national. voire plus. A ce titre, les processus de mise 
en reSeau etablis par l'intermediaire des ureseaux de m i r e s *  et ceux des organisa 
tions communautaires doivent recevoir un soutien plus important 3'. 

la base ciconornique locale 

306. Les sys&nes de production et les marches locaux jouent un r6le important 
dans ia satisfaction des besoins des consommateurs at la creation d'emplois. Alors 
qu'il devient plus productif, I'espace economique local doit itre protege. Des PO- 
Iitiques nationales et i n t e r n a t ~ o ~ l ~  et des systemes de soutien sont nkessaires 
pour renforcer les efforts locaux, par un acc&s accru au microcredit, un appui a la 

I 

%I Un pacte territorfal est un accord omciel conch entre de nombreux acteurs (conseilu municipux, 
autres autorite locales, nrgan&aciorrs demployeurs et de travaltfeun, syndicatr, groupes culturels et 
religieux, ONG. associations pdwionnelles et &ole$ pour &borer et rnettn? en ceuvre conjointe 
mem une stmt@$e de d&eloppement cohhnte pour un terriloire donntf. Depuis la fin des annbes 
quatrevingt-dlx, des cencalnes de pactes de ce genre on< dt6 conclus en Europe &n de pmouvoir 
la cr&ation dernplob ec de Iutter contfe I'exclusion sockte par le bit& aituttatives locales. Voir le slte 
Internet w w \ Y . w o p a . e u l n c / o o n ~ ~ ~ o ~ ~ l ~ / ~ ~ t ~ i ~ ~ ~ v a ~ ~ p ~ ~ C r / .  
3i Pami 1s principaux rtigeaux internationam de vtlles et d'autorite locales, figure la toute recente 
asocIB(Ion &hlted Cities and Local Govemnienu frvww.iuls.org). mais aussl i'Association mondlale 
des grandes mdtropdes (www.metrapoiis.wg), la C o ~ r d l ~ t i ~ n  des asswintons mondiales des villes 
et auto&& locales (www.wuciac.arR), I'AIlLanee pour les villes ( ~ ~ . ~ t ~ l l ~ n c e . ~  et te Conseil 
international pour les initiatives &ologiques focales (www.iclei.org). On trouvera une fiste plus ex. 
hariwiw ciir le ufte MWW Igib.gov.uWw@blinkr_3.htm. Le Prosramme des Nations Unies pour 18s eta- 
blbsements hunialns ~ ~ N U - ~ ~ I a t )  consticue par ailleun un forum imporrant pour I'exiension de ce 
type d'initiatlves fvoir It? site ~ ' u n ~ b l l a t . ~ ~  



gestion et une protection contre toute ingerentx ext@rture. L’industrialisatirn des 
zones rurales, qui apporte technologies et infrastructures pour traiter localemenr 
les matihes premil.res, devrait Ptre encouragee. La valeur ajoutce gagnee par ce 
traiteinent coiitribuera dgalenient au developpement rural. Outre les politiques re 
quises pour soutenir les petites entreprises (itvoquees plus haut), la rnise en place 
de services pour le developpement des entreprises locales devrait Ctre encourag&. 
Ces services peuvent fournir aux entrepriws locales une aide 3 Is rornmercialisi- 
tion, afin qu‘elles ne saient pas enfermees dans une seule chaine d’approvisionne- 
ment; ils peuvenl soutenir les capacites pour satisfaire aux normes mondiales de 
produit: ils peuvent enfln encourager le regroupement d’entreprises, propice a 
une cooperation interentreprises et a I’Ctablissement d’une base plus salide pour 
devenjr cornpetitif a l’i.chelle internationale. Les regroiipements de petites entre- 
prises locales peuvent etre une source importante de dynamisme konomique et 
de creation d’cmplois, aussi bien dans Ic dornoine de la production tie rneubies au 
centre de Java que dans celui du developpement de logiciels dans la Silicon Valley 32.  

Les reseaux mondiaux d’echangc d’informations constituent un moyen par lequel 
la mondial~ation peut contribuer a promouvoir la production locale de biens et de 
services. 

307. Diverses formes d’organisation itconomique peuvent &re escaces. la fois 
sur le plan economique et sur le plan social dam le milieu local. Les cooperatives 
en sont un exemple manifeste. Avec 800 millions de membres a travers le mande. 
elles repr6sentent une veritable force mondiale. mais sont egalenient des agents 
economiques locaux importants dont la capacite est basee sur la confiance et la res. 
ponsabilite dam la gestion. Leur contribution doit Ptre reconnue et renforcee. 

308. Les entrepreneurs sociaux sonr egalement importants au niveau local. Ils onr 
r6ussi a utilber des initiatives individuelles pour atteindre des objectifs sociaux 
selon la logique des marches. L’exemple le plus connu est probal3lemen~ celui de 
l‘iinitiative Grameen au Bangladesh, qui assure I’acces des pauvres aux technologies 
de l‘information et a I’education. Aujourd‘hui, 40000 responsables de at&- 
boutiques vendcnt des scrvices dc tClcphonie mobile dans la moitid des villages du 
Bangladesh. La Grameen Bank ne se contente pas de proposer des services finan- 
cien, elle gkre aussi un programme social actif. Parmi les awes  exemples a cet 
6gard. on peut citer I’Association des femmes travailiant B leur compte (SEWA) en  
Inde, l’linion des femrnes travaillant a leur compte (SEWU), creee en Afrique du 
Sud sur le modi?le de la SEWA, ainsi que les programmes de microcrCdit pour Les 
activites economiques et les infraswucturcs locales fournis par i’internicdiairc? de 
cornmunautes du Kosovo et de i‘Alhanie. Dr tels programmes doivent etre s w t c  
nus et repris ailleufs. Une facon dt? lc faire serait de reiicr Ies initiatives locales, s u r  
tout celtes qui offrent des possibilites aux femmes chefs d’entreprise, dans ie  cadre 
d’un partenariat mondial, rnrnnic l’a fait In Campagne du sornmet dii microcrkdit. 
qui a mobilisit des milliers d‘organisations de microtinancement et leurs agents 33 

3* Pour un expos6 dPtaille. s’inrerewrit a la roois aux pays iridiislnalis(.s er aux p y s  en dt%cloype 
m e w  votr Clusrers. IndusUIaJDistricts atid Firms; Ihe ChaIlenge ut~GlobalimlIori, canterence dun- 
n6e en I’hunneur du professeur Sebastiano B r i ~ c o ,  de I’Universite de Modkne (Italief. les 12 er 13 
septeirtbre 2003 (~~.economia.unimii.iiIconve~ni~.seniirrariiC(;_nrpl03iindex.h~~nl). En cc qui 
concernf? I t ?  pays en developpenmi. I’ONlIDl esi aus i  uiie honne source d‘informations (votr 
vvww.unida.or~ienldoc.14297) 
33 Voir, entee aulres. www.grameeti.com, wtsw.sewa.itrg. MIWM’.(.haiiRmtakers,iiet et www.micr- 
creditsunimi(.org. 



309. La moridia~isa~ioi~ a i n ~ ~ ~ i ~ a ~ i l e i ~ ~ e n ~  tin impart sur les va!eufs e! culturt+s lofa- 
les, L'indust.rie mondiale dPs medias et du spwtarle repr'esente A ci:t t!gard tine 
force pa~tictiiie~en~ent puissartre. E l k  prujeltc: les valeurs et percvptions drs pays 
qui dominent cette industrie et est souvent considCrCe coinme une meriacc: pour 
les autres pays. Touiefois, les influences culrurelles exterieures arrivent de bien 
d'autres faqons, no~amii~etit par le deplacemerti des personnes et  la diffttsictn des 
biens de cons~rnmatior~ et des inodes de vie. 

310. La culture n'est jamais statique, et la piupart des comirtunautes apprecient 
t'kchange et Ie dialogue avec d'autres commui~atite~. I1 existe de nombretnes fa- 
~ o n s  pour Ies coni~nunaut~s de s'ouvrir a d'autres rdalites tout en consewant leur 
identite. Ce qui importe, c'est qu'c?llc~s aient les moyerrs de vivre conformentent a 
leu= aspirations. La confiance cntrc Ies hotnnies qui ont des valcurs ct une ctitture 
communes est le ucimenb qui oblige les institutions locales a mener des actions 
conjointes. Ce capital social esl esseniiel au dt'veloppement. La inondiali~tion 
peut h la fois renforcer et a ~ a ~ b i ~ r  le capital social. Les medias, le commerce et tes 
voyages, ainsi q u e  la concurrence accrue, soot autant d'elements qui veuvcnt Cro- 
der l'interet pour tes preoccupations ti 1'Crhelon local. Cependant, les intercon- 
nexions ntondiales, ~ o t a ~ t ~ ~ e ~ t  par le biais des technologies de I'infonnation et de 
la c ~ t r i r ~ i u r i ~ c a ~ ~ i ~ ,  ~ o n s ~ l t u e n ~  des rnoyens puissana pour renforrer I'aceion lo- 
cale. Le role rnondial de la sociCtC civile resulte des actioris niendes aux niveaux 
national et local. 

311. La n(lcessit6 de r e ~ o t i n a ~ t ~ e  et de defendre les droits des populations autoctr 
tones sur leurs ~e~ i to j l e s  et leurs ressources. sur leur culture et leur idenritC, sur 
ieur savoir ancestral, ainsi que leur droit a 1'autod~terniin~tioii est une question im- 
portante au niveau local comine an  niveau national It convient dr sollicitor la libre 
consentement de ces populations, prciaiablement informt!es. avant de mettr-e err 
chantier tout projet de ~ ~ v e l o p ~ i ~ i e x ~ t  au sein de leurs coiiimunaut&. Leurs systh- 
mes ~ c i o ~ i ~ t i q i i e s  el ticonomiques. ieurs mdt hodes de gestion des rrssources et 
leurs moyens d'exisrence dtrrables devraient pouvvir coexister avec d'autrcs systi.. 
mes. Its dewaient gtse soutenus et non aneantb au seul niotif de la necessite ti'in- 
regration dans l'konomie de marche mondiale. L'econornie niondiale fonctiontie 
selon des rkgles et das cadres juridiques pouvant s'averet- iiiconipatil~Les avec les 
droits des p o p u ~ ~ ~ o ~ s  autcrchtocies et destructcurs pour leur mode de \ ie et iwrr 
culture. II esi indispensable que les autorites nationales et locales veillent a la pro. 
tection cies droits des populations autochtones et a la suppression de touie discri- 
mination a leur' egard, et n~~tamxn(?nt & l'applicaticm effective de la kgislation 
lorsqu'ette existe, et a l'elaboration d'urie ICgislatiori adequate loirqu'elle n.existe 
pas. Cela impliqut? que Ies ~ o u v e r n e i n e n ~  soutieniient I'adoption du pmjet de De 
claration des Nations Uriies sur les droits des peuples autochtones, artuellement 
en cours de negotiation. Des prboccupations similaires se font jour en ce yui con 
cerne les minorites ethniques et religieuses, auxquelles il convierit soment de 1x6 
t t r  uno attention particuliPre pout qu'eltes puissent beneficier d'un a w e s  
tSquitable aux possibilitCs o f k t e s  pal l'econontie niondiale. 

31 2. I1 convirnt cjgdeineot de reconnaitre les droits prioritaires des pnpulations 
autochroncs sui- lcs terrcs c t  Ics rc.isources yu'ellcs occupent c1 crrtwticnnent de 
puis des reinps i n i m e m ~ r i a ~ i ~ .  Le refus ou  l'incapacite des po~~ilations auttictitv 
nes de tirer avantage des procedures modernes d'etablisstrinent des droirs cla 
proprietd, qui ne prennerii pas PII c-oxnpte leurs regimes ti'occupation dei cerres r t  
leurs systexnes de droits sur les r~ssouires, ne devraient pas etre invoquCs coninif' 
motifs sufflsants pour Ies clPposs&lei. de leufs &wits en faveur d'autrer int6rPts. 
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L'integration regtonale comme trernplin 
313. Nombre de mesures peuvent &re prises dans les differents pays pour tirer 
parti des possibilites qui s'offrent au niveau mondial et assurer une repartition Cqui 
table des Mn6fices de la mondialisation. Le programme politique national est tou 
tefois limite & la fois par les resources disponibles et le niveau de developpement 
du pays, et par les regles et politiques adoptees B I'echelon mondial. Nous aborde 
rons ce demler point dans la section suivante. I1 existe neanmoins un tremplin in- 
termbdiaire, B savoir celui de I'integration regionale. 

314. Les accords dgionaux revetent de nombreuses fomes. La grande mgorite 
des quelque 250 accords d'integration economique enregist& aup&s de I'OMO j4 

conceme des zones de librekhange, mais de nombreuses initiatives visent une 
inti5gration r6gionale plus complkte, qui constitue souvent un projet aussi bten 
polftique qu'economique. L'UE en est un excellent exemple, mais les processus 
d'integration en Amerique latine et en Afrique comportent des objectifs similaires. 
Des questions comme la sr5Curit6, les liens culturels et la definition d'objectifr corn 
mum sont au moins aussi importantes que hs preoccupations relatives aux inter& 
economiques. et donnent naissance a un large eventail d'institutions regionales. 

315. L'integration et la coopthation regionales peuvent favoriser un type dr  mon 
dialisation plus &@table en agissant B au moins trois niveaux. 

316. Premi&rement, elles peuvent donner aux individus et a w  pays les moyens dr 
gerer les forces konomiques mondiales. En augmentant la taille des marches 
intCrieun. I'intiigratfnn arrmit la capritc' de r6sistance aux fluctuations Pconomi- 
ques exthrieures. Une meilleure coordination regionale des politiques bcono- 
miques peut aussi contribuer ii attenuer les repercussions des chocs externes entre 
pays voisins. Des cadres commum pour la reglementation financiere, les droitr 
fondarnentaux au travail, la coordination fiscale et des mesures incitatives en 
faveur de l'investissement sont des objectifs regionaw concrets qui peuvent 
contribuer B pdvenir tout risque de dvellement par le basr dam ces domaines. 
L'instaumtion d'une monnaie commune, c o m e  I'euro, est aussi une source po- 
tentielle de stabilite. 

317. L'inttSgration peut egalement Enforcer le pouvoir de n6gociation des petits 
pays, engages dans une action conjointe, qui eprouveraient sinon beaucoup plus 
de ma1 & faire entendre leur voix au niveau Lntemational. Lorsque les pays mettent 
leurs resources en commun et elaborent des programmes communs, leur poids 
politique face aux institutions internationales et aux entreprises multinationales 
est accru. 

318. Deuxihement, I'int6gration peut contribuer a d6vvelopper les capacites 
im potir tiwr parti des possibilit8s mondiales L'investissement dans les 

comp6tences. les infrastructures, la recherche, la technologie, et l'appui ii l'inna- 
vation exigent souvent des efforts considerables, plus faciles ii accomplir au niveau 
dgional. Les marches de plus grande ampleur sont par ailleum nettement plus 
propices aux economies d'bchelle. U est egalement possible de definir des objectifs 
r6gionaux plus ambitieux, teki que des strategies de transformation industrielle ou 
des strat6gies de developpement plus larges et mieux coordonn6es. 
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34 OMC. RBpporrsurb c v ~ ~ m m d l a l ( G e n b v e .  OMG. 2003) Voir aixssl Banque mandiale Tra 
dr BIOCS Washington, DC, Oxford University Prers, 2000) 
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319. Troisihmement, I’integration peut am6liorer les conditions dans lesquelles les 
populations sont reliees a I’tkonomie mondiale. Une attention prioritaire est accor- 
dcie ;1 la promotion des droits de I’homme et de la democratic en Europe (oh le 
Cormil rte I’Eurvpe a jouB un role important B cat egarci), en Andrique latine 
(notamment par I’entremise de la Commission interambricaine des droits de 
l’homme), en Afrique (initiatives de la toute recente Union africaine) et dam 
d’autres regions du monde. Dautres sujets d’inquietude B l’echelle r@gionale 
concernent les mouvements transfrontieres de personnes, la pr&ention et le trai- 
tement du VIH/SIDA. et fa pr&ention de la traite des @tres humains. De facon plus 
gencirale, le fait de traiter les objectifs sociaux dans le contexte de I’integration et 
des institutions rt5gionales fournit un point de depart propice B I’intt5gration de ces 
objectifs dam S6conomie mondiaie. 

L ’exp&ience de I jR r~ fa f i on  feg,onale 

320. L’UE offre un exemple int6ressant d‘intkgration plus approfondie. EUe repose 
sur un cadre juridique solide et sur un certain nombre de prindpes concernant la 
poIitique B mener: c 

I’ouverture & l’konornie mondlale et une economie de march6 interne em- 
cace: 
des systemes nationaw de protection sociale bases sur la solidarite et des nor- 
mes du travail minimales communes; 
le respect de I’Etat de droit, des droits de L’homme. l’egalite entre les sexes el 
la dfimocratie politlque. 

321. Le mntrble et l’engagement dhocratiques n’ont cesd de s’accroitre, et le 
Parlement e m p e e n  joue un role de plus en plus important B cet cigard. D’autres 
institutions renforcent la legitimite du processus B travers I’application impartiale 
de la loi commune, comme fa Cour de justice europfmme. Les partenaires sockaw 
prennent part et contribuent B I’elaboration des polltiques r6gionales. Le develop 
pement Ie plus rcicent concerne le projet de Constitution europ6enne. actuelle 
ment ;1 I’etude, qui codiflera et consacrera les principes ei objectifs clcis. Ce 
processus d’integration est considbre comme une reussite tkonomique, comme en 
atteste d’aiileurs I’actuel processus d’6larglssement un grand nombre de pays 
dEurope centrale et orientale. 

322. L’integration rtigionale a reguli&rement &ti, au premier rang des pr6occupa 
tions poiitiques sur le continent &ricain 35. En AmPrique latine et dans les Card- 
bes, I’engagement en faveur de I’integration est all6 bien au-def8 de la IiMralisation 
des 6ehanges commerciaux, pour inclure les aspects lies aux finances. B la macro 
economie et B l‘int6gration saciale et poIitique. Les droits au travail, les conditions 
de travall et l‘emploi sont Bgaiement des questions ti I’ordre du jout. Cela a entraini? 
la crhtion d’institutions politiques wonales,  comme le Parlement Iatino-amBrt- 
cain, d’institutions financihrtz. comme le Fonds latino-am6ricain de rberve, et 
d’in+tanrec dwtinks 

323. En Afrique, l’integration ikonomique &@onale est considkree comme un 
moyen de pawenir B la paix, B la stabilitk et B une participation plus active B 

i t  I 

- 

favoriwr la participation darteurs non 6tatiques 

J’ Les princlpaux processu, d Inthratiori comprernieiit le hlarrhe coniniun du \ud (MERCOSUR). la 
Communaut6 andrne (CAN). la Cumniunaui6 des Caraibes (CARICOMI. I’Accord de Ubre6charige 
nerd aw6rIcain ( A N N A )  et 10 Systbme d’lntegration de l’Am6rique cent,& (SICA) Drr nC~Ocintwns 
mnc en coun, vbr.1 P h i h e r  vers la c&tton d une zone de Ilbre9rharqp sur tout le contliient awc 
riraln 
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I'6conomie niondiale. L'objectif est d'attirer B la fois des investissews Ctrangers et 
nationaux, et de developper un rbeivoir de comp6tences a l'echefle regionale. 
Eon nombre d'institutions et d'organisations regionales et s[)us.r6~io~les ont. 6tcj 
c r a s s  avec pour mission d'accompllr l'integatton regionale 3G. Les dirigeanrs afri- 
cains ont ciairement signifie leur engagement en faveur de ce processus, comme 
en aneste la creation de 1'Union africaine (UA) en 2001. Les programmes de I'UA 
inriiient 1e Nonveair partenariat pour IP d4veloppement dr  1'Afrique (YEPAD) -. 
strategic de d6veloppement inttigree dont I'un des objectifs consiste A stopper la 
marginalisation de I'Afrique dons le processus de mondialisatiom. 

324. L'integration regionale en Asie tend B so concentrer davantage sur la coop& 
ration economique et commerciaie, sur la paix et la securite, et niains sur les as- 
pects plus prafonds de I'inregrati0n3~. Des accords sous-regianaux. appel&s 
atriangles de croissance,, ont ktd cilabo&s pour favoriser Ies relations Pconotniques 
entre les pays participants. Plusieurs initiatives interregionales de grande enver- 
sure incluent des pays asiatiques, la plus importante concernant I'Organisation de 
cooperation economique hie-PaciAque (APEC), une instance laquelle partici- 
pent plusieurs Etats amerimhis et asiatiqua de la ceiriture du PaciRque. L m  pa:ys 
arabes develappent egalement a l'heure actuelle des accords de lihre-@change, au 
sein de la region et audeia. 

325. En resume, l'lntegratlon regionale figure a I'ordre du jour partout dans le 
monde. Bien entendu, la rdalite ne coincide pas toujouts avec la thdorie. Au sein 
de I'UE, on d6nonce la bureaucratisation, la distance vis-a-vis des populations, ie d@- 
toumement d'khanges cnmmerriaiix et Ies prnhlemes li6s B rles disparites de 
poids et d'iduence entre les pays et les acteurs sociaux. De plus, la coordination 
de la politique economique s'avkre dificile a realiser. D'une maniCre gent'rale. on 
constate ndanmoins d'bnormes progres. Dans d'autres regions du monde. ies p m -  
gr&s se revelent inegaux. En Amerique lat.ine. le renforcement des institutions re- 
gionales a ete entrave par le manque de ressources et par une serie de crises 
Cconomiques et politiques. En Afrique, les initiatives visant P ouvrir et a relirr entre 
elles les economies africaines exigent des investissements considerables, difficiles 
a trouver. Le danger inherent a la cr6ation d'une cnuche supplementalre de bu- 
reaucratie est reel. La difnculte de la tache ne doit pas dtre sous-estimce. 

326. I1 est egalement important d'op6rel- uiie dklirit:tion rnwe les accords conclus 
entre des pays caract&%& par des niveaux de vie largement similaires (tels q u e  les 
accords conclus en Amerique latine, en hie, en Afrique et en Europe) et ceux qui 
impliqrient a la fob des pays industrialistis et des pays en developpement (tels que 
c e w  &labor& dam le cadre des negotiations actuelles sac la Zone de libre4change 
des Ameriques et la Zone de libre-echange euro-mt'diterran6enne). Its sont en effet 
t d s  differents. Les accords d'integration cu'gionale canclus entre des pays a faible 
revenu et des pays a revenu eleve peuvent generer des gains economiques signirt 
califs du fait d'un accks accru au marchd, essentiellement pour Les menies raisons 
que lots du processus plus gen&al de mondialisation. Toutefois, camme dans re 
processus general de mondialisation, les accords concius ontre des pays dc poids 
different sont susceptibles d'aboutir des rbsultats desequilibrcis, se traduisant par 
une limitation de la marge de manceuvre des politiques de d4veloppement natio- 
rides dans les pays a plus faible revenu ou des difiicultes dajustement cicoriomique 

! ii' 

30 Uont six grandes organLsaUons suuor6gionatrs en Afrique orientale ec en Arrique australt', t t  cirq 
autres organisaiirms couvrani I'AFrique renrrale clt rirrldrrifalr 
37 Blen que I'evolution r6cente au sein de I'ANASE l a i e  prPvoir un a p p ~ ~ o n d ~ m e n f  de I'mtegra 
tion au cours de la decennie & venii-. 
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entfalnant des suppressions d'emplois, sans que n'existent les resources n6- 
cessaires pour dedommager les populations touchks. LOIS du processus d'intBgra. 
tion europdenne. des transferts de resources importants des rB@ons les plus 
riches ~ e r s  ies rdgionii les plus pauvrea ont permis de  reduire les inbgd"li& et de 
fatiliter I'ajustement. mais la mise en place de tels mBcanismes se heurte souvent 

des obstacles politiques considBrables. Ces questions se posent Bgalement 10s de 
la conclusion d'aecords bildteraux. regionaux et mortdiaux, et seront examinees k 
l'dchelle mnndiale dans la section suivante. 

iu { i h w s i o i ?  sno;llc rk? /'integration r&pnalr 

327. Les formes approfondfes d'irttegration englobent souvent des politiques et 
des institutions centr&s sur I'ernploi, l'6ducation. I'environnement, les normes du 
travail, les droits de I'hontme, I'egalite entre les sexes et d'aulres abjectifs sodaux. 
Toutefois. ces oirjectifs sociatix ortt tendance $I apparaitre comme des questions se- 
condairtu, arrivant loin derriere les objectifs Bconorniques et palitiques. Nous esti- 
tnons que, pour que I'integmtion tBgionale puisse &re un tremplin vers une 
rnorid~~li~t ion plus equitable, une dimension sodale forte est un Bltiment essen- 
riel. 

328. Pour integrer ces vases obiectifs sociaux au processus d'integration rL 
gionale, il convient de tenir compte des points suivants. 

329. P~erniererne~i, Ies principes de participation et de responsabilitc! democra- 
tique constituent un fondement essentiel. Les instances representatives, l e k s  que 
les parlements regionaux, ont ici un rble inipartant B jouer. Nous pensons que I'in- 
tegration r4gionale duit &re appuyee par le dialogue social entre les organisations 
~epr~sentat iv~s de travai~leu~ et d'employeurs et par I'instauration d'un dialogue 
plus large avec d'autres acteurs sociaux importants, suc la base d'institutions soli- 
des. ~~rantissant la responsabilit4 democfatique et judiciaire. La creation de con- 
seiils ct  d'instances tripartites. ou plus larges encore, a I'Bchelle &gionale (comme 
le Forum consultatif dconomique et social du MERCOSUR ou le Conlit4 dconomi 
que et social europeen), foumit un cadre institutionnel important pour I'inslaura 
tion d'iun tel dialogue. Compte tenu de la persistance des modeles bads sur 
I'in6galite entre les sexes. il convient de pr&ter une attention particuliere a la nB- 
cessire d'accroitre la participation des fernmes. 

330. ~eux ien~~n ien t ,  le processus d'integration regionale doit se donner des cl- 
hies sociales, ktayees par des mesures periadiques et la difhion d'informations sur 
les rtlsultats. De tets objectifs, qui doivent &re diff&encies par sexe, peuvent cou 
vrir le respect des droits f ~ n d ~ n ~ n t a u x ,  le t aw  d'emploi global, le niveau de pau 
vretP, Ies possibilites en matibre d'ciducation et I'btendue de la couverture de 
sPcuritC socfale. L'~~~aIuat1on est particulikrement utile au niveau regional puisque 
lcs pro@& enregistres, ou l'absence de progres, sont susceptibles de c rk r  des 
pressions Fwlitiques pour une action concertee. Un processus officiel d'examen, 
rnic en wuvrc par Irs organisations rbgionales, peut contribuer a ambliorer les p- 

381. Trnisientenie~~, !a mobilisa&ior~ des resources regionales a des fins d'investb- 
sement et d'ajustemeni s'avere indispensable. Cela est particulierement important 
lorsque 1'~t~tegration cnncerne des pays dont les niveaux de developpement sont 
tres hbrerngenes. Leu fonds structurels et le Fonds de cohesion de IYJE ont contri- 
hue k prornouvoir une convergence ascendante des pays pauvres au sein de I'UE. 
Des institutioris Rnanciixes regionales s'averent egalernent indispensables pour ca 
naliser les ressources w r s  I'investissement rC+gional. La creation de ces institutions 

ip: Lques natinnales. 
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et de ces fonds devrait &re consider6e comme une priorit6 dans tous les processus 
d’integration r6gionale. Les donateurs et les organisations internationales devraient 
6galernent soutenir fes efforts deploy& par ces pays pour &laborer des stratPgies 
I Bgiortales cornmu~ieb vlsirt  prornouvolr le dt%veloppement social et Cconomf. 
que, La dimension sociale de I‘intcigration rbgionale requiert une strategic Integr&, 
basee sur un engagement politique au plus haut niveau. Seuls les chefs d’Etat et dc 
gouvemement dispnsent de l’atttorit6 ncirPFsafre. re qiii explique pourquoi les &a- 
pes les plus iniportantes vers I’integration r@ionale sont franchies h ce niveau. 

~ D n ~ i a ~ ~ s e r  les regions 

332. Notre image de la mondialisation integre un ensemble de rbgions liees entre 
elles et qui interagissent, et non un monde h la George Orwell, compos6 de blocs 
rivaux. C’est un mondc dam lequcl chaque r6gion est ouverte a w  idees. aux biem, 
aux capitaux et aux personnes des autres dgions. Un tel processus de dgiona 
lisme ouverttn ne fait aucunement obstacle a i’konomie mondiale, il peut au con 
traire permettre de redresser certains des d6s6quilibres induits par la 
mondialisation, tout en favorisant le d6veloppement et 1’BquitC au sein dm rBgions 
dans un cadre multilatt5ral. Au sein de chaquc region, le processus d’integration est 
mis en Ecuvre a I’aide des mecanismes les plur adaptes a cette region: it n’existe pas 
de modele uniforme. L‘actfon au niveau egional vient completer et soutenir les po 
litiques nationales des pays de la region consideree. 

333. La logique du choix de la voie r6gionale &side dans le fait que les diffieultes 
d’integration sont plus importantes au niveau mondial et qu’il est donc logique de 
commencer par progresser au niveau regional. En mCme temps, la rnondialisation 
p u t  agir comme un lien entre des r6gions ouvertes et procurer des ressources 
pour appuyer les objectifs rdgionaw. Elle p u t  contribuer ti soutenir le cadre corn 
mun de valeurs, fond6 sur le choix democratique et les droits de I’homme univer- 
sels. Sit existe des politiques et des institutions solides au niveau r6giona1, il est 
plus facile d‘elaborer des politiques mondiales justes. Voila qui constitue la base 
d’une meilleure gouvernance de I’ticonomie mondiale. 

334. Nous pensons qu’il convient de creer des institutions ;i 1’6ehelon mondial, 
permettant de rtSunir diffbrentes rcigions autour d’un processus d’integration nion- 
diale, et que cet aspect devrait figurer en bonne place wr  I’agenda futur de la gou 

r i  vernance mondiale. L’integration rcigionale peut Ctre m e  base pour la 
gouvernance mondiale. et de bonnes institutions de gouvernance mondiale peu 
vent & leur tour constituer un puissant soutien I’integraoon regionale. 
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Mandialisation et gouvernance 
335. Jusqu'ici, l'intt5r@t international croissant pour les questions de gouvernance 
a presque exclusivement Bte ax6 sur I'itchelon national. La question de la gouver- 
nanre mondiale nkessite d6sormais une attention sautenue. La gouvernance mon- 
dtale est le systeme de regles et d'institutions 6tabIi par la communaut6 
internationale et les acteurs prives pour g6rer les affaires politiques. konomiques 
et sociales. une bonne gouvernance, tant BU niveau national que mondial, devrait 
promouvoir des valeurs telles que la libertb, la sbcurit6, la diversite, 1'6quite et la 
solidaritb. Elle devrait egalement garantic le respect des droits de l'homme, de I'Etat 
de droit B I'6chelle internationale, de la d6mocratie et de la participation, promou- 
voir I'esprit d'entreprise et adhenr aux prindpes de responsabilitt, d'ef€icacitlS et 
de subsidiarite. 

336. La progression de la mondiakation a fait appm-tre la necessite d'une 
nieilleure gouvernance rnotidiale 38. Du fait de I'interdepndance accrue entre les 
Eta t i  nations, un tiventail plus large de probkmes affecte d&mnais plus fortement 
un plus grand nombre de pays que par le passe. Le developpement des liens entre 
les pays par le biais dps &change% cammerciaux. des IDE et de .  morrvemenh de ra- 
pitaux implique que les changements au niveau des conditions tkonomiques ou 
des politiques des p n d e s  economies ont des effets secondaires importants sur le 
reste du monde. De meme, les nouvelles rhgles mondlales ont u r n  forte incidence 
sur les possibilit6s d'actlon et ia performance bconomique des pays. 

34 Voir Dee@ Nayyar: -Existing system and misstng institutioru.. dans l'ouvregc pub&& mus la dlrec 
tton de Deepak Nayyar GominggIoMizatlon: Inuesandinstitutions (Oxford. Untversiiy Prpss, 
2002) et Jcceph Stiglitz C/Wization and dfsconrenlr (bndres. Allan Lane. 2002) 
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lus ~ar t~cul i~re inent ,  la In~~id ia l i sa t i~ t~  rroissante fait surgir un nombre 
~randissant dt. questions qui ne pcwvc?nt etw trait& efficacement sans une action 
monrliate collective, Citoris pcur exemple IPS problemes de contagion ftnanciere, 
LIP irinlarlies rz~arrwtissibles, tlc ~ : r i I i i ~ r i a ~ i ~ e  traiisfroritiCrcs, d'i nsecurire. de paradis 
fiscattx et de conciirrencr fiscdle. Pius gciii6ralement, if deviertt de plus en plus nC- 
cessaire d'i.iaborer d c rxds insri~u~i[~I~nels permettaxit de soutcnir et surveilier 
ks march& mondia ns l'intcri.1 dt! tnn'i le5 participants. C m c  eknlntioti indict 

te de garantir le ~onctionnemrrit equitable et sans &-coups de ces mar- 
iiriation des praiiqws antirctnctirrentielles e t  des abus, et la correction 

dcs clysfonctionnements des marches. 

338. La rCpnse apport6e a ces fiwweaux dt;fis a Cte jusqu'ici peu niethodique. A 
ce jonr, on  t4xen.c un s y s t h e  fragment6 el incoh6rc:nt. compose d'une mosa'ique 
de r&seaux el ~l~orgariisrii~~s sc rr:roupaiit, ceti t dans les dornairtes Cconomique, 
social et cnvironn ental. Divers accords on cilabor(.r, parmi lesquels des Iois, 
des Iiormt-i, des a Jrds informcis et des ini es privtLes d'auto~c~lementation. 
Dans eertains cas. des acteurs prives, cornme dps agences de  notation. ont cr& 
~ ' i ~ ~ p ( ~ r t a n t e s  n o r m e  de facto que Ies gottvrnremcnts et lrs marcti& ne peuvent 
s c  permettrr d'ignorer. 

339. La port& de ces XCCIICS kst egalenienr limit&. Beaucoup de questions im- 
p~ tnirtes. cwiinie k * b  inigial itins irricc-ti;lticiriai~s ou Ies invrsrbsements &rangers, 
nc' sotit regies par aucunc r+gk ou Ie sotit par des regles partielles ou inadaptties. 
Si ccs r P g k  fonctionnent bien dans queiqws dmnaines. dans beaiironp d'autres 
elles sont trctp litnitativw et injitsres. 

Deficiences majeures dc la ~ o u v e F ~ ~ r i ~ e  mondiale c o i i t e ~ p o r ~ i n ~  
340. La structure c't les pro us actuels de la gouvernance mondiale posent de 
.s_trieux problhmes. Parmi cenxci, il convient d'evoquer en premier lieu les gran- 
des disparites de pouvoir c t  dc capacit6 entre les difftrents Etats.natictns. Les in& 
galitcis air niveati de la puissance economique des diff6rents pays en sont la cause 
premiere. Les pays industrialises disposent de revenus par habitant beaucoup plus 
6levCs, ce qui leur donne un nioyeri de pre,ssion Cconomique dans lcs nbgociations 
visant B orinnter la gouvernanw mondiale. 11s xonl la source de marches indispem 
sables, des in~,estisser~tents Girangers, drs operations siir actifs financiers et de la 
technologie, IA possession et le contr6te dc: ces actifs vitarrx leur conferent un pou- 
voir Pconornique consitiCrahlr. D'oir la tendance foncicw de la gouvernance mon 
rliale L favoriser les inter@ts drs acltwrs ptrissants, ess~ntiellernent bas6s dans les 
pays riches, 

341. Dans un monde ideal, lrs iritcirets dcs piiiswnts et rim faihles. dps riches e t  
drs patiwes s'tkjuiiibreraieiit. La go~iveritance mitndiale reposerait sur des proces- 
sus de prise de decision dPniocratiqucs et participatifs permeitant d'ubtcnir des re. 
sultats Cquiiables. La realit6 est malheureiisemertt tout autre. Les gandes 
puissa~ices victorieuses ont di?ftni la structxirr de gouvernance du mondc? de 
~ ' a ~ r ~ ~ ~ u e ~ r ~ ~  rantree sur IPS Nations 6nic.s ct  IPS inst~t~itioiis de Rretton Woods 
(systPme qtii coiistitue toujours aujourd'hui le c a m  de la gouventance mondiale}. 
Depuis. bim des choses 011t change.. I1 vXi51e aujourd'hui plus de 190 Etats ind6 
pendants. contre 50 eriviroti l'i.pqLie. h i s  l'intervalle. quelques pays en d e w -  
loppement ont rejoint les fangs des pays a revenu eleve, tandis que d'autres pays, 
a revenu moyen et  fortemerrt peuplPs, comme la Chine, i'lnde et le Bresil, sont de- 
venus des acteurs significatifs sur la scPne de I't;conomie mondiale. Lonrjue ccs 
pays erigae,ent une action ronjointt. sub dt~s q:r<tions particuWres. ils peuvent 
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m h c  exercer une ~raRde influence 5ur la gouvernance mondiale. Matgre ces tivo- 
Iutions, I’influenre doniin~nte des pays industrialis6s dans la gouvernance mon- 
diale n’a tourefois pas fo~dmen t~emen t  change 
342 La demoemtie s’est dlivelopp& a traverq Ic mondr Aujourd’hui, les gens sont 
plus quejaniais conscients de leurs droits et veulmt avoir voix au chapitre dans la 
gouvernance nationale. et mgnie, de plus en plus souvent, danc, la gouvernance in- 
rematiortale Leur capacite de le faire a ete grandemeiit facilitee par la rBvo1ution 

ration de la connecticite mondiale. L‘acces a I’information s‘est 
et les organisations de la swiBtti civile (OSC), ainsi que les syn- 

dicats, ont aujourd’hui les moyens de former des coalitions transfrontibies autour 
d’une myriade dt= bonnes causes La Iutte pour l’instauration de la democratie en 
Pologne et en Afrique du Sud a 6te lagernent soutenue par les pressions exercBes 
par res coalitions 

343 L’influence de la c,oci&te civile mondiale s’exerce de diverses rnankres. Les 
OSC font pression sur ler gouvernemen~, tant au niveau natlonai que Ion des con 
ferencrs inttmtdtionale5 F l l w  s engagent activement danc, la dPfenw d ~ c ,  grander 
causes r t  la rnohiiiqation de l’opinion publique. Elles font progresser la transpa 
rence er la responsabilitP democratique en formulanr des critiques et en veillant au 
respect des ~nga~eynentc, pris au niveau international Leur influence reste toute- 
fois limit& 2 ces interventions indirectes. A quelques exceptionc, prPs, eUer ne 
jouissent d’aucune representation offtcielle au sein des organisations internatlona- 
les et conferences mondiales. Nearnoins, leur emergence a enrichi le processus 
dv guuverirariw ritoiidiale en permrttmt la prise en ~utnpte d’un plus large &en 
tail d’opmions et d‘int8ret.s. EIles ont Cgalernent contributi faire progresser 
J’Bquite dans la gouvernance mondiale par le-s efforts qu’elles ont dBployks pour as- 
Criirer la ri4fense cfm mtPrPts t l ~ 5  paixvrm 1 pnr ralp dam la gouvernance mondiale 
est cependant mi9 en cause par certains 

344. D’autres acteurs non titatiques, en particulier les entreprises et organisations 
economiques, en sont 4ggalemcnt venw bjouer un r61c plus important dans la gou 
vernance niondiale. C’est La en partie une congquence naturelle de I’importance 
croissante du secteur priv& dam une economie de marche mondiale de plus en 
plus libre. D m  le cas des entreprises multinationales (Em et des institutions fi 
nancieres in~erna~~[~nales, leur influence croissantr dticoule ciairement de leur 
rayon d’action mandial et de leur pouvoir Bconomique. Elles peuvent influer sur 
les structures de la gouvernance mondiale en exercant des pressions sur les politl- 
ques et les pratiques des g~uvert~emen~c,, aussi bien dans les pays i n ~ i u s ~ r ~ a l i s ~  que 
dans les pays en dti~eloppement. Eller foni aujourd’hui souvent partie des d614ga- 
tions nationales des pays drSuelopp6s lors des ntigoeiations internationales portant 
sur des questions cconomiqurs c-t Bmncicres. Leur importance croissante se mani 
feste tigalernent dans la mtil~iplicatIon des partenariats publiclprivd conclus pour 
traitpr rertains prohlltmes niondidux spPcifiques 

345 On observe 6galetnent une proliferation des initiatlves pi i v d a  d’dutort; 
glementation lancees au niveau mandial, Lharmonisation des nomtes de compta- 
bilite est souvent titee en exemple cet bgard. L’attention porter B la 
reCponwhilite rnriale cfes FMN, et en partirulier I des questions romme I’environ 
nernmt et les nornies du ttavail, constitue un autw exemple. Cette bvolution s’est 
faite m partie en reaction au mIlicant~sme tres rnediatise des ONC Fur ces ques 
Lions D’aillrwrs, certaines des noirvelles formes d’autoreglernentadon privPe pas 
sent par une coopriration avvc d autres parties 
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346. A l’inverse, l’influence des syndicats dans les pays riches est aEaiblie par la 
mondialisation. Cela est du a la plus grande mobilite des capitaux et aux pressions 
concurrentielles plus vives dans I’economie mondiale. Le contrepolds traditionnel 
du pouvoir des eittrepiises s’est airrsi aff&li, du riiveau national uwmw au niveau 
mondial. Certains signes indiquent toutefois que le mouvement syndical s’adapte 

ccs pressions, c o m e  en atteste le nombre croissant d’accords et arrangements 
c o n c h  avec les entreprises inultinationales activement engag6e.i danc Ie pmres 
sus de mondialisation. 

347. Les problemes posds par les inegalitits structurelies mentionnks ci-dessus se 
wflPtent danr le deficit democratique de la gouvernance mondiale Un PIement clB 
& cet egard est le processus in&galitaire de prise de decision dans Lertaines instan- 
ces internationales, comtne le Conseil de skurite de I’Organisation des Nations 
Unies et les institutions de Bretton Woods. h h i s  le problgme est plus g6nbalisB 
que cela. Mtme dans les organisations qui respectent une dgalite fomelle dam la 
prise de dkision, c o m e  I’OMC, I’obtention de resultats 6quitablt.s n’est aurune- 
ment garantie. Les inegalit&. profondes entre les pays au regard de la puissance 
ticonomique se traduisent par un pouvoir de negotiation intigal, qui desavantage 
souvent les pays pauvres. On observe egalement une differenciation grandhsante 
dam les Fangs des pays en developpement. les PMA se trouvant g6nCralement dam 
la position la plus faible pour negocier. 

348. Ces inegalites sont encore aggravees par les nombreuses dkisions impor- 
tantes de gouvernance mondiale qui sont prises en dehors du systeme multilat6ral. 
Les groupes restreints composcis des pays riches. cmnme le G7, I‘Organisation de 
coophtion et de d6veloppement Bconomiques (OCDE), le ComitC de Bae et le 
G10 au sein du FNI ont pris des dticisions irnportantes sur des questions economl- 
ques et financieres ayant un impact mondial. 

349. Les pays en developpement ont d’autres handicaps lorsqu’il s’agit d’influer 
sur la gouvernance mondiale. Cette dernibre englobe aujourd’hui un large eventail 
de questions dont beaucoup pr&entent une complexite technique croissante. Dbs 
Ion, il est extremement dimcile pour la plupart des pays pauvres d’etre presents 
~ O K  des negociations, et encore plus d’etre representes Bun niveau technique ade- 
quat. En outre, la differenciation croissante parml Ies pays en developpement en. 
travc cncorc I’action collective B 1’8chelon mondial qui permettrait de compenser 
la faiblesse individuelle de ces pays. 

350. Ces problbmes sont aggraves par la faible transparence democratique qui ca 
ract6rise la gouvcrnancc mondiale. Les positions adopt&% par lcs gouvernements 
dans les instances internatinnales sont rarement soumises ir l’examen minutieu et 
regulier des parlements nattonaux. II n’existe pas nonplus d’exigences rigoureuses 
quant la publication des informations relatives aux positions prises et 1 leur jus 
tification. De meme, en dtspit de rCcentes ameliorations, le manque de transpa- 
rence et de responsabilite au sein des organlsations internationaies demeure un 
serieux probkme. Ces organisations sont rarement soumises & des &valuations in 
dependantes permettant de determiner I’impact de teurs politiques et de Ieurs opd 
rations sur les pays et les individus. Dans la plupart des ca5, if n’existe pas de 
procedure de recours permettant aux populations affectees dPfavorablement par 
leurs op5rations de dBposer une rticlamation et d’exiger rBparation. 
351. Une meilleure diffusion de I’information et des pressions accrues sur les gou 
vemementr et les organisations internationales pour les contraindre a rendre 
compte de leun dBcisions et de leun actions permettraient de clarifier I’impact de 
leurc decisions et de  leurs politiques et foumiraient une base solide pour I’organi- 
sation de debars publics sur cer questlons. Une loi mondiale sur la liberte d’acces 



a 1 ~n~orInation et l'obligation pour les gouvemements des pays industrialis& et les 
o r g ~ ~ ~ s a t ~ o n s  inte~a~ionales d'effectuer des evaluations ex ante de I'impact mom 
dial de leurs dcictsions politiques constitueraient & cet dgard des d&eloppements 

352. Un autre a5pert a evoquer est le manque de coherence du processus de prise 
de decision a 1'CcItelle mondiale. Les negodations relatives B la gouvernance mon- 

&I cttiltmt elm, ties dontairies ~omparUmenl&, tels que le commerce, les 
la sante, Ies affaires sociaies ou I'aide au dtiveloppement. Les organisa 

tions iriterrutionaleF se roncentrent sur leurs mandats spckifiques et ne prennent 
te I'impact de leurs actions SIX d'autres objectifs importants. Les 
dans un domaine ont pourtant une incidence croissante sur les 
itres domaines. Ainsi, les decisions prises dans le domaine du 

c ~ n ~ n i e ~ ~ ~  peuvcnt invallder les mesures prises en faveur des pays en developpe- 
mctif au moyen de I aide De meme, les actions entreprises par les institutions !I- 
naticirres i i ~ t e ~ n a t ~ o ~ ~ l c s  peuvent &tre en contradiction avec ceUes des organismes 
engages dans la poursuite des objectifs sociaux. Les  mkanismes destinks 1 assurer 
la coherence d(1 la gouveniance mondiale dam son ensemble sont faibles ou inexfs 
rant? Bans une large mesure, ce manque de coherence dans la gouvemance mon- 
diate refletc 1- fait qu'au niveau national les diffBrents ministeres coordonnent 
rarei~ent  les actions engagees dans leur sphere respective de gouvemance mom 
drdie, i r ~ i i ~ ~ a t ~ ~  e perp@tucie du fait du manque de transparence evoqut! plus haut. 
Leb pressions ~ia~ituelleniei~t exercees au niveau des politiques nationales pour 
parvenir des cornpromi5 entre les objectifs Bconomiques, sociaux et environne- 
nwntaux foiit defaut dairo It: contaxla rrworidial. 

tout a fait oppcwturn 

Des resultah desequilibres 
353. Crs inwffirsances de la gouvemance mondiale ont contribut! B rendre intigal 
I'impact b o t i a l  et economque de la mondialisation. Ce phtinomkne est induit par 
d r w  p~nc~paux  cilements. Le premier est la &ation d'un systtme de &gIes 6 
gzssanr f economie mondiale qui s est rev(tle pn5ijudiciable a w  inter& de la plu- 
part ties pdlis en d&eloppement, en particulier les plus pawres d'entre e w .  Le 
second rst le fait que l'on n'est pas parvenu B mettre en place un ensemble coh& 
rent de politiques economiques et sociales internationales permettant dinstaurer 
un type de n ~ o r i d i ~ s a ~ n n  favorable I tous, 
354 Le sys the  de regls et d'accords mdtilateraux qui s'est mis en place &kle 
cine orientation des rnesures prioritaires vers un Blargissement des m a r c h .  En re. 
ianctrc. tmc. dttrntion limitee est accordee aux mesures visant 1 mettre en oeuvre 
unr sirdtegie plus equilibree tendant B assurer la croissance morrdiale et le plein 
emploi 11 pourtant lit des fondements essentiels d'une politique visant & pro- 
~ ~ o ~ i ~ ~ ~ i r  une tnondialisa~~n plus integratrice. ParalliYement & cela, il serait impor. 
tant ~ ' e n ~ ~ ~ ~ r  dcs initiatives complementaires telles que I'elaboration d'un cadre 
t~~u l t~ la tera~  concernant les mouvements transfrontieres de personnes, des mesures 
\ isant a r4glementer 1% marches rnondiaux, et notamment restreindre les prati 
ques ~nticonrur~ntielles dans les systbmes de production mondiaux, if eviter les 
paradis Rscaux, a corriger les dysfonctionnements importants du march6 financier 
mondial e ta  developper de nouvelles sources de financement de hide et des biens 
c ollectifs inondiaux 

355 La ptupart des accords conclus s'averent dtisQuilibr6s. Ainsi, dans le systkme 
ni~Ilt~latcirai des echanges, des obstacles importants au commerce demeurent dam 
des \erteurs emnoniiques cles, vitaux pour I'expansion des exportations des pays 
en de~~el~ppeInent De plus, les pays en developpement ont dii- B leur detriment, 
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ceder une partie de leur autonomie pour ce qui est das orientations 2 prendre dans 
des domaines importants de la politique de developpement, oh iis ont enrore be 
soin de developper leurs caparites 

356 Maiheureusement, on met beaucoup moins fortrment I’accent w r  les mesu 
ies destin&s ir aider les pays en d6veloppernent ir faire face aux pressions de I ajus 
tement et B renforcer leur capacite de prospCrer dam une economie inondiale 
concurrentielle. On accorde relauvement p u  d’attention au developpement des 
capacittis technologiques de ces pays dans une economie mondiale de plus en plus 
fortement bade sur le savoir Lobjectif du plein emploi c‘t d’un travail detcnt pour 
tow n‘a pa.s la prioritc. dans I ~ F  politiqum internatinnalps artiic.1lPc 

357 Une autre insufEsance majeure de la gouvernance mondiale ,$side dans l’ab 
Sence de politiques et de mecanismes mondtaux permettant de garanttr la securite 
socio-konomique. Dans les pays riches, une proportion significative du revenu na 
t i o d  est consacree a la reduction de la pauvrete. a la fouriliture d’une protection 
sociaie et a la satisfaction des besoins des populations vulncubies. Toutefots. dans 
de nombreux pays, ces fonds sont actuellement considerablement reduits Au ni 
veau mondial, ce role doit &re assume par les organismes multilateraux. les urga 
nisations b(?n(?voles et les progtammes bilateraux de cooperation pour le 
ddveloppement. Toutefois. l e ~  ressources disponibles a cette frn son& infitnes m m  
pari?es aux moyens tiecessaires pour eradiquer la pauvteC6. 

358. Toute reforme de la gouvernance mondiale doit &re inspiree par notre vision 
d’une mondialisation equitable et integratrice klle doit promouvoir les valeurs et 
normes universelles approuw4es par la cornntunaute inremationale, telles que la 
primautC du dtoit, ie respect des droits de I’hommc et le progres de la d4ntocratie 
E l k  doit contribuer 2 la rc*ali.satioii des ohjec tifs F‘C onomiques et soctaux exprim& 
dam la D(.claratinn dti Miilenaire et Ips autres acrctrds tnrerriatinnaiix important9 
Les propositions de reforme doivent renforcer l’infrastrurture legale et institution 
nelle mondiale pour la promotion de la froissame, de i’equite. du developpement 
humain et  du travail ddcent. Elks doivent viser a renforcer le caracttxe reprthenta 
tit, participatif, transparent et responsable des Institution5 mondiales. Elles doivent 
donner voix au chapitre B tous les hommes et 1 toutes les femmes, afin de prendre 
en compte leurs preoccupations et leurs int66ts. Elles doivent niobiliser I’energie, 
l’engngcment, Ic Scns de la solidaritc! et dc la rcsponutbilit6 des acteurs cles de la 
cnrnmunaute mondiale. Une reforme de la gouvernance mondiale op6ree 3 cette 
echeile s’avere absolument indispensable. et doit transformer le processus et la 
substance de la mondialisation, afin de repondre aux aspirations des populations 
du monde entiel 
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Introduction 
359, Notre preoccupation essentielle porte sur le caractere inequitable des gran- 
des regles en vigueur dam le domaine du commerce et de la finance et sur les effels 
asymetriques de ces rhgles sur les pays riches et suc les pays pauvres. Elle porte 6ga. 
Iement sur I'insuffisance de la reglementation dans des domaines tels que la con- 
currence mondiale, ies investlssements et les migrations internationales. Dans ce 
chapitre, nous evoquerons la necessitd d'assurer I tous les pays (sous rtiserve qu'il 
n'y ail pas de conflit avec les inter& collectifs) la liberte de poursuivre une politi- 
que de developpement senant leurs inter&?., la necessite de corriger les de- 
\Cquilibres actuels en matiere d'acces aux marches internationaux, la ndcessite de 
renforcer le cadre qui se dessine actuellement pour les systemes de pinduction 
mondiaux, la reforme du systeme Rnancier international. 

360. Notre souci premier porte generafement sur la necessite de corriger Ies de 
sequilibres actuels entre pays riches et pays pauvres. Le probleme de I'i?galitP dB- 
pas* toutefois cet aspect, et I'ticonomie mondiale doit profiter de manihre &gale 
aux travailteurs et aux travailleuses des pays riches et des pays pauvres. Aussi les 
regles de l'economie mondiale doivent-elles &re elaborhes en tenant compte de 
leur impact sur les droits, les moyens d'existence, la &curit& el les chances de la 
population des daerents pays. Nous aborderons notamment la question des mesu- 
res destinees a renforcer le respect des normes fondamentales du travail et I mettre 
en place un cadre coherent pour les rnouvements transfrontikres de pcrsonncs. 

Une marge de manceuvre pour le developpernent national 
361. La mondialisation requiert le deploiement d'efforts considdrables visant a 
ameliorer la gouvernance nationale ainsi qu'une action strategique des gouverne 
men& visant B maximiser lrs avantages, Paradoxalement, les regles mondiales ac- 
tue1lc-s arnpi&lrnt w r  ~ e t  ebpace politique eswilid. 

362. Un domaine clC est ceiui du developpement industriel. Dans le passe, bon 
nombre des nations aujniird'hui industrialisPes ont adopt6 divers instruments poll- 
tiques destines & favoriser le developpement des industries nationales & des eta- 
pes cruciales de leur industrialisation. Elles ont egalement exercd un fort 
contrfile sur les IRE J* en ce qui concerne l'acc&s, la propriete et les resultats . 
DP rnsme, 1m noweaux industriefs d'Asie de l'ht fondent leur strategie indus- 
t r i d l ~  sur la promotion des exportations, les subventions condltionnelles et ta pro- 
tection des tndustrle, nationales. Les polltiques commerciaies s'integrent aux 
strategies de developpement nationaies, dans le cadre desquelies 1'Etat travwe 
conjoi~tement avec les entreprises afin de consolider et de suivre les resultats de 
I'industrie nationale. L'Etat a joue un rBle central dam la mobilkation des investis- 
sements nationaux et dans leur affectation, ainsi que dans la limitation ou la 
reglementatton des IDE 40. Des mesures comme le contenu local minimal, les 
rxigences en matiere d'exportation et de transfert de technologie, I'ingenierie 

39 Notemment p a  le bias doutih comme lep subventions B I'exponation les ristaurnes douallierer 
sill' les el6nients de production utllises pour I'exportatlon, ies droll6 de monopole. les cartels ei les 
cradits & usage d6tpmtfn6 wnctlonn& par ie gowmnerneni Votr Ha Jvvn Chang Kickrng Away the 
Isdrfer (Ant hem Press Londm 2002) el Foreign fnvmanent in HlscoricaiPmpertive RNrd World 
&elwork 2003) 
4') A Anrsden. op cir 
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inverst5e et I’adaptation locale des technologies irnport&s ont Bgalement 6te mises 
en ceuvre avec efflcacite. 

363. Certes. les bases de la cotnpetitivitC internationale ont change, et il peut ne 
pas Btre souhaitable ni meme faisable pour tous les pays dappliquer ces strategies, 
rar beaucoup d‘6ltSments dependent des conditions et capacitC initiales. NBan 
m o b .  ces p&c&entes exp6riences de developpement industriel mettent en Cvi- 
dence I’lmponance du r61e que peut jouer une politique nationale bien congue 
dam la creation d’une base industrielle cornptStitive. I1 convient P cet 8gard de re- 
marquer que toutes les politiques elaborees & I’echeUe nationale nt- sont pas force- 
rnent efficaces. De graves erreun ont ainsi &@ commises par le passf;, telles que te 
fait de trop s’appuyer sur les politiques de substitution aux importations et sur des 
entreprises puhliques inemcaces. 
364. Les accords issus du Cycle d’uruguay ont largement rastreint 1e.i choix pofi- 
tiques offerts aux anouveaux Venus,. Alors que I’article xvIH du GATT continue a 
autoriser le dCveloppernent des industries naissantes et certaines mesures de pro 
tection, I’Accord sur les subventions et les rnesures cornpensatoires interdit les 
subventions conditionnelles sur les exportations et les subventions subordonnees 
& l’utilfsation d’elements de production nationaux plutcit qu’importes 41. De plus, 
il permet le recours a des mesures visant ti compenser le p&judice cause aux in- 
dustries nationale$ par ks subventions illicites h I’expration. LAccuid 5u1 les  I I I ~  

sures concernant les investissements et liees au commerce (MIC) exige la 
suppression d’un certain nombre de mesures. telles que les exigences relatives au 
contenu local et P I’@uiHbrage des Bchanges 42. Tout en reconnaissant les effets bt5 
nkfiques d’un accord international visant proteger les droits de proprikte intellec 
tueUe (examin6 plus loin au paragraphe 383). I’on doit constater que certains 
elements de I’Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui tou 
chent au commerce (ADPIC) ont rendu plus difticiles i’ingenierie invers& et l’irni 
tation et ont accru les coats d’acquisition de la technologie pour les pays en 
developpement. 

365. Dans I‘ensernble, la protection selective ou la promotion strategique des en 
treprises nationales vis-b-vis de la concurrence etranghre sont aujourd’hui deve 
nues beaucoup plus difflciles mettre en euvre dam le cadre de I’OMC qu’elles 
nc 1’8taient dans celui du GATT. Les limites impostSes par ces r&gles sont aggravdes 
pat certains aspects de la conditionnalite politique des institutions de Bretton 
Woods. ConsidBrees ensemble, ces &gles et conditions palitiques peuvent res- 
treindre le recoum aux mesures industrielles, technologiques, cornmecciales et 
finand&res en tant qu’outils stratkgiques visant P favoriser 1’~n~ustri~Iisation 43. 

366. Le nouveau cadre de reglementation financikre de I’economie mondiale re- 
p&ente un autre domaine susceptible de restreindre I’autonomie politique. De 
nouvelles normes et de nouveaux codes sont dbfinis par les rapports d’observation 
des normes et codes (ROSC) et 1’8valuation du secteur financier (ESF). MBme si 
I’objectif visant consolider les systhes  h c i e r s  est louable en soi, il convient 
de tenir compte du risque que ces instruments, tels que formulds et m i s  en piact- 

I 

‘1 Cependmt. Ips PMA rt Ics autrcs pays cltCs ii I’anncxc VII dr I’Acrord SMC (raractt‘rixis par un Pi%B 
par habitant InfMeur 1 OOO dollars) sent dispenses d e  touie interdirtion de subventions A I’rxpor 
tatlon. 
IZ L.’accord ne dellnit pas les rmewrps concernant les iiivestissenients ei Uees au conuiwrm-. inaib 
rournit une liste illustrative de  mesures lncompaflbles avec les ariirles 111.4 et XI. I du GATT. qui por 
lent respecrlvemenf sur le traitement national cf les wstrlztlons quanthatives 
‘3 Dee@ Nawar (ouvrage publicr IWS la dlreciion dr). op. cir 
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actuellement, imposent des normes inadaptks B de nombrew pays en developpe 
ment. Nombre de ces pays sont encore trop peu developptis institutionnellement 
pour pouvoir &re en mesure d’inttigrer tous ces codes. Exiger cela d’eux risque de 
mettie b mdl des sliategies viables de croissancr et de dbveloppernenl. 

367. Nous insistons fortement sur la n&cessite de reexaminer toutes ces regles 
mondiales, afin d’offrir un espace politique accru a w  pays en developpement et 
de leur permettre atnsl d‘adopter des mesures visant B acceldrer leur developpe- 
rnent dam un environnement economique ouvert. Par ailleurs, la politique des 
organisations internationales et des pays donateurs doit abandonner la condition- 
rtaliti. exteme au profit d’une appropriation nationate des activitPs Elle doit resoiu 
rnent reconnaitre la n6cessite d’6quilibrer les droits, I’ciquitti et I’efficaeit8. A 
I’heure actuelle, ces considerations sont largement prises en compte dam les dis 
positions de L’OMC relatives au tcaitement s w i a l  et diff4rentiel. et nous pr6cO- 
nisons un renforcement de ces dispositions dans la section suivante, consacree awy 
rhgles commerciales muftilat6rales 

’ 

Des regles multilat~rales pour le commerce 
368. Nous soutenons pleinement une approche multilateraie du commerce et en- 
courageons les efforts visant 1 faire en sorte que la IiMralisation multilaterale du 
rommrrre profire B taus les pay% et roit srxialement equitable au sein de chaqur 
Pays 
369. Pour atteindre cet objectif. il faut que les rbgles multilaterales relatives au 
commerce soient justes et dqullib&s. Une injustice flagrante du systkme des 
echanges rnondiaux reside notamment dans le maintien des barrikres commercia 
les imposees par les pays du Nord a w  biens a forte intensitti de main-d’oeuvre pro- 
duits par les pays du Sud. II s‘agit de biens pour lesquels les pays du Sud possbdent 
un avantage cornparatif et qui sont vitaux pour leur croissance et leur developpe- 
ment. Sur ce point, nous partageons I’avis g6neral selon lequel les obstacles in6qui 
tables 2 l’acc&s au march4 doivent &re sensiblement r4duits. afh d’offi-ir des 
chances substantielles aux pays en developpement. It convient toutefois de souli 
gner que cette mesure ne constitue pas une panark. Les inter& des pays les 
moins avanc6s devront Ctre defendus par le biais des dispositions de I’OMC relati 
ves au traitement special et difft5rentie1, afin de leur permettre de developper leurs 
exportations. Les barrieres commercials grevant les tichanges Sud Sud demeurent 
elevees, et les pays en d4veloppement pourraient eux mF?mes ameliorer largement 
la situation en reduisant ces barribres. Par ailleuis, certains principes autres que ct: 
lui du simple acct‘s equitable au march6 doivent egalement dtre resprctes pour 
rendre le systeme des khanges mondiaux pleinement equitable pour tous. 

370. L’un dr cer principes consiste B ne pas comlderer la llb&rallsation du corn 
merce comme une fln en soi. I1 s’agit simplement d’un moyen pennettant d’attein- 
dre les objectifs ultimes que sont la croissance 61evee et durable, le plein empioi et 
la rCduction de Is paiiwetP En tant que relies, les politiques cornrnwriaies doivent 
&re Plabordes dans le respect de ces limites et evaluees en consequence. 

371. En meme temps, il faut &re conxient que la libfiralisation du carnmerce 
occasionnera souvent de difnciles ajustements. Ainsi, t’acces accru au march4 
pour les exportations des pays en dtiveioppement aura un cout social eleve pour 
certains travailleurs des pays industrialis&. Pour rem&dier cela, il faudra adopter 
des rnesures Bnergiques de politique natlonale visant faciliter l’adaptation des 
travailleurs touches, ce qui permettra de faire en sorte que les avantages dont 
bc”n8ficient les pays en developpement ne soient pas obtenus au detriment des tra 
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vailleurs wlnerables des pays riches. Ce point illustre bien la nBcessit6 de pawenir 
h une plus grande coherence entre les politiques nationales et internationales dans 
la mise en place d'une mondialivation plus equitable. 
372. Nous devons egalement, dPs le depari, Etre consrimts de re que la crois 
sance globale de 1'6conomic mondiafe determine largement t'6rendue et la re- 
partition des fruits de la liberalisation du commerce multilateral. I1 sera beaucoup 
plus facile d'ameliorer l'acc&s au marche des exportations des pays en developpe- 
ment dans le contexte d'une sttategie axee davantage sur la croissance mondiale 
durable et le plein emploi. L'experience montre que les desequilibres de crois- 
sance entre les pays sont une source fondamentale de tensions 6conomiqucs entrc 
partenaires commerciaux. Les pays confront& & des deficits persistants de leurs 
comptes courants et a des suppressions d'emplois dues B fa delocalisation indus- 
trielle vers I'etranger doiveni souvent fairc. fare une pression nationale accrue en 
faveur d'un renforrement de la protection. 

373 Nous reconnaissons egalement la necessite de defendre et de promouvoir les 
droits des travailleurs, & la fois dam les pays industrialises et dans les pays en dtlve. 
loppement. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'appliquer la Declaration de 1'OIT 
relative a m  principes et droits fondamentaux au travail. Respecter les droits fon- 
damentaux au travaiJ n'est pas seulement un objectif souhaitable en soi et un as- 
pect essentiel du commerce equitable: c'est aussx un moyen de permettre aux 
travailleurs de recevoir une part equitable des gains de productivite qu'ils creent 
dans taus les pays. 

374. Le protectionnisme agricole est un obstacle majeur A la reduction de la paw 
wet&, obstacle qui annule une large part des avantages procures par I'APD. Les sub- 
ventions agricoles dans les pays industrialises sont desormais eslimees & plus d'un 
millhrd dc dollars des Etats Unis par jour, dots que 70 pour cent des populations 
pauvres du monde entier vivent dans des zones males et subsistent avec moins 
d'un dollar par jour. I1 s'agit I& d'une injustice flagrante. Tout en reconnaissant la 
I&itimit& des politiques nationales de developpement agricole, nous recommm- 
dons fortement t'interdiction de nouveaux credits et subventions & I'expartation et 
des mesures de soutien national faussant le commerce, ainsi que la suppression ra- 
pide des mesures existantes. De plus, if convient de deployer tous les efforts pos- 
sibles pour parvenir a une diminution substantlelle des droits de douane et pour 
modifier le systeme discrlminatoire des quotas douaniers actuellement utiUSe, en 
favorisant b s  produits provenant des pays en d6veloppement. 

375. Le probleme de la chute des prix des produits de  base non petroliers est ti6 
a cette question du protectionnisme agricole. Nombre de pays en dtlveloppement 
et de PMA dependent toujours des produits agricoles de base pour plus de 50 pour 
cent de leurs recettes d'exportation Pourtant, de 1980 ti 2000, les prix mondiaw 
de 18 des principaux produits d'exportation ont chute de 25 pour cent en termes 
reels. Cette baisse s'est reveke particulihrement marquee dans le cas du coton (47 
pour cent), du cafe (64 pour cent), du riz (60.8 pour cent), de I'etain (73 pour 
cent), du cacao (71,l pour cent) et du sucre (766 pour cent) 44. 

FMI Annuaim des Sratr%iqucu Anarzrtcires bXwnalicmales. diff6rente.c liuraisanz, rite dam Ox 
fam Rigged Rulm Double Standards (Oxford, 2002) 
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376. 11 n‘y a pas de rCponse simple a ce problenie. I1 est toutefois essentiel d’ellmi- 
ner au noins I’eEet a ~ ~ ~ a v a n ~  du protectionnisme agricole. La Banque mondiale es- 
time que la suppr~!ssioxi des rnesures de protection et de soutien dans le sectcur du 
cotitit ferait uiuiitet IP cuuis clu coton tie 13 pour cent e l  accrui~rait It. commerce 
K~ir~ndial du ro ton  d e  6 pour cent dam les dix proctiaines annees. Les exportations 
de coton sfrieairtes p r o ~ ~ s ~ ! r a i e n t  de 13 pour cent p5. Les programmes de soutien 
technique d e ~ ~ ~ a i e r ~ l  Ctre intensifi@s afin d’aider les pa.ys en d6veloppement a diver- 
sifier !c?urs ~a~po~tat ions et 2 ajouter de la vateur aux produits de base avant de Ies 
exporter. A cei egard, il cnnvient de trailer la question de la progressivite des droits 
pour les produits dc base tran~forrnes~~. Par ailleurs. un effort coordonne B 

hellc mcindialc dwra Etre fourni au wjet de tertains produits de base comme 
!e sucre. Ic coton, le hlC- t a t  l’arachidc47. 

377. I1 est indispensabic dr traiter la question des harribres commerciales relatives 
au textile et aux vCternerits. Les pays en developpement jouissent d’im fort avart- 
{age c o ~ n ~ a ~ a ~ i f  dans le domaine du textiie. et en particulier des vCtements, qui r e  
pres~ntent  ~ e s p e c t ~ ~ ~ e n i e n t  50 et  70 pour cent environ des exportations mondiales 
cIans ce <iornainc. c)c nornbreux pays en driveloppement sont fortement de- 
pendants de ccs e~p~rtations. De plus, les droits sur le textile et tes vCtements de- 
meur‘enr nettement pttis eleves que ceux qui s‘appliquent a tous les autres secteurs 
d’activitr;, exception faite de l’agriculture: iis sont de trois cinq fois superieurs a 
la i i i (~~enne  rks ~ ~ o d n i ~ s  n i a n u f a ~ ~ u r ~ s .  

378. Toutehis, riuus devons egalement comprendre Ies difticult6s auxquelles sont 
rtwfrontt”s lm pays t i t i  nonihrr Cil~vG de travaillmirr er d’cntreprises se consacrent 
2 ce secteur ~ ’ a c ~ i v ~ ~ e  dans les pays industrialises et dans certains pays en develop 
pentent. 11s devronr faire face a de graves dimcultes en cas de  perte de leur emploi 
e? de teur revcnu. nntamment lorsque lassistance et la protection sociale sont in- 
suffisantes Dans tous k s  cas, les dificultes et les restructurations qui risquent de 
iu  ~ r o d ~ i i r ~ ~  dans lindustrie mettent en evidence [’obligation des gouvernements 
rle defendre la si.curit6 des travailleufs et de leurs famllles, de soutenir la creation 
dc iiouvcilux ddhocrchPs et cl’otrvrlr 1’accL.s h I‘acquisition de nouvelles cornpeten. 

et capacitCs. Dans le recteur de I’industrie de l‘habillement de nombreux pays, 
c’e point ccxiwrne en ~ ~ r ~ ~ c u l i e r  les fenirnes. Dans les pays a faible revenu. un ef- 
tort r ~ a ~ i ( ~ r i ~ 1  en C P  $ens nkessitera souvent un snutien intentational. 

379. Crt autre obsracte au d6veloppement est la progressivite des droits des pays 
i ~ i d u s ~ r ~ a ~ i s ~ s ,  yui nuit a m  efforts men& par les pays en developpement pour ajou- 
ter de la valeur .% lrurs exportations de produits industriels et de matieres premiP- 
res. hla1gr:rP les accords issus du Cycle d’liruguay, les pays industrialis& ont 
x n ~ n t e n i ~  la p r ~ ~ ~ r e ~ ~ i v i t 6  des droits, notamment sur les aproduits sensibla2 non 
W U W I ~ S  par le SystPme g&eraIis6 de preferences (SGP), coinme les produits de 
I ‘ j I ~ ~ I ~ i ~ ~ r i e  ~ l i m e n t ~ i ~ t , ,  du textile, des w.%tementn el  des chiaussures. 

380. Par ailleurx les pays en developpement s’inquihtent de plus en plus de la pro- 
liferation des normes techniques s‘appliquant aux produits, normes qui vont du 
~ ~ n d i ~ i o n n e i ~ ~ e ~ i r  a ~ ‘ ~ i y ~ i ~ n e  alimentaire, en passant par les r6sidus des pesticides. 
Certe.;, ccs normcis sc fot-tdent principalement sur la n+cessit@ legitinit. de proteger 
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les consommateurs et les citoyens et repondent a une forte pression politique ten- 
dant a imposer une large marge de securitti. Elles doivent @tre etablies de manikre 
objective. Toutefois, leur application par Ies exponateurs des pays en dirveloppe- 
ment est coilteuse, falsant alnsi naitre des accusations de protectiortnisme. On peut  
citer c o m e  exemple la decision recente de I‘UE de rertreindre le niveau d’afla- 
toxine autorb8 dans les exportations de noix, de cereales et de fruits secs, restric- 
tion qiii va au-delk rim nnrmes internationalrs48. Alnrc; qtw lec; acrorrls rie I’nMC 
tentent d‘empecher les abus en encourageant le recours B des norrnes internatio 
nalement reconnues, les PMA n’ont guere les moyens financiers et institutionneis 
d’appliquer ces normes, non plus que de participer efficacement aux travaux des 
organisations et aux programmes qui en assurent le contrfie. 

381. Des mesures de compensation devraient &re prises dans ce domaine. Lcs 
pays dbveloppes doivent s’engager aider les pays en d e v e l o p p e n ~ ~ n ~  a renfnrcer 
les normes relatives aux produits. En mtme temps, il faut donner aux pays en  d& 
veloppement un rfle accru dans la formulation des nonnes et s‘efforcer de reduire 
I’impact de ces normes sur I‘acch aux marches. 

382. Ii est egalement important de prevenir le recours excessif aux mesures anti- 
dumping, qui risqiienr d’entraver I’accks aux marcht;s. Ce risque se trouve accru 
par le fair que des preuves moindres sont exigees dans lc cas des mesures aritidum- 
ping qtie dam celui des mesures antitrust a I‘tichelie nationale, Cet.te divergence 
doit &re reexamintie dans le cadre des efforts visant a rorriger les disciplines et les 
regles, qui doivent a 1‘8vidence devenir plus trarisparentes et plus previsibles. A cet 
egard. il convient d’accorder une attention particulitxe a la vufnerabilitd des pays 
en  developpentent. Un soutien technique doit leur &re foumi sur les questions de 
proddures, afin d’eliminer les distorsions, tant en ce qui concerne les coiits que 
la capacite B engager des actions anti dump in^ ou a se dCfendre lors de relies ac- 
tions. 

383. Mous recotmaissons quc la question dcs ADPIC est complexc. I1 est nckes- 
saire r ip protkgw IPS clrnirs de propriPtP inttrllertrrellr. cant iians Irt; pays indnstria- 
lies que dans les pays en developpement. de facon a favoriser I’innovation et la 
cdation technologique. En mLme temps, ii est important de garantir im acces 
tit.endu au savoir, lequel doit &re partage aussi largement que possible, particuli& 
rement dans les pays en developpement. II citnvient d’dlaborer dcs rcgles propres 
B instauref un justc 6quilibre entre les int6rCts des producteurs de technologie et 
ceux des utilisateurs, notamment ceux des pays a faible revenu, dont l’acces au sa- 
voir et 1 la ieclinologie est limit& Pour les IJ~?YS en tit-veloppernent. UIIP  question 
importante est celle de I’insufftsance des capacitCs imtitutionnelies et de la concur. 
wnce entre les objectifs de developpement pour l’obrention des ressnurces. Des 
efforts doivent Ctre ddploytis pour parvenir a tin 6qtiilibre. Reaucoup affirment 
pourtant que I’Accord sur les ADPIC va trap loin. En premier lieu, il empPrhe cer- 
taines populations d’avoir acc&s a des mCdicaments vitaux a des prix abordables. 
En deuxieme lieu, il ne protege pas suffisamment le caractere ouvert de I‘accks aux 
connaissances traditionnelles tombees depuis longtemps dans le domaine public. 
Le r6cent accord conclu dansle domaine drs ADPIC et de la sante publique niontre 

‘8 Selon une etude de la Banque mondiale, la mise cn application do cottr IIRITS~? plus sliicte aumit 
un effet negatif sensible sur ies exportations africainer de ces prnduin vers 1’Europe. qui pourralent 
bolsser de 64 pour cent (670 millloris de dollars des Bats-Unis pax an). Voir T, Orsuki, JS. Wilson et 
M. Sewadeh UZ race to the Top? A case study of Food Safety Standards and AMcari Exporim, Working 
paper No. 2563. Banque mandiale, Washington. DC, 200 1)  
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qu'il est possible de trouver les moyens de traiter les questions de dliveloppement 49. 

Des etfurts sont actuellement engages dans d'autres domaines. 

384. En ce qui concerne i'investissement et la poiitique de la concurrence, nous 
constatons de profondes divergences au sein de I'OMC sur ces questions et sur 
d'autres %Questions de Singapoum. divergences qui ont contribue b l'impasse de la 
Conference m i n i ~ t ~ ~ e l l e  de Cancun, en 2003. Nombre de pays en d&eloppement 
w n t  fortemrnt opposes a f'inclusion de tes questions dans ies ntsgociations et a 
leur int(?gratron dans un projet unique. En m6me temps. certains pays d&elopp& 
estinenf que I'investissement et la politique de la concurrence sont des compk- 
rnentr importants a la liberalisation du commerce et doivent de rr fait i.m? n4gn- 
cies dam te radre de  I'OMC. It semble peu probable que des proms puissent &re 
realiser WI ces questions au sein de I'OMC 
385 I ' ~ ~ ~ t a ~ i r ~ t i o ~  de  rPgles equitables dans le systPme rnultilat6ral des Crhanges 
repre~enterai~ un grand pas en avant. Cependant, tant que des dispositions plus vi- 
goureuses en inatiere de developpement ne w o n t  pas intbgrees au syst&me, les 
pays en d e v e l o p p e ~ ~ t  Pprouveront des difflculttis ti tirer parti de ces rltgles. Les 
dispositions actuelles relatives au traitement sp4cial et differentiel des pays en d6- 
v e ~ ~ p p e ~ ~ e n t  prevoient gPneralement des dtilais de gdce plus titendus pour I'ap 
pkation des accords et des engagements et aident ces pays B renforcer leur 
capcite a satisfaire aux accords de I'OMC (par exemple pour l'application des nor 
mes techniques) et ii g&er les conflits I1 existe egalement des dispositions spkia- 
les pour Ies PMA, dispositions qui sont toutefois insuffisantes et doivent &tre 
renforcees. 

386 Qctrityei davantage de temps pour appliquer les regles n'est pas suffisant. Ap- 
pliquer des rcigbs uttiformes ii des partenaires in4gaux ne p u t  qu'aboutir B des 
rerultaa incgaux 50. Etant donnti les enormes disparites de niveaux de developpe- 
ment, nous pensons qu'une discrimination positive s'aVere n6cessaire en faveur 
des nouveaux Venus, qui ne diaposent pas des m&mes capacites que les pays ayant 
connu un developpement plus precoce. I1 est possible delaborer un ensemble de 
regles m ~ ~ t i ~ a t e r ~ e ~  en wrtu desquelles les obligations des pays seraient fonction 
de lpur iiivcau de di"ve1oppement. Un point de depart simple consisterait b accor- 
dw aux pays defavorises la farulte d'accepter ou non certaines disciplines pro- 
pasees ou certaines nouvelles questions trait& au sein de I'OMC. de facon 
6largrr I espate politique dont ils ont besoin pour mettre en oeuvre leur politique 
de ~ ~ ~ ~ e l o p p e m e ~ t  nationale. 

Deb i@yle\ ptm k s  syslernes de productiori moridiaux 

387 ~ o n ~ i a l i ~ t i o n  de la production a accru considcSrablement les possibilites 
offertcs aux pays en developpement d'acct5lerer leur industrialisation. Toutefois, 
le, restrictions relatives A l'acces au march6 constituent g6n&alement un obstacle 
sCrieux & l'expfoitation de ces possibilites. Du fait de la progressivitli permanente 
der droits, 11 est extr@mement difficile pour la plupart des pays en dtiveloppement 

43 Une UCclaration swdate suc rilccord sur les ADPIC et la santC puMique faite fon de la Conf4rence 
~ i n ~ l ~ r ~ ~ l l e  de I'OMC & Doha en novembre 2001 a SarNgnC I'hnportunce d'appliquer et d'interpr6ter 
I'Auxrd sur les ADPIC de mrurlere B ceuvrer en faveur de la santc? pubilque. Cetle d&Iaratton a mls 
en evidmct. ta capdcitc! des pays B utiliser les c l a m  de Ilexiblltte pr&ues dam i'l\cronl sur les AD 
I'K, notanstilent ies licences obligatoires et I'importation parall&le. En a&t 2003. les gouvernernents 
membres de I'OMC sont tomb& d'sccord sur les modificadons jwidlques B apportw pour pennettre 
aux pays Incapables cie produire eux-memes des produb phannaceutiques d'importer plus facile- 
men: des pruduits g6nCriques bon nlarche fabriquf% sous licence obligatoire. 
5'' Uerpak Nqyar,  np r i p ,  



de passer au stade des activites B forte valeur ajoutee au sein de la chaine d'appro- 
visionnement mondiale. Dew autres questions importantes metitent Bgalemenr 
d'etre examin&s. 

388, Premierement, alors que les muttinationales rontribuent souvent & stjmuler 
la croissance et ameliorer I'environnement economique, leur prPdominance stir 
les march6 mondiaux peut representer un obstacle cOnsid6mbk & i'entree de nou 
velles entreprises, en paniculier celles des pays en developpenient. La vague de 
fusions internationales des mndes quatre-vingt-dix a en outre renforce les inquie- 
tudes quant & la concentration industrielle sur les marches mondiaux et aux ohsta 
cles b la cnnrwmmce qni cn  r6siiltent 5 1  

389. Deuxihmement, on constate avec une inquietude grandissante que la course 
aux mesures incitatives entre les pays en dtiveloppement pour bBnBficier des 1DE 
pousse ces pays a hire trop de concessions en matiere de reglenentation, de fisca- 
lit& de  protection de l'environnement et de normes de travail. Certes, les pays dont 
la ~ g l e m e n t a t i o ~  et la fiscalite nationales sont excessives doivent prendre des me. 
sixes d'assouplissement. Ces obstacles n'entmvent pas seulement I'aMux des IDE, 
mak portent atteinte B la competitivite de l'economie nationale et imposent des 
prix plus t'leves aux consommateurs. Toutefois, ce probleme de course airx mesu- 
res incitatives va hien au-delL de ces reformes. If est axe sur Ies craintes dP voir les 
pays contratnts par les appels d'offres puur i'obkmtion d'IDE d'accepcer rlm   on- 
cessions excessives. au risque de rMuire les avantages qu'ils tirmt de ces opera- 
tions. Les ianes franches d'exportation sont socivent prCsentCes comnie des 
exempies de ce phenomene. II s'agit IB de questions importantes qu'il convient de 
traiter. 

390. En ce qui concerne la concurrence, on constate que la l6gislation antitrust 
sttirte qai s'appliqiir stir la plnpart des marches nationaux n'a pas d'tiquivalent au 
plan mondial. Comme on I'a indique plus haul, I1 existe un manque de coherence 
entre les mesures s'appliquant aux investigations antidumping sur les marches 
mondiaux et les pcincipes juridiques regissant les comportements anticoncurren. 
tiels sur les marches nationaux. I1 convient de mettre en place de nouvelles initia- 
tives visant & rendre les marches mondiaux plus transparents et plus compd-litifs. 

391, Un effort coordonne s'avere neccssaire pour reduire les obstacles prives et 
autres contraintes pesant sur les marches mondiaux, notamment les abus de pnsi. 
tion dominante et les cartels prives internationaux fixant les prix, attribuant les 
marches et  restreignant la concurrence 52. Dr;. plus. les contraintes verticaies dam 
la chaiiie de I'offre, qui prerrnent la forme de coirtrats de distribution exclusive, de 
contrats d'achat exclusif et de systemes de distribution selective, peuvcnt @a 
lement rrstreindre t'entree sur le marche 53. 

392. Nous recommdndorls d'intensifier le dialogue et la cooperation en vue de 
rendre ies marches mondiaux plus transparents et plus competirifs et sornmes Ed- 
vorables aux dchanges d'informations et & la cooperation relatives & I'application 

5' P. Nolan et collaborateurs: i fhe  Challenge of the Global Business Revolutionr, Coritr2hurion.s m 
PoIiffcal Economy, 2 I .  91 . I  10. Cambridge Polltical Econoniy Society (Oxford University Press. 

52 La Banque mondiale estime que la surchqe totale pesant sur les pays en d#velopgx?meiit pour IPS 
produits impimQ qui ont BtB sendus par les cartels poursuivis au cours des annifes quatrevingtdlx 
pour entente sur Ies prix s'est Blev& 2 milliards de dollars des Etats-Unis pour I'ann(re 2000. knque 
mondiale: Pemjxxtivry &momiques rnondiales 2003 (Washington, UC. 2002). 
s3 Fxemple: Etais Unis contre Japon dais l'affaire Kodak-Fuji port& devant I'OMC, dans laquelle diin- 
portan[ circuits de distribution auraient #ti? lnterdlts B la sociPti amt~riraine. 

2002). 
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ex~rate~toriaie des lois antitrust. Des instances comme le Resew international de 
la concurrence, le Forum mandial de I‘OCDE sur la concurrence et le Groupe de 
travail de I’QMC w r  le commerce et la concurrence offrent autant d’occasions im- 
portantes de ddbattre de ces questions. 

393 A long terme, il pourra s‘avdrer necessaire d’instaurer une agence intematio- 
nale de la politique de la concurrence chargee de surveiller la concentration sur les 
rIiarcfiC~ rnondiaux, de CaLiliter I’exanien des politiques de concurrence nationales, 
de fournir une assistance technique a w  pays en d6veloppement et de resoudre Ies 
ronflltr internationaux en cas d’interpretations contradictoires des autorites natio 
nales sur des questions relatives a la lutte antitrust au niveau international Nous 
sommes conscients que ie rnonde n’est pas encore mar pour la ckation d’une nou 
velle institution de ce type. k s  instances existantes de dialogue e l  de coopt5ration 
pourraient n6anmoins commencer ti dtifnlr le r6le et les fonctions d‘un tel orga 
nisnie 

394. En ce qui concerne ie probleme de la concurrence des politiques d’cbgoisme 
saa& en matiere d’ inv~s~is~ment ,  un effort international accru s’avere necessaire 
pour creer un cadre @uilibr& et propice au d&eloppement dans les domaines des 
[DE. La r~gJemen~ation multilat6rale en mati6re d’investissements, et notamment 
d’lDE, a un pass4 mauvemente. I1 s’est revelti impossible de pawenir h un accord 
dans le cadre du Code de conduite d a  sociktes transnationales der Nations Unies 
a la fin des annees soixantedix et dans les annees quatre-vingt. Le projet de code a 
tente de definir les droits et responsabditds des soci4t& tramnationales dans le ca 
dre de leurs activith intemationales. Les efforrs visant a nkgocier un Accord mu1 
titaterat sur l’investissement (AMI) au sein de I’OCDE se sont heurtks & I’opposition 
virulente des syndicats, des ONG et d’autres grotipes. et le projet a finalement ete 
abandonne en 1998. De nombreux commentateurn ont observd que les projers de 
dispositions de I‘AMI definissaient une st5rle de droits pour les investisseurs etran 
gers sans tnentionner aucune responsabilite correspondante. Deux enseignements 
importants ont ainsi pu &re tir&. Le premier est qu’il est ndcessaire d’inviter a la 
table des n(tgociatians toutes les parties prenantes de maniPre B 6quiUbrer les int& 
rgts des pays d’origine et des pays hotes, des investisseurs (nationaux et Ctrangers). 
des travailleurs et du public. Le dewci8me est la ntkessite de mettre en place un 
processus ouvert et transparent. L’absence dun tel processus a nourri tes soup 
cons du public et son opposition A l’accord. 

395. La controverse sur les regles d’investissement multilaterales a ddsormais lieu 
dans Ie cadre de I’OMC, avec une forte opposition des pays en dhveloppement, des 
syndicats et de la soci6td civile. Les opposants soutiennent que les principes &on- 
c6s stir la n~n-disc~m~nation et le traitement national ne conviennent pas & un ac. 
cord sur l‘investissement. 11 exhte des cas 18gitimes (par exemple les industries de 
creation recente} ou ies pays peuvent souhaiter favorisel leuts PME nationales pat 
rapport aux capitaux &rangers. 

396. En l’absence de regles multilat&ales cohkrentes, le cadre actuel des IDE re 
glemente le st?cteuF de manlere fmgmenree er parcellaire par le biais de trait& d’in 
vestissement bilateraux (’MB), d’accords rdglonaux (comme I’ALENA) et d’autres 
accords c o n c h  dans le cadre de 1’OMC (Accord general sur le commerce des ser 
vices (CATS). ASMC et MIC) 54 la multiplicatirin rcirente dw TIRidique ts votont6 
de proteger et de promouvoir les IDE sans que leurs auteurs s’intemgent sur la 

~ 

5 ‘  Ptiur un apercu du comenu de c es accords, voir CNUCED Rappan sur I’lncestimement dam ic 
mondp FDI Poltclpr fur UeveIopmeni National andiniemarional Pempeetks www unctad tirg. 
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possibMt6 d’atteindre un consensus concernant un cadre n~ultilate~al. Nous crai- 
gnons que les pays en developpernent acceptent de conclure des accords d’inves- 
tissement bitateraw qui leur soient defavorables a la suite de n ~ ~ ~ ~ [ . i a ~ ~ ~ ~ i i s  
dts&pilibr&s avec des pays di.velopp6s plus forts qu’eux. 

397. I1 est indispensable de mettre en place un cadre de dC~,elappen~~~nt plus 
transparent, coherent et Bquilibre pour les IDE, de maniere que 1’accl.s des pays en 
developpement aux systernes de production mondiaux beneficie globa~ernent B 
tous les pays. 

398. Pour franchir un premier pas en direction d’un cadre de d ~ v e l o ~ ~ e ~ e n ~  
fiqquilibri? pour Ies IDE, now recornmandons que les pays s’efforcent de &soudre 
ensemble la question de la concurrence entre les politiques de l’investi~einent en 
rendant les mesures incitatives plus transparentes. S’il est indkniabte que tous 
bh5ficieraient d’un systeme plus transparent, il est certain qu‘aucun pays uu 
investissew ne voudra agir isokment et se placer en position C o I ~ c ~ i ~ e n ~ e I I e  de. 
savantageuse s’il est le seul B edger la transparence. 11 est ainsi dans I‘int6ri.t des 
pays dagir collectivernent et d’blaborer des regles communes. Les pays purraient 
commencer B agir au niveau r(?gional. Les pays en developpernent ben8ficierahnt 
ainsi d’un point de depart utile pour dennir leurs inter& collectifs sur d’autres 
questions comn~e le traiterncnt national tors de la phase de pre-6tabIissei~~en~ et de 
post4tablissement, les procedures de reglement des daerends, Irs dispositions re- 
latives B I’expropriation et B I’indernnisation, les clauses de sauvegarde de la ba- 
lance des paiements, les exigences de performance et autres mesures destinkes a 
equiflbrer I’int&t?t pubUc et les int6r6ts prives. Cela petinetttaii 6galrrnt.irt de rem 
forcer la position de ces pays tors des negociations bilaterales. 

399. Nous estimons que les efforts demnt  ensuite &re intensiRCs pour trouver 
me instance convenant $i tous. au sein de laquelle on pourrait etablir un cadre de 
d6veloppement i?quilibre pour les IDE, en commenqant peut4tre par les udialo- 
gues d’4aboration des politiquesr propos6s dans la partie IV. Tout cadre de ce type 
devra Atre negocie comme une entit6 distincte et coh6rente et tit! devra pas Btre 
lie B des concessions sur I’ordre du jour des negociations comrnerciaies de 1‘0hlC. 
I1 devra foumir un cadre solide, p&visible et transparent pour l ~ s  investisseurs. 
fiquilibrer les int6r6ts priv4s, les intet&ts des travailleurs et I’intCrGt RcinCral, les 
droits et les responsabilit6s (etrangers et nattonaux) et gafantir une procedure de 
rbglement des diffbrends juste. transparente et adapt&. If devra accorder a w  pays 
une certaine flexibilit6 et leur menager un espace politique leur permettant de 
g&er les investissements de maniPre B gamntir la r&alisation de benefices et la re- 
duction ou la maitrise des effets defavorabtes, rels que I’effet d’eviction des inves- 
tissements nationaux. 

Reforme de I’architecture financiere 
400. Les pro@ r6alis8s en matiere d’acc2.s aux march& internationaux et nux 
systemes de production mondiaw risquent cependant d’etre &dulls a n6ant si i’on 
ne prend pas de meswes emcaces pour &former I’architecture financiere mon 
diale. L‘instabilitt! et les crises financibres risquent d’annuler les profits realisb 
dans les secteurs du commerce et des IDE. Le fonctionnement du systeme financier 
mondial ne manquera pas d’influer forternent sur tous les facteurs jusqu’a la simple 
capaciti! des personnes B saisir les nouvelles pcrspcctives C C C F ~ S  par m e  re 
giementntion plus equitable. 



401. Le systeme financier mondial actuel souffre de graves imperfections. Plus que 
Ies autres marches, il est lourdement domine par les inter& financiers en jeu dans 
les pays i~~dustrial~ses. Les gouvernements de ces pays, en particulier des plus puis- 
sari& sur It! plan 8conornique, dCflnlssent Ies rttgles gouveinant le marche par le 
biais de leur influence sur les institutions financieres internationales. Ces institu- 
tions exercent a leur tour une forte influence sur les politiques macroeconomiques 
et flnanriPres des pays en developpement. Les hanqires et Btablissements finan- 
ciers de ces niernes pays jouissent en meme temps d’un enorme pouvoir Bconomi- 
que au sein du systeme financier mondial. Le systeme se caracterise egalement par 
de graves defaillances du march6 et souffre d’lnstabilite. Ainsi, la plupart des ris 
ques et des consequences negatives de l’instabilite financiere resultant de ces i m  
perfections sont suppcxtt% par les pays les plus faibles du systkme, B savoir 
actuellement les pays h revenu moyen. 

402. Les Rux nets de capitaux prives vers les pays en developpement, tels que dC- 
finis par convention, ont totalis6 plus de 50 milliards de dollars des Etats-Unis en 
2002, soit une hausse par rapport au chifie enregistre en 2001, tnais moins du 
quart du montant record atteint en 1996 avant la crise asiatique. ‘Ioutefois, lemon 
tant net des IDE d’origine priv& represente le seul ljlement positif de ces apports 
nets de capitaux prives (1 10 milliards de dollars en 2002) j5. Deux autres 61ements. 
& savoir les invcstkcmcnts nets de portefcuiile et les pr&s bancairea nets, ont en- 
registre en 2002 des sorties d’un montant de 68.2 milliards de dollars, &elant une 
teridance negative pour la slxikrne annee consecutive. Le systhme financier mon 
dial a fonctionne de tetle facon que, dans I’ensemble. les flux nets de capitaux pri- 
ves, hormis ies JDE, sont all& des pays en developpement pauvres detenteurs de 
capitaux peu abondants vers les pays riches et les pays detenteurs de capitaux 
abondants. 

403. Ces dix dernleres annees, l’accraissement de la mobilite des capitaux mon- 
diaux s’est accompagne dune augmentation de la frt5quence des crises Rnancieres 
dans Ies pays en d&veloppernent, souvent assorties d’un coot social Bleve. Ces cri- 
ses tradulsent les problkmes corrklatifs de volatilite et de contagion. La volatilite, 
tetle qu’evoquee dans la section 11.2, reflete quanta elle le ale croissant des flux 
finariciers 3 court terme, fesquels sont souvent caracterisb par de brusques varia- 
lions des entrees et sorties de capitaux, en r6ponse aux changemenis de percep- 
tion des marches financiers des pays h6tes quant aux perspectives economiques. 
Le manque d’inFor~nat~on sur ces marches amplifie souvent les reponses apportees 
B un changement donne dans l’avenir Bconomique de certains pays. Ce probl&me 
se trouve encore aggrav6 par I’effet de contagion. selon lequel le acomportement 
~ ~ o u ~ o n ~ e ~  des intentenants des marches financiers pousse 1es interesses @ten- 
dre ieurs jugements h des pays oit IPS realites economiques ne ie Justifient pas. Cet 
effet de contagion s’est r6vC.16 particulierement grave lors des crises financieres 
asiatiques de 1997.98. Ces ddfauts notoires doivent Btre corriges si I’on veut que la 
mondialisalion soit plus &pitable el plus integratrice. 

404. Un consensus se degage aujourd’hui quant B la necessite de reformer I’archi- 
tecture financiere i n t e rna~~na~e‘  co~~sc)nsus fond6 sur la reconnaissance du fait 
que 1’~nter~ependance et i’ouvmture, associees la volatilite et a la contagion, ont 
cons~derab~ement accru la complexit6 de la gestion des marches mondiaux. Notre 
objectif doit consister & b&tir un systkme financier stable, apte a stimuler une crois- 

99 



sance mondiale durable, a fournir les financements voulus dux e I i ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ s  et 3 
reporidre a w  besoins des travailleurs en ce qui concerne le travail dCcent. Uri tel 
systi?me fnurnira des mesures incitatives en faveur dr i‘inves~issemeii~ productif. 
touk en em@cirdiit Ies el‘fcis ctdvastatrurs bur I’etnploi cles I:.veriruclles crisw fitiari 
cieres. II devra egalement viser a donner aux capitaux &angers un r6le pr&isibfe 
en tant que compternent Q I‘epargne nationale. En bref. le systerne financier inter 
national dcvrait avant tout soiibnir l’int4gmtictn d ~ i ;   pay^ pn [ ~ ~ v ~ l ~ p ~ ~ , ~ t , n ~  dam 
l’economie mondiale d’une maniere favorisant le ddveloiJpen~~~n~ 

405. Ls pr0grl.s accornplis vers la realisation d c  cet objectif sont lents et 1imiti.s. 
Jusqu’ici, la rdforme a 6tP essentielfement centttie sur les niesures de pr6vention 
des crises comme la divulgation accrue des informations. l~elaborati~n dc syvtPrnes 
d’aierte prBcoces et la formulation de nouveaux coder ei de nouvelles ntmnes au 
niveau international dans le domaine du contrcile du serteur finanrier. Ces initiati- 
ves sont utiles, tnais ieur impact sera progressif et sans doure irisufffsant. 11 est vrai 
que les norrnes et codes internationaux ont un fi le important B jouer dans le reii 
forcement des s-ystemes financiers nationaux a trilvers le globe. 11s repondent a La 
riecessitC ~ * ~ m ~ l i o r w  ir cadre inatitutiorinal au sein rluquel kx i t : r i t~ i i i i t : i i~  les i i i i l i  

ches financiers inteniationaux, q u r  ce soit par le biais d’une direction d’cntrcprisc 
effcace ou par celui de riornies minimales wminuirer en rtratifirc. de rt5 
glementation, de sur-veillance et dr coinptabilitti pilrdentielles. Panenir a cefa ccxi- 
tribuerait de toute evidence a accroitre la stabilitd du systtnie financier mondial ~t 
favoriserait I’acchs des pays en developpement aux matches financiers irtternatiit- 
naux. De sbrieuses preoccupations se font toutefois jour quartt 2 1 ‘ ~ l i l ~ ~ ~ ~ I a t i o ~ i  et a 
I’applieation de ces nornies et de ces codes. 

406. L e s  preoccupations portent particuiihrement sur le fait que Ics pays en deve 
loppetnent ne participent pas sufisarnment a I’elahoration de ces nouwaux codes 
et de ces nouvelles normes 5 6  De plus. exiger le respect cte ces nomm rrndrait 
I’accb au march4 financier mondial encore plus diffcilc rt ctndreux pouI Irr pays 
en developpement. Ainsi, la revision des normer sur le capitai, accroissant le coitt 
des prSLs B risque octrr~yCs par Ics banqucs ~ o l c r r i ~ t i ~ ~ n ~ l ~ ~ s ,  pcut rvrttirch plus diffi 
cile le financement de projets de developpernent pour ces pays 37 .  

407. Nous insistons donc sur le fait qu’il convierit de deployer des efforts d&esnii- 
nBs pour accruitre la participation 2 la reforrne du systeiiie financier international. 
I1 s’avkre egaiement necessaire d’adopter une apprache plus otivertc’ et plus flcxl 
ble dans la formulation des normes et grands principes direcrewr, approctie qui 
tienne mieux compte des differentes situations et des differenlq hesoins dos pays 
en developpement. Ni les ntinistres du C7, ni les responsables de l’aide midtilate- 
rale ne detiennent le monopole du savoir quant au modele de ~ d v ~ I ( ~ p ~ ) ~ n i e i i ~  Ie 
mieux adapt6 58. 

408. Du point de vue de la stricte logique, les grands principes directeurs se dis- 
tinguent des regles regissant le fonctionnement du systeme financier i r ~ t ~ ~ a t i o n a l ,  
Cette distinction est toutefois assez floue dans la pratique. Ainsi, les prirtcipes 
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directem des institutions financieres internationales sur des questions comme la 
liMmlisation des capitaux fonctionnent souvent cornme des regles de fait pour les 
pays en developpement, en raisnn de I’influence considerable exercee par ces ins 
tltutfons sur les rhoix strategiques des pays en developpement. 

409. La polilique de IiMralisation des capitaux, par exempie. est un domaine dans 
tequel il ne convlent pas de suivre une approche dogmatique L‘experience des a n  
nees quatre-~n~t-dix a montre que les pays dotes de systemes financiers insuff? 
sane et faiblement reglementes devaient adopter une approche pmdente et 
progressive 59. Une telle approche serait preferable car elk offrirait la marge de 
mnmuvre necessaire au renforcement des systemes financiers. Plus gdn6rale 
ment, les pays dotes de systemes financiers faibles, qui ont o p W  une IiMralisation 
pr&naturt%e, ne doivent pas &re dissuades de reintrnduire des instruments selectifs 
de gestion des capitaux. Malgre les inconvenients ti& a ces mesures, I’utilisation 
provisoire de tels instruments en cas de crise financiere devrait Ctre considMe 
comme une solution acceptable. D’importantes lecons peuvent &re tin% de l’ex 
p6rience du Chili et de la Malaisie en matiere d’utilisation de ces instruments dans 
les situations de crise, et de 1’Inde et de la Chine quant ti la stratCyie prudente adop 
ree au sujet de la IiMralisation des capitaux. 

410 D’une maniere plus generale, nous pensons que les r6formes doivent s’atta 
quer aux questions fondamentales que sont l’instabilit4 du systBme des tam de 
change postBretton Woods et des influences destabilisantes des poiitiques 
macroeconomiques et financieres. I1 s’avere o6cessaire de mettre en place un mC. 
canlsme propre & facillter les consultations et 2 mieux dssurer la coherence ct la 
surveiilance des politiques macr&conomiques nationales. Le problkme de la ges 
tion macr&conomique mondiale ne peut Ctre entierement confli, au marche, et il 
doit s’etendre au delQ des pays du C7 60. Dam la prochaine section, nous examine 
rons la question de la coordination des poliliques macroeconomiques oon seule 
ment en ce qui coneerne la gestion des flux financiers et des taux de change a 
court terme. mais aussi en ce qui concerne le soutieo de la croissance economique, 
I‘accroissement de la productivite et la creation d’emplois a long terme. 

4 1 I. 11 est egalement imp&atiF d’acceleref ies progrb visant a reduire le probleme 
de la volattlite et de la contagion Brtancikres dans les marches emergents. It con- 
vient aussi d’accroitre la foumiture de credits d’urgence en temps de crise de ma- 
niere 21 ce que ces credits soient fournis avant que les reserves financieres n’aient 
6tB epuisi?es, et non a p e .  De tels cr6dits devraient egalement &re mts a la dispo 
sition des pays confront& B der problemes de contagion. Nous apprecions les ef- 
forts actuellement engages en ce sens. mais nous insistons sur fa necessite 
d’acc6lerer le processus. 

412. Outre les problemes dallegement de la dette, qui seront trait& dans la sec 
tion suivante, les efforts visant B Blaboret des rnCcanismes efflcaces et equitables 
d‘aMgement de la dette doivent Cgalement Ctre intensiRCs. Entre autres choses, de 
tels rn0canisrnc.s doivent assurer une repartition &quitable des responsabilites et 
des chargm entre les crknciers et les debiteurs Nous constatons avec regret qu‘a 
ce jour peu de progres ont ete r6alist.s pour corriger l’injustice du systeme en 
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place, lequel continue B faire passer les inter& des creanciers avant c e w  des pays 
endettes et de leur population pauvre. 

413 Une question connexe est celle de I’octroi aux pays en crise d’une flexibilite 
politique suffisante pour pouvoir repartir dans le temps les mesures d’ajustement 
d’une maniere plus conforme aux imperatifs sociaux. Pour cela, il hut favoriser 
l’objectif consistant B reduire les cofits sociaux des programmes d’ajustement et 
accepter souvent h principe d’une periode d’ajustement plus etendue et de cor 
rections mains abruptes de la politique macr&conomique. 

Le travail dans I’economie mondiale 

4 14. Ces rkgles plus Bquitables ne pourront suffire a faire en sorte que la mondia 
lisation soit au service des (Stres humains. I1 convient egalernent de respecter le 
cadre international des droits fondamentaux de I’homme et des mesures de pro 
motion de la justice sociale. 

4 15. Un grave sujet de preoccupation. mis en avant par le mouvement internatio 
nai du travail et d’autres organisations, conceme les eRets de l’intens~fication de la 
concurrence sur les normes du travail. On est d’accord pour admettre que les nor- 
mes fondamentales du travail fournissent un ensemble minimal de regles du travail 
a l’echelle internationale. La question est de savoir ce qu’on peut faire pour assurer 
un meilleur respect de ces normes. 

416. Un autre grand sujet de preoccupation est Sabsence d’un cadre coherent 
pour les mouvements internationaux de personnes. I1 hut completer les regles 
equitables instaurees pour le commerce et les capitaw par des rl.gIes similaires 
pour les mouvements de personnes; cette question dimcite est d’une importance 
cruciale. 

Norrnes fondamentales dit travail 

417. Lensemble de la communaute internationale reconndt le role joud par les 
normes internationales du travail dans I’am6lloraDon des conditions demploi et de 
travail dans le monde entier 

418. En 1995, fe Sommet mondiaf pour le developpement social, qui s’est tenu a 
Copenhague, a defini un ensemble de droits ufondamentauxs des travailleurs, 
fond& sur sept conventions internationales du travail. L’OK a IancP une campagne 
visant promouvoir la ratification universelle de ces conventions, qui ant servi de 
reference, lor5 de la session de 1998 de la Conffkence, pour i’adoption de la 
claratian relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suiri. La 
Declaration reafftrme l’obligation pour tous les Etats Membres. qu’iis aient ou non 
ratifie les conventions en question. de respecter, promouvoir et mettre en applica 
tion les principes concernant Ies droits fondamentaux dont traitent les conven 
tions. a savoir 
* la tiherti5 d’assodation et la reconnaissance effective du droit a la negotiation 

collective; 
1’8limination de toutes les formes de travail force ou obligatoire: 
I’aholition effective du travail des enfnnts: et 

I‘elimination de la discrimination en matiere d’emploi et de profession 
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419. Une nouvelle convention ayant et6 adopt& sur la question des pires formes 
de travail des enfants, ce sont maintenant huit conventions de I'OIT dont on con- 
sidere qu'elles d6finissent la droits fondamentaux au travail 6I. L'id6e que ces nor- 
mes utrive~selles corwtituenl les regles rniiiirrrales du travail fait donc I'objet d'un 
canwnsus international. 

420. La communaute internationale a frf59uemment refirme le riile de 1'OIT dans 
l'etablissement et la mise en application des normes en questlon 62, evitant afnsi 
que differentes organisations ne se fondent sur des nomes du travail diff&ntes, 
avec ce que cela impliquerait de conflits d'interpretation quant 2i leur sens et P leur 
appliratinn 

421. Tant dam la Dsklaration minist6rieUe adoptke &Singapour en 1996 dans le ca- 
dre de I'OMC que dans la Dbclaration de 1998 de I'OIT sup les principes et droits 
fondamentaw au travail, les Etats Membres des d e w  organisations ont &mC! leur 
d6termination B respecter les normes fondamentales du travail63. Ik ont tout 
particulBrement insist6 sur le fait que ces normes ne doivent pas atre utiWes & 
des fins de protectionnisme commercial et que I'avantage comparatifdes di@rents 
pays ne doit pas &re Femis en question. I1 ressort impliitement de cet engagement 
qu'aucun pays ne doit acqur5rir ou maintenir un avantage comparatif du simple fait 
de la non-observation ou de la violation dBliMr6e des normes fondamentales du tra- 
vdif. c e s  piincipes wit &ti? tr&s clairenient r6afhmes, de diwrses rnaniixes qui se 
renforcent mutueliement, Ion de diff6rents forums. 

422. Lapproche adopt& au sein de l'OIT est une approche promotionnelle qui 
vlent completer les engagements souscrits par les Etats avec la ratifkation des con- 
ventions. L'op6ration de base consiste P prwntet  des rapports r6gulien sur le res- 
pect des principes et h i t s  fondamentaux. paralfklement B la mise en place de 
programmes riubftanti~k de coop6ration technique visant B aider les pays P appli- 
quer ces prindpes et droits. Les mhcanismes de contrdle de I'OIT. qui proposent 
des procedures (?quitabIes et a d a p t h  tendant P garantir la mise en oeuvre des nor- 
mes et principes fondamentaw du travail, sont expostss dans I'encadrh 1. 

L 

< 1 1  
cii I 

I I  \'aait des coirveiitiorir suivarues: rnnvrntbn (n'29) sur le uavail  force. 1930. convention (n' 105) 
sur I'ahollric~ri du travail force. 1957. convention (n' 81) sur la llbwt6 syndicale et la protection du 
droic sbndical. 1948. convention (no 98) sur le droit d'organlsation et de &godation collective, 1949. 
convention (n" 100) sur I'egalit6 de dniun6ration. 1951, convcnllon (n' 1 1  1) Concernant la dlsc+iml- 
natlon (emploi ei profession). 1958. convention (n' 138) sur I'Qe mlnlmum. 1973. convention 
(11' 182) >UI l r s  p r s  Cuiiiirs dr tiavnll drr eirruiitr. 1999. Cm Lwivrt i t Ium uiit r r ( u  c . l u c u l t r  dr I30 
3 162 raciflc.aiioiL.. w qui w rapproche d'une acc?ptatioii quasi unlversplle. 
6.' .Ler gou\emt*nieritr devraimt arneliwer la q d l f e  du iravall et de I'emploi en prenant les mesures 
sui\ antes: I.. , I b) PmtBger et promouvoir le respect ik drolu fondamentaw des trawilkun. naiam- 
inenl r r i  inrrrdlsani lr travail force PI Ir travail des enfanis. en respectant la iibwc.2 d ' m l n t i o n .  la 
iilwnc? de cunstituer des syndlcau el de mener des n6goclations collectives. I'dgalitC de 1-emun&ation 
cnlre linmmes et fenimes pour uii travail de valeur egale ei en aholtssarii b discrlmlrution dans I'eni- 
phi. appliquer plelnement les conventions de I'Organlsation Internationale du Travail (OITJ dam le 
(as des Etatv qui y son1 panies et ienlr compte de, principes qul y son1 enoncb dam le cas des a u t m  
Etats Sin de realiir unr croksance &oiiomlque rkllement soutenue et un ddveloppement vt'rltb 
blement durable.* (Programme d'action du Sammet mondhl pour le dbveloppemmi social. parap,r. 
54. 1995): ~ O U S  renouvelom notre engagement d'obsc.rver les nomes fondamentales du Warail in 
tcratiimalement rcconnuer. L'Orpnlsatlon internatlode du Travail (Om est I'organe comp&ent 
pour t'mblir c c s  tiorme, et *'en o c c u p e r .  et n o u  sffirmom routenlr In activlth qu'elle mane pour 
I s  pmniouvoir * (paragrdphe 4 d r  la declaration mlnktdriellr adopt& Ie 13 dbcemhte 1996 A SlnW 
pour drns le (:adre d r  I'OMC) 
' h r s  dr  la ('onfrrc.n<.e iiiinist6rirlli~ rle Doha en 200 I, les membm de I'OMC ont rdamrinC lrur MU- 

lien a la dhpcdioii dr Id DCclararion clr Singapour relative aux nurmeS fondamentales du travail re 
connues I'echelle inreinationale. Voir la d&laration minLs6rielie de I'OMC B Doha. 20 nov. 2001. 
pragr  8 



Encadre 1. Mops d'action pour promouMir la mise en Dafvre 
des tlonnes internationales du travail 

L'OIT combine differents rnoyens d'acfion pour promouvoir la mise en teiivie iiniversellP des 
normes internationales du travail et pour regler h s  controverses relatives a la conformile avec 
ces normes. Les procedures de rrotificalion. de reclamation et de plainte qu'elle a instaiirees 
reunissent les Etats fblembrs et les representants des ernploycurs et des tiavailleurs er: vue 
devaluer les questions de conformite. sur la base des pays ou de cas particuliers. 
Les conventions internationales du travail, y cornpris les huit conventions fonua~nentale~, wiit 
adopt- par la CoriMrence tripartite de I'OIT et soumises aux parkmerits iiationau* par leg gou- 
vernements pour ratification, 

Procedures de notification 
Selan le principal rnf??anisme de notification, prevu a I'aTtlcb ZZde !a COriStitUtIQil de  WIT. les 
Eta& presenterit des rapports reguliers au BIT sur les modifications apportees a lour legislation 
et B leur palique en fonction des conventions qu'ils orit ratifi&s. Au titre de 1'art;ck i9, les gcw 
vernements fournissent des informations sur I'effet donne aux conventions nor1 ratifiees el a m  
rcf~urrirtiai iLlduoiib La Coiiiiiii5sori cl'experts pour Yappitcation de5 conveiiTions et recomman- 
datioiis de I'OIT examine les rapports presenles au t iw des articles 22 et 1Y. qui mnt debairus 
au %in de la Commission tripartite de I'applicalion des normes de la Conference. 
Le Suivi de la D&/aration de 7998 relaffve aux principes er drafts fonrfamentaux au travati pr& 
voit la presentation de rapportz anniielr permelfarit a IIR groiipe Cl'exp~ns de wperviser la mise 
en muvre de la Declaration et de recommander les actions voulues au Conseil d'administra:ion 
Uipartite du BIT. Un rapport global distinct est elabore chaque annee au sujet de I'un des quatre 
principes et dfoik fundamentailx et est examine IMS d'une session pleniere de la Conference 
internationale du Travail. Combines. les rapwrts annuels et le rappon global ont pou effe: cte 
promouvoir la ratification des conventinns fondamerltale5 et de recenser ~es besoiris eri rnaciere 
d'assistance technique. 
Dan5 le cadre de ces pocwures les organisations de travailleurs et d'employeLirs pelrvent sou- 
mettre leurs observalions sur les rapports des puveriiemenis Le dialogue ainsi engage permet 
de recenser les difficultas et Ue proposer des mesurps pour IRS surmonter 

Procedures de plainte et da reclamation 
L'OIT dispose de procedures constituliflnnelles perrnertant de regler les differcrids :oncernant 
I'appiicafion par les Etats des normes decoulant des cunventiflns qu'ils ont ratiftees ou clans ie 
cas de la liben6 syndicale. de leur yualite de Membre. AU titre de I'orticfe 24. ie Conmi d'ad- 
ministration du BIT examine les r&/amarionsfartes pat ie5 organisations de travailleurs et @em- 
ployeurs selon lesquelles des Membres ont omis d'appliquer ,es conventions ratifiCes. Dans !e 
cadre de I'arttcle 26: une commission d'enquete independante. apres avoir efe Saisie d'une 
p/afnfe deposcie par un gouvernernent ou un delegut2 de la Conference (organi~tiot~s de tra- 
vailletiiz et d'employeurs) alleguant le non-respect par un Membre dune convention rat iflet? 

procede B son exarnen et emel des conclusions el des recomm~ndat io~  d'action 1:amcie 33 
permet de prendre des mestires d'execution daris les c8s extrbmes. lorsqiie les a i m s  mecures 
ont echoue 
Selori une procecluie irispilee de Id Curisiiiutiori elleirieme, le Cuitiile Cle IR libat tt. jrriT!imle. 
I'une des commissions tnpartites du Conseil dadministration, examine les plainfes pour viola- 
tion de la iibec-re syndicaleemanant dun gouvernement ou d'itne organisation de traviiilleilts ou 
demployeurs a I'encontre d'un Membre. yue celiii-cI ail ratifie OLI non les c o ~ ~ e n ~ i o n s  relatives 
$I la lihert@ ?ynificale 

423. La pratique quotidienne trahit souvent les engagements pris au niveau politi 
que le plus eleve, rdv(.lant de fortes discriminations et des violations flagrantes des 
droits du travail et des droits syndicaux. Elle montre que les discriminations fon 
d&s sur le sexe, Oge, Ie handicap ou la maladie (VIH/SIDA) sont souvent virulen- 
tes dam le monde du travail d'auJourd'hul. Lins&uritt! et l'Int%galitt% tSconornlques 
craissantes exacerbent les problhmes de xenophobic et de discrimination raciale 
et religieuse64. On estime a 246 millions le nombre d'enfants qui travaillent, les 
derrx tiers d'entw PIIX exercant des activltc's dangereuwe.i. Plus de 8 millions d'en 
fants de moins de 17 an5 sont contraints de devenir soldats, font I'abjet de trafics 

( 7  

i i  t i  

OIT L k u m  de IXgdMau travaiL rapport global en vertu du suivl de la D6claratroii de I O n  IP 
lative aux princlpes et dmlts fondamartawr au travail (Gmeve. 2003) 
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de main-d’oeuvre domestique, travaillent dans Ie cadre de la servitude pour dettes 
dans te domaine de l’agriculture et de la fabrication de brtques ou sont contraints 
de travailler dans i’indtisriie de la drogue et du sexe65 Le travail force el la semi 
tude pour dettes sont kgalement tres repandus chez ies adultes sous des fomes di 
verses. rrafic humain refatif aux travaux domestiques, a I‘industrie dr la drogue et 
au sexe: travail force dans le cadre de I’annee, de I‘agriculture e t  des prisons 66 Les 
violations des droits syndicaux restent une pratique quotidienne el de nombreux 
rravailteurs se heurtent a drc obstacles a la fois politiques et adrninistratifs lorsqu’ils 
tentent de fatre entendre leur voix s7. Des rapports font regulierement Ctat de I ’ m  
ptisonnement. & la dispantiorl nu de I assassinat de syndiralistes cherchant vm 
plement d exefcef ces droits GB 

424 Certains observateur s appellent a unp iiitensification de l’action. Les regards 
se iotrrnent verc I’OMC. qui poumit infliger des sanctions ~ommereiales attx pavs 
ne respectant pas ces normes. Par aiileurs, rertains accords commerciaux bilate 
taux prevoient lc respect dcs normes fondameiitaies du travail ou I’application de 
la legislation du  travail nationale 

425 On reneontre maintes diFncultec en re domaine mais le prmcrpal prohierne 
est d’ordre poiitique. De nombreux pays en devveloppement considerent qtre les 
nomies fondamentales du travail Font partie d’tm programme de develuppement 
plus vaste, a la fois m tant qu’objectif et en tant que  principal moyen de d6veIop 
pement 11s exigent que Ies regles de I‘eronomie mondiale soient 6tahlie.i de nia 
niere a soutenir leurs grand5 objeetrfs de dPveloppement. ce qui implique, commt 
on I’a vu plus h u t ,  une facilitation dc I’arces aux march& ainsi que la stabilisation 
des mouvements de capttaux et du cours des produits de base. De nomelles pro 
positions vwnt a mieux faire respectet les normes fondamentales du travail de 
vrdierit &re int&tdes a des politiques internationales plus actives afin de remedier 
a ce.i autres desequilihrec et  de sootenir les efforts engages par tes pays en  d&ve 
lopprment pour atteindre des objectifs comme la croissance et l’emploi. Toutes les 
proppct’ition% tendant a lier dirertement les questions commerciales a celks des 
dcoits de t‘hamme ont ete rejetees par un grand nombte de pays en developpe 
meitt, hien que  la plupart d’pntre e m  souscrivent plemement aux droits de 
1 homnte en yurstiori. 

426. Nouc penwns qu’il esl rssentiel d’integrer la question du respect des norme5 
fondamentales d u  travaii dans un programme international de dPveIoppement plus 
large et de renforcer la raparite de I’OIT a les prornouvoir II faudra pour cela 
mnobitiser I’enremble du svstbme multilatdral et accorder B cet objectrf line place 
accrue dans I’action drs gouvernements, des entreprises et des autres parties pre 
nant 

pmietetnent. tnutec 1es institutions internationales competentes devraient 
awimer la part des tiches yui letrr incomhent dans la promotion des normes 

65 O W  f% awnirsarts rravaildes enfants. rapport global eii vwru du siiivi d@ la 111eclamtion de I’OIT 
relative aux principes et droits fon&mentatrx au tmsail (CenPvr. 2002i. 
eG <)IT: Halie au Uavailfarcti rapport global en veftu du sulvl de la Declararian de I’OIT relative aux 
prirrcipes et dlails f~ndamen(~ux au travail (CenPve, 2001) 
67 011’. Vowe suk au travail, rapport dotxil en venu du Sttivi dt, la DPrIaration dr L’OIT mlatlvt? aux 
principes et droits fondanientaux att travail (Geneve, 2000). Voir aussl IPS rappctrts de la commission 

Travail sur www.iio.org. nvtminent I’6tudc 
’c mppnrt 111 {partie 4B).  Corilerertce irnerna. 

Voir las rapports du Cornire de la libart@ syndicale de I’OII au Conreil d’adniinistratian 
www. ib. 01 g. 
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fondamentales du travail et de la Declaration relative aux principes ei droits 
fondamentaux au travail. Elles devraient veiller a ce qu'aucurt des aspects de 
leurs politiques ou de programmes n'entrave I'application de ces droirs. 
Deuxikmement, lorsque la non.application de ces principes er droitr fnnda- 
mentaux tient ptus ti un manque de moyetrs qu'a une volontt' politique in- 
suEsante. iI convient d'intensifier les programmes d'assistance technique 
relatifs a I'application des normes, notamment en renforyani 1 'adrnirtistration 
du travail, ainsi que la formation et l'assistance apportees aux organisations 
de travailleurs et aux entreprises. Ces mesures doivent inclure Ic reiiforce. 
ment des actions visant B abolir le travail des enfants 
Troisibmement, il convient de renforcer I'OIT elk-m&me en a u g ~ n ~ t ~ ~ ~ t  Ies 
ressources permettant d'exercer un contrcik et une surveillance equimbles el 
adapt&, de promouvoir l'assistance et d'assurer le suivi de la D6cfaration re,  
lative aux principes et droits fondamentaux au travail ainsi que la mise en wu- 
we des autres procedures inscrites dans la Constituiion tle I'OIT. 
Quatriemement, lorsque la violation des droits persiste mafgrc! les recoinman- 
dations des organes de conlrole de I'OfT. la mise en application de ces nor  
mes du travail peut &re exig& en vertu de l'at-ticle 33 de la Constitution de 
I'OIT, qui, en cas de non-respect d'une convention ratifit'e, autorisc I'OIT a 
engager des actions permettant d'assurer le respect de cette convention dans 
le pays concern& Bien que le recoufs a l'article 33 11c puisse etre utilise qu'en 
demier recoufs. apr& epuisement de toutes les autres voies, il a tit6 invoque 
dam le cas du travail force au Myanmar et a donne lieu a des rnesures correc- 
tives concrtttes. 

427. Outre les institutions intemationales. les forces du marche ~ ? n c ~ u r ~ ~ e n t  dr 
plus en plus les entreprises i~ integrer totaleinent les normes ~oi~c~anienta~es du 
travail B leurs activites. Les initiatives de promotion de la camommation 6thiqur ct 
du commerce equitable appellent A l'action privee sur divers marches de produits. 
Un nombre croissant d'investiseurs se lancent dans des investissements corifor- 
mes a I'lnr&@r collectif etjugent les entreprises non seulemenr sur leurs rc!suliars 
financiers. mais aussi sur leurs performances sociales et e i~vironnen~en~ale~.  
notamment en ce qui concerne le respect des normes fondamentales dit travail. 
Grandes et petites entreprises s'engagent puhliquement a respecter ces nnrines 
fondamentales du travail, que ce soit sous forme de codes de conduite ou sous cetle 
dautres initiatives volontaires. Le Pacte mondial du SecrCraire g&rieral de5 Nations 
Unies rCunit des entreprises, des institutions des Nations Unies et des represew 
tants du monde du travail at de la sociCtd civile afin de soutenir les principrs dtt 
travail enonces dans la Declaration relative aux principes ct draits F o n ~ ~ r n ( ? ~ t a u ~  
au travail de I'OIT. Des actions comme 1'Initiative mondiale sur les rapports d r  p e ~ -  
formance Claborent des principrs directeurs concrets sur ces nornms ainsi qirc SUT 

dautres. 

* 

Les rnauvernenfs mternationaux de pefsonnes 

428. Une lacune majeure de structure institutionnellt. actueIle regissant I'econu 
mie mondiale est l'absence d'un cadre reglenientaire multilaterai appiicabie aux 
mmrvements int~rnationaux de penonnes. In disposition relative au aquatrieme 
m o d e  du GATS concerne uniquement les mouvements temporaires dr foumi.i 

tie Lette question est pass& ces dernl&res annecs en t&te des priorttes 1 c. Pingrammr- i i ~ ~ ~ r ~ i d t i ~ J ~ ~ ~ i  
pour I'aholition du travail des enfants de I'OIT (IPEC) est dE5orrnais nns en cewte afec I P ~  rluto~i(cz 
natioirales, les partenwes sociaux et autres parties prenanrw dais 85 pip 
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seurs de services et ne couvre ainsi qu‘une minuscule fraction des mouvemenb 
internationaux de travailleurs. I1 existe par ailleurs un certain nombre de conven- 
tions interna~ion~es visant a proteger les travailleurs migrants et h lutter contre la 
traite des &Ires humams’o. Toutefois, aucun cadre mltilateral complet n‘a (3t& mis 
en place pour les mouvements internationaux de personnes. Pour plusieurs rai- 
sons, cette absence constitue une grave omission 71. 

429. Les mouvements i n t e ~ ~ o ~ ~  de personnes sont un pMnomene impor 
tant et largement rt5pandu. qui touche plus de 10 millions de personnes chaque an- 
nee depuis les dix demieres annees dans un nombre croissant de pays. Ce 
mouvement est parfois temporairc, parfois pcrmancnt. hutrcfois csscntictlernent 
orient6 du Sud vers le Nord, le flux des migrations porte largement aujourd’hui sur 
les relations entre pays en d&eloppement. Ce type de mouvernents s’est mis en 
place d g r . 6  l’instauration de contr6les d’immigratton plus stricts dans les pays in- 
dustrialistSs et, contrairement aux mouvements internationaux de biens, de s e M  
ces et de capitaux. sans efforts concert& pour l’encourager. 

430. Cette physionomie des migrationsest Bvidemment li& a la mondialisation. La 
diminution des roiits de transport et I’av6nement des voyages de masse A bon mar- 
chC ont consi~erablement reduit un obstacle majeur aux mouvements de person- 
nes. La revolution informatique et la portee universelle des mBdias ont suscite une 
vaste prise de conscience des differences de niveau de vie entre pays riches et pays 
pauvres, avec pour effet d‘accelerer le rythrne des migrations. De nouveaux types 
d’entreprises - ~i~ermediaires et agents - se sont Crees pour faciliter ce processus. 
Les cntreprises transnationales ddplncent leu= cadres B travem le globe, tandis que 
se developpe le recrutement de main-d’ceuvre specialisee ;1 l’etranger (bodyshop 
ping;) et que ie march6 du travail de certains sp6cialistes hautement qualifi6s 
s’etend maintenant a l‘echelle mondiale. La mondialisation des systhrnes d’ensei. 
gnement superieur est venue renforcer cette tendance 72. 

431. Du point de vue des pays en d6veloppement. I’absence de cadre miiltilaleral 
pour les mouvements internationaux des personnes traduit une autre lacrme des 
r6gIes rCgissant l’t‘conomie mondiale. Nombre de ces pays estiment qu’une lib6ra- 
lisation des migrations vers les pays IndustridisCs constituerait un moyen rapide et 
efftcace d’accroitre les avantages offerts par la mondialisation. Du point de w e  du 
travail, l’absence de cadre multilatdml sur fa question des migrations dtustre parfai- 
tement le d6s6quitibre des rZlgles du jeu actuelles. Tandis que les regles instdurees 

La Conventtan intenrationale sur la protection des dmits de tous les travailleurs migrants ec des 
membres de leurs kmtlles, adopt& en 1990. est en&e en vigueur enJuiilet 2003. Elle vient cornpl& 
ter la convention (ne 97) sur les travailleurs migrants (&Me). 1949, et la convention (n* 143) sur ies 
IravaUeurs migrants (dispositions cornplementalres). 1975, de I’OIT. Ces uots ~ o n v e n r I o ~ ~ ~  interna- 
rionales foumissent un cadre permenant de traiter les quesZions relatives aux doits des travailleuis 
mlgranw el a w  migrations clandesthes. Elles son1 mi.%% en muwe dans un contexte plus large in- 
chant les trait& r&cemment adapt6 par Ips Nations Unies au sujet de la traite, du tranc illiclte et de 
l’exploicaflon des Ptres humins. conime la Convention des Nations Ilnlm ronfm la rrirninalit6 trim+ 
nationale organist% (2000). son Protocole additionnet visant B prevenir, &primer et punir la trdtte des 
~ r s o t i e r .  en paniculier des femmes et des enfants (2000). el le Protocole conm le mfic illidte de 
migrants par terre. air el mer (ZOOO), le Protoeole optionnel a la Convention relative aux droits de 
I’enfant sur la vente d’enfants, la prostitution denfants et ta pornographie (2000). ainsi que la Con- 
vention de 1951 et son Yrotocole de 1967. retatifs au statut des rdfugids. Meme si un nombre relati- 
ventenf faible de pays et d‘organisations fkonomlques reglonales ont ratifii! ces instruments (& 
rexception dcss trait& sur ies ri?fu@;i&), ceux-ci fwrnissent des Pldmenw importants pour I’dtablisse- 
mom dun programme plus large. 
I‘ Pour UIX e ~ l i t n i  plus rppNfondi de cetie question. se reporter h Doepnk Mayyar; &mssBorder 
Movements of Peopirr dans Deepak Nayyar (ouvrage pitblii? sou. la direction def , op. fir 
72 fbid 
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pour I’economie mondiale font la part de pius en plus helie aux droits des invemis- 
sements Ptrangers, les droits des travailleurs migrants sont souvent negliges. 
432. Un regime multilateral propre a rmrlrcl Ie mouvrnic.rlt p l i s  cnhPrpnt et A 6li- 
miner l’exploitation des migrants offrirait de gros avantages ;2 tous. La plupart des 
pays industcialises ont des populations vieillissantes qui diminuent. taridis que les 
pays en  ddveloppement ont g6neralement des populations jeunes en pleine expan 
sion. Une augmentation de I’immigration selon des conditions respectant les droits 
des travailleurs migrants pourrait attenuer un grand nombre des problitmes post% 
par une population vieillisante, cornme la baisse de la population active et les dif- 
ficult& de financement de la securite sociale dues a i’augrnentation du rapport 
inactifs-actifs. De maniere plus generale. ce mouvement entrainerait une augmen- 
tation de la productivittjl du travail, puisque les migrations se feraient de pays a 
faible prociuctivite et a excedent de main-d’euvre vers des pays a haute producti. 
vite, ce qui profiterait non seuleinent aux emigrants. mais egalement a feur pays 
d’origine, qui benkficierait d‘envois de fonds et d’autres avantages cornme le trans- 
fert de compCtences et I’dlan donne 3 I’activite cornrnerciale par la diaspara. Les 
envois d e  fonds a m  pays en developpement atreignem actueflcmenr ufi montant 
annuel de 75 milliards de dollars des Etatstinis (soit 1.5 fois la valeur de I‘APD), t an  
dis que l’ueffet diasporaa a stimulk la croissance de diverses industries, notamment 
des industries dc pointe, dam plusieurs pays d’Asie orientale rl en Inde. En re- 
sume, une telle circulation de la maind’cmwre pourrait procurer des avantages & la 
fois au Nard et au Sud. 

433. L’abxncc dc regime rnultilatCra1 cohCrcnt G cntraind par dcfaut I’apparition 
d’un certain nombre de graves ditticultes, parmi Iesquelles la ufuite des cerveauxx 
des pays pauvres vers les pays riches. qui priw les premiers de la categorie meme 
de travailieurs dont ils ont le plus besoin, alms que la perte de I’investissement con. 
sacre tt few formation n’a pas dtt; compensde. Dans le meme temps. oil observe 
une forte augmentation des migrations clandestines et de la trait? internat ionale de 
personnes organisee par des reseaux crimineh. On estinie entre 15 et 30 millions 
le nombre d’immigrants clandestins ou en situation i r regul ih  dans le monde, et 
ce nombre ne fait que cro?tre. Un effet particuli&ernent prhccupant de l’augmen- 
tation de la traite des personncs e$t la proportion croissante de femmes qui en sont 
victimes et qui sont souvent obligees de se tivrer dans des conditions degradantes 
au commerce sexuei et de s’exhiber dans des spectacles inlamants 5ans espoir de 
s’en sortir. Ce phetiom&ne \?a de pair avec la fdminisation croissante des migrations 
internationales. les fernmes reprCsentan1 aujourd’hui la nmitit! de l’i~n~igraiion in- 
ternationale. Alors yu’autrefois elks dmigaient principalenimr sous le statut de 
penonnes a charge, elles circulerit aujourd’hui de plus en plus de leur propre chef, 
en tant que soulien de familie. Etanr donne lpur plus grande ~ ~ r i ~ i ~ ~ ~ f i t ~ ,  an ne 
saurait trop insister sur I’urgence du  probleme de la protection dcs droits des trd- 
vailleurs migrants. 

434. Avant de presenter nos propositions visant a ameliorer cette situation, nous 
devons remarquer qu’il existe une forte polarisation des opinions sur le caractere 
souhaitable ou nun d’un developpernent des migrations internat ionales. L’opinion 
mediane consiste noter que cette evolution engendre des cuuts et  des avantages 
qu’ll convfenr dti peser de rrtanlPre rigoureuse. Now avuris dej& evoqud les availta- 
ges potentiels, tant pour tes migrants eux-memes que pour les pays d’origine et de 
destination. II convient toutefois de temperer ces ccmsid6rations par UIW prise de 
conscience des couts porentiels. parrrri lesquels l’t“viction dr la main-d’teuvre lo- 
cale. la ddsorganisation des institutions du rnarclte du travail el des syrtenles de 
protection sociale et i’affai~lissernerit de la cohesion sociale. 



435 Beaucoup paw etrr fait pour dinrliorcr nutdbirnient la ~i t i fdt i ( f i t  acturlk 11 
fnridtait que la question de 1'~Iabo~atio~i d tin radrr reglrmmtairr r n ~ ~ l t i ~ a t ~ i a l  pout 
Ies migrations dcvienne tine priorite intcmationale Les O ~ J H  tits d'un tel cndre SP 

raient les swvdnt3 creec les tnoyens miituellenient avantageux d augnienter les 
possihilit6s de migration, en accordant Ioufr I'attention %oulue a ! interCt legttiine 
des Etats de s'asurer de I'quire du processus, pour des pdyS d'origine cornmr 
pour les pays hates, scillrr a cr q u e  ce processus soit ~oiiBrent, pr8visible et Idgal, 
eliminer la traite des ettes hnmatns et dutres dbus (notammrnt ceux dont ler fem 
rnes ront par~iculiererneIit vrctimes) qui sevissent actuellement, defendre pleine 
ment les droits des ~ A v a i l ~ e u r ~  niigfants et faciliter leur integration locale rxploiter 
au mieux les avantages procu p ~ i  ies migrations ir~ternationales sur le plan du 
developpement 

436. Now pensoris que IF' projet d'un cadre multzlateral pout les nroirvernents in 
ternationaux de persotines est 1 ealisable en rdison (ies avantages evident.; qu'il 
peut procurer Quelques idees interessantw ant dtija ete expr unees. 

437. Un certain nonibre de ceb idecs sonr hFcs au prnblcrnr dc la fuitc dc.; cer 
veaux Le.; migrations de travailleitrs qiidlifier ver5 Ies paw industriafids entrainent 
a la fas des caiits er des acantages pour les pa53 en d6velopprment exprtrtant leur 
main d'wuwe I es t r a ~ ~ f l l ~ u r s  ont inan~festement heauroup a gagnw tandis que 
les comp6tenc rs, Ic savoir faire ttv hnologique rt les connaissant-es en gestion 
d'entrrprise qn'i1.i dc qui&rent & l't'trariger profitent cigalement a leur pays d'ongiiie 

trdvers ier contattr qu'ils e n t ~ e ~ i r r i ~ ~ e n ~  avec lui et au nionirnt dc lcur retour 
eventire1 du pars 'Tontefois, ces effets pusitifs ne produisent pas toujours spon 
tanement ni pleinempnt 11 est pnsstble d'accioitre les avantages pour les pays en 
d6~~elopp~~ment en adaptant des mestires faciiitant le retour, mBme provisoire dr 
r e s  travaillvurs dam Ieiir pays ri'nrigine. Les niesures visant B stirnuler cette wircu 
lation der competenresa inc-luent I'acceptation de la double Liioyennete A la fois 
par les pays hOtes et les pays d'emigration, de? ronditionr de reiadrnission plus fa 
ciles pour les m i ~ r a n ~ ~  non pwntanents ct des mestires d iricitntion fisralr et autrcas 
pour encouiagrr le retour de.; migrant5 quaiifies dans I c w  payr d'origine l r r r  deve 
loppement de cette drculatzon des conipi?tencesn pinfiterait a la fois atix pays in 
dustrialises et aux pay5 en d& eloppernent Lec pavs industrtalises pourraient 
continuer a embaiictier da la main d'cpuvr~ qualificie en provenance des pay? en d6 
veloppement E n  mPme ttmps. ellr rtvM-ait lr'i trtegalrtes artuelles resultant d'unc 
k i t e  der fervraux prr~naner~te drs pays pauvres vrr5 les pays riches T 3  

438 L'operdtion pesente aussi tles couts pour les pay\ en developpement, notam 
ment pour ceux d eritre cux qui sont confrontes h une pi?nurie de main d'oeuvre 
qualiilPe, au profit des pals industrialis&. Ides migrations aggravent le deficit de  
main d'oeuvre qualifiCe Le prohleme e?st pafticulierement aigu dans le doniaine des 
services sociaux essentiek, comme I'education et la $ante Si les politiques riationa 
fes visarit a rerifon er inesuies incitatrves et les possibrlites otfertes d la mdin 
ci'muvre qualifice cie rester nu pays constituent un element central de la solution. 
11 a egalement etr siiggere que les pays industnalises t oordortnent leurs politiques 
d'mmbauchr dvec lcs pays e n  d~velupp~rnerit qui sont conlrontes a dcs pe~iurirs 
de main d'truwe dans Ie domame des sawice4 e$sentiel, 

439. Une autre itlee a envisager conreme les niesures que I on pourrait Adopter 
pour accroitre Icr avanrager prnc urP\ p r  Ic% niigrdtionr internatioitalc s e n  rnatii.re 

* 
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de developpement. Pour cela. il faudrait stimuler les envois de fonds des migrants 
en abaissant le coat et les risques des transactions, en adoptant des mesures fiscales 
*ant B encourager les migrants 8 rkinvestir dans leur pays d’origine et en faisant 
adopter par les pays hbtes des mesures visant a permettre a m  migrants de retour 
au pays de rapatrier leurs cotisations de securite sociale. Diverses autres idCes ont 
tit6 avanckes pour faire Mneficier les pays qui ont investi dans les comHtences et 
I‘Mucation des migrants de certains des avantages de I’operation L‘une d’elles, 
fort simple, consisterait 8 allouer une partie des sommes payees par les migrants au 
titre de l’imp6t sur le revenu B un fonds de developpement. 

440. Il existe donc des perspectives vastes et productives pour I’action muttilat6- 
rale. Les questions et problemes lies a w  mouvements internationaux des person- 
nes ne peuvent &re trait& individuellement par les pays agissant de manibre isol&e 
ou sur une base unilatitrale. Pour aller de I’avant, nous proposons me action B trois 
niveaux. 

441. Le premier niveau est axe sur les conventions et les obligations internationa- 
ler A partir des instruments existants, nnus pensans qci’un cnnwruiii% intrrnational 
peut &re atteint dam dimrents domaines au sujet de la n6cessite de rCactiver et 
d’etendre les engagements multilat6raux. notamment c e w  qui portent sur les 
questions suivantes: droits fondamentaux et protection des travailleurs migrants et 
de leurs familles, traite des 6tres humains, discrimination et exploitation. XI con- 
vient d’engager des actions sur ces questions au sein des organisations multilatera- 
les comp6tentes. en particulier I’OIT el les organes des Nations Unies charges des 
droits de I’homme et de la lutte conwe la criminalice. 

442. Le deuxibme est axe sur le dialogue entre les pays dorigine et les pays de des- 
tination au sujet des grandes questions d’intert?t commun. Un tel dialogue pourrait 
viser 8 dkvelopper et 8 approuver des procedures. recommandations et rodes nnn 
contraignants qui compl6teraient les obligations r6sultant des conventions rati- 
Bees. Cette action pourrait Ctre engagde dans un premier temps sur une base bila- 
tc)rale ou plurilat~rale, dvdnt d‘etre & d u e  du iuvedu t & g k m k  De I d s  didlugues 
devraient viser 8: 

&hanger des informations sur les excedents rt les phurles de main d’oeuvre; 
itlaborer une coordination des poiitiques entce les pays exportateurs de main- 
d’otuvre: 
harmoniser la politique des difF6rents pays importateurs de main d’rzuvre: 
imposer des regles strictes aux intermddiaires; 
mieux lutter contre les trafics de main-d’oeuvre; 
s’attaquer au probleme de l’immigration ill8gale. 

0 

443. Ces dialogues pourraient (.galement faciliter l’cilaboration d’approches com 
munes suc d’autres questions essentielles: &@es relatives aux migrations temporai 
res. fuite des cerveaux et contribution des migrations au deveioppement, 

d’un systbme d’informations sur ces questions. 

444. Le troisikme niveau consisterait Q tracer l’esquisse d’un cadre institutionnel 
plus general pour les mowements internadonaux de personnes, cadre qui cumis- 
terait en un systbme transparent et uniforme. fondk sur des regles, et non sur des 
dkcisions individuelles. L’objectif ultlme serait de c r k  un cadre multilateral pour 
l’ktaboration des lois sur l’immigration et des pratiques consulaires. cadre qui serait 
nCgociCt par fes gouvernements et qui regirait Ies mouvenients intcrnationaux de 
personnes. Ce cadre serait similaire aux cadres multilateraux existants ou en coursl 
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de creation qui portent sur les mouvementr internationaux relatifs aux biens, aux 
wxvices, aux technologies, i I'investiuement et a I'information. 

445 11 faudra c r w r  un foritm mondial au rein duquel tom Ies pays et tous Ies inti- 
rc'ts concernes poumont Cchanger r6gulierement dec inforniations et des pointr de 
w e  bur ~ e s  question&. Un tel f o m  pourrait permettre de mettre en evidence B fa 
fois ies problernes et les possibilitb et dassurer la coherence des rnouvernents de 
personnes. I1 devrait iier non seulernent les gouvernements, rnais egalement les 
employeurs et les travailleurs. Dam la partir N, naus recormnandons l'instauration 
d'un large dialogue visaiit a examiner les manikres les plus efRcaces d'elabarer ce 

446. Pour allei de  I'avant dam ce domaine. il faudra renForcer le pouvoir des orga 
nisations multilaterales s'occupant des mouvernents de personnes (notamment 
1 OR. I'Organisation internationale pour les migrations (OIM). les organes de de- 
fense des droits de l'hornme de I'ONU er le Haut Commissariat des Nations h ies  
pour les refugies (HCR)) et ameliorer la coordination entre ces instances Nous ac 
cucillons favoroblement les initiatives en cours comrnc le Groupe dc Centzve s w  la 
question migratoire (GGM) et la Commission rnondiale sur les migrations interna 
tianaies, copresidtk par M. Mamphela Ramphele, d'Afrique du Sud, et M. Jan 0. 
Karlsson, de SuMe, qui vient d'ktre crC&. Nous exhortons I'OIT B jouer un rdle 
actif en ce domaine ct attendons avec lnt6ret les rCsultats de la discussion g6nCrale 
sur Id migration de la main-dceuvre qui aura lieu i Genkve dans le cadre de la ses 
sion de 2004 de la Conf4renre internationale du Travail. 

f 
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Introduction 

447. Associees a une action efficace aux niveaux regional, national et local. les 
propositions que nous avons faites en faveur de rPgles plus GquitablesJoueront ilri 

grand rltie dans la concrdtisation de notre vision d’une mondialisation pour tous. 
Mais eUes sont loin d’&e suffisantes, M&me dans des conditions offrant des 
chances @gales a taus, de nombteux pays, particuliPrement les moins developpes, 
ne parviendront pas a s’imposer dans I’economie mondiale. Une action beaucoup 
plus dnergique est necessaire au niveau international pour repartir largenienr les 
possibilitr5s ct les avantages et atteindre les objectifs communs. Dans cet.te section, 
nous examinerom la maniPre de proinouvoir une approche integrPe et rnicux 
coordonnee de certains des objectifs clcSs. 

448. Xous commenceroris par recerrser les resources disponiltles puuI aiieindrc 
les cibles et tenir les engagements dtSftnis au niveau international, notamntent les 
ObJectifs de developpement pour le Millenaire (ODM), ec par examiner Les rnovens 
qui pennettraient d’accroitre ces ressources et d’en faire line utilisatinn plus cffi 
cace. 

449. Nous nous attacherons ensuite a quelques-uns des principaux domaines d’ac- 
tion a I‘c’chelon international dans lesquels des mesures s’imposent si l’on reut 
prendre en compte la dimension sociale de la mondialisation. Nous pensons qu’il 
est possible d’apporter des ameliorations sensibles et nous d6veloppons nos  pro^ 
positions pour cc faire, en particulier par le renforcement des capacites. I’instaura- 
tion d’une plus grande securite et la promotion du travail decent. 

Kessources pour atteindre les objectifs rnondiaux 

450. La realisation des objectifs de croissance et de d6veloppement depend en 
premier lieu de la qualit6 de la gouvernance nationale ct de la mohilisatiort des 
ressources interieures. Dans la section 111.1, nous avons mis en relief les nom 
breuses mesures qui sont nrkessaires au niveau national. I1 reste que. pour beau- 
coup de pays en developpement, il est tres diEcile de s‘attaquer en m&nie temps 
1 tous ces problbmes. Sans l’apport de resources exterieures importantes. cela est 
taut siniplement impossible. C’est pourquoi le besain urgent de ressources ac. 
cmes pour assurer le developpement est au centre des prPorcupations interna 
tionales. Le Consensus de Monterrey 74 etablit que uafn que le XXie sieclc soit le 
siecle du dtSseloppement pour tous, notre premiere demarche consistera i3 nrobiti- 
ser et utiliser plus emcacement les ressources financieres er a reunir les conditions 
Cconomiques nationales et internationnlcs rcquiscs pour attcindre Ics objectifs dc! 
developpement de la corninunaute internationalex En 2001. la troisihnie ConfG- 
rence des Nations Unies sur les pays les moins avances, les 193 gouvernements par- 
ticipants ont accepte de s’engager n a  ne nienager auciin effort pour inversw ia 
tendance a la diminution de I’MD.. 

112 

74 Le Coriscnxis de Monterrey ese le document omciel adopt4 par la Conh‘encr mtrniat~nnalr ZUI 

IP finaneement du d6veloppement qui s’est tenue en mas 2002 8 Uonterre) ~ au Mexcqur 



45 1. Aujourd'ftui, les Objectifs de developpement pour le Millenaire affrent un ca- 
dre d@ ri!fkrence important. D'aprks les estimations qui ont eti! faites. pour que 
tous I r s  p a y  realisent ces objectlfs d'ici a 201 5, il faudrait au minimum 50 milliards 
de dollars E.-U. B'APD en plus par an7j. Les donateurs se sont engages ti Monterrey 
:i augrnenter I'APD de 16 milliards de dollars E:U. d'ici B 2006, mais meme ainsi il 
manque encore plus des deux tiers des fonds necessaires, et ce, pour autant que 
tous les engagements soient honor&. Or le besoin de res..ources internah'nnaies n r  
se limite absoftirnent pas aux ODM, puisque ceux-ci sont des chiffres minimux. 

45%. Oil trouger ces ressources? Nous examinerons I'APD, i'allegement de la dette, 
d'&*rntuclIcs nouvelies sources de financement publiques et l'investissement 
pt-ivi.. 

i bide publque i7ti ~ ~ v e t ~ ~ ~ e r n ~ n ~  (APDI 

45.3 CtTs dernikreb annees, on a pu constater un recul des flux nets d'APD. Bien 
qur certains signes indiquent que la courbe a atteint son point le plus bas aver les 
prCm4ces d'une reprise en 2002, pow la plupa~lt de5 pays, le nivedu de I'APD se si- 
tile nrttement en de@ de I'objectif convenu de longue date de 0.7 pour cent du 
PIB la movenne acruelle &ant de 0.23 pour cent seulement (Rgure 21). Atteindre 
I &jwfif de 0 7 pour rent 4gnifiPrait i i n ~  augmentation de l'aide de plus de 100 
~nilliards de doltam E. U. par an. NQUS ajoutons nos voix B ceux qui exigent que cet 
engagt~nent soit respecte. Si fous ies pays avaient respect6 cet objectif au cours des 
trcntc dernieres ann@es, une somme supplementake de 2500 milliards de dollars 
I: U.  auiait pu &re investie dans le developpement. 

454. I.es ratsons pour lesquelles les pays ne parviennent pas a atteindre cet objectif 
sont multiples. On peut citer notamment I'inquietude de la population pour 
d'autres priorires telles que le chitmage et l'instkuritb et, pour certains, la convic- 
tion quc cette aide n'est pas bien depensbe. En fin de compte, les resources pro 
vicrrnrnt des rontribuables des pays industrialids, dont la solidarite dait &re 
ertcoura&e. Toutefois. il existe egalement une faille poiitique ici: le soutien de 
l'opirrion publique B I'APD reste important 76 mais dans trop de pays la reaction des 
pou\oirs publics a ete faible. Le processus politique pousse Ies gouvemements B 
miter en pt ioritC les preoccupations de leurs Clecteurs plutbt que les engagements 
~ n ~ e r ~ a t i ~ ~ ~ d u x  qui ne les touchent pas directement. Nous exhortons les dirigeants 
polittques de tow les pays industrialses B inscrire cet engagement dam leur pro 
gramine. Lcs promesses faites doivent 6tre tenues. 

Toutefoic. il ne suat pa5 d'exhorter. De nouvelles initiatives sont egalement 
indispensables Mobiliser t'opinion pour la r6alisation des ODM est un des moyens 
de niettre niieux en evidence I'irnportance politique des grands probl&mes mon- 
diaw. Les pressions accrues qui se sont exercees dans le monde en faveur de solu- 
tions des problemes &idenis comme le VIH/SIDA et le travail des enfants ont 
rusritr de nouveaux engagements substantiels d'allocation de ressources. 

456. Lc soutien de I'opinion publique doit maintenant &re transforme en engage 
inrwts. Dc nombreuses QNG defendent avec eclat cette cause, et des efforts de re- 

1 9 L 

7s Rrr.nnnnand:ttion du Grriupe de liaut niveau suc le financement du developpement. kssemhl4e gP 
idrale drs Netiuiis h i e s ,  document Ai55i1000.Juin 2001. 
'(3 Voir OCRE: ~ ~ ~ ~ ~ ~ n i ~ ~ ~ ~ ~ , i ~ / i q u c  cor?trr la pauvmtdfPariis. 2003). Unr enqurite men4e a I'tichellt. 
r i i rmi i& n tf'uclb qur sept ritnyeru SUI dix Ctaient p&u B payer plus d'itnpats s'ils Clnicnl cerrains 
qu'ik serviraient .+ mn6liorer ie w r ~  des pauvres dans le monde. Voir ClohRi Isrues MonitorZO&'(To- 
?onto. I;iivironic\ Intemnrionel, 2002). pp. 67-68. 
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un certain degre de conditionnalit(? est inevitable, ne serait-ce que pour entretenir 
le soutien palitique & I’APD dans les pays donatem, cela ne devrait pas affaiblir la 
prise c!e dkisions au niveau national. La notion tout enti&re de contrBle national 
des politiques de ddveloppernent peut etre ebranlee par la conditionnalite. Laide 
devrait dtre engagee de manibre credible et previsible et lier ausi  bien les dona- 
teim que les btlneficiaires. II existe souvent une certaine marge de rnaneuvre pour 
un cxamcn parlemcntaire attentif, au sein des pays donateurs cornme au sein des 
pays bdn&ficiaires. Pour &re efncace, I’aide ne doit pas dtre We, car l’aide li4e est 
moins efficace pour ie MneEiciaire et ouvre la voie a la conuption. I1 est essentiel 
que l’aide finance les depenses locales et les depenses ordinaires, en particulier 
dans les secteurs de la sank! et de I’enseignement. En outre, les donateurs doivent 
harmaniser lem proctklures avec celles des systernes des pays partenaires pour 
arnPliorer I’eftrcacite de l‘alde au d&eloppement. Tous les donateurs ont adopte la 
Declaration de Rome sur I’harmonisation en fevrier 2003. ElIe dolt maintenant e m  
mise en Ceuvre 

Atlegcrnent de  fa dche 

459. Dans beaucoup de pays pauvres, notament en Afrique. la dette exterieure 
atteint toujours des nlveaux lntolerables. Entre 1990 et 2001, la dette exterieure en 
pourcentage du produit national brut est pass& de 88.1 100,3 pour cent dans les 
pays fortement endettes 7R. En 2001, les PhiLQ dependent toujoun p rb  de 3 pour 
cent de leur PIB pour s’acquitter du service de la dette, ce qui montre B quel point 
un alldgemcnt de la dcttc pcict Iibercr rapidement des ressoufces en faveur du d& 
veloppernent. 
460 11 est Indispensable que le probleme de l’endettement soit r(?solu le plus rapi- 
dement possible afin de permettre aux pays concerncis de faire face aux d6fis dimfi- 
ciles poses par le developpernent en repartant sur de bonnes bases. L’Initiative 
pour aU6ger l’endettement des pays pauvres trbs endettes (F‘PTE) , lancde par le MI 
et la Banque mondiale en 1996. puis renforc& en 1999, reconnaissait la gravittl de 
ce problkrne. Toutefois, elk doit maintenant &re accdleree et approfondie. La ma 
joritd des pays qui ont atteint 1’8tape intermMiaire de ce processus doivent encore 
parvenir 8~ l’etape finale. M h e  pour les pays satisfaisant B tous les critbres, l’initia 
rive ne permet pas forcement d’aboutir a une charge d’endettement soutenable 79. 

La campagne Jubile 2000 pour l’annulation de la dette a d6montrP qu’il s’agit l i  
d’une question cruciale k laquelle une bonne partie de l’opinion publique dans le 
monde est favorable. 

461. Les processus de reduction de I’endettement doivent Ptre conGus et rontrrj- 
IBs par les pays concern&, comme cela est prevu pour ies documents do strategic? 
pour la rdduction de Ia pauvret6 (DSRF’). 11s doivent aussi &re transparents pour 
fes populations concern&. Les conditions attachees B I’aU6gement et & I’annula 
tion de la dette** sont I&$times si elles garantissent que I’dpargne sera canalisde 
vers des programmes favorisant la croissance, creant des emplois et reduisant la 
pauvrete qui repondent a m  besoins des populations. Mnis etles nc duivenr pa.. i-e 

o 

Banque niondiale. Gl&fDevclopmenr Flnanm, 2002. 2003. 
7‘’ 1.e R a p p ~ s ~ l ~  d ~ ~ e ~ # ~ n F R ~  humain ZW3du PNUD preconise que, pour les Pm, Ic finan- 
cement exr6rieur et l’ali@xnent de la dew solent tels que le service de la dette n‘excede pas 2 pour 
cent du PIB, y compris en cas de choc exrerieur cornme une catastrophe nalureiie au un effondre- 
ment des cours des mari&res premieres. 
6a L‘anaulation de la dette etati di@ p&vue dam [’Engagement 7 du Plan d’action adopte au Sotnmet 
social de 1995. 



psoduire 1es anciennes poiitiques d’ajustcment smtrturel. assorties d‘exigences 
d ~ i ~ ~ n a t ~ q u ~ ~  tle privatisation et de redirction des Fervires publics. qui n’ont donne 
auriin resulrat, I es dirigcwils des institutions de Bretton Woods ont inclique clue ce 
n’est phis le cas. ei on constate depuis prw tine auginentation ties d8penscs pub11 

rive PPTE daris les dorriairies de I’Pduration el de la santt”. 
i d ~ s  legitimes demeurt~tit. et ies consequences polifiques 

( ~ P S  rondilirmnalitiiznriali~~~ rhivrnt &re siinc.ill&~s dt. prts. 1.c.s gouvernements dnivent 
rBpontire aux besoins de la population. S’iis ont k s  mains liPes. b crPdibiIit6 des 
systPrries pfitiques et dc la dt!ntocralie en pltit. 
46%. T i  e’sf figait~ic~nl inrportanf qiie I alI6peine~rit de la tfette s‘arcompagne d’une 
a u ~ i 3 ~ e ~ ~ ~ a t ~ ~ n  cle I’APD fournie par les pays d@veloppes. Line bunne partie du 
jxwbl6?me restant dr I’endetiement des PMA umcerne cies sourcf*s ntultilat&ales. 
Qirand cette dettc n’est pas rerriboursi.e. vela rt”duit dlrectemenf lec ressources dis 
poniblrs pour des &fs futirrs. Pour cornpenser. les pays donatcurs doivent aug- 
gneriter Icur finan letti. Err outt’c. uiic artvririon particuiicre doit &re accord& 
a m  gdys don; la tWw d P t e  irndue insupportable par l’effondrenient des pr’ix des 
~ ~ ~ [ ~ ~ j i ~ i ~ s  dr hase 

463. Nous pensons qur la realisation d p  I’ohjectif de 0,7 pour cent paw I’APD et 
I’allPgecnent de la dette sont les solutions imrnediatcs fes plus prornetteuses pour 
obtenir de norrveiles re~~ources, notammerit pour l’objectif prioritaire de la reduc- 
tion de la pauvrete. el que les efforts dnivent elre concentres Stir C P  front. Les pavs 
se sont engages ferrnernent i’t il nous appartient A tous de nous assurer qu’ils tien- 
rtent ieufs tmgagements. Toutefois. d’autrt.~ sources de  financement sont ega- 
lement necessaiees. L‘objectif d’uw n~[)r~dialisati~)n plus equitable ne peut @tre 
atteint que si des resources sotit dlponibles stir une plus grande echelle aBn 
d’aidet tes pays dans leurs efforts pour prticiper Zi I’i~conotnie mandiale, et de 
fournir cl’itutres biens collectifs tnundlaux importants, il  est essentiel d‘envisager 
un p!us large evenlail de porsibilitf% dam la mesure ou elles genCrent des fonds 
s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ ~ ~  pour le financement et ne vieririent pas remplacer les engage- 
ments aetiiels ou futurs. 
464. il ine coriperatictri internationale accrur dart?. lr domaine de la fiscalit6 pour 
appuyer la i ~ ~ ~ h ~ I i . ~ ~ i o ~ i  des ressources interieures serait un premier pas importanc. 
Comme nous l’avons vu darts la section 11.2. la ni~ndialisatior~ peut rendre difficile 
ie rc‘couvremtitt d’irnpiirs. En mitre, 18s rnarc%i.s de rapitaux offshore nnt multi- 
pliC les possil~ilit6s d’Bvasicxi fiscale, rendant la fraude tiscale plus diffrcile a cont- 
battre. 1.e recours r6panclu aux paradis fiscaux prive les pays des fonds qui leur 
p ~ i ~ ~ e ~ ~ r a i e i ~ i  de dcveiopper tine inlrastructure socio-Ccononiique. L’ONG Oxfam 
a estimi. clue la perte de Iec‘ettes fisc:ales cies pays e n  deveI~)p~icuiefit s’61Pvc a 50 
ririlliaItfs dr dollars E:U. par an au miniiiiunt. ce qui 6quivaut ati inoritant local de 
I’aide puhliqire an d B v ~ l o p ~ ~ ~ n ~ e n t  lil. 

465. tin dinlogtic, int~rnat io~~l  s i r  la fiscalit$ a dejk Ptt! lance par Ie FMI, I’OCDE 
et la Banqrtc montliale pour c~ncotrrager et facillter Ie dPbar en la iiiatiPre erttre les 
r ~ ~ s p o t i ~ a b l ~ ~ s  des services fiscaux nationaux et ies organisat ions internationales vz. 
Nombreirx w i l t  les pays vt Irs expert5 qui pensrnt qu’il convicnt de cr&r unc 



plate k ~ m r  globale et accesTtble pour la tooperation internationale dans le 
domaine fiscal et qur  les Nations Unieq pourraient constituer un cadre adapt@ Le 
CrcrPtaire gCn6rdl a recommande que le c r o u p  special d’experts de la coope 
ration internationale en matiere fiscale soif eleve au statut d organe intergouver 
nemenral. sous la  lornie d’un comite d’experrs gouvemementaux au d’une 
nauvelle comniissioii .jpeciale qui serait un organe suhsidiaire du Conqeil ecnnomi 
qur rt mcial, et qu’il benefjcie du soutien d’un petit cecrt”tariat d’experrs. Nous ap 
puvans cettc initiatse. dans laquelle nous voyons un clement indispcn.sahle pour 
renforcer 1 intCgrite du syslPme fiscal de tous les pays, augrnenter les ressources 
publiques pour le de~~e]rJppi?ment et faciliter la luttc contre ks paradis fircaux, 1e 
blanc himerit d’argenl et ie financement du terrorisme 

466 Crrtains proposent deputs quelque temps drja de relanrer l’emission re. 
guliere de droits de &rage Fpeciaux (DTS) pour acc mitre la quaritite de liquidites 
dam I’economie mondiale, (,es ressources pourraient etre volontairement affec 
tees aux pays en developpeinent, leur permettan1 ainsi de disposer de ressowces 
s ~ ~ p p l e m e n ~ a i r ~ s  pour I‘investissement. Le quatrikme amendement aux Statuts du 
F W l .  dPja approuve, devrail etre immpdtatement rattfie, afin de perrnettre de dou 
bier les allocations cutnuleez de DTS 
467 Lrnc dutre proposition recente Vise a etabhr [ i n  Fonds fiduciaire international 
pour le de~,eloppement. Les donaterirs feraient des annonce5 de contributions a 
long terme et des versements annuels UII mecanisme de financement interna 
tional (MFI) Sur la base dc ces annonces de contributions. le MFI Cmettrait des 
obligations, tsarsfomant ainsi le flux de revenus a long tcrme en capital imrnddia 
teinent disponibie pour ie d~veloppement. Cette proposition, faite !! I’origine par 
le ministre des Finances britarinique Gordon Brown, vise a porter 1e montant de 
l’aide au devel~ppement, qui s’elPve actuellement a tin p ~ u  plus de 50 milliards de 
dol1ar.i E. U. par an. a 100 milliards d’ici a 2015 C’est tine idee L approfondir. dans 
la tnrwre oh rtle genere d r  nouwlles ressourcec qui viendraient completer celles 
provrnant drs engagements existants. 

468. Diverse5 autre? propositions pour la crerhon tic nouveaux imp6ts au niveau 
international ont Ctc faites, dont beaucoup sont controvenees. Le plus connu de 
ces iinpijts esr saw doute la taxe Tohin, concue pour taxer les flux de capitaux 
speculatifs, mais il en existe d auttes Une proposttion prevoit cie taxer I utilisation 
des rrssources tnondiales, en partieulier le patrimoinr mondial. C’est IB I’argument 
avancC pour la cr&aiion d’une taxe sur les Pmissions d’oxyde de carbone, qui con 
tribucrait zi In dumbitit6 de i’rnvironnement Lors do Sommet mondicll pour Ie 
d~~irloppeinen~ durable Ie president Jacques Chirac a declare: uTrouvons de nou 
velles sources de financement. Par exernple par un necessaire prelPvement de 
solrdarite sur les riche\ses considerabies engendrers par la mondia1isation.x La 
creation d’unc lotrnc mondialc n egalement ete suggeree pour gPn6rer des fonds 

469 D’un point de vue htstorique, la rrsponabilisation pour ce qui est de I’action 
anx niveaur c ~ m m u ~ a i ~ t ~ i i ~ e  national et plus recemment. rPgional a entrain6 pa 
rallelcment un d6ve Iop~men t  de la capacite de g4nPrer des fonds Le moment 
\ enu la respon~bi l i sa~ic~t~  au niveau niondidl dvvrait cnrrainer Line reaction simi 
laire routefois, q w  des inipiits mondiaux soicnt wuhaitables ou non - question 
qui suscite des reponsw tees differentes -, il extstc actueliemenr des obstacles pa 
litiqnes insurniontables a lcur mise en place Le problPme qui se pose n’est pas tant 
d e  5avoii cc yu‘ii h u t  taxer ou comment Ic taire puisque diverses propositions 
~ect~niqiieinent rPalisabfer, fJnt dcjk ete fait<%\ cur wc points II refide plutbt dans le 
Edit qw lcs taxes son( collect&\ par chaque gouternement dans chaque pays, er 
qu 11 11 exictc auc urw \ t n i c  ture mondiale dotrr des p u w m  polittques necessaires 
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pour determiner la pression fiscale et dkider de I‘utilisation des ressources. Nous 
pensons qu’il s’agit II d’un problPme important pour lequel le debat portant sur Ies 
actions pratiques possibla devrait &re encourage. 
470. Bien enrendu, il serait possible et en meme temps souhaitable de generer des 
rmsources en r6affectant au developpement une partie des fonds r6servt;s a w  
depenses militaires dans les pays industrialis% et dans les pays en developpement. 
Pour 2001. les depenses militatres totales au niveau mondial on1 ete estimPes $i 839 
milliards de dollars E. U. Si les 15 pays qui consacrent le plus d’argent aux d6pense.r 
militaires accep&aient de consacrer seulement 5 pour cent de ces sommes & I’APD, 
cela permettrait de d6gager 30 niil1iard.i d r  dollar.; F IJ par an. Cela rontriburrait 
certainement davantage a la paix er B la securite mondiales que ne le font les de 
penses militaires. 

471 Si les gouvernementf ne pruvent pas convenir de s’engager it mobiliser da 
vantage de fonds au niveau mondial, les individus. eux, le peuvent. 11s peuvent de- 
cider d‘assumer une responsabilite au niveau niondial sur le plan de la solidarite. 
comme ils I’ont fait par le passe avec les associations de quartier et de secours mu 
tuel au tout debut der Etats providence europeens au XIXe siecle L’action en fa 
veur du d6veloppement qui est menee, parfois B grande i.chelle, par de 
nombreuses ONG repose sur des contributions volontaires. Oxfam, par exemple, 
ddpense plus de 300 millions de dollars E. U. par an t-t compte plus d’un million de 
donateurs qui versent chaque mois les contributtons promises. Nous saluons ega- 
lement les nouvelles initiatives, telle l’idee d‘une nFiducie sociale mondialer 83, qui 
pcrmettent l‘utilisation de contributions volontaires pour la solidarite internatio 
d e .  Des methodes trPs diverses peuvent Ctre mises au point pour faciliter les con 
tributions volontaires a de tels programmes, visant par exemple it pennettre aux 
individus de faire etat dt. leu- contributions dans leurs declarations flscales natio 
nales. LA encore. ces resources devratent venir s’ajouter aux engagements dans le 
cadre de I’APD, qui soutiennent d’ailleurs bien souvent I‘action des ONG. 

472. Depuis de nornbreuses annees. les initiatives p h ~ ~ t h r o p i q u e s  privbes de 
fondations et de pemonnes fortunbs contribuent aussi de maniere non negligea 
ble a la realisation des objectifs soriaux internationaux. D’apres les estimations, le 
montant des aides internationales accordbs par les seules fondations americaines 
a atteint plus de 3 milliards de dollan par an en moyenne de 2000 B 2002, les dcux 
tiers de cette somme ayant ere consacres B des programmes ax& sur la santC, I’edu 
cation, Ie developpement international et f’envlronnement 84. Les dons interna 
tionaux ont connu une augmentation plus rapide que ies dons en g6neral. 
principalenlent grace a I’engagement record d’un petit nombre de grandes fonda 
lions comme les fondations Ford, Bill et Melinda Gates, David et Lucile Packard, la 
fondation des Nations Unies, la fondation John 0. r t  Cathecine T. MacArthur et la 
fondation Rockefeller. Pourtant. la proportion des dons amencairn qui part a 
l’etranger est tou]ours inferleure a deux pour cent. De nnrnbreuses organisations 
el de riornbreux reseaux etudient actuellement le potentiel en grande partie inex 
ploilP d~ la philanthropie internationale 85 

83 I1 s’agit d’une proposttion du BPI qui vise 2 accmitre ir snutlen volontaire des pays induscriallstis d 
des programmes de s6curite social@ dans Ics pays en d8veloppemenr. Voir BIT Etude de /a faisabiM 
dune Fiducie soclak mondfak document GB.285/ESP/4. nov. 2002. 

Vow Loren Hem et JoseRna Atienza: InternatimiaI Graritndcirig Updare, The Foundation Center, 

Potw iine liste dPtaill&, consulter le site web du Global Philanthropy Forum ( ~ ~ w . ~ l o ~ p ~ i ~ n t ~ .  
vcr. 2003 (wu.w.fdi,cetlter.orgiresearch). 

mpyforumorR). 
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n i p r i f 5  & capirmx prw& en directton des pays B faible revem 
473 Les ix~~estissements transfronti&res ont enregistrt! une progression tres ra- 
p r l r  ~ ~ i j o ~ i r ( ~ ’ h ~ ~ i  75 pour rant des flux de capitaux nets vels tes pays en ddvelop- 
petnriit sont c onstitues de capitaux privcs. Toutefois, les pays en dcveloppement 
les ~ L U S  pauvres. comrne nous l‘avons vu dans la partie 11, ne sernblent pas avoir 
beautoup tire profit du processus de mondialisation ftnancikre. Les flux de capi- 

rf%%trnl Loncentfes dans un petit nomhre de pays. essentiellernrnt des 
pays a revenu moven 

174. You5 avuns vn dam les prCrederttes sections comment les capitaux prives 
peuvt’nr etre attire5 et contribuer au dCveIoppemenr La sectlon 111.1 expose la ne 
< rs’iirli pour ?e5 ~ o t i ~ , e ~ e m e n t ~  d’investir dans les com@tences, les infrastructu 
ies et Ies i n ~ t i ~ i i ~ i [ ~ r ~ ~  el de comprendre les motivations des investisseurs privds. La 
w-t~cin 111 2 2 insiwe w r  la nPcescite d‘instaurer un cadre multiIatBra1 de &pies sur 
1 intestissement qui favorise le developpement. Ces deux &ments devraient &re 
appuvds par un plus grand nombre d‘initiatives et d‘institutions associant le public 
rt fe prive conme les guides d’investissement par pays, des principes cornrnuns 
et des solittions d tnvestissement. Ces demieres pewent inclure des fonds d’tnves- 
tissetrtenr m ~ i ~ d i a u x  qui canalisent les ressources vers les entreprises en cr6ation. 
des initiative% poui le microcredit et des projets socialernent responsables. Le 
grand nomhre d’initiatives d’investissement saciafement responsables 86 donne B 
pensec que c’est une solution prornetteuse. et d‘autres efforts devraient &re con 
sacre< a la creation de moyens qui leur permettraient de canaliser les ressources 
vers les pays A faible revenu La compitimentaritd entre les flux de capitaux privds 
et publics dctit r i le  aussi figurer & I’ordre du jour. 
475. II est egalement important de disposer de donnw solides sur la durabilitd so- 
cinle ct suc la dtirahilit~ d~ I’env3ronnement. Les agences de notation mettent l’ac- 
crnt Fur I aspect economique plutot que sur les indicateurs sociopolitiques, et il 
cst 5ouh~1t~bIi, ri’elargir les cn‘teres d’6valuation afin d’obtenir m e  image plus pr6 
c ISP des prirpectives et de la stabilite B long terme. par exemple ii I’aide de I’indice 
de CaIvert Henderson nu de l’indice du Wealth of Nations Triangle utilise par le 
hlonev Matters Institute (Institut des affaires financieres) 87 

Atteindre !eq obJectifs cl& 
476 Lon du Sammet du MillC.naire, les chefs d’Etat et de gouvernernent se sont 
mis d‘acrord ponr travailler ensemble B la construction d’un m o d e  plus slit, plus 
prosperr et plus equitable pour tous d’ici it 2015. 11s ont adopt6 huit abjcctifs 
~ ~ n d i a i ~ x  qui davront tow &re realises d’ici B 2015, Ces objectifs engagent la corn- 
i ~ i ~ i r ~ a ~ i ~ e  mondialr tout entibre, les pays riches comme les pays pauvres. Nous con- 
Fidernns qu‘il s’agit la des conditions minimales pour instaurer un monde decent. 
A partir de la, nohe prochain effort devrait &re axe sur une conception commune 
d’un sacle sacio economique pour l’ticonomie mondiale. 

477 rnmine nnus 1’avtm.s d6p mnntri., cela dcppend en grande partie des politi- 
q w r  rn viguueur darts les diff#rents pays. Cependant, la Declaration du Millenaire 

”_ 

Xb Aux Etars-Unis, un dollar st11 tied confie a un pmfessionnel de la gestfon d’investtssements est pla- 
ct? darts des investissements wcialement responsablesr. solt plus de 2000 milllards de dollars. Voir 
Social Investment Forum. 2003. Repon on Socinlly Respnsible Investing Trends in the United States, 
Wast,iirgtoir. wm w.uscialln~est.org. 
ni H. Ilet~derroti. J. Lickeman et P. Flyn (responsables de publicatton): Ca/veK-Hendemn quaffry 
ofiifc itidirarars (Bethesda, Calverl Croup, d6c. 2000). Money Matters Institute: Wealch ofNatfw?s 
liiilri& fiidcn (Bosrutr. nian 2002) 



represente egalement un engage- 
ment mondial en faveur d'une ae. 
tian internationale. La realisation 
de ces objectifs sera me etape 
importante vers un monde plus 
equitable. mais cela ne se fera pas 
avcc les nivcaux de rcssources 
aciuels. 

478. Une grande partie de ces 
objectifs r&t&re drs rrrga~eiueiii5 
qui ont 6tC pris do nombreuses 
fois dejk notiimiiient dans les 
programmes d'action des gran- 
des conferences mondiales des 
annees quatre-vingt.dix 88. 11s - 
s'inspirent Cgalement d'instnrments adoptes au niveau international qui protcgenr 
les droits fondamentaux de.s populations ndcessaires au d6veloppement socio Cco 
nomique et culture1 *8 Ces droits de l'tiomtne universeli constituent la babe 11s re 
fletent des normes reronnues sur ie plan international qui sont l'expression 
Juridique de valeuts et de prlncipes partages dans le monde entier 11s ofFrent un 
cadre pour rendre 1es ac teu i~  sociaux corrtytdbies de Ieurs acres, notarninerlt les 
gouvernements, les citoyens, les entrepriws et 1e.i oiganisations internationale5 90 

479 Parmi Ies objectifs cles du developpement social. la sante a fait I'ohjet d une 
attention particulikre de la part de la communaltie iJiternationale La notion de 
usante pour tousa a constitue un facteur important ltirs des clettats rCcents visant a 
favoriser I'accPs aux mCdicamentr en en randant le pnx plus nbordable La propa 
gatiori rapide des maladies infectieuses cst l'un des p n d s  inaux de notre rnonde 
interconnecte. Recemment, I'action rdpide de I'Organisation mondiale de la sante 
(OMS) en re qrii c oncerne IP 3RAS a permis de contenir effiracement la propaga 
lion de la maiadie La Commission sur la ~ ~ a r r ~ c ( ~ n ( ~ m i e  et la rant@, c rciee pal 
I'OMS en 2001, a dcfendu I'idee d'un engagement financiet a grande echclle des 
pays riches pour dccroitre t'ac ces des pays pduvrer aux rervicer tfe write essentirls 
en soutenant que cela deboucltctait stir une acceleration de la rroissance econo 
mique. [''inverse est egalement srai La mauvaise sante de Id population est un frem 
au developpement, les consequencc%r, catasrrophtcpf-, du VIH/SIDA en Afrique 
%ant I& pour k prouver. LP VItl/SIDA annthiic 1cs awncces dam le donlame du de 
veloppement et risque de mettre hots d'action uno generation tout entiere 1,e BIT 

8u Voir I ~ o ~ a ~ r n e i i ~  la D6rlararion er I'Action 21 de la Ccmfr;rence cle  Rio fConfi.ience des Naiiors 
linies sur L'envlmnnement el IP dlveloppernent), la D6claraion et le Prrrgramrnt: d'actlon de Vienne 
(ConfCrence mondiale sur les drolrs de Slionimc), la DPclaratiun et If Programme d'action de Copen- 
tiague fSommet inondlal pour le developpement social). la L&.laration ec ie Froglsmme d'aerton du 
Cairc (ConfCrence internationale sur In population et le ~J~~elopprrneIiI). la DCclaration et le Pro 
gritmme d'action de Bei,jirig (QuatriPnie conli;rence niondi:de sinr IPS fernrries). 
8% O n  peur cirer parmi CPS instnnnents lr Pacrc internatirmal relatifaux droitr civils el pnlitiques t i  
le Yacte inrenrational relacif aux droits Pconomiquees. suciaux et culturels, la Convention sur I'Pllnri- 
nation de toutes les formes de discrimination a I 'Bgrd des femme.%, la Di.claration sur IP droil au d l .  
veloppemeui. la Convention relative aux droirs de l'edactr, la Cotwention n" 169 tit. I'OIT relative aux 
peuples indighnec et frihnux, la Convention sur l'i.liminaiioii de tollre.; IPS fnrnies de discriminaii~~n 
rariale. 

Vvir Ir aiu- w w w . u ~ h C i . ~ I i  UL. SUE Id isinliotr vriiic Id imxtdialiwiiun e t  11.2 droio dr L ' t w i r o c r r ,  hi lay 
Robinson: *Making Glnbalizatinn Work for all the World's Prty leb,  discours pronimrC aux Simmer 
Speakets Series de 1'Aspen Iiwritutr. Aspen, C:rrlnrado. jull 2003. 
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estime que 26 millions au moins de travaiileurs dlge tres actif (15 B 49 ans) sont 
sernpasitifs dans le monde. En Afrique, 11 millions denfants ont perdu au moins 
un de leurs parents a cause du SIDA, et ce nombre devraft atteindre 20 mlllions 
d jct a C t l f O  Les temmes sont touchPes de facon disproportionnee par la maladie. 
En Afrique. 58 pour cent des personnes atteintes du VIHlSlDA sont des femmes, et 
sur Ips adolescents touches, ’95 pour cent sont des fillesyl. Les  initiatives IancCes 
pour combattre la rnaladic nCccssltcnt une attention et un soutien urgents. Nous 
awns deja mentlonne le debat sur l‘acces aux rnddicaments essentiels 1 propos de 
I’accord sur irs ADPlC Les institutions et programmes multilat6raux ke2s que 
I ’ ~ ) N ~ ~ S ~ ~ A ,  le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le palu 
disme et Ie programme u 3  millions d‘ici a 2005~ de I’QMS, qui a pour objectif de 
faurnrr un traitement antiretroviral a 3 millions de personnes d’ici a 2005, restent 
sous fimnces et ant  besoin de resources ad6quates. 

480 Dans te rapport, nous avons egalement fait reference aux efTorts nationaux 
engages en faveur du developpement durable La mondialisation fait peser des con- 
trainter supplementaires sur les ressources naturelies et I’environnement. La de 
forestation a grande Crhelle et Ips hissions de gaz effet de sene sont des facteurs 
~ m p ~ r t a ~ t s  de  changement du c h a t  mondial. L’Artion 21 du Sommet de la Terre. 
qur s‘est temi en 1992 a Rio de Janeiro, et la Declaration du Sommet mondial pour 
le devcloppement durable, qui s’est tenu en 2002 a Johannesburg, ont mis en  place 
des cadres d’action qut mettent en evidence la cornplCmentaritt! des objectifs eco 

ciaux et economiques. Les objectifs environnementaw entrent dans le 
cadre dc ia dinlension sociale de fa rnondialisation. 
481. Nous en rebterons 18 sur ces suJets, qui font dejh l’objet d’une grande atten 
tion a travers Ie monde. Nous nous attarderons en revanche. sur un certain nombre 
d ohjrctifs qiti sont Ctroitement lies B la mondialisation et qui nbcessitent un effort 
irileriiational de plus grade envergure: tout d’abord, I’tklucation, les competences 
et le% capacites technologiques, deuxiemement, les problemes de si?curii(? et 
d‘ajustement et, troisiernement, t’objectlf du travail decent. 

Ecfucatm, c # ~ ~ e r e n c e ~  et capact& t ~ ~ n a l a g i q u ~ ~  

482. D ~ R S  l’6conomic mondiak et la socibt-6 de I’information actuciles, le savoir et 
I’information sont ler clCs de I’intitgration sociale et de la productivite, et la con 
nectivith est la c16 de la competitivit6 3 I’echelle internationale. Le monde dans le 
quel nous vivans est pourtant in&aIitaire. L’tkonomie organige. en reseau est 
d8scprmais en mesure d’inrorporer tout ce qu’elle considbre cornme ayant de lava 
Ieur, rnais elle peut egalement laisser pour compte les populations et parties du 
rnondc ne s‘atlaplanc pas au modele dominant. 

483 L.ps capacites techno1ogique.i sont esentielles. Les pays ont besoin d‘infra 
structures de ~oinm~inica~ion et de systimes de production pernettant le traite 
ment et I’utilisalion de I’information pour le developpement: les individus doivent, 
quant a eux, avofr acces au savotr et avoir la posribilite de I‘exploiter, de maniere 
a participer. tirer profit et &re creatif dans ce nouvel envlronnement technolo@- 
que Cela place f’education et les rompPtences au c a m  d’une mondialisation &pi- 
table at intcptrice. 

Pour UII compte rrndu sur la propmion giobale de I’Bpiddntie voir ONUSIDA: AlDS Fp/dr?mir 
uplfare? 2003 
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484. Pourtant. les bases n’existent pas encore dam de nombreuses rdgions du 
monde. L’enseignement primaire universe1 constitue un des ODM que nous son1 
mes le plus loin d’atteindre. Pour ce qui concerne ies compdtences et les capacitds 
developpees au niveau secorldaire et au-&la, cruciales your la soLi&ie de I’inforrna 
tion, l’tscart est encore plus important. 

485. L‘Mucation est un 6li:ment central de la socibte et le fondement du choix d6- 
mocratique. Les grandes differences de possihtlrtes d‘educatron d‘un pays a I‘autre 
sont I‘une des principaies causes d’inegaliti: rnondiale. En outre, les migrations in 
ternationales permettent aux pays riches de b6ndficier des investissements dans le 
capital humain rtialisC par les pays pauvres, et les pays riches ont donc tine rw 
ponsabilite a assumer en soutenant les systkmes dducatifs dans lesquels ce5 inves- 
tissements ont Bt6 faits. Les chiffres de la Banque mondiale indiquent nbanmoins 
que 3 pour cent seulement des financements allouds aux budgets de I’Mucation 
dans les pays en developpement proviennent de sources internationales. 

486. Nous lanqons un appel en faveur d’un renforcement de I’action internatio 
naie dam ce domaine. Les objectifs de l’initiative accel&& <Education pour tous 
doivent figurer en t6te des priorittis. Ils visent a tenir l’engagement mondial pris 
lors du Forum mondial sur 1‘6ducation qui s’est tenu a Dakar en avril ZOO0 de faire 
en sorte que, d’ici a 2015. tous les enfants afent accb B un enseignement primaire 
gratuit et obligatoire de bonne qualltt! et terminent l’enseignement primaire et 
aussi que toute discrimination fondee sur le sexe soit d1imini:e. Pour cela, fe sou 
tien financier international B I’educatlon doit considdrablement augmenter. Pour- 
tant. l’aide bilatdrale n’Ptait pluc qiw rip 3,s milliarric c i ~  dollars F -11 en ZflOn, ioii 
30 pour cent de moins en termes r&ls par rapport 1990. 

487. Nous nous associons Bgalement aux appels lances en faveur de propositions 
plus ambitieuses pour aider les pays faible revenu acqubrir rapidemem une r a  
pacitt! technologique. L’un des principaux moyens d’y parvenir est d’integrer les 
dtabUssements d’enseignement du Nord dans des programmes d’enseignement ir 
distance 92. L‘enseignement en ligne ir distance pourrait devenir un outil tres im 
portant pour les pays en developpement, en reduisant la necessitd d’infrastructu 
res physiques cociteuses pour les etablissements d’enseignement professionnel et 
sup6rieur et en permettant h la place I’investissement dam du matPrie1 de eommu 
nication, les progmnmes scolaires et le pelsonriel enseignarit etarit fournis par le 
biais d’initiatives regionales Le Rbeau mondial pour I’enseignement a distance 
(RMED) figure parmi les initiatives qui mtSritent d’ittre soutenues. I1 s‘agit d’un re 
seau mondial d’institutions qui ddveloppent et appliquent les t~chnologies et m& 
thodes d’enseignement distance en axant leur action sur le d6veioppement et la 
Muction de la pauvrett!. Ces rdseaw devraient jouer un rBle important dans I’ac 
quisition de comp6tences technologiques. 

Ajustement, skurite et protection souale 
488. Sur un march6 international concumentiel. la vuln&abilit4 aux changements 
soudains est plus grande que sur les marches nationaux prot6g6s. La rnondiali 
sation fait naitre le besoin dajustements frequents aux processus de production 
nationaux et, partant, aux emplois et aux strategies de survie des hommes et des 
femmes. Lajustement prend du temps el n6cessite l‘intervention des pouvoirs 

))7 Voir, par cxemptc:. Manuel CasteUs, *Information and communications technologies and global de- 
wlapmentt, discoun pmnonct! en ouverture du Consell ckonomique et soclal des Nations Unles. 
New York, 12 ma1 2000. 
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publics pour soutenir la restructuration des s y s t h e s  de production et la creation 
de riouveaux debouches. 

489 Cpttp Pvolution ex@ un enqemble ciblit de politiques naFionales. que nous 
avoxis @vaqubes dans la section 111.1. Au minimum, il convient de mettre en place 
des systemes de protection sociale permettant de stabiliser les revenus, de  distri 
buer certains des b6nitBces de la mondialisation ?i des gmupes qui autrement en 
srraient exclus, e t  de soutenir le developpement de nouvelles capacites. loutetois, 
la rCalitP est que 80 pour cent des familles du monde cntier ne bCnitRcient que 
d'ime protertinn saciale faible ou n'en ant aucune. 1.a vague de mondialisation qui 
u dCbutC il y n un si&ele S'rst accompagn6e d'un renforcement des systhmw de pro 
tection sociale, notamment en Europe et aux Etats-Unis. Aujourd'hui toutefois, 
cette tendance s'est renversk Dam de nombreuses societes industrialist% et en 
deve l~~pemen t ,  IPS systemes dc protection sociait, connaissent des diffrcultes fi 
nancifres dues aux programmes d'ajustement structrtrel, au raientissement de la 
croissance ou 2 des restrictions budgetakes Rationales. souvent aggravees par 
l'evolution demo~aphique .  Dans les pays ou une pression s'exerce sur les depen 
ses publlques, les traitsferls sociaux flgurent souvent pairrti les pieniihres dblea 
visecs 

490. Une artion internationale est aujourd'hd essentielle. If faut que Ir?s donateur~ 
et les institutions financieres internationales et regionales contribuent au d6velop 
penient des systhes de protection sociale des pays en developpement et investis 
sent dam la formation de reconversion et la restructuration economique, 
suseeptibles de promouvoir un ajustement plus equitable et une distribution plus 
juste des gains issm de la mondialisation. Des initiatives privees de solidarite ant 
6galement un role B jouer. II faut a tout le moins renforcer I'assistance technique 
dam ce domame. 

491. Pour que des progffs soient rPalisb dans ce domaine, il cst clair que la soli 
daritci internationale va devoir prendre de I'ampleur. I1 s'agit d'un element cli5 pour 
la communau~e mondiale comme pour toutes Ies autres cornmunautes. Une secu 
ritC minimate fait partie des droits de I'homme reconnus, et c'est une respon 
sabirte mondiale y3. Tous les pays industrialis& consacrent des ressuurces 
subsfaritielies a la protection sociale et a w  transferts sociaux, mais au niveau mon 
dial re5 polftiques sont extremement iimitees. Pourtarit, les @cart3 enfw ies pays en 
matiere de revenus et  de skuri te  sont beaucoup p1u.i p n d s  qu'ils ne seraient 
to1CrC.s au 5ein de chaque pays. Un niveau minimal de protection wciale doit &re 
arrppte riaw ciiwm4inn en tant qii'PlPment dri wcle socio-Pronnmique de I'Crono 
mie mondiale. Tant que les pays, aussi pauvres solent ils, sont capables de prelever 
des impots et des cotbation% its sont k m&me dassurer un certain niveau de  pro 
lettion sociale. Sib le font, ils meritent egalernent un soutien international. Un en 
gagetnent au niveaii mondial de s'attaquer a w  problemes d'insitcuritfi est capital 
pour legitimer la mondiali~tion. Nous pensons qu'il faut maintenant prendre des 
mesum pour renforcer le sentiment de responsabilite commune et le 3outien mu 
tucl tlu deia dcs frontibrrs. 

83 rc?lon la Gomint~ion sur la sewrite humalne, la securltt! a laquelle il esr fail reference dQasse la 
cadre de la skuriti. 6conumique de base et recouvre des rlibertes vitaleu, dont la sant&, I'education, 
un iugitment, la securit& physique, un atr et une eau non poliui2s et l'&aIit& des sexes. La Dt;ciaration 
uiii\nirlto dra dtoits da I'froxreoe recutinail les druits a la &curit6 pemonrtelfe et b la proiectiari 50 

ciale. L'OFT mPne actuellement une campagne mondiate en faveur d'une protection cociale univer- 
%?lie afin de muhlliser Yopinion sur ces sujets. 
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492. II est plus quc nPcessairc. de reformer les politiques internationales de facon 
a ce qu’elles favorisent davantage la croissance, le ddveloppement des erttreprises, 
la rauct ion de la pauvrete et la creation d’un travail ddcent pour tous. Pour I’ins- 
tant. ces politiques font la part belle aux mesures d’ouverture du marche. au dC- 
triment d’objectifs tels que le plein emploi et la protection soclale. Nous pensons 
qu’il est imperatif de redresser ce desequilibre et d’elaborer une strategie mondiale 
pour une croissance durable qiii viserait a assurer 1 tous un travail decent. Ce tra 
vail decent, qui est defini dans la section 111.1 comme un objectif important de 
l’action nationale, englobe le piein empioi, la protection sociale, tes droits fonda- 
mentaux au travail et le dialogue social. c’est-a-dire les ingredients cles d’une jus- 
tice sociale mondiale. 

493. pcrformancc dc I’economie mondiale a des repercussions majeures sur la 
creation d’emplois et leur qualite dans chaque pays. A t’heure actuelle, les pays ne 
sont pas a m h e  d’atteindre les objectifs e n  matiPre d’emploi par leurs propres 
tnoyens. L‘orientation des investissements internationaw, le developpement des 
echanges et les mouvements transfrontitxes de travailleurs sont des eldments qui 
ont taus une incidence sur les emplois, les revenus. la sdcurite et les droits des tra 
vaiIleurs. Now pensons que des politiques intemationaies mieux coordonnees 
sont essentielles pour ameliorer les perspectives de creation d’un travail decent 
pour tous dans l’economie mondiale. Nous allons maintenant examiner la coordi- 
nation des politiques macroeconomiques, la promotion du travail decent. dans les 
systemes de production mondiaux et la question, plus vaste. de Is coherence h as- 
surer entre les objectifs economiques et les objectifs sociaux. 

494. L’un des effets les plus evidents de la mondialisation a dte I’accroissement de 
I’interd6pendance entre les pays au niveau des politiques macr&conomiques. Par 
exemple, les pays qui cherchent ti augmenter le niveau d’emploi par des politiques 
macroeconomiques plus expansionnistes ont peu de marge pour le faire seuls sans 
generer des reactions contraires sur les march& internationam de capitaux. Une 
meilleure coordination des politiques macr&conomiques entre les pays est par 
consequent importante si I’on veut realiser I’objectif mondial du plein emploi et du 
travail decent. 

495. Plus specifiquement, la IiMrdisation du marche doit s‘accompagner de poli 
tiques eficaces pour la gestion macrobconomique internationale afin de garantir 
une croissance mondiale plus forte el plus stable. 11 faut mettre en place un me- 
canisme plus efficace pour ajuster sans &-coups les deficits et excedenrs perslstants 
des balances des paiements et repartir de faCon equilibree les responsabilites au re- 
gard du maintien d’urte dentande effective dans I’economie mondiale, de sorte 
qu’aucun pays ne soit pergu mmme le consonxnateur cede dernier recoursa. Tous 
Ies pays industrialis& et en developpement ont l’obligation d‘adopter des politi- 
ques commerciales justes et responsables et des politiques nationales fiscalentent 
responsables, de fournir une protection sociale adapt& et une aide k i’ajustement, 
et de prendre en cornpte i’impact de leurs politiques sur les autres pays. 

496. If convient d’6lahorer un meilleur cadre pour la coordination internationale. 
cette coordination doit porter stir ies politiques budgetaires et monetaires e t  sur 
leur synchronisation. Elle doit comporter une action plus resolue pour prevenir fes 
effets de contagion inentionnes prec6dernment. Elle doit prendre en compte les 
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he.;oins e l  lrs v ~ ~ l I i ~ r a b ~ l i t ~ s  des pays situCs a des niveaux differcnts de d6veioppe 
mcrit 13es trioyens sont en particuiier i1ecessaire.i pour que les pays a revenu 
moyen aient une plus grande marge de manoeuvre pour appliquer des politiques 
rnacroCtrctnomiqile?:~m~q~ies anticycliques. Pour l'lnstant, its sont sournis a plus tie cxmtrain- 
tes & cet Cgard que  les pays industrialisds. La coordination doit se faire non seule- 
inent au niveau des ~ou~ ie rnemen~s ,  mais aussi des banques centrales, qui jouent 
tin r i ik  cntriai danr la &termination drc nivraiix d'emploi et la rmiswnce de  la 
pr~ . )d~ ic~ i (~ i i ,  Certainev hanques centrales, conmie la Reserve fciderale des Etats- 
[h is .  ont dtj.9 inxPg6 crs nbjectifs dans leur programme. 

497. Nous recoinmandons que ces problernes soient traites en prinrite au niveau 
niondial. Ife la m h e  facon que l'emploi doit dtre une prioritti dans ies decisions 
relatives aux ~oliliques macrociconomiques au niveau national, if doit &re une 
prior%@ de i a  ~ ~ ~ o r d i n a ~ i o n  Cconomique internationale. Les politiques macro- 
~ ~ ( ~ n ~ ~ m i q L i e ~  doiverit prendre en compte non seulement les objectifs financiers 
mais aussi leur impact sociaf. Une dynaniique politique doit &re crePe autour de 
cc thCme. 

P V I ~ I ?  R M W  +A t r r i twl  dererrf dam ies systc?n?~s O'c? producm'i p:rondtacix 

498 Lr.i 5ysrernes de prtxduction rnondiaux sont maintenant m e  source impor 
tantc de aoissanre de I wnplai pour les pays en d6vrIopprmrnt qui ont su s'y intti 
grer Bicn que ler. entrepfises multinationales ne contribuent que pour une faible 
part d l'cmploi ddns la plupari des pay$. la sous traitance a des producteurs natio 
rtaux 1ai.r~ supposer que crs sjstetnes mondiaux ont un impact considerable sur 
it, tilarch<- dtt wnvail danr beaucotip de regions du moride La rPglementation est 
f&!e dans CPF nouceaux syslPmes de production Un tentable dehat ert en cours 
x i r  fn question de savoir SI la sifuatiori xtuellr evolue vem un nivel1cment par Ic 
b ~ s  ctcs norme\ du travail f*t dts dutres norrnm En meme temps, pour braucoup 
clr  pa\\ faire partic de rcs syyternes est un mown impctrtanr d'attirer Ies investis 

499 L r  systerne dec {ones franches d'exportation (ZFE) est dewnu tin prablPme 
iriipor tartt Pius tic. 50 millions de travailleur.ii a travers le mondr cont maintenant 
enipfov@> dam tfe trlles zones. Des iriquiPtutles persistantes sont exprimees quant 
au fatt qu c1icF bcneflcient parfois de dispenses v i s  & VIF drs b i s  nationales du 
i fatai l  ou hien qu'eliec font obstacle a l'exercice des droits dans la pratique94 et 
qu'cl1c.i me!tetir lrs pays cn concurrence pour obtenii des invrstiwments etran 
gen, te qut nutr aux po1itlque.s fiscalcs et de subvention fk pdr leur nature m@me, 
tes mnrs sacit etroi~eii~~rit liees i'economie mondiale, ittais creent souvent peu 
de liens avec les economies nationales, ce qui aboutit a de.s enclaves internationa 
I P ~ ,  I*ti tlrhon cle re5 7not-z dr.; inquii;ttirirc an.tirrgiies cont exprim&$ en cr qui 
cotirtine I cnrpini et IPS conditions de travail dans dieerses pWes entreprise? 6vo 
luanr a u  win de < tiaiiies de sous traitance mternationdes, clans l'ecoriomie fonnelle 
ct infotmellt~. 

500 Ce5 L ~ I I C I  sorrt en m6me temps souvent percues coirirne etarit a ndme d'ap 
porter tine ~ ~ ~ n ~ r ~ b ~ i ~ i o n  importante a la strategic de dd.ieloppenlent Lrs salaires el 
Ies ronditmnc d r  travait observi.s, de niPme quc les possibilites d'emploi pour les 
femrrw.i v sont souvent meilleurs clue la moyennr nationale Cepcndant. toutes les 

nc troitie ies capacites technologiqiies 



possibilites n‘ont pas ete pleinement exploitkes pour garantir que l e i  ZFE et la par- 
ticipation aux systemes de production mondiaux en general contribuent 2 la fois 
au developpement et au travail decent. Cela s‘applique au secteur manufacturier, 
mais aussi. de plus en plus souvent. au secieur des services. La vente de services 
est le secteur du commerce mondial qui connait la croissance la plus rapide, et les 
activites de service telles que Ie traitenient de donnt;es, les centres d’appel et les 
crrvir~s logiciels sont nialisCrs d~ plus en plus souvent dans les pays en  develop- 
pement ou en transition dans lc cadre de rcseaux de production et de distribution 
mondiaux. 

501. LamCllioration des politiques de concurrence et la creation d’un cadre de d4- 
veloppement pour les IDE sorrt, comme nous I’avons vu, des elements importants 
de tout cadre reglementaire pour les systtknes de production mondiaux. Cepen, 
dant, pour promouvoir le travail decent, il faudra un Gventail plus large de politi- 
ques economiques et sociales intepbes. Nous ne pouvons accepter une poiitique 
fond& sur une regression des nomes du travail ou des nornies environnementa- 
les, ou encore sur une concurrence k a l e  excessive. Nous recommandons que les 
principales organisations internationales et les autres acteurs concernes travaillent 
ensemble afin de proposer des politiques internationales emcaces pour promou- 
voir le travail decent, l‘investissement et le commerce dam les ZFE et, de facon 
plus gCnPrale, au sein des systPmes de production mondiaux. Ces propositions de- 
vraient perrnettre de traiter les problemes lies aux normes du travail, aux liaisons 
en amont avec I’dconomie nationale et aux moyens de faire progresser les entre- 
prism sur la c h i m e  de valeuns, par le bials de I’investissement et de la modernisa- 
lion technologique. Les premiers beneficialres de cette approche seraient les pays, 
les entreprises (nationales et multinationales) et les travailleurs cuncernes. Nous 
pensons egalement que le dialogue social entre les travailleurs e t  les employeurs 
est un moyen important de mettre en place cette approche. theme sur lequef nous 
reviendrons dam la section suivante. 

Cohcrcnce drs pditiques pour im trJv,.til 

502. Toute action dans les domaines rnentionnes ci dessus constituera un pas im 
portant vers la t6alisation de I’objectif d’un travail d k e n t  pour tous. Toutefois. 
cette action aura un impact beaucoup plus large s‘il y a une plus grande harmonie 
et une plus grande coherence dans le systeme multilateral. Une Ctape cle de la co- 
herence des politiques consistera A s’assurer que l’objectif du travail decent ec,t re- 
connu par toutes les organisations concern&s. Par cette reconnaissance, on 
entend non seulement la promotion du plein emploi productif, inais egalemeni 
toute une sCrie d’autres elements cles du travail decent tels que les conditions de 
travail, t’egalite des sexes, la sPcurite rociale. la securite au travail et le dialogue so- 
cial. Des normec, infernationales du travail ont ete etabhes au sujet de chacune de 
ces questions, B cote des nomes  fondamentales Cvoqu&s plus haut. 

503. Cette approche est profondement ancree dans le systeme international dans 
son ensemble. L)es leur crciatlon, les Nations h i e s  ont #tC mandatees pour p r o  
mouvoir ale relevement des niveaux de vie, le plein emploi e t  des conditions de 
progrb et de developpement dans I’ordre Cconomique et social~95. 

504. La communauti: internationale a renowel6 cet engagement en 1995, au Som- 
met mondial pour le d6veloppemcnt social, e n  acceptant de ufavoriser ia realisation 

95 Charre ~ P S  Nations Uaies. an. 115 



de I'objectif du plein emploi en en faisant une prioritti de base de nos politiques 
6conrtmiques et sociaies, et [de] donner B tous, h o m e s  et femmes, la possibilitt' 
de s.aSsurer des moyens de subsistance sQrs et durables @ce h un emploi libre- 
nient ctioisi ot A un travail productifs95. L6galitB des sexes etait un aspect impor- 
tant de cet objectif. 

505. L'im~or~ance de l'objectif de l'emploi est Bgalement reconrrue par les pdnci- 
p i e s  organi~ations konomiques du syst6me international. Les objectifs du FMI 
irtriiient par exemple gde faciiiter l'expansion et l'accroissement hannonieux du 
commerce ~n~e~na&iorIal et contribuer ainsi I I'instaumtion et au niaintien de ni- 
veaux e!evtis d'emploi et de revenu &?Is. En 1994, les Accords de Marrakech, sup 
lesquefs I'OMC est fond&, reconnaissaient que les arapports dans le domaine com- 
mercial et economique devaient Btre orientes vers le relevement des nlveaux de 
via. ia t6alisation du plein cmploi ct d'un nivcau 61cvB ct toujours croissant du re- 
vert~ reel et de fa demando effective.. .*. 
506. Dam la pratique, les organisations konomiques internationales ont toutefois 
eu rendance L co~id6rer  l'emploi comme un f2lement derive de leur marrdat prin- 
cipal plur6,t que comme un abjectif en sot. L'OMC favorise I'expansion des &ham 
ges, qui est considBr6e comme la meilleure source de cr6ation d'emplois: da 
~ i ~ J ~ r ~ l ~ s ~ ~ i o r i  cies 4changes accroft le m e n u  national et acc4lixe la croissance et 
I'emplnirS'. Le FMI prtkonise des politiques financieres saines en tant que base de 
la rroissance et de la creation d'ernplois. La hnque mondiale a tendance ii partir 
du principe que ce dont on a besoin c'est de croissance, et que la croissance crt'e 
des erriplois el ertgendre des revenus. De ce fait, l'emploi et l'entreprise ne sont 
pas perGus cunime des objectifs majeurs part entiere des politiques. Cela trans- 
pauait ciairement dans le peu d'importance qul est accord6 1 I'emploi dans le pro- 
cessus USKP. 

507. La nPcessitP d'une meilleure coordination au niveau de la politique Bconomi- 
que i r~ te~at~onale  a 6tt5 mise en Bvidence dam les conclusions de la session extra- 
otdinairr de i'Assemb1f"e gendrale des Nations Unies tenue en l'an 2000 pour 
examiner les progrgs accompiis en direction des engagements pris au Sommet SO- 

cial. 1.m reprPsentants de 189 pays ont unanimement invitC 1'OIT B &laborer une 
strategic inte~ationale coherente et concert& en matiere d'emploi* s*. En re- 
p i s t : .  I'OIT a elabort5 1'Agenda global pour I'emploi, qui vise B placer I'emploi au 
r m i r  de la politique Ccunomique et socide. sur la base June stratt'gie tripartite en- 
~"gcant lc gorivcn-temcnt, lcs cntreprises et Ies organisations de travailleurs dans 
r m  large eventail d'actions. I1 comprend des propositions d'alliances strat6giqut.s 
avrc: les institutions de Bretton Woods et d'autres organisations, pami lesquelles 
I'Or~anisati~in des Nations Unies pour l'6ducation. la science et la culture 
~ U ~ E S C O ) ,  le Programme des Nations Unies pour i'environnement (PNUE) et 
I'OhlC, afin d'atteindre les objectifs en matiere d'emploi. 

508. Concri.ternent, cette action consiste 2 garantir la coherence entre les objec 
tifs du travail d6cent et de plein emploi. d'une part, et les objectifs financiers, cotn- 
merciaux et de production du syst6me tkonomique, d'autre part. L'OIT a dP]& pour 
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Detlardtion et Programme daction convrnus au Sommet inondial pour le dC 

' ) I  BII ~ ~ i ~ ~ ~ r a 1 1 ~ ~ 1 ~ j n  des Ctfhdnges et emplolr. document prdseiite au Grouve de cravvl de I OIX stir 
la ~ i r n ~ " n ~ ~ o ~ i  sociale de la mondialiwtion, MV. 2001. 
96 Nations Untrs, Rapport du Comic6 pldnkr spcrjal de la vingtquavibme session de I'Assembide g& 
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mandat explicite de  surveiller la con&quences sociales de la politique economi- 
que internationale. Dans la Wciaration de Philadelphie de 1944, I’OIT a 6tP specia 
lernent chargee d‘exarniner et de considerer [ ..] dans le domaine international, 
tous les programmes d’action et mesures d’ordre econornique ei  financier* afin 
de verifier qu‘elles sont compatibles avec le droit de tous les etres humains a 
epoursuivre Ieur progres materiel et leur dhveloppement spirituel dans la libertd et 
la dignite. dam la s&uritt? economique et avec des chances 6gdie5r fM 

509. Dans la pratique, les responsabiiites au niveau international pour les finances. 
le dBvelopperneat, le commerce et la politique sociale ont &tit assignees k differen 
tes institutions, mais aucun mecanisme de coordination adhquat n’existe. On a Pga 
fement observe des dissymdtries fondamentales de pouvoir entre les institutions 
qui ont pour dornaine d’action la fmance et le commerce el celles qui traitwit de 
question> noimatlves et sociales. 

5 10. Nous pensons que les organisations du systeme multilatCral doivent traiter fcs 
politiques Pconomiques internationales et ceiles concernant te travail de faqon 
plus i n t e g b  et coherente. On a r6cernment pu observer quelques tendanres po- 
sitives h cet &gard, et celles-ci meriteraient d’etre renforc&s. Lors des grandes con 
ferences internationales de la demiere dBcennie, fa rommunaute internationale 
s‘est achemh& vers un consensus cent& sur la nkessite de fournir un effort con 
certe et coordonne pour reduire la pauvrete et rendre la mondialisation plus intP 
gratrice. La collaboration entre la Banque rnondiale et I’OIT a eu pour effet 
d‘accnrder B la croissance de I‘ernploi une place plus importante dans rertains 
DSRP nationaux. Le FMI reconnait de plus en plus I’irnportance de la dimension .a 
ciale de la mondialisationIW. De plus. les droits fondamentaux au travail sont dc 
plus en plus reconnus en tant que fondement essentiel des potitiques Ccononiiques 
internationales 

lntegrer les objectifs economiques et sociaux 
511. Le principe dune approche plus coherente k propos du travail decent s‘ap 
plique de facon plus gen6cale. Les objectifs en matiere d’education, de santti, d r  
droits de l’homme et d’environnement doivmt Ptre apprPhPndPr d~ faron pltir. co 
herenie et integree parce qu’ik influent les uns sur ies autres et interagissent avec 
les objectifs et relations Bconomiques. Les politiques internationales, nationales et 
locales sont elks aussi interdependantes et doivent &We dIabor4es de facon COOP 
donnee. 

5 12. Des correction.. s’averent nhcessaires, non seulement dans I’ordre des priori 
tCs internationales mais aussi dans l’action du systPrne international h I’ekhelon des 
pays. Une action plus coordonnee de tout le sptbme des Nations Unles est neces 
saire pour assurer l’adoption d’une approche cohbrente des objectifs economiques 
et saciaw dam les conseils et l’appui intemationaux fournis pour I’citablissement 
des DSRP et des autres cadres au niveau des pays. Ces derniers devraient bien re 
fleter le atravail decenw, l’&ducation, la santti, les droits de I’homme, 1’6galite des 
sexes et les autres aspects fondamentaux du developpement social. 

99 Constitution de I’OIT. Armexe, DBflaratlon concernant les bucs et objectifs de I’Organkatian inter- 
natiortale du Travail (Declaration de Philadelphief , section If.  
‘W Voir. par exrinple, sVees une nteilleure rnondlalisa~loiu. discoun biaugural prononre par Host 
Kdhkr, directeur g6ntiral du Fond. rnont‘taire international, lonqu’il a Pi6 promu proresseur huno. 
rairc de LunlvecritC Eberhard Ksrls de Tubinpi, le 16 nrtobrr 2003, 
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513. De nouvelles initiatives sont necessaires pour promouvoir la coherence a ces 
diff&ents niveaux et une collaboration plus efncace entre les institutions interna 
tionates concernees. Nous invitons I'OfT & profiler du large champ d'action que lui 
donne sa Constitution et du fait que ses mandants, outre les gouvernements. son& 
des organisations de travailleurs et d'employeurs pour &borer de nouveaux ins 
truments et de nouvelies m&hodes susceptibles de promouvoir la cohbrence entre 
ies ot,Jecufs t?cunoiniques ei les ubjectirs suciaux dam l'6conotnie tnondiale, en 
coordination avec les autres organisations du systeme multtlat6rdl. Dam la partie 
IV, nous faisons plusieurs propositlons concr6tes concernant la manibre de faire 
avancer un ordre du jour plus int6gre 

514. Au niveau politique, nom pensons que des rencontres doivent &tre organi- 
s&s rcgulikrernent entre les ministres des Finances et du Commerce et les minis- 
tres charges des prinripales politiques sociales et du travail. cela afin d'examiner la 
coherence des differentcs plitiques, de pr6ference avec la partlcipation des rep& 
sentants des travailleurs et des entreprises et. si n&essaire, de la soci6tt! civilc. Ces 
rc;nninn% pcrurraient 6tre organisks pour commencer au niveau rkionat ou sous 
r6gional. Au niveau mondial. il serait possible de profiter du debat de haut nfveau 
du Conseil Cconomique et social des Nations Unies. 



. .  
:ii.;B.4. Be5 : 

515. Le r61e de I’opinion publique a gag& en importance avec la Inond~alisati~~ii, 
grace ti l’am6lioration des communications ct i~ I’apparition dc nouvcfles rechrinlo 
gies. De ce fait, les institutions nationales et internationales sont aujourd’hui con- 
frontkes & une pression accrue du public, qui appelle & une gouvcrnanie au 
caractere participatif et dCmocratique plus marque. 

516. II est imperatif que la gouvernance mondiale s’assortisse de l’obtigation de 
rendre des comptes a la population, qu’il s’agisse du chok des prioritds ou de [’&a- 
iuation de I’impact cles poiitiques. A cette fin. et pour asseoir la Iegitimite de I‘anto 
rite, il faut respecter certains principes essentiels: reprPsentativite, p a r ~ ~ c i ~ ~ ~ t i o n ,  
transparence. eficacite. subsidiarite. 

517. Si la plupart des acteuts intemationaw disent volontierr partager ces pritici 
pes, on constate daia la pratique que ccux-ci sont compris de tnaniPres fort diver 
ses. Lobligation de rendre des comptes peut &re interpr&ie d’una fagon Ptroittb - 
obligation de rendre publique l’infomation - ou d’une faCon beaucoup plus large 
- les organisations internationales sont directement comptables des coris6qtrrric:es 
de leun politiques. 

518. Dms certains cas, ces principes peuvent entrer directentent en conflit 1- t j  uns 
avec les autres. Ainsi, il peut y avoir une certaine in~ompatibili~~ entre ia itecessite 
de favoriser I’integration et une participation maximale d‘une part et t in  processus 
de decision emcace et approprie sur le plan politiquc de I’autre. II h u t  concilier 
efficacite et subsidiarite. I1 se peut qu’une gouvemance uen reseauq. molns insiiru- 
tionnalide, soit la meilleure faqon d’atteindre un certain nombre d’ohjrctifs 
1’6chelle mondiale. 

519. Dans la presente section, nous examinerons certains moyera tie renlor 
gouvemance democratique, prealable essentiel pour la misr en muvre drs ri. 
fWmeS des politiques Pconomiques et sociales internationales proposees dans 1% 
section% prbc6dcntes. Nous nous appuyons ici sur les tmvnux dr plusirurs wtreri 
commissions et de nombreux specialistes ayant examine !e s y s t h e  de gouver 
nance mondiale et formule des recommandations pour sa reforme et sa rnodrrtti- 
sation lo’. Nous proposerons un certain nomhre de rkformes propws a accroitre 
l’impact et I’efficacite des institutions multilatCrales. puis nous forniulerons dcs re. 
commandations concemant 1% taches et les responsabilites devant &re assum6t.s 
par i’Etat, les parlements, le monde des afTaires. ies organisations de travailletm, la 
sociCte civlie PI les medias. 

Renforcer le systeme multilateral 
520. Le systhme multilateral des Nations Unies est au c a m  de I’actuei systrintl dc 
gouvernance mondiale. Fort de I’ex@rience, du savair et des comp6tences accu 
mulds depuis plus de cinquante ans. de la legilimite qu‘il doit & VadhPsion dc la 

‘0’ Voir notamment les pubticarions sufvantes: Commission on Global Govt=nrarrce: Our. g h k f  
neighbourhrood (Oxfwd University Press, 1995); Commkion Meltzer: Report of’thc ifirrrr~urioriui 
Ffnancial Institorions A d v h w  Commission (Washington. DC. 2000): Orysnisntion d e b  Niifirm~ 
Unies: international monetary and ffnanciaf issues far the 1990s (New York el Geniw,  19997): 
Erskine Childem et Brian Urquart: Renewing the United Narions Sptmi (Uppsila, Sui-dt.. Firridation 
Dw hmarskjtild.  1994): Mahbub UI-Naq el coll. (directeurs de publication): J7ie Lhjet,if .Wiriorz.s 
and the BreEon Woo& Institutionr. New rhalleqes far the 2Isr wnrury (NFW York. Sr. Martin’s 
Press. 19951: Global Governance Refomi Project: Reiniagining r/fe fofure; rewards derziorrarjcr?l). 
vernntce (2000); Nayyar (directcur de publication.), op. cir.; Joseph Stiylltz. op. cir. 

130 



quasi-totalit4 des Etats et de son mandat. ce systeme dispose de ioutes les caracte- 
ristiques requises pour mener le processus de rPforine des politiques economiques 
et sociales. Dans Ie m&me temps, alors que le monde cvolue vers une plus grande 
interdependawe dans des domaines toujoun plus nombreux, 11 sera de plus en 
plus necessaire d’6laborer des accords intemationaux nouveaux et de cooperer 
dans des domaines supplementakes et sous des formes novatrices. Pour que le sys- 
tcrne multiLat6ral parvicnnc a sumontet les problhmes que l’int6gration mondiale 
risque de poser ou pose d&]&, il devra renforcer son efftcacite en veillant sans re& 
che a mettre & niveau ses services techniques, sa base de connaissances et ses sys- 
temes de gestion. Son efficacitP depend aussi de la qualit6 de sa gouvernance. Tmis 
aspects necessitent cine attention particuliere: la representation democratique 
pour la prise de dkisions; t’obligation de rendre des comptes toutes les parties 
prenantes: la coherence des politiques Pconomiques et sociales. I1 est absolument 
indis~nsable en outre de faire en sorte que ies institutions niultilatt2rates disposerit 
des resources necessaires pour renforcer la dimension sociale de la mondialisa 
tion. 

La f ~ p r ~ ~ e n t a r ~ ( ~ n  d ~ m ~ r a t t ~ u e  dans ies canseds d 8drninistration 

52 1. Dans un monde compose d’Etats-nations tout a fait incigaw en termes de pau 
voir et de richesse. il est inevitable que les pays n’aient pas tous la meme influence 
au sein des organisations internationales. La difficult6 est de concilier cette in&ga- 
lite et le principe de i’egaiite et de la participation democratique. Les processus de 
decision actuellement en vigueur dans les institutions de Brettan Woods. h I‘OMC 
et a L’ONU font l’objet de nombreuses critiques. Ainsi, la composition du Conseil 
de skurite refl+te encore la situation qui prdvalait apr& la seconde guerre mon 
diale plutdt que la realit6 contemporaine. La reforme de la composition du Canseil 
de s8rurit6 ef de ses proct5dures de decision est plus urgente que jarriais. 

522. Des voix nombreuses ont appele a une meilleure representation, en termes 
de voix nntarnment, des pays en d@vvPloppment au win des institutions Anancii. 
ms intemationales. Selon certaines estimations. Ies pays d6velopptls. soit 15 pour 
cent environ de la population mondiale, totalisent 17 pour cent des voix dam le 
cas de I’ONU, 34 pour cent dans le cas du Fonds international de developpement 
agricole (FIDA) et plus de 60 pour cent dans le cas de la Banque mondiale et du 
FMI 102. 

523. Dans les institutions de Bretton Woods, la repartition des voix se fait en fonc- 
tion de piusieurs indices Cconomiques et d’un Bletnent discretionmire, ce qui a 
donne lieu un certain nombre d’anomalies. Ainsi, meme lorsque leur importvlce 
est 6vaIubt. en fonction de ieur PIB en dollars, voire en parit6 de pouvoir d’achat, 
les pays en d&veluppement, nULamIReIl6 beux d ’h i r  VL, dais une riioindie ~xiesule, 
ceux d’herique latine et d’ Afrique subsaharienne, sont sous-represent& en ter- 
mes de nombre de voix. 

524. La situation est quelque peu amelioree par le Tysterne de representatIan en 
vigueur au sein des institutions de Bretton Woods. Huit pays nomrnent leurs repre 
sentants au Conseil des administrateurs, alors que tous les Etats restants sont re- 
pdsentes par un total de 16 administratcurs charges chacun d‘un groupe de pays 

102 G .  Helleiner: &kets, politics and globalization*, JourimlofHuriian Dwdaprnerit. vol 2, nu 1. 
2001 
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donnb,  En outre, les pays peuvent changer de groupe et etw ainsi fq~rt!c.e 
d'autres adnlinistrateurs. ce qui leur donne une certaine margc de r ~ ~ n ~ ~ ~ ~ T ~ ' .  

525. Malge  em amt'nagrments. IPS pays indrtrtrialisAs, print.ipaux ~ac~iont~aires~.  
exercent une influence decisive sur les decisions iniportantcs. Nous r e ~ ~ i r t ~ r n ~ ~ ~  
dons la mise en place d'un systPme de rt'partition des voix plus Cquiitablr, Ce sys 
teme devrait permettre une nieilleure reprCsetitation des pays en d ~ v e l o p p e ~ ~ e n t  
tout en lalssant aux pays industrialises urie part importante drs vois. Nous recom- 
mandons dans un premier temps la creation au sein du Conseil d'un sii?gt: i;ttppl& 
mentaire pour un admitiistrateur reprecentant I'Afriqire subsa~~arjenr~e. 

Rentarcer / ~ ~ / i g ~ t i # i  t de reridre clcs Lornpres 
526 Du fdit des riorivrlles responsabilites qui leur iricornhent dam le rddrr dc la 
mondialisation, tontec les institutions intei riationales doivent rendre des < ornptes 
au public au sens large ainsi qu'a leun instances dirigearites 9'il appartknt d t h a  
que institution privet ou publique de rCflCchir a la faqoii de renfort er la transpa 
rence de ses activiter. et de rendre darantaae de compter au public, ~outes doivent 
dPs aujourd'hui. du fait de la inondidisation, piendre acte ex~1ic:rernei~i d~1 rette 
obligation 

527. Depuis queiqurs annees, IPS in5tikutiorts internationales ctinrgees des ques 
lions financikres et comtiier cialeb et dii developpenlent Font I'objet rle nonibreuses 
critiques, portant n ~ ~ ~ m n ~ e n t  sur h i i  manque dc transparence et leur irttapa( ite 
de mener des consultations avec la soci4te rivile et dec groupc.i dc dc-fcnsc dc 
differens inter& au sujet de leurs politiques et de leu15 programmes C ertaine\ 
institution5 comme la Banque mondiale ont ete rensibles B rPs  ctttiqties et cnm 
mencent a consacrer un temps et one energie non nt'gligeables au dialogue aver 
les representants des syndicats. du monde des affaires et de la SOL 

a elle aussi rkagr en instaurant avec err groupes un dialogue plus 
probleme qui demeure est que, du fait des procedures adopteer 
lions, I'ordre du jour et les accords de I'OMC sont domine\ par lec inrPtP& des 
gfoupes et pays les plus ttiiportants du point de cur ( nntnierctal I1 est 
reformer les methoder, de lrdvdil el les procedures de negociation p u  
participation pleine et veritable de tous les Etats memhies B I'etablrssei~irrrt de l ' o r  
dre du jour et aux n6gociatiom Les resultat-, de la Conterencc de Latirun ienderit 
de telles reformes plus nPrwraire\ que jairiais 

528. En cc qui conccrnc I'obligation de rendre des comptea au prtblic.. ~ P S  institu 
tions multilatcirales ont r&ilise cenains progres, niais cela ne sarirdt suufftre Ainsi, 
la Banque mondiale et le FMI puRlieni desormaic. des informations jusqu'ici ctmR 
dentielies sur leurs politiques, leurs actlvttes, leurs derisions et leurs evaluations. 
En revanche, les proces verbaux de, reunions du Conseil des administ~ateiir~ ne 
sont toujours pas publie ous rec omindndons que les mernbres des Conseils des 
administratcurs des institutions de Rretton Woods soient responsables devanr lrs 
parlements des pays qu'lls representent 

529. La Banqiie rnondinle et ie FMI ont 6galeincnr ntts dti point de5 iurthncles 
d'civaluation plus eiaboiees Le Depdrtement de 1'C;vaIudtion des rtperatioris de la 
Banque mondiale Lornpte quatre unites d'evdludlion doill les rapports SOnt iendt15 
puhiics Le FMI a fret' un Bureau d'evaluattori independant qui publie egalement 
ses rapports Ces organes d'rvaluhtinn sont indepeixiaitt$ de la $ti uctiiw dtmnis 
trative et rendent des corirptcs dirrrtpnwnt mix i'onwtlr clef adcntni\traltwrr Darts 
le cas du systeme des Yatium linies. selon uri usage etahlr de lorrgur date. Lt tram 
parence a t  acsurec par des organistnes de strrreiilarrte externrs - veti~[~iteurs 
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externes et Corps commun d’inspection - et par des mecanismes de surveillance 
internes tels que le Bureau des services de contrble interne. La plupart des organi- 
sations du systeme des Nations Unies disposent de services d’evaluation bien eta 
hiis, dont certains dependent directement de la direction exCcutlve Les Etats 
membres on1 appele a maintes reprises au renforcement de ces organes d’evalua 
tion et B me plus grande transparence via la publication de Ieurs rapports. Les or 
ganisations dc la sociti.t6 civile ont r&lame dgalement la mise en aeuvre des 
recommandations formulees a I’issue de ces processus d’evaluation. Tout en pte 
nant acte que certaines o r g a ~ s a ~ i o r ~  du systeme des Nations Unies on1 ptis des 
mesures pour puhiier les conclusions et les recommandations de leurs evaluations, 
n o w  recommandom que toutes les institutions des Nations Unies renforcent leurs 
services d’tivatuation, adoptent des lignes d’action claires en ce qui coneerne la di- 
vulgation des resultats des evaluations internes et externes de leurs programmes. 
poiftlques et pmjets et publient les r@sullars en question. Le suivi de5 iwuinindn- 
dations formulees a I’issue der Cvaluations devrait donner lieu a des rapports perio- 
diques. Nous sommes favorables aussi ti i’organisation d’evaluations independantes 
&ertiii.es par d ~ s  parties prenanter: ou d‘autrw actprtrs 103 

530. C o m e  nous l’avons souligne dans la section 111.2.3, la coordination et la co 
hercnce des politiques sont fondamentales pour le systeme multilatbal. Plusieurs 
propositions ont titti fonnul6es en w e  de l‘instauration d’un organe plus reprtisen 
ratif, ptus efficace sur le plan politique, et capable d’imprimer le mouvement nC- 
cessaire pour assurer I’equilibre et l’harmonie des politiques sociales et des 
politiques &coiiomiques dans la realisation d’objectifs convenus. It convient de ci. 
ter parmi les plus importantes celle qui vise la creation d’un conseil de securitd 
economique et social au statut comparable B celui du Conseil de securiti? de I’ONU, 
mais qui ne serait pas hahilite prendre des dtkisions juridtquement contraignan 
tes. Crtte id& ect int8rrssante et devrait retenir I’attention. Elle n‘a jamais @e se- 
rieusement prise en compte cependant, B la fois a cause du manque dint&& 
aRchC a cet egard par plusieurs Etats clCs et parce qu’il faudrait pour cr&r un tel 
organe modifier la Charte des Nations h ies .  

531 Une autre proposition visant a amdliorer la coherence des politiques et ac 
tions internationales a ete formulee r6cemment par le Groupe de haut niveau sus 
ie Bnancement du deveioppement, instance relevant du Secretaire general de 
I‘ONU et prbsidee par Ernesto Zediilo, ancien President du Mexique. Dans son rap 
port, le gmupe note en particulier que, umalgre les efforts louables deploy& re- 
cemment, la contmunaute mondiale ne dispose pas de mckanismes pleinement 
satisfaisants lui pennettant d‘anticiper et d’amortir les chocs konomiques interve 
nant l‘tichelle mondialea. II affirme aussi: u[.. . I  la prise de decision konomique 
au niveau mondial est de plus en plus controlee par un petit nombre de pays, ce 
qui a aggravt? les tensions. Pour un grand nombre de problemes communs, la com 
munaute mondiale ne dispose pas de mecanisme institutionnel formel permettant 
a tous les int(?ress(?s de faire entendre leur voixw. Le groupe propose la creation 
d’un conseil mondial uau niveau politique le plus Blevc! qui dirigerait le dCbat sur 
les questions Iihs a ia gouvernance mondiale [et quij, par sa direction politique, 
1. ..I offrirait un cadre strategique A long terme pennettant de promouvoir le dCve- 
loppment, de coordonner les objectifs des grandt.9 organisations internationales 

- 
103 A I’exeniple du Global Acrauritability Project latic$ par I‘nrganisatlan One World Trusl. Voir a 
I’adrt+sw ~ ~ . n n ~ ~ n r l d t ~ s t  .or& 
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et de favoriser l’eniergence d’un consensus entre les gauvernemenis sur les solu 
tions qui pourraient etre appoctCes aux prohlPmes lies a la gouvernance eronomi 
que et soriale mondiale.104. 
532 Vu qu‘il est essentiel d’amtjliarer la roherence des politiques socio dconomi 
ques internationales, now recommandons que cette question soit inscrite a I’ordre 
du jour des reunions des dirigeants politiques mondiaw telles que les dialogues 
biennaux de haut niveau des sessions ordinaires de 1’AssernblC.e gCnerale des Na- 
tions Unies, les sommets rbgionaux et sous-rtjgionaux et les reunions elargies du 
Groupe des 8 (GS) .  La necessitc! d’une reforme et les differents amenagements ins 
titutionncls cnvisageables ont fait I’ohjet de travaux techniques adequats Au ni 
veau international, le temps est venu pour ies chefs d’Eiat et de gouvemement. 
agissant de concert. de donner des directives claires aux organisations intematio- 
nales competentes afin de garantir une meilleure coherence des politiques econa 
miques et sociales internationales. 

533. En vertu de la Charte des Nations Unies, c’est a I’ECOSOC qu‘d incomhe prin 
cipafement de promouvoir la coordination des politiques internationales en ma 
tiPre econonlque. Dans la pratique cependant, ce mandat ti’a jamais ete realis& 
pleinement, loin s’en faut Du fait de la sbpacation politique et fonctinnnelle des 
institutions de Bretton Woods et du systeme des Nations Unies, et comme aucune 
organisation intemationale du commerce n’a fite institufie dans les premiers temps 
du sysleme des Nations Unies, I’ECOSOC a inC.vitah1ement peine B influenrer Ie 
processus de la mondialisation dans le doniaine du commerce, de la finance, de 
l’investissement et de la technologie. Si I’ECOSOC n‘a jamais requ i’autorite neces 
sake pour realicer pleinement son mandat. celui ci n’a rien perdu de wn impor 
tance ni de sa legitimite, 

534. Beaucoup de choses pourraient &re faites en application du mandat actuel 
de I’ECOSOC, pour autant que la perception politique du r61e des Nations Unies 
en matiere econoinique et mciale evolue. I1 faudrait pour cela imaginer de nou 
veaux modes de fonctionnenient de I‘ECOSOC et renforcer son niveau de repre 
sentation. fl faudrait auui que les principaw acteurs des spheres &conomique, 
commerciafe et financikre affichent clairement leur volontC d’utiliser ceite ins 
tance en tant qu’organe directeur de haut niveau. En attendant qu’une decision po 
litique majeure soit pnse au sujet du role de I‘ECOSOC, certaines reformes 
pourraient &re entreprises d’ores ct dCjB, dans fe cadre de la structure actuelle, afin 
de renforcer cet organe et d’amtiliorer la coherence des politiques. Le ddbat de 
haut niveau de la session annuelle du Conseil pourrait servir ainsi favoiiser les 
echanges entre ministres concern& (finances, travail, affaires sociales, envitonne 
ment et autres, selon le cas) sur des aspects spicifiques de la gestion macroecono 
mique, sotiale et environnementale au niveau mondial. L’ECOSOC pouuait 
egalement, comme if en a le droit, organiser des reunions courtes et spC.cia1isC.e~ 
en cours d’anriee pour discuter de probkmes trautement prioritaires ou urgents 
avec la participation des ministres concern& L’ECOSOC pourrait aussi &re se 
condd par un secrritariat interinstitutions dirige par le Secreiaire general adjoint 
aux affaires economiques et sociales La cr6ation d’un cornit6 exticutif, au niveau 
ministetiel, au sein de I‘ECOSOC pourrait contribuer B weer I’impulsion necessaire 
a la realisation des reformes. 

104 Grwpe de haut nivmu w r  le financement du developpement, up.& 
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Accroilrt. ies ressources 
535. Contrairement B ce que I’on imagine souvent, le systeme des Nations Unies 
dispose de ressources extr?rnement modester compte tenu de I’ampleur de w tA- 
che - nlaintien de la paix et de la dcurite, promotion des droits de I’homme et de 
la primaute du droit, action humanitaire et aide aux pays pour repondre aux be- 
soins de d6veloppement essentiels de leur population. h s i ,  depuis huit ans, le 
budget ordinaire du SecrCtariat de I’ONU, soit 1.3 milliard de dollars par an envi- 
ron, est rest4 inchange en valeur nominale (et a donc diminue en valeur rCelle). 
L‘ensemble du systkme - fonds. programmes, institutions sptZcialMes et op&a- 
tions de maintien de la paix - dtlpense chaque annBe quelque 12 milllards de do1 
lars seulement, soit moins que le budget annuel de l’administration chargCe de 
I’education pour la ville de New York. 
538 Dks tors, on ne peut que deplorer la pusition dt: certains pays dr5velopp& qui 
r6clament le maintien d’une croissance nominale d r o  pour les contributions dont 
ils sont redevabler au systLme des Nations Unies. Pour que le sy&m puisse m u -  
mw pleinement PPP wcponsahilitks accrues. il est essentiel que la cornmunaute 
internationale accepte de consacrer davantage de resources aux institutions multi- 
laterales et inverse la tendance qui consiste actuellernent a compter de plus en plus 
sur ies contributions vdontaires aux dgpens des contributions obligatolres. Cela 
doit alter de pair avec davantage d’emcacite et d’efficience dans la gestion de ces 
institutions. 

Etats-nations 
537. Bien que la mondislisation ait rMuit a bien des 6gards leur pouvoir et leur 
autonomie, les Etats. notamment les plus puissants, continuent d’exercer une in- 
fluence importante sur la gouvernance mondiale, que ce soit par leurs politiques 
et comportements ou par les decisions qu’iis prennent au sein des institutions in- 
tergouvencmentales. On peur donc s’tftonner qu’ils solent awsi peu nombreux a 
saumettre les decisions pr im par leurs reprhntants au sein de ces instances au 
contrcile de leur parlement ou d’autres organes publics. Meme le principe de la res- 
ponsabilite collective dti goovemement ne semhle pas fnnrtinnner pleinement 
dam de nombreux pays en ce qui concerne, par exemple, les positions adoptks 
par les repr&entants dt. I’Etat sur des questions relatives au commerce, B I’agricul- 
ture, a I’environnement ou aux flakes hancikres. Plusieurs raisons exptiquent 
cet &at de choses, a savoir la surcharge de travail des pariements, la nature toujours 
plus technique des probl&mes trait& et I’absence d’informations addquates et ob- 
jectives propres B nourrir un d6bat public 6claii.e. II importe que les gouverne- 
ments et les parlements s’attaquent B ce problbmc par lcs voies ordinaircs que sont 
la responsabilite collective du gouvernement et des d6bats parlementalres et pu- 
blics approfondis. 

538. Les gouveiiieiiieiits rratiurlaux peuvent par constiquent convibuer dans une 
large mesure ii ameliorer la transparence des organisations internationales. 11 sum- 
rait ainsi que les gouvemements rendent compte des positions prises au nom de 
I’Etat lors de rencontres internationales et soumettent leurs decisions h un contrale 
rigourem du Parlement, de groupes d’experts et autres groupes interestis. Cela 
aurait un impact extremement Mnbfique sur le r6le joue par les repi.esentants na- 
~ ~ O M U X  dam les instances internationales, Des 6changes publics avec les ministres, 
les parkmenlaires et les fonctionnaires dam les capitales pourraient avoir un 
irnpat t sipificatif. 
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539. Les Etats pourraient aussi beaucoup contribuer B l’amelioration de la coh6- 
rence des politiques sociales et 6conomiques mondiales. I1 convieni de noter que 
le probleme de la coherence des politiques mondiales depend avant tout de fac- 
tern au niveau national. Le systknie des Nations Uiiies repuse sur le prtncipe d’urte 
coordination fonctionnelle decentralisee. Les organisations intergouvernementa. 
Ies sont par nature sectorielles et leur gouvernance refeve de la responsabilitc” de 
ministbres differents au sein des gouvemements. Ces organisations disposent en 
outre d’un rnandat constitutionnel propre. La solution doit don< &re cherehee 
avant tout au niveau national, mCnie s’il est rare que les differents secteurs et mi- 
nistbres d’un m&me gouvemement s’accordent sur ce que devrait &re une politi 
q u e  coliCrrnte au riiveau rrmidiai. La cutiererice au niveau morrdiai, cornme la 
bonne gouvernance, commence nu nivt?au national. Nous appelons les chefs d‘Etat 
et de gouvernement & prendre les mesures nkessaires au niveau national pour s’as- 
surer que les positions adopt& par leurs representants dans les instances interna- 
tionales encouragent une integration coherente de politiques kconomiques et 
sociales axees sur le bienatre et la qualit6 de vie des gens. 
540. Si rien n’est fait au niveau national pour garantir la coherence de l’action en 
favorisant le debat sur les problPmes socioeconomiques mondiaux au sein du gou 
vernernent. du Parlenient et de la population, il y a peu d‘espoir d‘aboutir a une 
amelioration veritable de la coordination des politiques internationales. Les con- 
seih t5conurniques e~ sociaux nationaux. qui ont ere lnstitues dans de nombreux 
pays et reunissent des representants de la puissance publique. du monde des affai- 
res, du monde du travail et de la sociEt6 civile. peuvent jouer un rde  particuli6- 
rement utile dans ce processus. 
541. Ces Etats doivent eux aussi se comporter de maniere respansable ct cnh6 
rente en respectant stricternent les lois, reglementations et nonnes internationales 
qui sont a la base de la gouvernance mondiale. Ils devraient dilment refltichir aux 
conskquences de leurs actions et politiques sur le reste du monde, notarnnient sur 
les pays les moins avances et les individus les plus demunis. Comme dans d’auhes 
domines, les pays les plus forts el les phis riches sont les premiers & devoir s‘assu- 
rer que les dkisions qu’ils prerinent au niveau natlonal ne nuisent  pa^ aux interets 
des personnes ailleurs dans le monde. 
542. Pour qu’il y ait une veritable conimunautC mondiale, il faut que les Era& se 
soucient du sort des pupulatiorrs, ntrtatiirnen~ des plus pauvres, au-delA de lrurs 
frontieres. Les habitants des pays indiistridises wnt gtineralement sensibles aux 
problbmes de dkveloppement. mais raws sont les scrutins partant sur ces sujets au 
niveau national. Pourtant. le nombre des personnes qui se sentent concernCes aug- 
mente dans la plupart des pays. et leur influence s’accroit. Si la voix qui porte le 
plus est celle des organisations et mouvements de la societe civile et des nrganisa- 
tions ben&oles qui menent des campagnes de sensibifisation et s’occupent du de- 
veluppxnerit. certaines composantes d‘autres groupes influents teIs que les 
parlementaires, les organisations religieuses, les fondations. les syndicats, les asso 
ciations professionnelles et les entreprises multirlationales mnt de plus en plus 
conscientes de leurs responsabilitb internationales et dbtemin6es a tettvrrr pour 
un ordre mondial plus juste et plus stable. 

Parlernents 
543. Au niveau national, les parlements sont par essence l’espace oh SP eoncretise 
I’obligation de rendre des comptes. C’est P que I‘on debat publiquement des que- 
tions internationales et tie l’action de i’Etat. Les auditions des commissions park 
mentaires peuvent constituer un bon moyen d’appeler I’attention sur des 
problemes donntSs et de mobiliser l’opinion publique. Nous appelons instammmt 
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les parlement~ nationaux a renforcer leur rtile et leu6 moyens en vue de garantir 
un tlqullibre des pouvoirs adequat concernant les positions adoptees par leur gou 
vernement au sein des instances internationales. 
544. Les parletnents peuvent aussi jouer un r61e important dans la promotion de 
la transparence et de la coherence de l'action publique au niveau mondial. Les as 
sociations internationales de parlementaires - Union interparlementaire (UIP), Ac 
tion mondiaie des parlementaires, World Women Parhamentanam for Peace, 
assemblder parlementaires regionales comme le Parlement europeen. le Parlcment 
iatino americain et l'asembttle parlementaire rattachQ a 1'Unlon africaine - peu- 
vent encourager les institutions internationales amktiorer leur fonctionnement et 
faire preuve d'une pius grande transparence. Plusieurs groupes interparlementai- 
FCS ont deja ettl constitutis aAn de promouvoir l'action et suivre 1'6volution de la 
situation dans tertains damaines particuliers de la politique sociale et konomique 
i~~re~nat~onale. I1 s'agit notamment des rtiseaux parlementaires impliquant la Ban 
que ntondiale et I'OMC Nous appeions de nos vcem le developpement progressif 
de 1 ' ~ b I i ~ a ~ ~ o n  de rendre des cornptes ces organisations parlementaires au sujet 
lies pulitiljues et aLtiom internationales. Nous souhaitons en particulier la ci eation 
d'un Groupe parlementaire mondial charge de la question de la coherence des PO. 
litiques @canamiques et des politiques sociales au plm international qui devrait 
exercer une surveiltance int4gree de I'action des grades organisations internatio- 
nales du systerne des Nations Unies, des institutions de Bretton Woods et de  
I'OMC. 
545 In r6nnim annwlle organishe par l'llnion intrrparlrmentaire rnm I'Pgidr dr 
I'ONL' est un bon rnoyen cie renforcer la cooperation entre les membres des parle 
ments natjonaux sur les questions internationales. Les groupes parlementaires re- 
le\ant de regions diffdrentes peuvent coordonner leur position sur la reforme de 
la ~ o u ~ e ~ ~ c e  internationale en utilisant des moyens de communication 6lectro 
niques. Nous ineitons l'tlnion ~ n ~ e ~ a r l e m e n ~ i r e  et les autres instances parlemen 
tams =21 rtindchir aux moyens de mobiliser l'opinion publique sur la pmbl6matique 
de la dinrenaion sociale de !.a mondiallsation et demandons aux institutions intern 
tionales d'appuyer cette action 

Monde des affaires 

546. Qu'elles soient nationales ou transnationales. les entreprises contribuent 
beaucoup a la ~ ~ m e n s ~ o n  sociah de la mondidisation. Elles faconnent le monde du 
travail et influent sur i'environnement socioticonomique dans lequel les femmes 
et les hoinmes vivent. Les entreprises sont la premikre source d'emplois et de crea- 
tion de revenus, et leurs valeurs, pratiques et comportements ont un impact con 
stderable sur la realisation des objectifs socI;1ux. 

547 li importe de faire la distinction entre la gouvernance d'entreprise et la res 
ponsabilit6 sociale des entreprises. 

~ ~ ~ i ~ v ~ r ~ a n ~ ~  d'entreprise 
548. Par gouvernance d'entreprise, on entend essentiellement les questions relati- 
VPS a la proprietP et au contrtile des entxepfises et les rBgles rtiglssant les procedu- 
res Dnancieres. la publication d'hfomations et la transparence. Ce concept 
englobe a la fois fes norrnes 16gales et les procidures internes aux entreprises. La 
qualit& de !.a gouvernance d'entreprise est essentielle I l'ticonomie de marche el  I 
la soc-ibtC clemocratique. Comme indique dans les Principes de gouvemement 
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d’entreprise de I’QCDE (1999), un document qui fait reffrence en la matiere, nun 
bon gouvernement d’entreprise 1.. .I permet I.. .] de s‘assurer que les entreprises 
prennent en consideratiori les inter& d’une multitude de parties prenantes, ainsi 
que c e w  de la commuriauttl au sein de laquelle elks  exercent leur activite I...]. 11 
constitue donc un moyen de veiller B ce que les activites des entreprises servetit 
les intt?r&s de la societe dans son ensemble I...].. 
549. La question de la gouvernance d’entreprise est devenue fondamentale dans 
mtre economie de plus en plus mondialisee, dans laquelle differents systemes na- 
tionaux doivent s‘adaptcr aux nouvelles pressions du marche. Les scandales qui 
ont &late rccemment en grand nombre du fait des agissements de certaines entre- 
ptises - actes de corruption, non-respect d11 droit - plaident encore pour des rf. 
formes et un renforcement de  la transparence. 

Res~~nsabi i l i~  sociale rfes entrqxtscr 
550. Par responsabilite sociale des entreprises. on designe les initiatives que les en- 
treprises prennent volontaireinent. en plus et au-deb de leurs obligations 19gales, 
el qui constituent un moyen pour elles de tenir compte de leur impact sur toutes 
les parties prenantes. La responsabilite sociale des entreprises complete, sans la 
remplacer. la r6glementation ou la politique sociale de 1‘Etat. 

551. De plus en plus d’entreprises internationales font de la responsahiliti. sociale 
une partie intearante de leurs activites. Les initiatives vont de I‘adoption de codes 
de conduite 31 la participation B rwtaines initiatives sociaies au niveatr local. Eller 
obeissent B un souci Cthique mais decoulent aiissi des pressions exercees par les 
ONC, les syndicats et les investisseurs ou consommateurs attaches aux vaieurs so- 
ciales. 

552. Bon noinbre d’entreprises developpent leur propre approctie de la respon- 
sabilitt? sociale en fonction de la nature de leur activite et de Ieur environnei~ient 
socio-t?conomique. II convient de citer parmi les textes qui font reffirenet! dans t:e 
domaine la D6claration de prinripes tripartite de I’OIT sur les entreprises multiria- 
tionales et la politique sociale (1977. revisce en 2000). la Dticlararion dr I’OIT 
relative attx principes et droits fbndamentaux au travail et son suivi (1998) er les 
Principes dlrecteurs de I’OCDE a I’intentioit des entreprises iriultiiiatiutiales ( 1  $76, 
revises en 2000). Le concept fait I‘objet de debats nourris au sein de nonibreuses 
instances. La Commission europ(.enne a publiti recemment un lirire vert et une 
~ommunicat~on sur la responsabilite sociaie des entreprises 105. 

553. Le Pade mondial lance par le Secretaire gPn6ral de I’ONU figure parini les ini. 
tiatives particulibrement importantes. 11 invite fes entreprises B souscrire B neuf 
prinripes fondamentairx i s w s  d’arrords arceptdiz universelfement w r  1 ~ s  &oils de 
l’homme, le travail et l’envirannement. Ce pacte est le fruit d’une collaboration 
entre I’ONU, I’OIT, le Haut Commissariat aux droits de I’honirne, Ie PNUE.  
I‘Organisation des Nations linies pour le developpement industriel (ONUDI) rt 
d’autres acteurs. Cette initiative a deja produit des rtisultats interessants r t  perniis 
notamment d’ameliorer le respect de certaines dispositions legislatives internes. tie 
pmmouvoir ie dialogue et de cornbattre les obstacles a la r+alisation de prirtcipes 
universels dans Ics rhahts d’approvisionncmmt mondiales. 11 rst iniportant qur 

‘ j  

‘05 Pour un aperp dc5 initktivcs rCcantcs. voir la Nore d‘informotfon sur ia mspns.7bilitc smiaie 
des cntmprises w les normes Inte~nationales dir travail, documrnt ~ ~ . ~ 8 ~ ~ P ~ S D ~ ~ 3  (Gent-ve, 
BIT. tioveinbre 2003). 
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1'01 r suive de pres sa participation au Pacte mondial, &value le potentiel du projet 
el veifle a renforcer encore son efficacite. 

554. Les initiatives volontaires telles que le Pacte mondial peuvent contribuer B 
actroitre la confiance du public dans les entreprises et B assurer la viabilit6 de cel- 
les-ci Certains acteurs emettent cependant des doutes quant B leur impact reel. II 
a ainsi ete dtt, torj des discussions de la commission et dans d'autres instances, que, 
pour que les initiatives volontaires soient credibles, il faut qu'etles s'accompagnent 
d'un Souci de transparence et de la volonte de rendre des comptes, ce qui suppose 
1 ewisrenre dr systemes efftcaces pour l'tivaluation des rtisultats. l'infarmation pu- 
blique et la surveillance 

555 Pour accroitre l'impact des initiatives volontaires. il conviendrait notamment: 
* de soutenir les efforts deployes par les entreprises pour 4laborer des me 

cdrtisrrm rMcacm pouc Id pubikatiori d'irifornxitions et I'Pvaluation des per- 
formanc~s, tant au plan international qu'au plan local, conform6ment aux 
prirtcipes et norrnes acceptes au niveau international: 
d am6liorer les methodes de contrdle et de vtirification, en prenant en 
compte diffi.rents besoins et situations Le recours a des systemes d'accredi 
ration et de certification ind6pendants est de plus en plw frequent, et certai 
nes entteprises voient dans rette methode une source de crkdibilitti, 
de creer davantage d'accords de partenariat de grande envergure au niveau 
.rectoriel a ]'image de l'accord conclu recemmcnt dans le secteur du cacao en 
\ U P  de luttei contre ies pratiques abusives en matiere de travail, contre le tra 
vail des enfanrs n o t a n i ~ e n ~  108 De iefs accords peuvent encourager les enwe 
prises, les organisations d'employeurs, les syndicats, les cooperatives, les 
~ o u ~ e r n e m e n t s  et 1e.i o r g a n i ~ ~ ~ n s  de la societb civile a participer B des p m  
gmnmes associant activit8s de promotion et procedures de rontrdle et de 
~ e r ~ i ~ ~ a ~ i o i ~ ;  
de mener davantage d'activites de recherche sur I'application et I'impact des 
codes de ccmduite et d'elaborer de5 guides de bonnes pratiques. 

556 Les representants des entreprises au plan international ont un r61e important 
a jowr ~ O r g a n ~ ~ ~ i o n  internationale des emplayeurs (OIE) pourrait renforcer les 
efforts qu'ellp a dtija entrepris d a m  ce domaine en sa qualit6 d'acteur privfl6gie de 
la promotion de la gouvernance d'entreprise et de la responsabilite sociale des 
entreprises Elle pourrait contribuer en oube B ametiorer la participation des entre 
pnses B la gestion de la Riondiali~tion en attuvrant pour la diffusion d'informations. 
la formation et le debat sur ces questions importantes. Elle pourrait renforcer le 
rijte cfC qu'eltc. joue deja dans des initiatives coinme Ie Pacte niondiaf et se cansti 
tnei en centre tnondiai pour la promotion des initiatives visant L favoriser et 
conjuguer crotssance 4conomique et developpement social et 3i promouvoir le dia 
logue social 

557 De par sa composition tripartite, I'OIT peut jouer un rBle irremplapble con- 
cernant les activitcis de recherche, te dialogue et I'tlaboration des politiques. Elte 
devrast canvoquer un forum charge de fixer un ordre dujour concret pour ce qui 
touche d la contfibutlon des entrepfises L la dimension sociale de la mondiaiisa 
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558. Au deli# des aspects relatifs i# la gouvemance d’entreprise et B la respvnsahi 
lit6 sociale, la relation entre le secteur priv6 et les organisations internationales 
s’est renforck ces dernieres annks.  Le secteur privejoue d6sorntais un tcile esscn 
tie1 dans plusieurs programmes de coifaboratron mulrtsectortelle Atnsi. 1‘Alliancc 
mondiale pour les vaccins e t  l’immunisation (Awl) joue un rBIe do tout premier 
plan dans les efforts entrepris pour assurer la vaccination des enfants des pays $I fai 
bfe revenu. Le conseil d’adtninistrarion de 1’AIliance reunit des representants de la 
fondation Gates, son principal bailleur de fonds, et du secteur cartsidere ainsi qur 
des representants d’organisations internationales, de gouvernements et de la $0 
ci6te civile. 

559. L’intervention accrue du secteur prive dans la politique publique intematio 
nale peut se &veIer t&s interessante, non seulement parce qu’elle constitue une 
source de financement supplernentaire pour les pro s mondidux mais aussi 
parce qu’elle suppose un apport de connaissances et 
Nous estirnons qu’une telle intervention devrait Bt 
convient cependant de tenir compte de la nCcessite de prote 
des a~cords piopies B garantir que Ies glandes <iileritdtioris ire sont pad’) dtmitur 
par des conflits d’interets. Nous esperons que la Commission pour fe secteur privP 
et le developpement, cr&e par le Seeretaire general de I’ONU. propasera der 
inoyens de wnforrer ces partenariats et possihilitP* 

Organ isations de travai I leurs 
560. En 2000, Ic mouvement syndical international a dricidC. qu’en ce dPbut de niil 
Ienaire il s’appliquerait en priorit6 i# anondialiser la justice socialev 107 Cct ohjwtif 
n’est pas nouveau et occupe les syridicats depuis plus de dix ans. Au coui-9 de cette 
pdtiocic, le rnouverncnt syndienl s’est employe i~ inflechir ie processus de mondia 
tisation par differents moyens. Ainsi, it  s’est eFForce de faire pression sur les grands 
Etats lors des reunions ordinaires du G 8  et autres sommets econoniiqtres siniilaires 
It a aussi deploy6 une activite intense en w e  d’assurer I‘inscription des prohlentes 
reiatifs au travail et aux affaires sociales i# I’ordre du jour des rencontre5 Pconomi 
ques et commerciales regionales et il s’est applique L cooperer directement aver 
les muttinationales par la negociation d’accords-cadres couvrant ties aspects fonda 
nientaux tels que Ie travail des enfants, le Lravail en  servitude pour dettcs, la discri 
minaiion er la liberte syndicale. 

561. En outre. depuis une dizaine d’ann6es environ, le mouvement syndical inter 
national s’efforce d’influer sur la mondiallsation par differentes initiatives vi7ant a 
inflPchir certaines activittis et politiques d’institutions internationales telle~ que la 
Banque mondiale. Ie FMI, I’OMC. la Conference des Nations Unies sur le commerce 
et le developpernent (CNUCED) et I’OCDE. Parallelemcnt, Ics syndicata ont coma 
c& des moyens considerables i# promouvoir la coherence et la cooperation entre 
les organisations multilaterales chargees du developpement Pconomique. du cum 
merce et des aspects sociaux. Us ont notantment encourage les institutions inter 
nationales responsabies des questions dconorniques a adopter une perspective 
elargie, davantage ax6e sur I’i.quit6, Ies  dtnits de I’homme et le\ considPratioris 
d’ordre social. 



562. L'impact du inouvement syndical stir la mon[lialisa~ion et les politiques des 
grantles i n ~ ~ j ~ ~ i t i ~ ~ ~ l s  in~e~ria~~onales depend en partie de sa capacite d'influer sur 
les processits de decision. Dam ir cas de I'OiT, Ies syndicats occupent tine place 
essenriell~ dans Xa stiwcture de gorivernance et exetrent une influence coraidCra. 
Me sur Ics orienta~jons adoptecs par 1 ' ~ r ~ a n i ~ t i o n .  Dans le cas d'autres organisa- 
tions i n ~ e ~ r ~ a t ~ ( ~ n a l e s .  par exernple I'OCDE, des c iismes formels sont p&ws 
pour la c ~ t ~ s ~ i i t ~ ~ i o r i  des reprisentants du rnoi tit syndical ni&s aussi du 
nroride de I ' e ~ i i ~ e ~ ~ r i ~ e ~  ce qui pernret aux partenaires sociaux de debattre re- 
~ u l ~ ~ r e ~ n e i ~ ~  des i ~ r i c I ~ t a ~ i ~ ? ~ s  a t'etenir avec les fonctiorinaires de I'Organisation et 
les r e ~ r ~ s t ~ n i a n ~  des gouverrier~~~~~~is. Nous ~ecoti~t[iandons que des structures de 
~ ~ ~ n s ~ i l t a t i [ ) r ~  for~~ie~ies similaires a celles de I'OCDE soient institu6es au sein de la 
~ a n q ~ e  n~ond ia l~~ .  du FML et de I'OMC, cotiipte dument tenu cependant des dispo- 
sitions consti t~itic)r~nelles et drs strnctures de gouvemance de ces organisations. 
U 12 t r t  ~iinenagen~ent ~ a ~ a n t i r a i ~  que Ies partenaires sociaux disposent de points 
d'acc&s iiis~tirutioitria1isi.s ietx pejniet~at~t de participcr aux travaux de celles des 
o r ~ a r i i s a t ~ f ~ ~ s  ~ o ~ ~ ~ ~ n a ~ i # r ~ ~ i ~ ~ s  c p i  exei'cent une influence determinante sur la mon- 
dialisation. Geld irndwit ies ~ ~ ~ d i ~ i s a t i o ~ 1 5  intentationales qui sorit corttpe?terlies en 
matiire ~ ~ o n o r n i q ~ ~ e  pitis ~~ans r~a ren te s~  pitis coniptables de leur action. plus ere. 

vis de l'extcrieur. Des arrangements similaires devmient &re pr&us au 
spin drs disprtritifs hilat6rarix ('t i n ~ ~ r ~ ~ ~ i { ~ n a ~ i x ,  de plns en piim nnmhrptix, rip m- 
o ~ ~ i ~ ~ i o n  en mat iPre ~ o ~ ~ ~ n e 1  le et t'conornique et pour ce qui touche %I l'inves- 
tissenten t 

I.t: dtalogtie social clans les systernes dct procfuctian m~ndiaux 

563. L'appa~j~ion de la d6rnocratie au travail et dc la ncgociation collective au ni- 
veau natiniia~ a lar~exjiet~t contribuci a prornouvoir la productivite et 1'6quitC au tra- 
uait tout en p ~ r ~ e t t a n t  aux ~ ~ v a ~ i l e u r s  er aux syndicats de faire entendre Ieur voix. 
Camgte tenu de l'ex~ansion des systPrnes de production mondiaux. I'apparition 
de nouvelles i r l s~ ir~ i~ i~ns  propres a assurer le dialogue social eiitre travailleurs e t  
emplo~~urs  setnbk p r o ~ a ~ l e ,  instilutiorl~ yiii pourraieni bien,jouer un rtjte de plus 
e n  plus important dam I'c'conomic m[~n[li~le. 

564. Ue r~[)in~re[ises exptirierr sont actuelleinerir en cours a cet egard, et des 
approches volontajres interrssan~es peuvcrit etre relevees. Ainsi, plus de 25 ac- 
cords-cadres ont i t&  coiiclus par ties f~deratior~s syndicales internationales et des 
ni~~Itinationalrs. Ces accords differcni qrtane au conteiiu, rnais la piupart Il'eritre 
(XIX ent$rinent les nornies interI~a~io~alrs  fondamentales du travail, et certains por- 
t e r ~  a i d  sur des qucsti(~ns ielles qtie Ir riivcm du salaire pour un mininium vital 
011 la santci et la sbctrrite!. I.es coinit& d'entrppriw B 1'r;rhelan ri.gional m i  mondial 
smt aussi de plus en plus la rpnent  utilises en vue de favoriser le dialogue social. 

a tine structnrr gentirale pour )a promotion du dialogue social au 
plan i n t ~ r n a t i ~ ~ ~ a l  t h s  le secteur du tt.ansport maritime. unc activitd trbs iargc 
ment ~nternatiotiale par essence. En effet, la F$deration internationale des ouvriers 
du ~ r a i i s p ~ ~ t  et la ~otnmissior~ internationale des employeurs maritimes ont coilclu 
une convention collective ~ ~ ~ ~ r r ~ ~ a ~ i o n a l e  novatrice qrii porte notammetit sur les sa- 
iaires, les nornics ~ i ~ i ~ i t i ~ a ~ e s  et d'autres conditions dc travail, y compris la protec- 
tion dct la matet-riitP. 

566. Dc lelles forrnes dr dialogor. socjal sont instituc'cts A titre volontaire par ies ac- 
trim interessds au plan ~n~erna~i~)nal .  tl faudrait qrie 1'OIT et d'autres organes les 
e x ~ r i ~ i ~ ~ t ~ t ~ t  de faqon plus a p p r o ~ o n ~ i e  pour evaluer leur capacite de promouvoir 
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des relations fructueuses entre travailleurs et emptoyeurs e l  de favoriser le 1.6- 
glement dcs conflits qui peuvent les opposer. L’OIT devrait suivre de pres les &vo- 
lutions dans ce domainc. et fournir conseil et assictance aux parries inii5resset.s le 
cas Cchdant. 

Societe civile 
567. L’un des trait;, les plus marquants de la mondialisation a ete I’emergence ra 
pide d’une communauk? d’acteurs de la societe civile qui ant Cree de5 reseaux au 
niveau mondial en vtie de s’attaquer & certains probkmes interessant les citoyens 
du monde cntier Leur nombre est pass4 de 1 500 ?i 25 000 environ entrc It. milieu 
des annees cinquante et 2001. Si la nature et la fr6quence des contacts et des nto 
des d’interaction entre ler institutions internationales el les organisations de la 50 
cietP civile (OSC) varient, la tendance semble &re a tine collaboration accrue 

568 Les OSC contribuent beaucoup B appeler l’attention sur la n6cessit6 d’une 
mondialisation plus juste et B promouvoir le debat sui re point. Elles sensibilisent 
le grand public, entreprennent de5 aclivitds de recherche, rassemblent des infctr 
mations sur les cons6quences de la mondialisation 5ur les personncs, les collectivi 
t 6  et l’environnement, mobilisent I’opinion publique et garantissent que des 
comptes sont rendus dans un souci de dPmocratie. Elks assurent egalcment des 
rervices d’aide au dt“velopperiient et des service5 tiurnaniiaires, promeuvent IPS 
droits de I’homme, mettent B disposition leurs connalssances et  Font B I‘originc. 
d’initiatives novatrices telles quc Ie traite interdisdnt l‘utilisation des mines antiper 
sonnel et la creation de  la Cour penale internallonale. I1 convient de titer parmi 
bien d’autres exemples particuliiirement remarquables de leur action les efforts de 
ployCs par Oxfam pour promouvoir le commerce dquitable, la canipagne Jubile 
ZOO0 pour I’annulation de la dette et les forums sociaux organises au plan regional 
et international. La contribuuon de telles tnitlatives une rnondialisation sans ex 
cius pourrait &we encore accrue si les organisations int6ressees s’emptoyaient plus 
activement a assurer que Ies inesures de reforme au plan international bCneflcient 
d’un apptti au plan national On assiste iiepuis queelque~ ann6ec a une expansion 
conridPrable des interactions entre les OSC et les autres groupements. tels que Ies 
syndicats et les parlements, et les gouvernements, en particulier au wjet des nlgo 
ciations de I’OMC 
569. Les OSC, comnie tous les autres acteurs de la mondialisation, doivent faire 
preuve de transparence et rendre des comptes a leurs parties prenantes. Les orga 
nisations de Id sociittc! civile sont tre5 diverses el comprennent notamment des 
ONG organsees par les pouvoirs publics ou appuyees par des sociBt6s, des mou 
vements populaires et des organisations a but non lucratif fournissant des services 
ou reprdsentant des groupes d’action civique. I1 importe de bien garder ces diffe 
renccs 31 I’eqprit dans Ir &hat sur la reprCsentativitP et la transparence. Les mesures 
qui pourraient etre prbes pour assurer que les OSC sont comptahles de Ipur action 
ne devraient pas faire obstacle du droit legitime des citoyens de s’associer et d’ex 
primer leurs opinions et leurs prCoccupation5 dans I’intergt public. il conviendrait 
peutdtre dans un premier temps d encourager les initiatives adopt6es a titre volon 
taire pour une autodiscipline au 5ein du secteur deb OSC, conformement aux va 
leurs que celles-ci defendent et promeuvent La wciete civiie pourrait montrer 
I‘exc.mple en matiere d‘exarnen par Ies pairs 

570. A u  niveau niondial, les OSC des pays en developpement et les organisations 
defendant des groupes dcfavorises ou marginalisPs tie writ pas equitablement 
reprPwntPes I1 importr d‘y remedier afin que les preoccupations et les inter&$ de 
ces organisations soient diiment pris en compte dans les debats et negociationr au 
plan national et international. La sociCtC civile mondiale, ainsi que les gouverne 

142 

... . . . _. . . . . . . ____ 



ments et la communaute internationale, devraient faire tout leur possible pour pro- 
mouvoir et renforcer les organisations de la societe civile des pays les plus pauvres, 
en particulier les associations representant des categories marginalisees ou dC- 
munies telles que les femmes paums. les habitants des bidonvilles, les populations 
autochtones. les travailleurs ruraux et les petits comrnerCants et artisans. 

571. Ler tensions dans les relations entre societe civile, gouvernements et institu 
tions multilaterales sont incivitahles. Certaines institutions multilaterales estiment 
ne pas &re pleinement en mesure de suivre I’cxpansion rapide des ONG. Quelques 
Etats eonsiderent que les ONG empietent sur leurs prerogatives et rendent plus 
difftcile de ce fait la negotiation d’accords Les ONG elks mdmes s’irnpatientent 
souvent Face aux contraintes biireaucratiques et politiques inherentes B la collabo- 
ration avcc des gouvernements et des institutions des Nations Unies. Nombreuses 
sont celtes qui ont le sentiment que les compromis necessaires la recherche du 
~ons~nsus portent atteinte 2 leur independance et leur integrite. 
572. La prise en compte des OSC par les organisations internationales pose ausi  
une di%cultt. majeure, celle de concilier dernocratie participative et dCmocratie r e  
presentative. Plusieurs mCcanisnies ont Cte etablis a cet effet I’occasion de diffe- 
rents processus multilatdraux et au sein de diffdrentes organisations inter- 
gouvememcntales LOR. Des enseijpements devraient &tre tires de leurs points forts 
et de  leurs faiblesses. natainment pour ce qui touche la representation des cat& 
gories marginalisties des pays en developpement. I1 conviendrait d’organiser des 
debats structures, a l’echelle de tout le systkme, entre les OSC et les organisations 
inter~ouvernementales. debats qui devraient respecter parfaiternent les dispo- 
sitions constitutionneUes et les structures de gouvernance des uns et des autres. 
Ces debdts poumaient exploiter les points forts des processus d’autodiscipline des 
OSC, notamment en vue de recueillir les informations netessaires a l’elaboration 
de mecanismes cfflcaces pour un renforcernent de I’interaction entrc Ic systbme 
des Nations Unies et les O X .  Le Secretaire general de I’ONU a cr6C un groupe d’ex 
perts de haul niveau, place sous la responsabilite de Fernando Nenrique Cardoso, 
ancien Pr6sident du Bresil, qui a ete charge de formuler des recommandations en  
vile de promouvoir l’interaction entre les Nations Unies et la socitite civile, y com- 
pris les parlementaires et le secteur priv6. Nous encourageons ce groupe d’experts 
a s’appliquer a &borer. en se fondant sur les exp6riences reussies et les mejlleures 
pratiqries. des methodes novatrices pour favorber I’interaction et la collaboration 
entw la sociCte civile et Ie systhme multilat(.ral et d’examiner quelle serait la 
meilleure faqon d’asurer la representativite et la transparence des OSC qui recher- 
c-hen1 une interaction aver les Nations Unies 

C o ~ ~ n u ~ i ~ a t i o ~  et medias 
573. L acces a I’infonnation est essentiel pour line prise de decision democra- 
lique Les medias constituent le premier moyen de diffusion de I’infonnation et of 
frent un espace au debat public. 
574 LRs nouvelies technologies telles qtl’lnternet et I’apparition de systhmes bon 
rnarche pour la diffusion des programmes de television et de radio ont permis 
d‘augmenter la quantite et la diversite des informations disponibles, souvent jus- 
que dans les rtigions ies plus retirks des pays en developpement. Cela ne faeilite 
pas la tBche des gouvernements qui souhaiteraient s’opposer la libre circulation 

lr’x On consnltela tt cet egard le dofuntent tntitule e f h e  CN syrtem and 1 rvil societv an inventory and 
artalvsls d prdctii esa ;1 I’adrmse http //www un org/refomi/panel him 

143 



de l'information. La diversite ties programnic5 a favorise! le deve~op~eri~er i~ culture1 
et hCneficie aux minorites, lir~giiistiq~~es notai~~ii~rtjt .  

574. Cependant, certains aspects des lechnologies reposant SUF les communica- 
tions ne manquent pas d'inyuieter. Du fait de I'usagc? dominant de i'anglais, les 
sources d'informations anglo-americaines sont r~r~ponde~ntcs .  Cette situatiott 
pourrait cependant 6voluer compte tenu que d'autres groupes de locuteurs impor- 
tants tels que les francophones, les hisp~nop~oiies et irc arabophorres teiideiit a se 
doter de nioyens de prog~niination au plan in~ei~al io i~~i l  et que Ie poids des anglo- 
phones d'Asie et d'Afrique dans les medias aiiglopIi~nes ii~terijati(~naux attgniente, 
Les clients dos societds distribuant des informations pour la t E l  sinrl, des agcnccs 
de presse et des journalistes de la presse h i r e  i r~v~ i~ iant  pour plusieurs j ~ ~ i r ~ ~ a ~ j x  
a la fois doivent exiger de ieurs fournisseurs qu'ils assurent une re~~r~seritalion toti- 
jours plus objective des cultures, des rcialitds et des iirtCr& t.tt,jeu. 

576. Dam beaucoup de pays en [IPveI~ppenient, la diversite! s'es~ accrue. uoiant 
ment parce que de nouvelles chaines ~onimercial~s son( veniies rriettre fin aux an- 
dens monopoles d'Etat et parcc que des c ( ~ n ~ ~ ~ ~ r n ~ ~ e u r s  plus puissants ant 
apporte leur soutien a de nouveaux journaux et revues. Toutefois. ies principaux 
medias occidentaux ant connu des ~ ~ ~ r o u p e n i r i i ~ s  multiples surceptiblrs de re5 
duire la diversite des informations et des points dc? vue. 

577. Ou que ce soit, il faut des niesures propres a promot~voii l'~mporiar~(~c de la 
diversite dans la circulation de l ' i t~for i~~at iof~  et la c[)n~ui~~riica~ion. Des medias rcs- 
ponsables pourraierit jouer un rtjk ~otidarnerit~il en favorisant Ic passage a line 
mondialisation pius juste, faisanr nioirrs d'exclus. Pour prortiouvtoir I t .  c ~ l a i i ~ e i ~ i e ~ i ~ ,  
if faut que !'opinion pubtique soit b i m  itifomiee des questions soulcvC;es par le pre- 
sent rapport. 

Gouw~rnanc~ en reseaiix 
578. Depuis quelques annees, on assisre & tine expansion rapid? de.i reseaux orga. 
nis& autour dr certaines questions ~ n t e r i ~ a ~ i ~ ~ i ~ a l e ~  e t  d'autres disp(~sitifs ~ n ~ o ~ t n e l s  
pour une pofitique inteF~ationa~e en matiere sociate, struc-tiire 
des acteurs du secteur public el du secteur privC; a la his. Ce type dr ~ ~ ~ ~ ~ i v e r n a n c e  
en rbseauxi, contrlbue a reniPdier a certaitis defaucs r? lacunes drs institutions et 
a ~ a n ~ e ~ n e n ~  existants 109. Ces rdseaux sont souvent ~niIltise~tori~!ls. au sens qu'ils 
supposent la collaboration sous me torme ou sous unp autre de pttuvoirs publics. 
d'institutions muliilatPrales, Ct'OSC Ft ri'entrepriws. Ils pr~s~~ntFut soiivent eri 
outre des systenies de gouvernance inforniels e t  des siruciures o ~ ~ a ~ ~ ~ s a t i o n n e l l ~ ~  
Ieggeres et font fr&yuemrnent appel aux trouvelles t ~ ~ ~ ~ n o l o g i e s  110. 

579. Les reseaux, projets et partenariatc mondiaux se prQsentent sous des formes 
trPs diverses et peuvent viser uti certain iiornbre d'ohj ifs - a~~opl i [~r i  cte prati. 
ques internationales, diffusion ~ l ' i r i ~ ~ r r i ~ ~ t i o i ~ s ,  i i ~ ~ t ~ i l i s a ~ i ( ~ i ~  cle rtsources. Nous 
avons dej2 evoqttc; de tels dispositifs, i j o ~ a ~ r ~ i e n ~  it. ['acre inondial dcs Nations 
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Unies et le nouveau Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le pa- 
ludisme. Le projet uMedicines for Malaria Venture*, un partenariat mondial qui vise 
8 inciter les societ& pharmaceutiques 8 mettre au point de nouveaux vaccins con- 
tre le paludisme, merite lui aussi d’etre evoque. Les organisations internattonales 
peuvent jouer un rfile important dans ces initiatives, comme c’est le cas du Fonds 
pour l’environnement mondial ou du R&eau pour I‘emploi des jeunes cr& a i’ins- 
tigation de I’QNLT, de la Banque mondiate et de I’OIT. 

580. Re nombreux autres reseaux ont fit6 cretis en we de promouvoir les khan- 
ges d’informations et la defense de differentes causes sociales et humanitaires ou 
fiees la condition feminine ou au developpement. Beaucoup dc compogncs ct de 
niouvements de la societe civile ont mis a profit de facon tout a fait avistie les 
possibilites offertes par les rtiseaux internationauxlli. Internet permet le d6ve 
loppement de rbeaux de responsabilitti et de solidatit6 d&entralis& autour de 
differents projets visant le changement social. Pour que ces reseaux puissent fonc- 
tionner et &changer des informations dans des socitittss ouvertes et dtimocratiques, 
la gouvernance d’Internet doit aussi rester ouverte et d6rnocratique. 

581. On attribue divers avantages 8 ces nouveaux mtscanismes: une rapiditti d’in- 
tervention non bureaucratique, la capacitP de mobiliser des compdtences et des ac- 
teurs divers et une approche fondee sur les &ultats, I’action se concentrant sur 
des problemes parlicuiiers. Cependant, dans bien des cas, la participation est limi- 
tfie 8 un nonibre restreint d’acteurs, la question de la transparence et de la reprts- 
sentation de toutes les parties concernew reste entibre et il existe un risque de 
atechnocratisationn. Pour contribuer B resoudre ces problhmes, il faudrait que ces 
reseaux et partenariats mondiaux coordonnent davantage leur action avec celie 
des organisations internationales sans perdre pour autant leur esprit d’entreprise 
et leur goat de l‘experinientation. 

L * *  

582. L’exNrience donne 2 penser que la creation de nouvelies institutions d‘en- 
vergure au sein du systeme des Nations Unies ou simplement la r6forrne et la mo- 
dernisation des institutions existantes, de 1’ECOSOC et du systeme de vote en 
vigueur dans les institutions de Bretton Woods notamment, ne se femnt pas sans 
ditflcultt! ni du jour au lendemain. D’un autre cote. du fait de la mondialisation elle- 
meme, les reseam mondiaux devralent se multiplier, ce qui pourrait donner nais- 
sance 8 de nouvelles formes de gouvernance qui peuvent &re riches de promesses. 
11 est toutefois impoftant de continuer & explorer les possibiiites de niformes insti- 
tutionnelles viables sur le plan politique. Des progr&s importants sont possibles, 
cornme e n  atteste la crkation recente de la Cour p6nale internationale. 

“ I  Voir namrneni Is Gas du Rtiseau ”isis-Moirde, qui juur: tlli 10lc iiripurtatrr tlaru, fa dixusslun el la 
dlffwion d’lnformarions sur la reforme du systeme commercial international Voir www.twnsi- 
t.Ie.org 5g 
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Introduction 
583. De nombreuses voix s’6levent pour reclamer un intlechissement du cours ac- 
rue1 de la mondialisation. Les recommandations tres diverses Rgurant dans fes sec- 
tions prbcedentes font echo a cette demande. Toutefois. aucune action coherente 
ne peut &re garantie sans un suivi systbmatique de nos recommandations. Nous 
proposons donc des mesures visant P faire participer et A impliquer durabfement 
les acteun concern&. Ces nombreuses recommandations vont maintenant devoir 
&re traduites en actes. Dans tous les cas. nous pensons que le systeme multiIat6ral 
des Nations Unies devra jouer un rBIe central dans la coordination et le soutien de 
I’ensemble du processus de suivi. 

584. Le suivi doit Btre national aussi bien qu’intemational. Les gouvernements 
ainsi que ies acteurs non btatiques M ~ ~ O M U X  peuvenr faire beaucoup dans ce do- 
mine. Sur la base de notre exp&ience en matiere de dialogue avec les pays, nous 
proposons de renforcer ies &changes et les interactions entre les nombreux grou 
pes nationaux concem6s par les probkmes lies ii la mondialisation. 

585. De par sa nature. la mondialisation exige que nous sortions du strict cadre des 
relations intergouvernementales et de 1’Etat-nation pour aller B la rencontre de nou- 
veaux acteurs et liberer de nouvelles forces susceptibles de nous aider ti trouver 
des solutions. Mous avow besoin de I’energie, de la creativiti. et des moyens d’ac- 
tion des nombrew reseaux non etatiques dtsja en activitb, dont c e w  du monde des 
affaires et de la socibtb civile Liz, Nous devons adapter les institutions internationa- 
les B cette nouvelle donne. Cela suppose de constituer des alliances suxeptibies 
de favoriser le changement. souvent avec des partenaires tout B fait Btrangen a w  
sph&res officielles. 

148 I 

112 De nombreux aspects de la mondialisation son1 deJk P i’etude dam diffhntes enceintes telles que 
le Porusn &onomique mndlal el le Forum social mondial. En outre, de nombreux pnsjets novafeurs 
Earn en coulg. tels le Forum internalions1 sur Is mondiaiiutton. i’lnltiatlvc pour une mnotidiaiisal~on 
Bthique, I’fnitiacive du panel mondial des parties prenantes & la mondialisatlon e a la gauvernanre 
internationale et la Commfssion sur la niondiallsation relevant du Forum sur 1’6tat du monde. 



586. Nous invitons les gouvernements, les parlements, les organisations intema- 
tionales et les autres acteurs concernes. tels que la Co&d&ation internationale 
des ryndicats libres (CISL), la Confhdt!ration mondiale du travail (CMT), l’organisa- 
tion internationale des employeurs (OIE), la Chambre de commerce internationale 
(CCI) et les ONG intPressM, B examiner et, le cas BchBant, a donner suite a nos 
recommandations visant & arneliorer la gouvernance nationale et mondiale et a as- 
surer une rneilleure cohtirence des politiques en matibre de rnondialisa-tion. Nous 
nous felicitons du processus d’tfelsinki sur la mondialisation et la di?mocratie, dont 
nous esperons qu’il permettra d’appmfondir le dialogue sur certaines de nos re- 
commandations les plus importantes. 

587. Des recommandations, nous en avons formuli? un grand nombre, mais f’im- 
portant est de les appliquer. Les valeurs et prlncipes qui inspirent notre vision de 
la mondialisation constituent la base dun large engagement en faveur d’une mon- 
dialisation juste et integratrice. Nous invitons toutes les parties mentionnees dans 
le pmisent rapport a placer ces valeurs et ces principes au cceur de leurs actidtits 
el des r&gles qui r&gissent la mondialisation. 

588. Au niveau international, nous envisageons un suivi en deux Btapes. La pre  
mibre viserait a rendre publics les propositions et les objectifs, afin qu’ils soient lar- 
gement connus et appuyb. La seconde consisterait ?i prendre des mesures 
destinees B idPchir le coun actuel de la mondialisation dans le sens que nous re 
commandons. 

589. Dans le cadre de la premihre &ape, nous incitons tous les acteurs de la com- 
munaute mondiale ti faire du prcisent rapport une base de discussion et d‘analyse. 
B ktudier les mesures et recommandations qu’li propose, a elaborer des plans d’ac- 
tion et mener des campagnes de sensibilisation Dans notre travail, nous nous 
sommes efforces de passer de la confrontation au dialogue. Nous espdrons que no- 
tre rapport permettra de degager un consensus sur la n6cessite de prendre des me- 
sures correctives. 

590. Le rapport sera tout d’abord sou& au Conseil d’administration du BJ‘I‘, qui 
a cr& cette commission. Compte tenu de sa port&. 11 sera en m&me temps soumis 
au Secmitaire general de I’ONU et prBsent6 ?i tous les chefs dEtat et de gouverne- 
mcnt I’occosion dc la cinquantc ncuvikrnc session de I’Assembl6c gdnc5ralc dcs 
Nations Unies. 11 sera 6galement p&sent6 21 d’autres organes et groupements inter- 
gouvernementaux. tels que I’ECOSOC, les conseils d’administration des institu- 
tions flnanci&es internationales, I’OMC, les commissions 6conomiques rtigionales 
des Nations Unies. I’Union europeenne, I’Union africaine, la Ligue arabe, I’Orgmi- 
sation des Etats americains, I’Association des nations de I’Asie du Sud-Est, I’AsSoeia- 
tion d’Asie du Sud pour la cooperation rBgionale, le Groupe des 77 et le G8. Nous 
souhaltons Bgalement le presenter aux principaw acteurs de la communautf! mon- 
diale, tels que ies organisations de travailleurs et d’employeurs, ies associations 
d’entreprises, les parlementaires et les autorites locales, les ONC. les fondations et 
institutions unlversitaires. les associations professionnelles et de ronsomrnateurs. 
les groupes religieux, les conseils economiques et sociaux, les partis politiques et 
les mouvements sociaux. Nous encourageons vivement toutes ces instances d6- 
battre de nos recommandations et h envisager les mesures de suivi qu’elles pour- 
d e n t  prendre dans leun domaines de responsabilite respectifs. 

591. A I’bvidence, I’execution des engagements pris B l’occasion des conferences 
des Nations Unies dans les ann6es quatre-vingt-dix et dans le cadre de la DC 
claration du Sommet du NUl6naire contribuerait dans une large mesure B la 
&alisation des objectifs 6noncQ dam le rapport. Force est de rappeler toutefois 



qu'U ne peut y avoir de mondklisation juste sans volontd politique des acteurs les 
plus puimts. C e w  qui, au sein des gouvernements. des pariements, des entrepri- 
ses, de la socidte civfie et des organisations internationales, sont investis d'un pou- 
voir de decision vont devoir assumer Ieurs responsabiiites. 

592. Nombre de nos recommandations peuvent &re mises en oeuvre par ie biais 
de r&ultats @&tables et equiIibr6s des negotiations en coum dans l a  cadres mul- 
tilatwaw existants. Pour d'autres, la teche sera plus compliqutSe car il faudra creer 
de nouveaux cadres et lancer de nouvelles initiatives. Dans les paragraphes sui- 
vants, nous nous intQresserons plus particulibrement I ce deuxieme groupe de re- 
commandations. 

593. La deuxieme dtape du suivi consistera B mettre en place une stratbgie de ren- 
forcement de la coherence des politiques et damdlioration du mdcanisme d'dlabo- 
ration de ccs derni&rcs, qui comportcra plusieurs volets. Premibrement, nous 
demandons instamment que des mesures soient prises au niveau national pour as- 
surer l'examen et le suivi de nos recommandations traitant des politiques locales, 
nationales et r6gionales. Deuxi&mement, nous pnkonisons fermement la prise im- 
mMiate de mesures tendant au lancement d'initiatives destinkes I renforcer la c a  
hr3rence des politiques dans le cadre du systbme multflatdral, et nous falsons & cet 
@ard une proposition precise. Troisibmement, nous proposons un m6canisme 
dtSiaboration de mesures Want B mettre en wuvre les recommandations clks. avec 
la participation de tous les JntL?re&. Quatribmement, nous recommandons la 
mise en place, entre les organisations internationales concern&, d'un forum sur 
IPS pnlitiqum dr. la mondialisatinn Cinqcri&nement. nous proposons que des tra- 
vaux de recherche soient men& plus systematiquement pour assurer l'appui tech- 
nique indispensable & ce processus et, plus gdndralement, pour renforcer la base 
de connaissances sur la dimension sociale de la mondialisation. 

Suivi au niveau national 
594. Une part importantc du SUM dc nos recommandations devrait &re assur6e 
au niveau national. Nous invitons tous ies gouvernements et tous ies acteurs non 
dtatiques L examiner les recommandations de la section 111.1 relatives aux politi- 
ques natfonaies, locales et r@ionales, qui visent B permettre aux pays de tirer un 
plus grand pmRt de la mondiaiisation et de faire en sorte qu'elle Mndficie B tous. 
Nous ateirons spklalement I'attention sur la necessitd de renforcer la gouvemance 
nationale, d'am6liorer la coherence des politiques nationales en matibe de gouver- 
riarice mondiale, de faire du vavail d6cent pour tous un objectif cenvai de toutes 
les politiques et de faire du dialogue social un eldment B part entikre du processus 
d'dtaboration des politiques. 

595. Les dialogues nationaw organis& par la commission ont offert de nouvelles 
occasions d'echange et dinteraction entre les groupes, nombreux et varies, intb- 
re&s par la mondialisatian. Ils ont rnontrt! I'int&r& de l'analyse et de I'approfon- 
dissement des khanges entre les diff6rents acteurs nationaux. Un large dialogue 
destitlcI ti. condlier les dif€&ents points de vue et inter@@ est un prC.alble indispen- 
sable pour que les pays puissent atteindre un niveau de cohesion nationale qui ren- 
force leur capacite de defendre leurs interets nationaux 16gitimes. 
596. C'est pourquoi nous invitons les gouvernements et les autres acteurs I faire 
avancer ce dialogue ti. la lumi&e de nos recommandations. Nous demandans aux 
gouvernements denvisager & cet eget des mtkanismes approprids. soit qu'ils utili- 
sent les moyens existants, soit qu'ils crknt  de nouvelles instances publiques, par 
exemple des commis&ons nationales sur la dimension sociale de la mondialiition. 



Ce rapprochement des parties prenantes leur permettrait d'examher ensemble les 
questions qui les ptxbccupent et contribuerait B une mellfeure compr6hension de 
i'impact de la mondialisation sur les individus et sur les collectivittis. Ces me- 
canlSmes permettraient d'ldentifler les problemes. de diffuser I'information et les 
bonnes pratiques et detudier de nouvelles options. Le fndt de ces ikhmges devrait 
alimenter les travam des institutions multilattiraes au niveau des pays, comme 
nous le proposons ci-dessous. I1 faudra soutenir ce processus de dialogue national 
en renforpnt les programmes et r6seaux n a t i o ~ ~  de recherche suc la dimension 
sodale de la mondialisation. II sera utile par ailleurs de favotiser la mise en r b a u x  
des commissions nationales. ce qui permettra de confronter les experiences. 

Systeme mu1 t I lat&ral 
597. I1 appartient au systgme rnuItilat6raI des Nations Unies. 8 la Banque rnondiale, 
au MI et ir I'OMC de daire en sorte que la mondialisation devienne une force po- 
sitive pour l'humanitti tout entihren, comme les y invite la klarat ion du MU& 
naire. 11 s'agit la ni plus ni moins du dtifl w e u r  qu'il faudra r e h e r  au XXIe slkle. 
et qui devra constituer le &&me f&l&rateur de l e m  activites. 

598. L'objectif de twte & f m e  du sys the  muttilat&ral d&t etre de rendre ce 
dmier plus riCmocratique. plus partiripatif. plus transparent et plus responsabie. 
Cette reforme est indispensable pour concr6tiser notre vision dune mondialisa- 
tion plus juste et plus int6gratrice. 
599. Les oqanisations du systbrne rnultht&ral ne doivent pas &tre les seules B don- 
ner suite a m  recommandations contenues dam notre rapport mais nous estimons 
qu'un grand nombre de ces recommandations doivent &e tralM dans ce cadre. 
Les Nations Unies et les fonds. programmes et institutions s p - & i W s  qui en re&- 
vent mhnent d6j& d'importants profets dans le domalne de la mondfalisation 113. 

600. Au-delh de leur soutien direct au suki du rapport, nous invitons les conseils 
dadministration des organisations internationales comptitentes B rt%Mchir am 
mopns de prendre en compte nos recommandations dans I'Qaboration de leurs 
programmes, ce qui contdbuerait B clonner I'impulsion nticessaire B un change 
ment des rtsgles et b un inflekhissement des politiques au ben&ce d'une rnondiali- 
saflon plus dCrnocratique et plus juste. 

601. Toutefois, pour jouer efficaeement ce file de pivot, le systkme multilateml 
doit Ctre renford. A cette fin, les pays doivent r6afRrmer leur attachement politi- 
que au muJttlat&aUsme. Ils doivent prendre acte du fait qu'ils ont tous b gaper  b 
I'existence d'un systbme multilatkral fort et emcace, capable d'appuyer une &o 
nomie mondiale tkluftable, productive et durable, et qu'ils ont des obligations B cet 
dgard. 

602. AUer vers une mondialisation fond& sur un certain nombre de valeurs sup 
pose une c o h b n c e  de I'action des difftirentes organisations internationales du sys- 
teme multilatbal dam ce domalne. Cela passe aussi, au nlveau international, par 
une promotion plus efflcace et par me meilleure &alisation des valeurs universel- 
les. Tout dabord, toutes Ies organisations internationales devraient s'acquitter de 
ieur mandat de man%re compatible avec le respect des droits de l'homme, tel qu'il 
s'impose au droil international. Ensuite. nws  invitons chaque organisation du 

On peut clter notamment CRUL de la CNUCED. de la FAO, du FIDA. de I'OIT, de I'OMS, de I'ONU 
DI. du PNUD. du PNUE et de I 'UNFXO. 



systtfme multilateral des Nations Unies, et en particulier la Commission des Nations 
Unies sur les droits de l’homme et 1’01T, & revoir les procedures et systemes qu’el- 
les utiIisent actuellement pour promouvoir et defendre les principes et les droits 
de I’homme universellement reconnus afrn de mieux assurer leur application, et a 
amciliorer le dialogue international sur les valeurs communes. 

C;oh@rence Ues plittques 

603, En principe, il y a similitude entre les pdndpes fondateun et buts des princi 
pales organisations internationales, qui partagent par consequent de nombreux ob  
jectifs. Le droit international les oblige ti interpreter leur mandat, dans la mesure 
du possible, en tenant compte des mandats des autres organisations internationales 
et en accord avec les buts ultimes qu’elles partagent. I1 faudrait que la maniere dont 
ella s’acquittent de leur mandat, inddpendamment des difftfrences de pouvoir 
Aconomique et d’influence, ne mette pas leurs membres en contradiction avec les 
obligations qu’ils ont contractees par ailleurs en vertu d’autres instruments et trai- 
t& intemationaux. 

604. Dans la pratique, le systBme multilateral n’arrive guPre B assurer ia coh&ence 
des politiques Cconomiques, BnanciBres, commerciales, environnementales et so- 
dales p u r  promouvoir IP d&eioppctmmt hitmain et le progrh wcial. Cnmme 
nous l’avons fait valoir, les I-egles et polittques internationales ont privilegie les me- 
sures favorisant I’expansion des marches, au detriment des politiques economi. 
qua et sociales visant B CMfier un modbIe de mondialition qui profite B tous les 
pays et B tous leurs habitants. Ce phenomene reflete la superiorit6 du pouvoir Cco 
nomique et de l’influence des organisations s’occupant de commerce et de finan- 
ces par rapport ti celles qui s’occupent de d6veloppement et de politique sodale. 
Lo correction de cca d6sbquilibres cst donc essentielle pour une plus grande coM- 
rence, condition d’une mondialisation Quitable et plus integratrire. 

605. Assurer une plus grande coh6rence des politiques n‘est pas seulement la res- 
poilsabilittf des organisations du syshie nruItilat6ral, rriitis &galemetit celie deb 
gouvernements et des parlenients qui supervisent leur travail. Plus particulie- 
rement, les organisations internationales doivent recevoir un mandat polltique 
clair prcivoyant qu’elles doivent cewrer & cette coh(?rence. 

606. D’importants moyens de rendre plus coherentes les politiques afin de corri- 
ger les dbequilibres entre objectifs sociaw et politiques tfconomiques, et donc de 
faire passer I’gtre humain avant les march&, existent au niveau national. Nous re- 
commandons des examens reguliers. & I’echelon national. des implications sociales 
des politiques 6conomiques. Rnancieres et commerciales. Le FMI et I’OMC procB- 
dent rCguiihrement ti un e m e n  de ces politiques mais ils se concentrent sur les 
questions relevant de leurs mandats respectifs. I1 faut 4vvatuer les cons6quences de 
ces politiques sur le travail decent, I’CgalitP. entre les sexes. l’education. la santC et 
le developpement social. I1 s’agit de donner davantage de place aux politiques na. 
tionales dam la promotion du ddveloppement social. Les examem dewaient &re 
entrepris par I’OIT 1‘4 et d’auttes organisations du systeme international s’occu 
pant des questions sociaies, comme le PNUD et les institutions s@cialis&s de 
I’ONU. It est essentiel qu’un contrble national soit exerce sur tout le processus. En 

114 Comme ruius l’avons precise! dans le paragraphe 508 cklessus, 1’OK a d&j& pur marwlat. de pas 
sa Constitution, d6vaJuer les c o ~ u e n c e s  miales de la politlque economiqur internationale 
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ce qui concerne l’emploi, la convention sur la politique de l’emploi de I’OIT offre 
un cadre qui pourrait sewir de base 21 une approche mondiale. 

607. Au niveau international, nous pmposons qu’un nouvel instrument operation- 
nel sott d4velopptS pour ameliorer la coordination des politiques des organisations 
internationales sur des questions h propos desquelles leurs mandats se recoupent 
et leurs politiques interagissent. On pourrait ainsi codger le dtistiquilibre entre po- 
litiques tkonomiques et politiques sociales, kviter les politiques conhadictoires 
domageables et exploiter les synergies cr6bes par la compllJnentaritC. des politi- 
ques. 
608. Nous recornmandons a w  organisations compcitentes de lancer des cinitiati- 
ves visant la coherence des poUtiquesn sur les principaux aspects de la dimension 
sociale de la mandialisation. L’objectif semit d’61aborer progressivement des pro- 
positions de pditiques intcZgrt5es assurant unjuste eiquilibre, sur des questions spct- 
cifques, entre les aspects 4conomiques, sociaux et de d4veloppement i 1 5 .  

609. Nous invitons tous les chefs de secretariat des organisations du systhme mul- 
Ulat&al a rtrcenser le5 questions 5uu;eplibk5 de se preter a de telfes initiaUvw ei  
dont le traitement concert4 contribuerait B une mondiallsation plus equitable et 
sans exclus. Un certain nombre de questions prioritaires de nature intersectorielle 
pourraient etre examinPes sans attendre. par exemple la crciation demplois pt la 
eduction de la pauvrete, l’in4galit6 entre les sexes et I’autonomisation des fern 
mes, l’int6gration de 1’4conomie informelie dans le reste de l’&onomie, la protec 
tion des droits fondamentaux des travailleurs. I’education, la sante, la seafit4 
alimentaire et les 4tablissements humains. 

610. Les chefs de secretariat poumient dkider de faire avancer avec d’autres or 
ganisations l’examen de questions dont ils estiment qu’elles se pretent B une initia- 
tive de coherence des politiques, et ddflnir au cas par cas te meilleur mode de 
collaboration. Chaque fois que les parties tomberaient d’accord sur une poiitique 
susceptible de donner des rt5sultats plus @uilibrCs, elles la soumettraient a leurs 
conseils d‘administration respectifs pour examen et suite B donner. Le Conseil des 
chefs de secretariat des organismes des Nations Unies. dirige par le Secrdrrrire g& 
nerd, et le Conseil konomique et social seraient r@@ierement inform& de 1’6~0- 
lution de ces initiatives. Cette approche, souple et pragmatique. permettrait 
d‘am6liorer consid4rablement le processus d’elaboration des politiques. 

61 1. Nous invitons les chefs de secretariat des organismes competents de I’ONU, 
de la Banque mondiale. dii FMI, de I’OMC et de 1’01T B c’attrqnpr en premier lieii 
a la question de la croissance mondiale, des investissements et de la creation d’em- 
plois dam le cadre d’une initiative de coh4rence des politiques. Compte tenu des 
sujets trait& dam le rapport, nous consid&ons que cette question est hautement 
prioritaire. Les institutions concernees feraient aeuvre utile en traitant cette ques- 
tion, qui praccupe beaucoup les gouvernements, les entreprises, les travailleurs, 
la societe civ‘ik et tous les habitants de la pl&te. Une telle initiative repondrait h 
une dcmande politiquc majcurc cxprim& dons tous Ies pays et prouvcrait la capa 
cite2 desdites institutions d’explorer ensemble de nouvelles voies pour trouver des 
solutions dans ce domaine d’importance majeure. 

‘I6 Des InitAatives v h n t  b promouvoir une approche inICgr6e des politiquts ont d6Ja 616 lanc6ts On 
p u t  riter le programme ONUSIDA. les efforts de suivi sy&matIque des ODM pt le Gmupe de Len&% 
sur la question rnigralolre, dcemment CW. 
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Elaboration des politiques 

612. Le suivi passe egalement par la traduction de certaines recommandations en 
mesures concrhtes tenant compte des avis et des int&&ts des personnes les plus 
directement concern&. 

61% U serait utile que nos pmpositionr solent exarninkes de fa$on p1us appro- 
foridie dam le cadre d'une drie de dialogues pour l'blaboration des politiques. Ces 
dialogues, qui seraient un moyen de communication et d'khange entre tous tes ac- 
teurs concern&, dwraient @tre conGus de facon B offrir a w  participants la possibi- 
lit6 d~ SP mettre d'rccnrd Fur certaines propmitiom et d'aswrer Ieur mise en 
ceuvre effective B moyen et long terme. 11s pourraient 6galement pennettre d'en- 
gager ou dapprofondir le dkbat sur des probl&mes importants qui n'ont B cejour 
p&re retenu I'attention. 

614. Ces dialogues niuniraient des gestionnaires, des hommes et femmes politi- 
ques, des parlementaires, des chefs d'entreprise. des travailleurs et des represen- 
tants de la sociPt6 civile et d'rtdres groupes rousreprtisentbs dans 1- StNlChlrPF 

offrdelles de gouvernance. ns assureraient la participation au processus d'elabora- 
tion des politiques des pemnnes qui posvldent une grande expertise dans les do- 
d n e s  concemes, de celles dont les inter& sont enJeu et de ceiles qui doivent 
mettre en ceuvre le changement. 

615. La nature de chaque dialogue, son ordre du jour et la liste des participants 
poumaient varier en fonction de I'avancement des d6bats et du sujet examin& 

616. Les dialogues pourraient porter sur les sujets suivants: 
Creation d'un cadre multilat&al pour les mouvements transfrontihs de per- 
sonnes. Une proposition figure aux paragraphes 440444. Le Secrcitarbt des 
Nations Unies, I'OIT, I'OTM, le HCDH, le HCR, la CNUCED et I'OOfRce des Na- 
tions Unies contre la drogue et le crime devraient participer B cette entre- 
priSe. 
La responsabilite sociale des entreprises au service d'une mondialisation plus 
equitable. Il est propose au paragraphe 557 que I'OIT organlse un forum sur 
ce sujet, ct quc I'OIE et la CISL jouent un r6ie majeur. 

Un cadre de dtSveloppement pour I'tnvestissement direct &anger ODE), qui 
assure un juste equilibre entre les droits et les obligations des investissews 
(nationaux ct &angers), des pays d'origine et des pays daecueil. et qui 
tienne compte de l'impact social de ce type d'investissement (paragr. 399). 
Toutes les organisations internationales competentes seraient invitees parti- 
ciper et tous les int6r&s seraient represent&. 
Mondialisation, ajustement et protection sociale (paragr. 490-491). Ce dialo- 
gue viserait B mettre en place un programme de renforcement de la protec- 
tion sociale dam le contexte de I'konomie mondiale. Y participeraient, entre 
autres, le PNUD, la Banque mondiale. I'OMC, le FMI et I'OIT. 
Renforcement, au niveau mondial, des capacitds dans le domaine de I'6duca- 
tion et des technologies de l'information en vue de diffuser plus largement les 
avantages de la mondialisation (paragr. 487). Sur la base de l'initiative &duca- 
tion pour tous et des conclusions du Sommet mondial sup la socitite de l'in- 
formation, ce dialogue pourrait &re dirige par I'UNESCO et la Banque 
mondiale. avec la participation, entre autres, de I'Union internationale des te- 
l6communications (Urn, du PNUD, etc. 
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* Contribution de I’int6gration regionale et sous-rt5gionale B me mondialisation 
plus dquitable (paragr. 333-334). avec la participation des secrdtariats des or- 
ganisations &@onales concernees, des commissions trconomiques &@onales 
des Nations Unies, des assemblees parlementaires regionales, des banques re- 
gionales de developpement et d’autres organismes regonaux, ainsi que des 
organkitions internationales comptitentes. 
Legalit6 entre hommes et femmes comme instrument dune mondialisation 
plus integratrice, avec la participation des Nations Unies, du PNUD, du Fonds 
de d&eloppement des Nations Unies pour la femme (UNIEEM) et d’autres ac- 
teum concern&. 

61 7. Nous invitons les organisations internationales B promouvoir ces dialogues et 
I y contribuer dam les domaines relevant de leurs mandats respectifs. 

618. Au-delB de ces dialogues eentrtis sur 1’6laboration de politiques bien dkfinies, 
now pensons qu’il est necessaire de mettre en place un syst&me plus huge de con- 
frontation des differentes opinlons sur la mondialisation. L‘expMence acquise 
dans le cadre de la commission nous a persuad6s que ce type d’bchange est fkond. 
Sa composition la rend reprhntative des entreprises, des travaiileurs, des de- 
cideurs, des parlementaires, de la societe civlle et des milieux universitaires des dif- 
ferentes regions du monde. Le dialogue permet de mieux comprendre le paint de 
vue des uns et des autres, m&me si, et c’est souvent in&itable, des divergences sub- 
sistent. C’est une &ape essentielle pour tmuver un terrain d’entente et der de 
I’avant. Les consultations que nous avons menes aux nlveaux nat i~ml et regional 
onl monw egalement que le dialogue permet de renforcer la comprt5hension m u  
tuelle et de determiner ce que chacun des acteurs sociaux peut Fafre dam I’intQ& 
commun. 

619. C’est pourquoi nous recommandons qu’un forum sur les politfques de la 
mondiahtion rbunksant les organisations internationales int&es&es soit orga- 
nisi! dans le cadre d’un effort soutenu visant B faire de la confrontation des diff& 
rents points de vue le fondement d’une mondlalisation plus clquitable. Les 
participants Zi ce forum seraient charges d’examiner les principaux aspects de la 
dimension sociak de la mondialition. 

620. Ce forum aurait pour vocation dinciter les diffeirentes instances du systbme 
multilatdral ii conjuguer l e u  efforts pour 6tablir un dialogue entre les diffhntes 
parties prenantes et obtenir I‘appui de l’opinion publique en faveur des proposi- 
tions qui en rbuiteront. I1 poimait &tre un lieu dtrchange entre, d’une part, les or- 
ganismes du systhrne muitilat&al, notamment I’ONU et ses institutions 
sp&lall&es, et, d’autre part, d’autres organisatlons, groupes ou lndfvidus interes- 
sds par la dimension sodale de la mondialisation. I1 permettralt de faire re. 
gulikrement 1e point des consclquences sociales des politiques et faits nouveaux 
affectant I’6conomie mondiale Les connaissances, les ressources et les points de 
vue de toutes les organisations participantes seraient mis B protit pour suivre les 
tendances quant B I’impact de la mondtalisation sur le plan social et analyser les 
grands problkmes lies I cette dernihre. 

621. Compte tenu de I’exp4rience acquise depuis la creation de la Commission 
mondiale sur la dimension sociaie de la mondialisation, nous pensons que I’OIT de- 
wait s’occuper du suivi de cette recommandation, a w e  le concours des organisa- 
tions internationales int8ressPes. 
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622. Les institutions prenant part k%i cette initiative pourdent Bgalement apporter 
une contribution importante en Btablissant B intervalles &guiiers un uRapport sur 
I’Ctat de la mondiahatiom qui refleterait la diversite des experiences et des points 
de vue de leurs difFBrents mandants. 

Recherche 

623. Les actions relatives a la dimension sociale de la mondialisation propos6es ci- 
dessus doivent s’appuyer sur des informations de mellleure qualit6 concernant 
I’Cvolution de la mondialisation et ses congquences sur les personnes et les com- 
munautb, mais aussi sur une analyse en profondeur des polltiques internationales 
portant sur les principaw problbmes. Nous devons exploiter toutes les resources 
et toutes les comp6tence.s disponibles ti travers le monde. Le d&eloppement des 
connaissances est fondamental pour faire de la mondialisation une force positive 
au sentice de I’humanitd tout entiere et pour appuyer les propositions que nous 
avons formulees en ce sens. L‘amdlioration du suivi des evaluations. etudes et exa- 
mens des politiques et la prise en compte. dans ces domaines, des questions d’6ga- 
lit6 entre les sexes, ainsi que 1’6tablissement systdmatique de rapports de situation, 
sont nc5cessdms pour mobilher I’opinion publique et orienter l’action. 

Am&orer le suivf el les evaluations 

621. Toute evaluation doit donner lieu ti une action. Nous avons absolument bc 
soin dune base de connaissances sur la mondialisation plus &off& et constam- 
ment mise 8 jour. Nous disposons de statistiques globales sur de nombreux aspects 
6conomiques de la mondialisation, c o m e  les Cschanges. la circulation des person- 
nes et les flux de capitaux, mais elle sont insuffisantes. EUes doivent &we dB- 
velopp&es et cornplBt6es par des informations de meilleure qualit& sur des sujets 
SUT lesquels les statistiques sont relativement rares, notamment les systbmes de 
production mondiaw et leurs rBseawc de fournisseurs. la diffusion des technolo 
gies et l’acc& B ces dernieres ou le developpement des r6seaux internationaux de 
personnes et d’organisations. Nous avons Cgdement besoin d’informations Rabies 
ct r6gulibres. ventildcs par sexc. sur les consdquences soctales de la mondiaiisation 
et la rbpartition dm avantages qui en dCcoulent. I1 faudtait B cet effet s’inspirer des 
nombreuses Mtiatives en coun destinks i! mieux mesurer les pro@s. 11 nous hut  
par ailleurs des informations de meilleure qualit(?. plus fiables et plus syst6matiques 
sur I‘attitude et la reaction des gens vis-ti-vis des principaux problbmes ti& la 
mondialisation. L’objectif serait d’elaborer de nouveaux outils d’enquete permet- 
tant de rBpondre B cette question: comment la mondialisation peut.elle satisfaire 
les besoins et les aspirations des &re humains? 

625. I1 faudrait mettre en commun les travaux des bureaux de statistique et obser- 
vatoires du rnonde entier qui se consacrent 8 la collecte et B la compilation dinfor- 
mations sur tous ces sujets, et favoriser la mise en reseaw et les Cchanges. 

Des pqrammes de recherche plus systematiques 

626. Les travaux de la commission ont &velt! un dCfaut d‘informations et d’analy 
ses de qualit4 sur la dimension sociale de la mondiallsation. Nous manquons 
aussi cruellement d’6tudes approfondies sur les grands probl&mes lies a cette 
derniih. 
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627. Dans pratiquement tous les pays, un ou plusieurs organismes de recherche 
s'intbrmsent ti divers aspects de la mondiaiisation 116. Pour Wter de refaire ce qui 
a d6jB &t& fait, now encourageons tous ces organismes et tous les rtiseaux ?i colla- 
borer ir un vaste effort de recherche commun sur la dimension sociale de la mon- 
dialisation, auquel participeraient egalement le systbme multilat6ral et les ONC. 
Nous pensans que des r6seaw d'organismes nationaw, regionaux et mondiaux 
pourraicnt cunstituer lcs capacitcs n6cessaires pour miter I c s  differcnts aspects de 
la dimension sociale de la mondialisation de faqon coh6rente et multidisciplinaire. 
Par exemple, une question cl6 est celie de la mise en place d'un socle socio6cono- 
mique au niveau national dans Ie contexte de I'economie mondiale. 

628. Les prindpales organisations multilat&ales devraient dgalement elaborer des 
programmes de recherche communs sur les principaux problbmes lies L la mon- 
dialisation. Ir CNIJCED. 1'C)MC et 1'OIT devraient ememble mettn! %urplttd tin pm- 
gramme de recherche visent a etudier de manibre objective l'lncidence 
quantitative et qualitative de I'evolution des &changes sur i'emploi, en partidier 
feminin. I1 faudrait egalement mettre au point des programmes interorganisation- 
nels similaires pour etudier les changements importants au niveau des politiques 
financibres et de d6veloppement et pour trouver des moyens de renforcer les inte- 
ractions positives entre droits, emploi et dbveloppement. 
629. Outre les dialogues delaboration des politiques, nous demandons egalement 
qu'un appui soit apporte aux groupes de travail multidisciplinaires et a m  forums 
pour I'blaboration des poUtiques, qui rassemblent des chercheurs, des dtScideurs et 
des rbeaux de la soci&ti? &vile, &in de truuver des solutions viables dans les diff& 
rents domaines concernes. contribuant par I& $i la r&lisation de I'objectif de mise 
en cohCence des politiques. Cette entreprise pourrait s'appuyer sur un certain 
nombre d'initiatives en cours. De plus, I'otganisation Pt(ri0dique d'une conf&rence 
universitaice et la creation d'une revue universitaire sur la dimension sociale de la 
mondiaiisation conMbueralent I! prolonger le debat inteliectuef et permettraient ia 
publication regulibre de travaux de recherche empiriques. On aurait tout inter& h 
etendre ces initiatives au niveau regional afin que toutes les regions du monde puis- 
sent y participer. 

Soutien institutionnel 
630. Nous invitons I'OIT et les autres organisations interessees B fournir une assis- 
tance opckationnelb au suivi global du plvisent rapport. Les institutions concer- 
nf?es devront 1'6vidence trouver des ressources extrabudgetaim pour mettre en 
muvre un grand nombre de ces initiatives. Compte tenu de I'enjeu que represente, 
pour la communaut6 internationale, une mondialisation plus equitable, nous de- 
mardoxis aux pays duriateun et dux aulieb urgwrivmes de Rnanwnierrt d'appurter 
leur soutien a cet effort. 

1111 Us sont souvent spdcWi& dam ce domine, romme le Centre de Yale pour l'6tude de fa mondl- 
alisaeon ou le Centre d'btude de la gonvemance mondiale de la London School of Economics De 
nombfeux orgmimes appaniennent B des rdseaux regionaux Eels que le Consell pour le 
d&eloppement de la recherche &anomlque et sociale en Afrique (CODESRIA) Sr Dakar, le Forum de 
recherche konamique pour les pays arabes au Caire, le CLACSO a Buenm Aires et des 6seaux simi 
laires dam d'autres regions. D'autres font partie de rdseaux mundhux. tels que le Reseau mondiaf 
pour le dhloppement, ou participent des pmjets mondiaux tels qw ceux men& par I'lnstitut In. 
ternationni de recl%erche 5ur fe d~2veloppement 6conoinIque de I'UnIversite des Natkn, Unies flIel- 
sinki). l'lslstltut intemtional d'wdes sociales, I'lnstltut de recherche des Nations Unies pour le 
developpement sorial (UhFJSD) et le Centre Sud ( G e n h )  



631. Nous reconnaissons qu‘un suivi actif de la part des membres de fa commis- 
sion est necessalre pour obtenir des r6sultats tangibles. Nous suivrons les reactions 
B notre rapport, nous appuierons campagnes et d6bats et nous nom attacherons 
promouvoir I’action au sein de diffdrentes instances. Nous continuerom tout 
mettre en ceuvre pour faire appliquer nos recommandations. 

* * *  

632. Comme nous I’avons precis6 au debut, notre message se veut critique, mais 
constructif. Nous now sommcs efforcCs dc rcndrc comptc dcs aspirations expri 
m6e.s aux quatre coins du monde en faveur d’une rnondialisation equitable, c’est- 
adire respectueuse de la diversite des besoins et des points de vue et capable d’of- 
frir davantage de chances B tous. 

633. La t khe  consiste maintenant & susciter une volonte politique pennettent de 
traduire I’engagement en action. Nous pmgresserons dans cette voie si nous ins- 
taurons un dialogue plus ouvert et de meilleure qualit6 entre toutes les parties in- 
t6ressPes. Nous proposons de nouvelles initiatives quf repondent au besoin actuel 
d‘une meilleure gouvernance de la mondialisation aux niveaw national et interna- 
tional. Fond- sut la prise de conscience des interactions et des interddpendances 
crobsantes qui caracterisent le monde actuel, ces initiatives sont motiv6es par un 
esprit de soiidarit6. 

634. Nos propositions plaident en faveur d’une participation accrue des person 
nes et des pays & l’elaboration des politiques qui les concernent. EIles rPclament de 
ceux qui ont les capacittis et le pouvoir de dbcider, qu’ils appartiennent B un gou- 
vernement, un parlement, une entreprise. un syndicat ou une organisation interna- 
tionaie. ou ti la societd civile, qu’ils assument la responsabilit6 commune qui est la 
leur: promouvoir une communaute mondiale libre, equitable et productive. 

. . _. . . . . . 
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Gouvernance nationale 

La possibilitci pour une nation. et pour I’ensemble de ses habitants, de iirer profit 
de la mondialisation d6pend fondamentalement des politiques et institutions propres 
a cette nation et de I’action qu’elle m&ne. C‘est pourquoi nos propositions sont ancr6es 
dans les r6alit6s nationales et locales. Etant entendu que les politiques doivent &re 
adaptees aux besoins et specificitcis de chaque pays, les grandes priorit& sont les 
suivantes. 
1. Une bonne gouvernance nationale, fondcie sur un system poiitique democra 

Uque, sur le respect des droits de I‘honime. sur I’&gallti eiitt- les sexes, sur 
I’equite sociale et sur la primaute du drolt. 11 devrait y avoir des institutiow qui 
reprhentent tow les intlr&ts et qui permettent un dialogue social. (238-245) 
Un R a t  qui joue un r6le efflcace en fottrnissant les biens publics essentiels et une 
protection sociale adciquate. en renforqant les capacites de tow et les possibi1iteS 
qui leur sont offertes, et en amciliorant la cornp&itivltt! Cconomlque. (249-251, 

Des institutions solides chargees de soutenir et de surveiller les marches; une ges 
lion pNdmte du processus d’intcigration dans I’economie mondiale; des politi- 
ques rnacrdconomiques propres B s u r e r  une croissance rapide et stable. (247- 

Des politiques et des rlformes institutionnelies visant a integrer l’ciconomie infor- 
melle dans le eeste de 1’8canomie. soit des politiques qui accroissent fa producti- 
vitd, les revenus et la protection et qui mettent en place un cadre Juridique et 
institutionnel pour les droits de propriete, les droits des travailleurs et le d6veloy 
pernent des entrepdses. (261-268) 

7 

255259.269277) 
3. 

248. 251-254) 
4. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Rire du utravail decent* un objectif fondamental de la politique economique en 
donnant la priarite a la cr&tion d’emplois, a la protection des droits fondamen- 
taux au travail, au renforcement de la protection sociale et a la promotion du dia- 
logue social. Les politiques devralent favoriser l’egalitc? entre hommes et femmes 
et dtre fond6es sur un nouveau contrat social qiii tienne compte des intbr&ts des 
employeurs et des trawilleurs. (278-289) 
Jeter les bases d’un developpement durable en encourageant I’adoptlon de tech- 
nologies appropriees par les entreprlses et une gestion durable des resources na- 
turelles par les collectfvitits locales. (290-292) 
Wenforcer le prmvoir des coIlertivit6s locales en Ienr d61Pguant drs pouvoirr et 
ressources conformCment au principe de subsidiarite: renforcer les capacites 
6conomiques locales: reconnaitre la necessite de respecter la culture et l’identite 
airisi que Ies droits des peuples indigknes et tribaux. (293-312) 
Tirer parti de tous les avantages potentiels d’une action coop4rative au niveau re- 
gjonal, y rompris la contribution des institutions regionales a la gouvernance 
mondiale, et veiller a ce qu‘une juste place soit faite aux objectifs soclaux dans le 
processus ~’int~grat ion economlque et polluque rbglonale. (31 3-334) 
Velller .% la concordance entre politiques natlonales et Inter& mondiaux. Tous 
les Eats doivent &re des acteuw responsables de la gouvernance mondiaie, 
compte tenu de5 effets des politiques nationales au delB dtls frontibrcs. (213,260, 
541) 

Gauv~rnance mondiaie 
Au niveau mondial, le syst&me actuel de gouvernance repose sur des regles et po- 

litiques qui ont des r6sultat.s des&quitibr& et souvent injustes. 11 faut refornier la (you- 
vernance mondiale dam les principaux domaines ci-apres. 

Rt?qlt.s ~ q u i t ~ b ~ e ~  

Les regles de I’Pronomie mondgale devraient viser a ameliorer les droits, les 
moyem dexistence et la s6eurit6 des penonnes, des fantilles et des collectivitCs du 
mnnrie entier et b wrrn2tre ies possihilitPs qui leur sont affertes Cela suppose des re 
gies equitablcs dans 1e domaine du commerce, de la finance et de l‘investissement, 
amsi que des Iriesures propres B renforcer IP respect des normcs fondamentales du tra 
vail et un cadre coherent pour les mouvements transfrontikres de personnes. Ie sys 
teme commercial multilatCra1 et Ie systPme financier international devraient kisser une 
plus graride m a r e  de manceucre aux pays en developpenient pour leur permettre 
d’accPbrer Leur developpenient dam un envtmnnement economique ouvert (361 
367) 

1 )  (;iJVli??eK‘e 

1. II faut r6duire de manibre substantietle les obstacles inbquitables qui barrent I‘ac- 
cbs a u  marches, notamment dans le cas des biens pour lesquels Ies pays en dP- 
veloppement ont un net avantage cocnparatif. Dans le secteur agricole, il faudrait 
interdire tout nouveau credit ou subvention a l‘exportation ainsi que toute nou 
wile mesure int6ricure ayant des effets de distorsion des echanges et 11 faudrait 
supprim~r progressiven~eiit mais rapidement les mesures dbjB en place. II con- 
vient d’aborder &galenlent la questinn rips nhstar1e.i qui harrent l’acces aux mar- 
ch& dans les secteiirs du textile et de I’habiilement. ParallBlement, les 
gouvernements ont la responsabilite de mettre en place des politiques pour la 
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sdcurittl des travailleurs et les restructurations industrielles dans les pays deve- 
IoppPS et dans les pays en developpement. (369-379) 
Les normes techniques applicables aux biens qui sont commerclalisb sur le mar- 
ch6 international devratent ewe ddfinies d’une manibre objective et participative, 
et les pays en dtSveloppement devraient MnBficler d’une assistance accrue pour 
ambliorer les normes de leurs produits. I1 importe @dement de pr6venir un 
usage abusif dcs mcsurcs antidumping et de veiller It  ce que les pays en develop 
pernent disposent de I’appui technique ntrcessaire en matiere de procedures. 

Permettre un meilleur acch  aux march& n’mt pa$ une panark II PSt ecsentiel 
d’adopter une strategic plus 6quilibrke propre ?I promauvoir une croissance mon- 
diale durable et le plein empioi sur la base d’un partage equitable entre les pays 
de la responsabilitc! de maintenir une demande effective BlevBe dans l’bconomie 
mondiale. (372) 
En matiere de propribte intellectuelle, les rkgles doivent &re &pitables, c’est-& 
dire 6tabUr un juste L.quilibre entre les inter& des producteurs de technologies 
tfi  L ~ U X  de5 uUUsateurs, nutarnment des pays a bas revenus qui n’ont qu’un acc& 
limit6 au savot et aux technologies. (383) 
Les &@es mondiales doivent aussi mieux reconnaftre la nkessitt! d’une discrimi- 
nation positive en faveur des pays qui n’ont pas encore les m&mes capacitb que 
cewc qui se sont diheloppks plus tot et. dans tc domaine, Ics dispositions de 
I’OMC concernant le traitement spi?cial et diff6rentiel doivent &re nettement ren- 
forcks. (369,385-386) 

2. 

(380-382) 
3. 

4. 

5. 

ii) .Yysl&m* mondiauzc &production 

I1 Faut que, dmw le dorrialrie de I’lnve5tIwment dlrect t‘uanger (IDE) et de la con- 
currence, les politiques s’lnscrivent dans un cadre pius coherent et uniforme qui as- 
sure un bon Quilibre entce tous les inter&% droits et devoirs. 
1. I1 convient de ditvelopper le dialogue et la cooperation en mat&re de politique 

de la concurrence transfronti&e a h  de rendre les marches mondiaux plus trans- 
parents et concurrentiels. Entre autres avantages, cela facilitera I’entrk des en- 
treprises des pays en d6veloppement dans les syst&mes mondiaux de production. 
(390393) 
En ce qui conceme les IDE. il faut mettre en place un cadre plus transparent, c o  
herent et Qquilibrt! qui tienne compte de tous les intBr&ts en jeu, qui reduise les 
probf&mes de surenchere et qui rentorce la contribution des LDb un devefoppe- 
ment Bquitable. Pour I’6laboration de ce cadre, il faudrait redoubler d’efforLs pour 
trouver un forum muItilatBra1 @n&alement acceptable. (394-399) 

2. 

iii) $yst&no.finatzcier international 

Pour que tout le parU possible puisse &tre tirC du commerce et des IDE, I1 faut que 
le fonctionnement du systeme financier international s’amBliore nettement. Ce sys- 
t h e  devrait favoriser une croissance mondiale durable et ameliorer les conditions de 
I’int6gration des pays pauvres dans I’bconomle mondlale. 
1. Un effon &solu est n&essaire pour assurer une plus grande participation des 

pays en df5veloppement au processus de reforme du systeme financier internatio- 
MI. (405-407) 
I1 est imperatif d’accWrer les progrbs sur la voie dune  &duction du problkmc 
de la voIatW& finandhe et de la contagion Rnanciere sur les march& Bmergents. 

2. 
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3. 

4. 

Des mesures rapides devraient &tre prises pour garantir une augmentation des Ft- 
nancements d’urgence en temps de crise et s’assurer que les pays confront& B la 
contagion Rnancikre poumnt dgalement en MnCficier (4 11) 
Les rkgles et politiques Rnanclkres mondiales devraient permettre aux pays en dB 
veloppernent dont les systemes financiers wnt sous-dbveloppPs et ma1 re 
glementC d’adopter une approche prudente et progressive de la fiberallsation de 
Ieur compte de capital et de moduler leurs politiques d’ajustement de maniere a 
r6duire B un minimum les coats sociaw. (408-409, 413) 
If faudrait redoubler d’efforts pour concevoir des mdcanismes plus efficares qui 
garantissent une rbpartition Pquitable d e ~  responzahilitk et deq charge$ entre IPT 
debiteurs et les pr8teurs. (412) 

it3 f.e travaii dam f’&orromtu ntondiale 

La mise en place de r&gles du jeu plus &pitables en mati&re 6conomique doit s’as 
sortir d’un meilleur respect des normes fondamentales du travail et de r&gles 8quitable.s 
pour les mouvements transfrontit.res de personnes. 

I1 faudrait renforcer la capacitb de 1’0lT de promouwir le respect des normes fan 
damentales du travail. Toutes les organisations internationales compdtentes de 
vraient assumer Ieur responsahilit6 de promouvnir ret normeq et veiller ti re qup 
leurs politiques et programmes ne genent pas leur application. (426) 
11 faudrait prendre des mesures pour mettre en place un cadre multilatdral qui as 
sujettisse 1 des regles Bquitables et transparentes les mouvements transfr0ntiPre.s 
de personnes. Nous recommandons une apprwhe systbmatique qui a) Btende et 
redynamise 1c4 engagements multilateraux existants dans des domaines tels quc 
les droits et la protection des travailleurs migrants ainsi que la traite des Ptres hu 
rnalnb, nutammtmt des femmes, b) developpe des approches communes des prin- 
cipaux probl&mes dans le cadre d’un dialogue entre les pays d’origine et les pays 
de destlnation; c) cherche mettre en place un cadre mondial en vue d’un pro- 
rerFuS ordonnf; et hien gPrP dam I’intPrPt d~ tow% (433-444) 
Un forum mondiai pour la confrontation des points de vue et L’Bchange d‘iofor 
mations sur les mouvements transfrontieres de pemnnes est necessaire, et les or 
ganisations multifatdraies qui traitent de cette question devraient &re renforcees 
(445-446) 

De rnetlleures pohrrques rnternationales 
La mise en place de rkgles plus justes doit s’accompagner de politiques interna- 

est fondamental que des efforts ~CCNS solent faits pour mobiliser des ressour- 
ces au niveau international. I1 faut que I’engagement de consacrer 0,7 pour cent 
du PIS B I’APD wit enfln respect& Ii faut aussi que les moda1iti.s de l’aide solent 
plus effcaces. (453-458) 
Ii faudrait accdlerer et approfondir I’allegement de la dette. (459-462) 
Ii faudrait aussi envbger activement un large Cventail d’options qui pourraient 
fournir des ressources supplementalres. Ces nouvelles sources devraient r’ajou 
ter et non se substiher B I’engagement de porter I’APD & 0.7 pour cent du PLB 
(463470) 
It faudrait mieux exploiter le potentiel que representent les contributions privees 
volontalres et ies w v r e s  philantluopiques au service de la solidarite mondiale. 

tionales plus cohdrentes et dquitables. 
1. 

2. 
3. 

4. 

j471-472) 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

11 faudrait apporter plus d’appui aux initiatives d’inveslissement sociaiement res- 
ponsahle afln d’acheminer des ressaurces vers les pays & bas revenus. (474-475) 
Une action internationale est essentielle pour accroitre I’investissement dam 
I’6ducation et la capacite technologique des pays en dBveloppement. (482-487) 

Une action internationale est egalement necessaire pour appuyer ips systbmes na 
tionaux de protection sociale de telle some qu’il y ait un niveau minimum de pro- 
tection sociale dans f’Cconornie mondiale. (488491) 
Un mbcanisnie plus emcare de gestion macroeconomique mondiale est ntices- 
Are.  Outre qu’il faut gerer les flux financiers et les taux de change dans ie court 
terme. la coordination des politiques macroCconomiques devrait aussi viser, & 
plus long terme. & assurer le plein emploi. (410,494 497) 
U faudrait, par une action plus Cnergique et un dialogue social Blargi,  promouveir 
le travail decent dam les zones franches d‘exportation (ZFE) et, sur un plan plus 
g&nCral, dans les systemes mondiaux de production, et le BIT devrait si besoin est 
apporter avis et assistance B ceux qui participent B ce dialogue. (498-501, 563- 
566) 

L’accbs de tous a un travail decent devrait devenir un objectif mondial et des p 
lltiques plus coherentes devraient &re mises en ceuvre dans ie sjstteme multifate 
ral pour atteindre ret nhjertif Touteq I ~ r s  nrganiwtinns dii rsptPme rntiltilat~ral 
devraient s’attacher a mieux uitcigrer et a rendre plus coherentes les politiques 
intemationales applicahlcs B I’Cconomie et au monde du travail. (502-510) 
Les questions d’&ucation, de sante. de droits de I‘homme. d’environnement et 
d’hgalitti entn? hommes et femmes devralent toutes &re trait& dans le cadre 
d’une approche integrh des objectifs economiques et sociaux. (51 1 514) 

Des mnstitutiuns plus responsables 
1) I% s?/s&r 1niltlrtlat~Tal et IEtut 

Pour amPiiorer la gouvernance mondiale, il est capital de reformer le systeme 
multihtciral afin de le rendre plus democratique, transparent, responsable et coherent. 
1. Les  institutions de Bretton Woods devraient mettre en place un syst&me plus ef- 

ficace de droits de vote en vue d’accrojtre la representation des pays en develop- 
pement. (52 1-525) 
Les  mBthodes de travail et 1s proc6dures de negociation de I’OMC devraient ga- 
rant% la ptelne participation, dam des condztions efficaces, de tous les Etats hlem 
bres, (527) 
Tous les organlsmes du systBme des Nations h i e s  devraient renforcer leurs uni- 
t& d’8vdhdtlon. adopter dm piitlques claims d‘lnformatlon et publier leun te- 
sultats confonnbment & ces politiques. I1 faudrait encourager ies evaluations 
externes, et la suite donde aux tivaluations devrait faire I’objet de rapports re- 
guliers. (529) 
Nous appelons les chefs d’Etat et de gouvemement a pmmauvoir des politiques 
cohtirentes dans les instances internationales qul visent prlncipalement le bien- 
&re et la qualit6 de la vle des populations. Les moyens de rendre plus coherente 
la politique socio-lconomique internationale devraient par allleurs figurer h 1‘0s- 
dre du jour des reunions des dirigeants politiques mondhw. (532) 
U faudrait envisager sbrleusement les propositions qui consistent 21 weer un con- 
sefl de s6curitC ticonomique et social ainsi qu’un conseil mondlai de la gouver 
nance mondlale. (530-531) 

2. 

3. 

4. 

5. 
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I1 faudrait renforcer la capaciti. de I'ECOSOC de ccmrdoitner les politiqcies mon- 
dlaies dans les spheres ecoi~omiques et sociaies par une amelioration du niveau 
de representation, y conipris iin cornitd executif atr nivcau minisreriel et tine i n  
teraction interininis~e~elle sur  les questions mnndiales el&, Pt par I'adoption de 
nouveaux modes de fon~tionnement. (533-534) 

Les contributions financieres aiix institutions mu1t.ilaterales devraient Ctre aug- 
mentees affn que ces imtitutians puissent assumer des responsabilites accrues. et 
cela devrait s'assortir d'une amelioration de I'efftcience et de I'eFficacitC. (536) 

Toutes les otganisatians, y compris celles du systenie des Nations Unies, de- 
Maient &re davantage cornptables vis-8-vis du grand public de5 politiques qu'elles 
appllquent. Les ~ouvemenients et les parlernents devraient contriburr ?i ce pro- 
cessus en examlnartt ies decisions prises par leurs reprhsentarits dans ces orgaiii- 
sations. (528, 639.540, 543) 

Nous demandons aussi une expansion progressive du contrale parlementaire du 
systeme multilateral au niveau mondial et la creation d'un groupe parlementaire 
ntondial qui s'occuperait de id ~oh&eiice et de la coricoi-dame des pulitiques 
economiques et sociales mondiales. (544-545) 

ir) A C ~ ~ U I T  ~ z m z  tjtnfiqim 

En dehors du s y s t h e  multilateral, le man& des affaires, ies organisations de tw- 
vailleurs, les organisatictns de la societt; civile et les reseaux triondiaux contr+buent tous 
pour une part importante 2 ta gouvernance niondiale. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Les initiatives prises volorita~rem~nt par les entreprlsrs. nationales ou transnatio 
nales. pourraient &re renforcites de nraniere arcroitrr Ieiir cnntrihntinn a la di 
metision sociale cle la niondiali~tioii. L'OIT devrait convoquer tin forum sur cette 
question. (555-557). 
I1 fairrimit nipttrr. en place darts les inf;titutions de Bretton Woods et a I'OMC des 
structures formelies de consultailon avec le mouvement syndical ~nterIia~ionai et 
le monde des affaires. (562) 
Un plus grand appui devrait Otrr apporti. au renforcement des mouvements rt or- 
ganisations de la sociCte civile et il faudrait promouvoir le respect drs droits el de 
la lihert6 de chacun de former des associations. Les organisations tle La soci6tC ci 
vile des pays en developpement devraient &re davantage representees dans les 
reseaux mondiaux de la sociCtB civile. I1 faudrait prontouvoir tine plus grande ir- 
reraction avec le systenie nultilat6ral. (568. 570.572) 

Les organisations de la sociCte civile devraient Ptre t r ans~a rpn te~  et con:ptables 
de leur action, sans prejudice des droits des citoyens de s'organiser et de Faire en- 
tendre leur voix. I.es efforts d'autoregleinentation pourraient &re encottrages. 
(569) 
Des medias respoi~sa~ies peuvent jouer un rble central en facilitant l'i.\.oIritlon 
vers une ~ n d i a l ~ ~ t ~ o ~ i  plus @quitable, qui profile a tout  ie  monde. Les politiqiies 
doivent partout ntettre I'accent sur I'importatice dc la diversite de ;'information 
et des flux de comniunications. (57'1) 

I1 faudrait une meillcufe coordination entrc les organisations ir~~erna~ional~s el les 
rkseaux et partenariats mondiaux qui s'occupeitt de I'khange d'inforniations, cie 
la serisibilisatiori et de la rnobilisatioii des ressources dans Ies domaines economi- 
ques et shciaux. (58 1 ) 
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St? mobiliser err faaveuf du changement 

L’action nkessaire pour ces rbformes exigera la mobilisation de beaucoup d’ac- 
teurs. Audela des nfigociations et debats en cours dans les forums nationaux au multi- 
lat&aux, nous proposons les actions et initiatives suivantes. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

6. 

7. 

Au niveau national. iioif~ invitons les gouvernements et les acteurs non Ptatiques 
L engager de larges dialogues pour examiner et 6laborer des mesures de suivi aux 
niveaux focal. national ei regional (594 596) 
Le5 organisations du systPme multilate5ral devraient examiner leurs procMures en 
w e  de s’assurer de la coherence de leur action en ce quf concerne les valeun uni- 
verselies et le respect des droits de I’honrme. de niieux tes zrspeLLer darw la pxd 
tique et dameiiorrr le dialogue international. (513 602) 
Les organisations internationales devraient lancer des initiatives visant a rendre 
les pl i t iquer plus cohdrentes afin de travailler ensemble t~ la conception de poii 
tiques plus Bquilibrees et complementaims en vue d’une mondialisation 6qulta- 
blr, qui pmfite a tout te monde. La premiere de ces initiatives devrait porter sur 
la croiwnce, I’investissement et I’emploi dans l’economie mondiale. (608-6 1 I)  
Lets organisations du systkme international dont le niandat vise les questions so- 
ciales devraient entreprendrp des examens des consequences rocialeh des politi- 
ques economiques, financieres et commerciales au niveau national. 11 est 
indisperisable que les autorites nationales gardent la haute main sur le processus. 
(606) 
I es organisations internationale5 les plus dlrectement concernPes devraient orga 
niser une sdrie de dialogues pluripartites pour examiner plus B fond ct dCvelop 
per les prlncipales propositions figurant dans le rapport de la commission (613 
617) 
Les organisations internationales interessnSes devraient mettre en place un forum 
sur la politiques de la mondialisation Ce forum sera une plateforme qui Wrmet 
tra un dialogue regulier au cours duquel seront confront& dJffGrents points de 
vue sur I’imprt soda1 des evolutions et des politiques dans I’konomie mondiale. 
Les institutions participantes poumient produire p6riodiquement un Rapport 
snr I’etat de la mondialisation. (618422) 
11 faudrait renforcer les programmes de recherche et la collecte des donn&s sur 
la dimension sociale de la inondialisation. (623-629) 
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La Commission mondiale sur la dimensionsociale de la mondialisation a ete crMe 
en vertu d’une dCIcislon du Conseil d’administration du BIT en novembre 2001. Elle a 
BtC chargee de sournettre un rapport faisant autorite sur la question de la dimension 
sociale de la mondialisation, y compris les liens entre 1’6conomie mondiale et le monde 
du travail *. 

Le Directeur general du BIT a ete invite a mener de vastes consultations en vue 
de la nominati[~n des membres de la commission. 11 devait s’agir de personnalites Bmi- 
nentes faisant autorile. La commission devait en outre 6tre composee de maniere equi- 
lib&. qu’it s’aglsse de la repr6sentation des dif?%rentes regions, de 1’8quilibre erttre 
homntes ct femme$ ou du tripactisme, et reflkter les diffkrents points de vue sur la m a n  
dialisation. 

En fevrier 2002. hlme Tarja Halonen, PrtSsidente de la Finiande, et ILI. Benjamin 
Mkapa, PrBsident de la R~publ~que-~nie  de Tanzanie. ont accept& & la demande du Di- 
recteur general. de coprbider la commission. Dixneuf autres membres de differenies 
regions. origines et disciplines on1 et6 nomm&, cinq membres de droit, y compris le 
Directeur gbneral du  BIT et les membres du bureau d u  Conseil d ~ a d n i i t ~ i s ~ r ~ ~ i ~ n ,  assu. 
rant le lien entre la commission et t’UIT. 

La commission est un organe independant, plelnement responsable de son r a p  
port Pt de ses ntethodes de travail. Tous ses membres sibgent B titre indlviduel. Elle a 
&tcZ cn mcsurc d’aborder en toute libex% des questions tres divencs, de solliciter des 
conseils et de formuler mute proposition ou recommandation jugee pertinente dans le 
cadre de son mandat. 

* Voir documents du Conseil ~ad~iinislration du BIT: uRenfororcenient de I’acrion du Cruupe de travail 
sur la dimension soside dc la mondiufisntion: prachufncs &tape% (GB.28ZflNP/SDG/l). Genbve. nov. 
2001; et rhpport du Croupe de travail sur la dimension sociale de ia mondialisationr (t,8.182/12), 
C ~ n e w .  nov. 2001 



Mernbres de la Commission 

Coprtlsiclenrs 

Tarja Habnen, F&idente de la Pinlande 
Mme Tarja Halonen a CtC Clue PrMdente de la Fdande en fevrier 2000. C'est la 

premiere femme exercer cette fonctian. Elle est titulaire d'une maitrise en droit de 
1XJniversitb d'fielsinki. En 1970. elle rejoint comme juriste I'Organisation centrale des 
syndicdts finlandais et y demeure tout au long de sa carriere de deputee, puis de mi- 
nistre. Mmc Halonen a ete 6lue pour la premiere fois au Parlement en 1979, un man- 
dot qu'elle a continu6 dexercer jusqu'8 son Qlection B la prCsldence de ia Pinlande. 
Male Halonen a ete notamment ministre de la Justice (1990-91), des Affaires Ptran@res 
(1995-2000) et de la Cooperation nordique (1989-1991). Elle ajoud UII rale actif au 
Carmil de I'Europe oh elle a siege au Comit6 des sages (1998-99). M ~ ~ ' ~  HaIonen s'est 
ParticuJierement int(tress6e tout au long de sa ramere politique aux questions relatives 
aux droits de l'homme, & la demoeratie, B I'Etat de droit et a la societi! civiic. 

Benjamin Wiilfam Mkapa, 
Mildent de la Republique-Unie de Taruanie 

M Benjamin W Mkapa a ete elu President de la Republique Unie de Tanzanie en 
novembre 1995 II a 6tudiC. au Mokcrc University College en Ouganda, ou il a ohrenu 
une licence de lettres en 1962. En 1966, il entarne une longue carriPre de journalisle 
qui le mene au poste de redacteur en chef de deux grands quotidiens tanzantens, The 
Nationalist Uhru et The Daily News. En 1974. il est nomme attache dc prewe du Pre 
sident de la Rl?publique-Unic de Tanzanie, M Mwalimu Julius Nyerere Au coucs do sa 
carriere diplomatique, M Mkapa a CtP successivement ambassadeur au Nigeria (1976), 
ministre des Affaires etrangeres (1977 1980). anibassadeur au Canada (1982) et ambas- 
sadeur aux ktats-Unis (1983). En 1984, il occupe de nouveau le poste de ministre des 
ARaires errangeres pis,  au debut des a n n h  quatre-vtngtdix. ceiui de ministre de I'ln 
formation et de la Radiotelevision En 1992, 11 est nomme ministre de la Science, de la 
Technoiogie et de I'Enseignement superieur avant d'etre pone a la presidence en 
1995. Tout au long de sa carriere politiquc. M. Mkapa a oeuvri en faveur du renforce 
ment de la democratie tanzanienne el de I'acc6lCration du processus d'ouverture du 
pays aux Cchanges et aux investissements intematianaux 

~ e ~ b r e s  
Giuliano Amato - M. Amato a CtC deux fois Premier ministre de I'ItaBe, de 1992 

a 1993, puis de 2000 a 2001. Plus recemment, il a occu@ le pmte de vice-president de 
la Convention europeenne w r  t'avenir de I'Europe. Senateur, 111 Amata a occupe plu 
rieurs postes gouvernementaux de premier plan. ii a notamment 6tcS Vice Prcmicr mi 
nistre, ministre des Finances, ministre des Reformes Institutionnelles et president de 
I'Autorite antitrust. M Amato estjuriste de formation. De 1975 B 1997, il a ete profes 
seur de droir constitutionnel compare B 1 lnstitut de sciences politiqurs df I'Universite 
de Rome 

Ruth Cardoso - Presidente du Programa Capacitacao SolidBria, une organisation 
brPsiliennr dont l'objecttf est de faciliter les partenariats en taveur de la lutte contre la 
pauvrei6 et I'exclusiotr suddle, Mmr Cat doso, epouse de I'anc Ietr President de la Repu- 
blique du Bresil, a cte chercheuse au Centre bresilien d'analyse et de planification et 
professeur d'anthropologie & I'Universite de Sa8 Paula Ellr est membre du conseil 
d'admirdstration de la Fondation pour les Nations Unles et du groupe de haur niveau 
pour l'emploi des Jecmes Mme Cardoso a puhliP plusieurr ouvrages suc les Jeunes, les 
mouvements sociaux, la sofiete civlle et les nouveaux acteun sociaux 
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Heba Handoussa -. M m  Handoussa est memhre de la Choura, la Chambre haute 
du Parlrment &gyptien, et siege au conseil d’administration de la Banque centrale du 
pavs. Eronomiste de formation, IL@ Handoussa a 6te jusqu’en 2003 directrice ghn6rale 
du Forum de la recherche economtque pour leu pays arabes. l‘lran et la Turquie. Elle a 
enseigne a Wniversite amerlcaine du Caire dont elle a ensuite et4 nommee vice- 
doyenne. Efie a et4 conwiII&re du gouvernement &gyptien el consultante aupres de la 
Banque mondiale. Eile a publid de nombreux travaux de recherche qui portent sur 
I’ajustement stntcturel. la politique industrielle et I’aide etmngere, les reformes institu 
tionnelles et les modeles de d&eloppement compare. 

Evehe Hedcens - Goordinatrice executive de la Campagne sur 1es objectifs de 
dev~loppement pour le Milieriaire, Mme Herfkens a tSgalement Ct6 ministre de la Coo- 
peration au dtiveloppement des Pays-Bas de 1998 k 2002. De 1996 & 1998, elk occupe 
le post? d’ambassadeur tl I’organisation des Nations Unies et tl I’organisation mondiale 
du cormnerce. Au cours de cette perbde, elk siege egalement au Conseil de l’lnstitul 
de recherche des Nations Unies pout  le dPveloppement social et preside le bureau de 
la Commission Bconomique des Nations Unies pour I’Europe. De 1990 k 1996, elle a 
e t e  directrice exdcutive du groupe de la bnque  mondiale. Auparavant, elle a etd pen- 
dant neuf ans deputee du parti travailliste. Juriste de formation, Mme Herfkens a par 
ailleurs activenient participts a plusieurs organisations non gouvemementales. 

Ann McLaughUn Komlogos - Vice-prhidente de la Rand Corporation. Mm@ Ko- 
roiogos est aussi conseiiIl?re de ia hanque d’investissement new-yorkaise Benedetto, 
~artldn(i  & Co. Elk siege par ailleurs au conseil dadministration d AMR Corporation et 
de sa filiale American Airlines, et de Fannie Mae, Harman International Industries, Kel- 
log Company, Microsoft Corporation, Vulcan Materials et Host Marriott Corporation. 
Milae Korologos, qui a ete secrCtaire d’Etat au Travail des Etats-Unis de 1987 a 1989. a 
egalement ete sous-secretaire d’Etat k 1’1nt6rieur et secretaire d’Etat adjolnte aux Finan- 
ces. E l k  3 prGsid6 I’lnstitut Aspen de 1996 

Tau Mai - Secr6taire g6neral de la Fondation chinoise de ia recherche pour le de- 
veloppement depuis 1998, M, Lu est egalement, depuis 1995, charge de recherche 
principal au Centre de recherche chinois pour le dbveloppemenl du Conseil dEtat. Ex- 
pert en matjPre de refonne curale, il a dirigd le bureau experimental de la reforme N- 
rale, qui &eve du Centre de recherche pour le developpement rural du Conseil d‘Etat. 
B la Bn des annOes quatre-vingt. 11 est i’auteur de nombreuses publications sur  la r6- 
fornie 8cortomique e ta  btb consultant aupres de la Banque mondiale, de la Bmque asia- 
tique de developpement et d’autres organisations internationales. 

Valentjna Matdenko - Gouverneur de Saint-Petersbourg depuis 2003,  MI^ Ma- 
tvienko a auparavant btd Vicc premier ministrc de la F6ddration de Russie cn chargc 
des affaires sociales, dr l’education, du sport et de la culture. Elle a dgalement itte char- 
gee des relations entre b gouvemement et les syndicats. les organisations et IPS asso- 
ciations sociales, les institutions religieuses et les mpdias. Elle a effect& sa carriere 
dans ie corps diplomatique et la haute fonction publique. De 1991 a 1995, elle a o c  
cup@ ie pnste d’amhassadeur a Make, puis celui d‘amhassadeur en Grece. de 1997 a 
1998. 

Ueepak Nayyar - Vice-president de 1’UniversittS de Uelhi, M. Nayyar est un Bco- 
nomistr renomme qui a enseigne k i’universite d’oxford, k I’Universite du Sussex. a 
l’fnstitut indien de gestion (Calcutta) et k I’UniversitC Jawaharlal Nehru (New Delhi). It 
n Cgalcrnent btb premier conseilicr ciconomique du gouvcrnemcnt indicn et wcrritairc 
permanent au ministere des Finances. Auteur de nombrew ouvmges et articles, 
hl.Nayyar preside le Conseil des gouverneurs de I’Institut mondial de recherche sur 
l’&xmomie des pays en d8veloppement. a Helsinki: it preside egalement le corrseil con- 
suitatif du Centre du  developpement international a I’UniversitC d’Oxford et est mem- 
brc du cnnseil d’administration du Conseil de la recherche sociale. aux Etats-Unis. 

2000. 
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TatzO NisWnum - P&ident du conseil d'administration de Toshiba, hl. Nishi.. 
mum a fait carriltre dans celte entreprise dans le secteur des ventes et du marketing 
international de composants electroniques et d'appareiIs 6lectroniques destines I la 
grande distrihuiion. M. Nishitnuro est actuellerrieiii viueq.m+&lrrit de la Ft%Cratlort drs 
entreprises du lapon. organisation qui a vu le jour en mai 2002 suite & la fusion des 
deux principafes organisations d'employeurs du Japon, Keldaiiren et Nlkkeiren. 

Francoh PQiRot - President de I'Organisation internationale des employeus 
(OIE) depuis juin 2001. M. Perigot a fait une tongue carriPre dam le milieu industriel 
francais, d'abord en tant que pres~dent-direcleur g6neral de Thibaud, Gfbbs et CIe 

0968-1 9701, puis en tant que president-directeur general du groupe Unilevet France 
(1971-1986). M. PrSrigot a ete President du CWPF (Conseil national du patmnat &an- 
lais) de 1986 a 1994. Depuis 1997, il est president de MEDEF international, la braiiche 
intert~ationa~e du Mouvement des entreprises de France. 

Swin Pitsuwn - Depute? et aticien ministre des Affaires Ptrangkres de la 
Thailande, Itf. Surin a fait une longue carriere politlque et diplomatique. 11 a etB niinis- 
tre des Affaires etrangeres de 1997 2001 et vice-ministre des AEaires i?trang&res de 
1992 1 1995. Depute, it a vu son tnandat parlementaire renouvele six fob tlepuis 1986. 
13iplbme de sciences politiques, It$. b i n  esl titulaire d'un doctorat de l'Universit6 de 
Harvard. I1 a siege la Commission dc la sij'curitci: humaine et slgne rB~li&rement des 
chroitiques dans d'iniportants quotidiens publies en Thallande et dans d'autres pays de 
la rkgion. 

Julio Mafia Sanguinetti - President du Circulo de Montevideo, un forum qui 
vise B d6velopper de nouvelles formes de gouvernance et I prornauvoir le developpe- 
ment durable en Amerique latine, M. Sanguinetti a 6th Ciu a deux reprbes a la pnisi- 
dence de La Republique uruguayenne (1985.1990 et 1990-1995). TI a fait une tongue et 
h incn te  caniPre dans la politique, la culture et le journalhme. En 2000, ses nombreut- 
ses realisations ant &te couronnees par le prix SimtSn Bolivar de I'UNESCO. Plusieurs 
universites iui ont decern8 des diplOmes honoriliques. 

Hernando de Soto - President de l'lnstitut pour la libeft8 et la democratie de 
Lima, au Perou, 1L1. de Soto est considere par The Ecunumist comme I'un des periseun 
les plus prolifiques en  mati&re de d6veloppement. II est l'auteur de plusieurs ouvmges 
I succPs dans le domaine de la palitique Cconomique et a dte Clu en 1999 par le m a p  
zine Times comnie I'un des dnq larina-americains les plus novatenm du XXt? siCcle. 
Considere comme I'un des specialistes les plus influents du xcteur informel, il a ettc 
conseiiler du gouvernernent pemvien, notamment pour l'elaboration et la mtze en ceu- 
vre de strategies visant a integrer les entreprises et la propriete informeiles dans I'Cco- 
ncimie formelle. 

Joseph Sti@& - Professeur d'dconomie. de connnerce et dt: yuesions, itrlena- 
tionales a I'UniversitrS de Columbia, aux Etats-Unis. M. Stiglitz esl I'un des fondateurs 
de I'econoniie modeme du developpemenr. U a enseignd a Yale, Princeton, Oxford et 
Stanford, et a ete premier economiste de la Banque mortdiale. I1 a iigalement prbide le 
Conseil konomique des Etats-Unis de 1993 h 1997.11 a recu le prix Nobel d'economie 
en 2001. 

John J. Sweeney - 11 preside depuis 1995 la Federation americaine du travail er 
du Coiigrks des organisations industrielles (AFLCIO). Ne dans le Bronx, a New York, 
It{. 5wc.ene.y commence sa carri&re syndicale en tant qu'assistant de recherche au Syri- 
dicat des travailleurs de la confection pour dames. En 1960, il entre a 1'Union interna- 
tionalp APS employ& dcs services (SFJO) en quaiite de directeur pour la ville de New 
York. II en est devenu pr6sident en 1980 eta Btb r66Iu a ce poste pour quatre rnandats 
consecutifs, avant d'etre &lu president de I'AFL-CIO. 

Victoria Tauii-Corpuz - Directrice exkcutive de la Fondation Tebtcbba (Centre 
international des peuples autochtones pour la recherche et I'Bducationf ~ Mme Tau& 
Cofpuz est une militante des droits autachtones. Originaire de la region de Cordillera. 
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aux Philippines, elle a crpt! et g&6 diverses organisations non gouvemementales acti- 
ves dans le domaine de la sensibllisation sociale, I’organisation communautaire. et la 
recherche et le dt4veloppement. Membre et presidenterapporteuse depuis 1994 du 
Forwls de coxilribuliuns volonlalres des Natlons Unles pour les populatlons autochto 
nes, elle a Bte rcicemment nommee commissaire de la Commission nationale sur le r6le 
des femme5 phiiippines. 

Aminata D. Tnmri5 - Auteur et directrice du Centre Aniadou Hanyrat Ra (CA 
HBA). l’une des organisations du Forum social africdn. Mme Traore a ete ministre de la 
Culture et du Tourisme du Mali, Elle a publie! divers ouvrdges portant sur Ies questions 
de developpement, notamment les relations Notd-Sud. la cooperation bilaterale et mu1 
tilaterale, la gouvernance democratique, locale et internationale, et la mondialisation. 
Elle a coorganise! le premier Forum social afn‘cain qui s‘est tenu a Bamako en janvier 
2002. 

Z w e h u i m a  V d  - Secrttaire gitntral du CongrPs des syndicats sud-ariirairrs 
(COSATU), M. VaVi a travail16 dans les zones de Klerksdrop et d’Orkney, riches en gi. 
sements auriferes. It rejolnt I’Union nationale des travailleurs das mines en 1987 et est 
nomme en 1988 sec&taire r6gional du COSATU pour le Transvaal occidental. Quatrz 
ans plus tard, M, Vavi en devient le secrcitaire ex6cutif national, puis le secr6taire gene- 
ral djolnt, paste qu‘ll a occupt! de 1993 B 1999. 

Emst W h  von WeizsPcker - Elu du Bundestag depuis 1998, M von 
Weizsacker est aussi un scientifique I1 a preside la Commission parlementaire sur la 
mandialisation de 1’6conomie. Scientiflque eminent, spkialiste de biologie et de phy 
slque, il a din‘ge le Centre des Nations Unles pour la science et la technique et I’InstItut 
pour m e  politique europeenne de I’environnement. Membre depuis 1991 du Club de 
Rome, M. von Weizacker a &rit des ouvrages qui ont Bt4 largement publib sur la po- 
Iitlque publique et les questions li&s B l’environnement et B 1’Cnergie. 

Membrps de dr0,t 

Bill Brett - President du Conseil d‘adrninistration du BIT en 2002 03, Lord Biett 
a Pti! membre pendant sept ans du groupe des travailleurs du Conseil d’administration 
Ap&s une langue carriPre de syndicaliste, i1 siege B la Chambre des lords depuis juin 
1999. 

Eui-yorig Cfiung - Pt cisidrrrt du Corrwll d’adroinistrdtiort du  BIT en 2003.04, 
M. Chung a &ti? ambassadeur et reprhntant  permanent de la Republique de Con% 
aupres de I’ONU et d’autres organisations internationales B Ceneve (2001-2004) et prt5- 
ddent de la Fp.fsinn extraordimire du Conseil des ADPIC de I’OMC sur le Programme 
de Doha pour le developpement (2002-2004). 

Daniel Furies de Riga - Vlce-prcisident du Conseil d‘administration du BIT et 
prmdent du groupe des empfoyeun, M. Funes de Rioja est vice-president de I’Organi- 
sation internationale des employeurn et pr6sident du ComitP technique permanent 
pour les questions sociales de I’Organisation des Etats americains. I1 est egalement di- 
recteur de la politique socisle au win de I’Union industrielle d’Argentine. 

Juan Somavls - Directeur gdnerdl du BIT depuis mars 1998, M Somavia est I’an 
cien representant permanent du Chili aux Nations Unies. 11 a effectue une longue et 
brifiante carrikre tant au niveau national que dam les instances intemationales. I1 a etit 
B deux reprises pdsident du Conseil Peonomique et social des Nations h i e s  (ECO 
SOC) et a preside le comite prCtpamtoire du Sommet mondial pour le developpement 
social. qui s’est tenu B Copenhague en 1995. 

Alain 1.udOvk. Tou - 11 a prbsidk le Conseii d’administration du BIT lor5 de la 
session 2001 02 el est, depuis novemhre 2000, ministre de 1‘Emploi. du Travail et de 
la Securiti: soclale du Burkina Faso. M. Tou a occupti plusieurs tonctions politiques 
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Cmineirteb dans son pays et a notatnment tit@ ministre de I'Habitat, du Logement et de 
I'Urbanirnie, et ministrr de la SantP 

Lc secretarizt 
Le BIT a m i s  en place uii secretariat pour appuyer la comniission dans ses activi- 

tBs. la Banque niondialr a aussi di.tache un haut ronctionnaire. Le secretariat a travail16 
en &mite coordinatioii avec les ronseillers des coprksidents: Jarno Viirianen et Heikki 
Pohja (rorrseillers de la Pr4sidente Halonen) et Fulgenre Kazaura, Ombeni Sefue et Tu- 
vako Manongi (conseillrrs du PrBsident Mkapa), 

Le secr&ariat se composait de Padmanabha Gopinath (Secr(.taire exdcutif). 
Rodgers (directeur technique) Eddy Lee (conseiller Cconomique), Uharam Ghai, A m  
Hartman (Banque mondiale) , Susan Hayter, hfichael Henriques (responsable, opdra- 
tions), Kolph van der Hoeven (responsable, secrdtariat technique). Ruth McCoy et 
Aurelio Pari.sotto, Zolireh Tahatahai Ptait coriseillkre pour la communication. 

Un certain nnivbre d'autres pecsonnes ont 6galement contribue de manibre signi- 
ficative aux travaux du secrdfariat: Manolo Abella, Jose-Cuillerrne Aleida dos Reis, 
Rashid Arnjad, Philip Gowring. Susan Davis. Janelle Diller, Tayo FaThoyin, Deborah 
Fmrice. Ajif Chose, K.P. Kannan, Richard Kozul-Wright (GNUCED), Bob Kyloh. John 
Lanniore. Vir@lio Levaggi, k'rancis Maupain, Steven Oates, Nana Oishi, Stephen Pursey 
et Ifamid Tabatahai. 

Annerte Schut a owup4 la Fonction de dacumentaliste. U n  appui editorial a Bt(t 
fuurni par Rosemarie Beattie. Sheila Davey et Geraldeen Fitzgerald, Barbara Coilins et 
Clare Sehenker ont orgaitis6 les systemcs adriiiIiistratif et financier el ie systi?rne d'h-  
formation, lesqtiels ont 616 mis en muwe par Rou~ena Ferranco. ZydFe Pernber. Judy 
Kafferry, \'t;mnique Arthaud, hfila Cueni, Sharon Dubis ,  Catherine Harada, Zohreh 
Mobasser rt Meral Stagoll. Mirhiko bliyamoto et Roherto Zachman ont appot-tci leur 
contribution a divcrscs applications Internet. Reriato Johnsson. Andrew Ling. Make 
Luehker er ?&riel Meunier ont fourni 011 apprii en niatiere de recherches. 



Reunions de la commission 
La rommiwion a tenu six reunions B Geneve les 24-26 mars 2002,20-21 mi 2002, 

12 15 octobre 2002, I6 18 fevrler 2003. 17-20 ma1 2003, et 10.12 aout 2003. Un 
&change de vues infonnef a 4galement eu lieu Genkve du 4 au 6 octobre 2003. 

la commission a en outre organid des consultations et des dialogues approfondls 
et a profit# d'un programme de travail technique organM par IP w d t a r l a t  

Consultations 
La commission a t t P  parti d'6changes de vues organis& le 2 octobre 2002 avec 

Horst KBhler, Directeur general du FMI. le 14 octobre 2002 avec Supachai Panltch- 
pakdi. Directeur @n&al de I'OMC, et le 18 fevrier 2003 avec James Wolfensohn, Pr6- 
sident de la Banque mondiale. 

travers le rnonde 
pour connaitre les differents points de w e  sur la mondialisation. Des membres de la 
commission et des membres du secrPtarint ont pris part P dixneuf dialoRuesnatlonaux, 
sept dialogues rggionaux et neuf consultations &missant des aeteurs cl6s. Cela a per- 
mis de sonder une grande partie de l'opinion publique mondiale par I'interMialre de 
plus de 2 000 dirigeants et persannalit6s Venus de tous les horizons (gouvernements, 
rvrunde des slfaires, byyldicats. swiete ctvlle) et de toutes les &@om. Les rapports com- 
plets w r  ces dialogues peuvent &re consult& sur le site Web de la commission 
(www.ilo.org/wcsdg). 

La commission a egalement organis(! une srZrie de diaiogues 

Dialopes nationaux 
0 Tanzanie 

Senegal 
Ouganda 
Philippines 

* Russie 
Mexique 

Dar es-Salaam, 19-20 aoat 2002 
Dakar, 26 aout 2002 
Kampala, 4 octobre 2002 
Manille, 12 septembre 2002 
Moscou, 25 septembre 2002 
Mexico, 8 octobre 2002 
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Costa Rica 
Chili 
.4frique du Sud 
Finiaiide 
Chine 
Argentine-Uruguay 
Iride 
Egyptc 
Bresil 

Etats-Unis 
Pologne 

Allemagne 

San Jose, 28 octobre 2002 
Santiago, 4 nowmbre 2002 
Johannesburg, 9 novembre 2002 
1Ielsiriki, 13 riuvantbir: 2002 
Reiing, 26 novembre 2002 
Carrasco, 2 dkembre 2002 
New Delhi. 11 dtkembre 2002 
Le Caire, 21-22 dricembre 2002 
Brasilia, 20-21 janvier 2003 
Varsovie. 6 ftlvrier 2003 
Groups  de m%Iexion 
Indmapoiis, 22 avril2003 
Washington, 24 avril2003 
Berlin, 28 avrii 2003 

Amerique latine 

Asie 
* Europe 
* Affique 

Carai-bes 
Etatsarabes 

Lima, 7 decembre 2002 
Santiago du Chili, lcr juillet 2003 
Bangkok, 16-17 decembre 2002 
Bruxelles, 3-4 fewier 2003 
Arusba, 6-7 avril2003 
Barbade, 9 avril2003 
Beyrouth, 8-9 mai 2003 

Autres dialogues 
Activite organisrie durant le Sommet mondial pour le developpernent durable, Jo- 
hannesburg, 30 aodt 2002. 
Sesslon d’information avec les organisations de la socit!te civile tors du Sommet 
rnondial pour le ddveloppement durable. Johannesburg, 2 septembre 2002. 
Rencontre avec des dlrigeants d’entreprises sous I’dgide de I’OIE, Genhve, 16 oc- 
tobre 2002. 
Dialogue avec les mouvements syndicaux mondlaux, la CISL et la CMT, Bruxelles, 
26 novembm 2002. 
Session informelie tors du Forum sur l‘tptat du monde, Mexico, 4 decembre 2002. 
Dialogue x1.a dimension wciale de la momflatisatinn - Cvaluation rrltlqtw par la 
soclettp civiler, Universitt! de Thammasat et Friedrich-EbertStiftung, Bangkok, 17- 
18 dbcembre 2002. 
ActivltCrs en marge du Forum social mondial, Port0 Alegce, 24 janvier 2003. 
KCiunion sur les valeurs de la mondialisation organist% en marge du forum econo- 
d q u e  tnondial, 25janvier 2003. 
Table ronde avec des dirigeants d’organisations non gouvernementales, Gedve, 
6 &in. 

Appui technique 
Le secr6tariat a mis en place une vaste base de donnbes pour appuyer les travaux 

de la commission: examen des travaux des commissions pr6ctllentes. recherches et 
ouvrages pertinents, compilation d’idees et d’expbriences. documents sur des ques- 
tions de fond, donnees sur les tendances de la dimension sociale de la mondialisation. 
Des consultations techniques ont egalement eu lieu avec d’autres organisations inter- 
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nationaies, en particulier le Departement des affaires Pconomiques et soelales de 
I'ONU (DESA), le PNUD, la CNUCED, la Banque mondiale, I'OMC et le FMI. 

Des &%?aux du savofr, composds de praticiens, &experts, d'univenitaires et 
d'acceuir, dlVer5, orit 6tt+ etablis afln que la commisslon puisse exploiter leur expertise 
dans les domaines suivants: 
* valeurs et objectifs dans le contexte de la mondialisation; 

march& IOC~IJX et polltiques Iocal~s B I'heure de la mondialisatlnn: 
politiques propres B rciduire l'exclusion au niveau national: comment faire en 
sorte que la mondialisation profite ti plus de monde: 
rkyeaux transfrontieres de production et de technologie: promouvoir le d6velop- 
pement pt le travail dkent; 
migrations internationales: la mobilite de la main4ceuvre ti I'ordre du jour de la 
politique mondiale; 
gouvernance intmationale pour une mondialisation propre h rdduirc l'cxclu 
%ion; 
mondialisation et culture. 
L'egalit6 entre hommes et femmes et I'emploi ont 6t6 abordPs en tant que themes 

transversaux. 
Le secrPtariat a organist! une serie de r6unions pour tirer pati des cannaissances 

techniques de ces rciseaux (voir liste cidessous). Ainsi. il a cite possible d'identifier les 
problbmes B remudre, de passer en revue diff6rentes approches possibles et de mettre 
en relief les options B prendre en consideration par la commission. 

On trouvera prochainement les rapports des r6unions des e a u x  du savoir. une 
base de donn4es statistiquea, une ubanque d'idhes, Ciectronique pour les propositions 
interessant la dimension sociale de la mondiallsatlon, une bibliographle annot& et une 
&rie de documents techniques sur le site Web de la commission (www.iIo.org/ 
wcsdg). Des dispositions distinctes sont actueliement prises pour la publication de ces 
documents. 
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