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I. NEGOCIATIONS INTERNATIONALE S 

1 . C N U C E D 

1 . 1 . C onse i l d e la C N U C E D : 25ème e t 26ème se ss ion s 

La  25ème  session  du  Conseil  de  la  CNUCED  a  eu  lieu  à  Genève  du  6  au  1 7 
septembre  pour  la première  partie et du  1 9 au 28  octobre  pour  la seconde.  Les 
négociations  ont  porté  principalement  sur  le  rapport  de  la CNUCED  sur  «com 
merce  et développement  en  1 982»,  les préparatifs  de  la CNUCED  VI et  la coo
pération  entre  pays  du  Sud. 

Le rapport sur «Commerce et développement en 1982» 

C'est  le  deux ième  du  genre.  Ce t te  paru t ion  est  ma in tenan t  annuel le. 
Elle  présente  le  déve loppement  de  l 'économie  mondia le  et  ses  réper
cuss ions  sur  le  c o m m e r c e  et  l 'essor  des  pays  en  déve loppement .  Le 
rappor t  analyse  les  d i f f i cu l tés  majeures  du  déve loppement ,  la  détér io
rat ion  accusée  du  c l imat  in ternat iona l  et  les  per tu rba t ions  qui  en  résul
tent. 

T o u t  part  de  la  cons ta ta t i on  que  les  pays  en  déve loppement  t raversen t 
ac tue l l ement  la  crise  la  plus  grave  depuis  les  années  3 0  et  que  leur 
t aux  de  cro issance  est  i nsu f f i san t . 

Selon  le  rappor t ,  la cr ise  économi que  des  pays  en  déve loppement  v ient 
des  f l uc tua t i ons  de  prix  dans  les  échanges  in te rna t ionaux.  Les  prix  des 
mat ières  premières  sont  à  la  baisse,  le  loyer  de  l 'argent  est  à  la  hausse. 
Les  e m p r u n t s  faits  à  l 'é t ranger  aggraven t  le  service  de  la de t te  e t ,  avec 
les  t rans fe r t s  de  bénéf ices  en  hausse,  f o n t  pression  sur  les  balances 
des  pa iements .  La  bonne  marche  des  expor ta t i ons  et  des  récol tes  au
dessus  de  la  moyenne  n ' empêchen t  pas  la  s tagna t ion  de  la  cro issance 
économi que .  Les  succès  rempor tés  par  les  pays  en  déve loppement 
dans  la  modern i sa t i on  de  leurs  s t ruc tu res  depuis  le  mi l ieu  des  années 
7 0  en  son t  rédui ts  à  néant .  L 'évo lu t ion  in ternat ionale  fa i t  oppos i t i on 
aux  efforts  entrepr is  par  les  pays  en  déve loppemen t . 

Le  c l imat  économi que  est  caractér isé  par  la  lenteur  de  la  cro issance 
dans  les  pays  industr ie ls  et  par  une  in f la t ion  universel le.  A v e c  des  prix 
qui  m o n t e n t  et  une  demande  qui  fa ib l i t ,  le  chômage  s ' insta l le  dans  les 
pays  industr ie ls  et  f re ine  la  cro issance  des  pays  en  déve loppemen t .  Le 
ra len t i ssement  de  la  cro issance  dans  les  pays  industr ie ls  s 'est  é tendu 
aux  pays  en  déve loppement  du  fa i t  de  la  baisse  des  impor ta t i ons ,  de  la 
dé tér io ra t ion  des  te rmes  de  l 'échange,  d 'un  p ro tec t i onn isme  cro issant , 
de  l 'exp los ion  des  t aux  d ' i n té rê t  sur  les  marchés  in te rna t ionaux  des 
cap i taux  et  aussi  à  cause  de  la  s tagna t i on  de  l 'aide  au  déve loppement . 
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Du  fa i t  de  la  crise  économique  in ternat iona le ,  les  i ns t i tu t i ons  f i nanc iè 
res  on t  perdu  une  grande  part ie  de  leur  souplesse.  Ces  i ns t i tu t i ons 
in ternat iona les  de  f i nancemen t  ex igen t  des  pays  en  déve l oppemen t 
qu ' i l s  s ' adap ten t  rap idement  à  un  c l imat  économi que  mond ia l  devenu 
fo r t  maussade.  Par  ai l leurs,  le  sys tème  commerc ia l  in ternat iona l  f re ine 
ou  étouffe  cet  e f fo r t  d ' adap ta t i on  s t ruc ture l le  des  pays  en  déve loppe
men t .  Ces  con t rad i c t i ons  son t  au  cœur  des  difficultés  que  rencon t ren t 
beaucoup  de  pays  en  déve loppemen t  dans  leurs  re lat ions  é c o n o m i 
ques  avec  l 'é t ranger;  el les  exp l iquent  aussi  la  fa ib le  cro issance  de  leur 
économi e .  Le  sys tème  économi que  in ternat iona l  manque  de  mécan is 
mes  de  sou t ien  aux  pays  en  déve l oppemen t  dans  les  doma i nes  des 
mat ières  premières,  du  c o m m e r c e  et  des  f i nances .  Ce  qui  manque 
aussi ,  c 'es t  une  coopéra t i on  adéquate  ent re  les  pays  du  Sud  eux
m ê m e s . 

Le  rappor t  aborde  enf in  d ivers  t h è m e s  économiques  te ls  que  les  pres
ta t i ons  de  serv ices  dans  l ' économie  mond ia le ,  les  pays  en  déve loppe
men t  ayant  une  balance  des  pa iements  excédenta i re ,  les  répercus
s ions  des  dépenses  d ' a r m e m e n t  et  de  la  démobi l i sa t ion  de  l’effort  de 
déve loppemen t . 

La 25ème session 

Lors  de  la  d iscuss ion  du  rappor t ,  le  por teparo le  du  «Groupe  B»  f i t 
remarquer  que  la  détér io ra t ion  du  c l imat  économique  avai t  des  réper
cuss ions  négat i ves  sur  les  pays  en  déve loppemen t ,  su r tou t  les  p lus 
pauvres .  Le  rappor t  ne  semble  cependan t  pas  accorder  la m ê m e  impor
tance  aux  fac teurs  ex ternes  et  au  sér ieux  des  efforts  ent repr is  par  les 
Etats .  Le  «Groupe  B»  aurai t  souha i té  que  le  rappor t  f ît  une  plus  large 
place  aux  e f fo r t s  na t ionaux  qui  son t  f i na lement  la  clé  de  tout  déve lop
pemen t . 

Le  représentant  du  «Groupe  des  77»  qual i f ie  le  rappor t  d 'é l émen t 
i mpo r tan t  dans  l 'analyse  de  la  cr ise  actuel le .  La dé tér io ra t ion  du  c l imat 
économi que  mondia l  est  a larmante  pour  l 'économie  des  pays  en  déve
l oppemen t .  Le  prob lème  crucial  est  ma in tenan t  le  serv ice  de  la  de t te . 
Les  i ns t i tu t i ons  in ternat ionales  de  f i nancemen t  ne  peuven t  jouer  q u ' u n 
rôle  mineur  pour  venir  à  bou t  de  la  cr ise.  Les  pays  en  déve l oppemen t 
son t  les  perdants  du  jeu  économi que  mené  par  les  pays  industr ie ls  qui 
donnen t  la  pr ior i té  à  la  lu t te  con t re  l ' i n f la t ion.  La  baisse  des  expo r ta 
t i ons  et  la  chu te  du  prix  des  mat ières  premières  on t  amenuisé  les  ren
t rées  des  pays  en  déve loppemen t .  S'i l  avai t  déjà  été  suscept ib le  de 
fonc t i onne r ,  un  p rog ramme  intégré  des  mat ières  premières  aurai t 
empêché  ce t te  aggrava t ion  de  la  s i tua t i on . 

Le  «Groupe  des  77»  sait  f o r t  bien  qu ' i l  appar t ient  aux  pays  en  déve lop
pemen t  d 'amél iorer  eux mêmes  leurs  s t ruc tu res  économi ques .  Il  n 'en 
est  pas  mo ins  urgent  de  repenser  l 'ordre  économique  mond ia l  et  de 
grossi r  les  appor ts  f inanc iers  dest inés  aux  pays  en  déve l oppemen t , 
d 'ouvr i r  les  marchés  des  pays  industr ie ls  et  de  me t t re  en  v igueur  le  pro
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g r a m m e  intégré  des  mat ières  premières,  sans  préjudice  des  autres 
mesures  à  prendre. 

La  deux ième  part ie  de  la  2 5 è m e  session  a été  placée  sous  le  s igne  des 
prépara t i fs  de  la  négoc ia t ion  sur  la  coopéra t ion  économique  entre  les 
pays  en  déve loppemen t .  C 'es t  en  1 9 7 6  déjà  que  le  Consei l  avai t 
déc idé  de  fo rmer  un  com i té  de  la  CNUCED  pour  l 'é tude  de  la  coopéra
tion  économique  entre  les  pays  en  déve loppement .  Les  tâches  de  ce 
com i té  fu ren t  précisées  lors  de  la  CNUCED  V  en  1 9 7 9 .  A  ce  jour ,  des 
difficultés  de  procédure  on t  empêché  le  comi té  de  c o m m e n c e r  ses  t ra 
vaux .  On  ne  sait  tou jours  pas  qui  aura  le  droi t  d 'en  faire  par t ie .  Les 
négoc ia t ions  du  sys tème  s ' insp i rent  no rma lement  du  pr inc ipe  d 'un i 
versa l i té ,  de  l 'égal i té  souvera ine  et  de  la  t ransparence.  Si  l 'on  appl ique 
ces  pr inc ipes  au  com i té ,  cela  rev ient  à  dire  que  tous  les  membres  de  la 
CNUCED  on t  un  dro i t  égal  de  s 'y  faire  en tendre . 

Le  «Groupe  des  77»  dé fend  cependan t  le  point  de  vue  qu' i l  peut  lui
m ê m e  désigner  les  par t i c ipants  aux  conversa t ions  sur  la  coopéra t i on 
économi que  entre  pays  en  déve loppemen t  dans  le  cadre  de  la  CNU
CED.  Les  pays  industr ie ls  se  son t  j usqu 'à  ma in tenan t  opposés  à  ce t te 
ex igence  pour  ne  pas  consent i r  au  «Groupe  des  77»  le  dro i t  d 'exc lure 
des  en t re t iens  des  pays  en  déve loppement  n 'appar tenant  pas  à  ce 
g roupe ,  par  exemple  Israël  ou  la  Turq iue . 

Le  c o m i t é  aurai t  c o m m e  tâche  pr incipale  la mise  au  po in t  entre  les  pays 
en  déve loppemen t  d 'un  sys tème  universel  de  préférences  commerc i a 
les;  il  devra i t  aussi  déve lopper  la  coopéra t ion  entre  les  organ ismes 
commerc i aux  of f ic ie ls  des  pays  en  déve loppement  et  cont r ibuer  à  la 
c réat ion  d 'ent repr ises  commerc ia les  mul t i la téra les,  tou jours  dans  les 
pays  en  déve loppement . 

A u  cours  de  la  deux ième  part ie  de  la  2 5 è m e  session,  un  vo te  sur  des 
ques t i ons  de  procédure  permi t  au  «Groupe  des  77»  d ' imposer  son 
po in t  de  vue .  On  décida  par  ai l leurs  que  seuls  les  par t i c ipants  auraient 
accès  aux  d o c u m e n t s  de  la  CNUCED  con tenan t  des  i n fo rmat ions  con
f ident ie l les  sur  les  t ravaux  de  ce  com i té .  Tous  les  membres  de  la  CNU
CED  on t  cependant  droi t  aux  d o c u m e n t s  f o n d a m e n t a u x  sur  la  coopé
rat ion  économique  entre  pays  en  déve loppement  et  aux  rappor ts  sur 
l 'é tat  des  négoc ia t ions .  Le  secrétar ia t  de  la  CNUCED  est  prié  de  fourn i r 
une  aide  techn ique  et  admin i s t ra t i ve ;  il  convoquera  les  pays  en  déve
l oppement  à  une  négoc ia t ion  sur  le  sys tème  des  préférences  commer 
ciales. 

Le  représentant  de  la  Suisse  au  Consei l  regret ta  q u ' o n  eût  procédé  à  un 
vo te  en  consei l  au  lieu  de  con t inuer  à  négocier  et  se  mon t ra  inquiet  des 
répercuss ions  négat ives  de  ce  vo te  sur  la  coopéra t ion  entre  Etats  du 
Sud ,  coopéra t ion  que  la  Suisse  con t i nue  d 'encourager .  L 'oppos i t ion 
man i fes tée  cont re  la  résolut ion  avai t  pour  cause  le  respect  du  pr incipe 
d 'un iversa l i té . 

11 



La 26ème session 

La  2 6 è m e  session  du  Consei l  de  la  CNUCED,  qui  s 'es t  t enue à  Genève 
du  18  au  2 2  avri l  1 9 8 3 ,  a  su r tou t  traité  des  ques t ions  commerc ia les  et 
de  l ' ende t temen t  des  pays  en  déve loppemen t .  Le  secrétar ia t  de  la 
CNUCED  f i t  remarquer  qu ' i l  devena i t  nécessaire  de  créer  un  com i té 
spécial  à  l ' intér ieur  du  Consei l ,  a f in  de  procéder à un  examen  annuel  du 
p ro tec t i onn i sme  et  de  la  mod i f i ca t i on  des  s t ruc tu res  et  de  rédiger  des 
recommanda t i ons .  A  la  vei l le  de  la  CNUCED  V I ,  ce t te  session  n 'a  pris 
aucune  réso lu t ion .  Elle  a  été  suiv ie  de  la  12ème  réun ion  ex t raord ina i re 
du  Consei l  qui  a  procédé  aux  préparat i fs  de  la  CNUCED  V I . 

Source s 

Chronique  des  NU,  décembre  1982. 
CNUCED,  Communiqué  de  presse  TAD/INF/B63,  13731379,  1389. 
CNUCED,  TD/B/930;  TD/B/934;  TD/B/957. 

1 . 2 . P ro d u i t s d e ba s e 

La consti tution  d'un  Fonds  commun  des  matières  premières  progresse  lente
ment.  Les  EU et  les  pays  à commerce  étatisé  continuent  de  se  montrer  réser
vés.  L'accord  sur  le  jute  a abouti.  Un  accord  sur  le  sucre  et  un  autre  sur  les 
bois  tropicaux  sont  en  cours  de  négociation.  Les  pays  producteurs  d'étain  et 
de  coton  ont  fondé  leur  propre  organisation. 

1 . 2 . 1 . Fond s c o m m u n pou r le s produit s de bas e 

En ju in  1 9 8 2 ,  les  21  Etats  qui  avaient  rat i f ié  dans  les délais  l 'accord  sur 
le  Fonds  c o m m u n  pour  les  p rodu i ts  de  base  déc idèrent  de  repousser  au 
3 0  sep tembre  le  date  l imi te  de  ra t i f i ca t i on .  Le  Fonds  pourra  f o n c t i o n 
ner  au  m o m e n t  où  9 0  Etats  au  mo ins  auron t  rat i f ié  l 'accord  et  où  deux 
t iers  au  mo ins  des  con t r i bu t i ons  ordinai res  et  la  moi t ié  des  p res ta t i ons 
vo lon ta i res  au  deux ième  c o m p t e  seront  assurées.  Lors  de  la  CNUCED 
V I ,  qui  fut  l 'une  des  étapes  vers  la  c réat ion  du  f o n d s ,  quat re  nouveaux 
Etats  rat i f ièrent  l 'accord  et  seize  y  apposèrent  leur  s ignature .  Ce  qui 
rev ient  à  dire  qu ' à  f i n  ju in  1 9 8 3  l 'accord  sur  la  c réat ion  d ' un  Fonds 
c o m m u n  des  mat ières  premières  avai t  é té  signé  par  108  Etats  et  rat i f ié 
par  5 3  pays .  Par  la  su i te ,  12  pays  du  «Groupe  B»  l 'ont  s igné  et  ra t i f ié , 
cependan t  que  11  pays  se  con ten ta i en t  de  le  signer.  L' Is lande  n'a  pas 
encore  pris  pos i t i on .  Les  EU  ne  donnen t  aucune  assurance  quan t  à  leur 
vo lon té  de  rat i f ier  le  texte  don t  ils  c r i t i quent  l 'e f fo r t  de  s tab i l i sat ion  des 
prix  par  le  recours  à  des  accords  d i s t i nc ts  sur  les  mat ières  premières. 

Quarante  pays  du  «Groupe  des  77»  on t  rat i f ié  l 'accord  sur  le  fonds,  4 4 
l 'ont  s igné  et  3 8  sont  encore  dans  l 'expec ta t i ve .  Ma in tenan t  que  la 
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Malays ia ,  grand  p roduc teur  de  mat ières  premières,  a  annoncé  qu'e l le 
rat i f iera i t  l ' accord ,  d 'au t res  pays  en  déve loppement  von t  sans  dou te 
su ivre.  A u c u n  pays  du  «Groupe  D»  n'a  pour  le  m o m e n t  signé  ou  rat i f ié 
l 'accord  sur  le  Fonds  c o m m u n  pour  les  produ i ts  de  base. 

Pour  sa  par t ,  la  Chine  a  souscr i t  à  l 'accord  sans  a t tendre  la  pro longa
tion  des  délais  de  ra t i f i ca t ion .  A  la  fin  de  la  CNUCED  V I ,  les  Etats  qui 
avaient  rat i f ié  l 'accord  avaient  fourn i  3 6 %  des  con t r i bu t i ons  di rectes 
ex igées.  Les  cond i t i ons  prévues  pour  l 'entrée  en  v igueur  de  l 'accord  ne 
seront  cependant  pas  réunies  si  les  EU  et  les  pays  du  «Groupe  D» 
n 'en t ren t  pas  dans  la  danse.  Dès  avant  la  CNUCED  V I ,  le  f onds  de 
déve loppemen t  des  pays  de  l 'OPEP  avai t  o f fe r t  de  prendre  en  charge 
les  con t r i bu t i ons  des  pays  les  mo ins  avancés;  lors  de  la  con fé rence ,  la 
Norvège  fit  savoir  qu 'e l le  verserai t  la  con t r i bu t i on  pour  c inq  pays  parmi 
les  plus  pauvres.  Les  Etats  de  l 'OCDE  pr i rent  ies  mêmes  d ispos i t ions  en 
faveur  des  t ro is  Etats  qui  on t  été  classés  récemment  dans  le  groupe 
des  pays  les  moins  avancés. 

1 . 2 . 2  Les  accords  spéc i f iques  sur  les  produ i ts  de  base 

Accord international sur le café 

Dans  sa  réunion  du  6  au  2 5  sep tembre  1 9 8 2 ,  le  Consei l  in ternat ional 
du  café  a  décidé  de  pro longer  j usqu 'en  septembre  1 9 8 3  l 'accord 
actue l  sur  le  café  et  d 'appuyer  le  texte  du  nouve l  accord  qui  avai t  été 
élaboré  après  de  longs  préparat i fs .  S'i l  est  rat i f ié  par  un  nombre  d 'Eta ts 
su f f i san t ,  ce  qui  paraît  v ra isemblab le ,  ce  nouveau  d o c u m e n t  entrera  en 
v igueur  au  1er  oc tobre  1 9 8 3  et  pour  une  durée  de  six  ans.  En  1 9 8 2 
1 9 8 3 ,  les  prix  du  café  on t  pu  être  ma in tenus  dans  les  l imi tes  de  prix 
prévues.  Des  d im inu t ions  de  quo tas  on t  permis  de  s 'opposer  à  l 'o f f re 
excédenta i re . 

Plus  de  9 9 %  des  expor ta t i ons  mondia les  v iennent  des  pays  produc
teurs  membres  de  l 'accord  in te rna t iona l .  Certaines  quant i tés  sont  ven
dues  à  des  pays  consommateu rs  qui  n 'adhèrent  pas  à  l 'accord .  Ces 
expor ta t ions là  ne  sont  pas  soumises  au  calcul  des  quo tas  p révu .  Le 
marché  in ternat ional  du  café  est  couver t  à 8 0 %  par  les  d ispos i t ions  de 
l ' accord .  Le  nouvel  accord  qui  n 'est  pas  encore  en  v igueur  ressemble 
beaucoup  au  précédent .  Son  pr incipal  i ns t rument  de  sout ien  des  prix 
est  l ' a t t r i bu t ion  de  quotas  d ' expo r ta t i on  aux  divers  pays  p roduc teurs . 
Les  pet i ts  expor ta teurs  de  café  on t  reçu  un  con t i ngen t  g lobal .  Il  n 'y  a 
pas  de  l im i ta t ion  des  expor ta t i ons  vers  les  pays  qui  ne  sont  pas  m e m 
bres  de  l 'accord . 

Le  quo ta  global  des  expor ta t i ons  pour  1982 1 9 8 3  a été  f ixé  à  5 2 , 8  mil 
l ions  de  sacs.  La  part  du  Brésil  s 'est  élevée  à  3 0 , 8 %  et  celle  de  la 
Co lombie  à  1 6 , 3 % .  Les  expor ta teu rs  as iat iques,  n o t a m m e n t  l ' Indoné 
sie,  se  senten t  défavor isés  par  rappor t  aux  pays  la t inoamér ica ins.  Ces 
quo tas  de  base  sont  éga lement  valables  durant  la  première  année  du 
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nouve l  acco rd .  Lors  des  négoc ia t i ons ,  la d iscuss ion  a,  une  fo is  de  p lus, 
por té  sur  d 'éven tue l s  quo tas  d i f fé renc iés  en  fonction  des  d iverses  sor
tes  de  ca fé .  L 'e f f i cac i té  du  nouve l  accord  dépendra  beaucoup  de  la 
manière  don t  on  parv iendra  à  fai re  baisser  quelque  peu  une  offre  fo r te 
men t  excédenta i re  ces  dernières  années,  alors  que  la  demande  est  s ta 
gnan te ;  elle  avai t  beaucoup  progressé  p récédemmen t .  Pour  l 'heure, 
les  ven tes  à des  prix  f o r t emen t  rédui ts  à des  pays  qui  ne  font  pas  part ie 
de  l 'accord  sont  préjudic iables  à  un  bon  f o n c t i o n n e m e n t  de  l 'accord 
in te rna t iona l . 

Le  nouve l  accord  pourra  entrer  en  v igueur  au  1er  oc tob re  1 9 8 3  à  cond i 
tion  q u ' a u  mo ins  2 0  pays  expor ta teu rs  réunissant  au  m i n i m u m  8 0 % 
de  l'offre  mondia le  et  10  pays  c o n s o m m a t e u r s  représentant  le  8 0 %  de 
la  demande  globale  le  ra t i f ient  ou  s 'engagen t  à  en  respecter  les  c lau
ses.  A  f in  j u i n ,  6 2  pays  avaient  s igné  l 'accord ,  de  sor te  que  le  t ex te 
pourra  entrer  en  v igueur ,  semble t  i l ,  sans  d i f f i cu l tés . 

En sep tembre  1 9 8 2 ,  le  Consei l  fédéral  a souscr i t  à  la  p ro longa t ion  de  la 
val id i té  de  l 'accord  in ternat ional  sur  le  café  pour  un  an .  En  juin  1 9 8 3 ,  il 
a  déc idé  de  signer  le  nouve l  accord  in ternat ional  sous  réserve  de  ra t i f i 
ca t ion  et  d 'en  respecter  les  d ispos i t ions  à  titre  prov iso i re .  Cet  accord 
sera  présenté  à  l 'approbat ion  du  par lement  au  cours  de  la  session 
d ' a u t o m n e . 

Autres accords sur les produits de base 

Vu  l 'o f f re  de  cacao  f o r t e m e n t  excédenta i re  et  les  fa ib les  possib i l i tés 
d ' i n te rven t i on  de  l 'Organisat ion  in ternat iona le  du  cacao,  l 'a ccor d inte r -
na tiona l su r le ca ca o  ex i s tan t  n'a  pu  empêcher  les  prix  de  s tagner  au
dessous  de  la  l imi te  q u ' o n  chercha i t  à  mainten i r  par  des  acha ts  de  sou
t i en .  Les  perspect i ves  d 'une  mauva ise  cuei l le t te  dé te rminèren t  pour 
f ini r  une  fo r te  hausse  des  pr ix ,  le  pr ix  mondia l  dépassant  par fo is  la 
l imi te  infér ieure  des  prix  de  sou t i en ,  cela  sans  i n te rven t ion  du  s tock 
compensa to i re  de  l 'OICC.  Le  f o n c t i o n n e m e n t  de  l 'accord  con t i nue 
d 'ê t re  en t ravé  par  le  fa i t  que  le  premier  pays  p roduc teur  (Côted ' l vo i re) 
et  le  premier  pays  c o n s o m m a t e u r  (EU)  n 'en  f o n t  pas  par t ie .  C 'es t  pour
quoi  le  Consei l  du  cacao  a décidé  en  jui l let  d 'accélérer  les  négoc ia t i ons 
sur  un  nouve l  accord  amél ioré.  Les  Etats  non  membres  son t  inv i tés  aux 
t ravaux  préparato i res  au  sein  de  l 'Organisat ion  du  cacao ;  si  tout  va 
b ien,  une  nouvel le  con fé rence  de  l 'ONU  sur  le  cacao  sera  convoquée 
en  mai  1 9 8 4 . 

A u  cours  du  deux ième  semest re  1 9 8 2 ,  l 'Accor d inte rna tiona l su r le 
ca outchou c na ture l  a  procédé  à  des  achats  par  son  s tock  de  c o m p e n 
sat ion  af in  de  mainten i r  les  prix  dans  les  l imi tes  prévues.  A  la  fin  du 
premier  semest re  1 9 8 3 ,  les  s tocks  s 'é leva ient  à  2 7 0 . 0 0 0  t ,  alors 
q u ' o n  avai t  arrêté  à 4 0 0 . 0 0 0  t  la  capac i té  du  s tock  normal  de  c o m p e n 
sa t ion .  A u  cours  de  ce  premier  semest re  1 9 8 3 ,  les  prix  on t  de  nouveau 
été  à  la  hausse,  du  fa i t  d 'une  demande  plus  élevée  de  l ' industr ie  au to 
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mobi le .  La  Malays ia,  premier  p roducteur  de  caou tchouc  nature l ,  ten te 
tou jours  de  ranimer  l 'associat ion  des  pays  producteurs  de  caou tchouc , 
une  organisat ion  parallèle  à  l 'OICN.  La  Thaïlande  et  l ' Indonésie  sont 
deux  autres  grands  produc teurs . 

L 'a ccor d inte rna tiona l su r l'é ta i n  est  prov iso i rement  en  v igueur .  Pour 
qu ' i l  le  soi t  dé f in i t i vement ,  il  ne  lui  manque  que  le  quota  indispensable 
de  8 0 %  des  pays  consommateu rs .  Cet te  propor t ion  n'est  pas  at te in te 
du  fa i t  de  l 'os t rac isme  des  EU,  premier  pays  impor ta teur .  Les  prix  sont 
bas,  la  demande  est  fa ib le,  on  ne  cesse  de  produire  audelà  des 
besoins;  en  jui l let  1 9 8 2 ,  le  Consei l  internat ional  de  l 'étain  décida  pour 
la  première  fo is  d ' in t rodu i re  des  cont rô les  à  l 'expor ta t ion  en  ver tu  du 
s ix ième  accord  sur  l 'é ta in.  Ces  cont rô les  on t  été  main tenus.  Des 
achats  de  sout ien  pour  les  s tocks  de  compensat ion  on t  été  e f fec tués  à 
plusieurs  reprises. 

Le  Consei l  fédéral  a  rat i f ié  en  avri l  1 9 8 3  l 'accord  sur  l 'é ta in,  après  que 
le  Par lement  lui  en  eut  donné  l 'autor isat ion  en  oc tobre  1 9 8 2 . 

Diverses  réunions  de  pays  produc teurs  d 'é ta in  ont  eu  lieu  l 'an  passé 
dans  le  but  de  fonder  une  Organisat ion  des  pays  producteurs  d 'é ta in 
(Assoc ia t ion  of  Tin  Producing  Count r ies   ATPC) .  C'est  la  Malaysia  qui 
a  pris  l ' in i t iat ive  de  cet te  entrepr ise.  En  juin  1 9 8 2  déjà,  la  Malays ia, 
l ' Indonésie  et  la Thaïlande  étaient  t ombées  d 'accord  pour  fonder  ce t te 
organ isa t ion.  D'autres  rencont res  eurent  lieu  et  c 'es t  f i na lement  en 
ju in  1 9 8 3  que  fu t  rat i f iée  la décis ion  de  met t re  sur  pied  ce  g roupement 
de  produc teurs .  En  fon t  déjà  part ie  les  t ro is  pays  déjà  ment ionnés.  Les 
t ravaux  on t  commencé  en  août .  La  Bol ivie,  le  Nigeria,  le  Zaïre  et  l 'Aus
tral ie  se  sont  prononcés  en  faveur  de  la  créat ion  de  cet te  assoc ia t ion. 
De  pet i ts  pays  producteurs  fe ron t  sans  doute  b ientôt  acte  de  candida
tu re .  Ce  rassemblement  devrai t  amél iorer  la  s i tuat ion  des  producteurs 
sur  les  marchés  et  à  la  table  des  négoc ia t ions  quand  les  prix  de  l 'étain 
son t  à  la  baisse  sur  le marché  mond ia l .  La nouvel le  associat ion  a  égale
men t  pour  but  d 'amél iorer  la  commerc ia l i sa t ion  de  l 'étain  et  de  déve
lopper  les  recherches  en  vue  de  nouvel les  ut i l isat ions. 

D'autres  consu l ta t ions  on t  eu  lieu  dans  le  cadre  de  la  CNUCED  sur 
t ou te  une  série  de  mat ières  premières  qui  n 'ont  pas  encore  fa i t  l 'objet 
d ' un  accord .  Une  commiss ion  préparatoi re  a  étudié  pour  la  première 
fo is  l 'éventuel le  conc lus ion  d 'un a ccor d su r la ba uxit e  (du  8  au  12 
novembre  1 9 8 2 ,  à  Genève).  Les  pays  en  déve loppement  se  prononcè
rent  en  faveur  d ' i n te rvent ions  é ta t iques  dans  le  cadre  d 'un  accord  et 
insistèrent  sur  une  indispensable  t ransparence  des  pr ix.  Les  pays 
industr ie ls  f i rent  ressort i r  les  s t ruc tures  vert icales  de  la  p roduc t i on ,  la 
forte  concen t ra t i on  des  capi taux  nécessaires  et  les d i f f i cu l tés  du  t rans
fer t  techno log ique.  D'autres  réunions  su ivront .  Par  ai l leurs,  des  ren
cont res  d 'exper ts  on t  permis  de  parler  du  manganèse,  des  bananes  et 
du  t hé . 
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Lors  de  la  CNUCED  V I ,  des  représentants  du  groupe  d ' Izmir  qui  ras
semble  2 3  pays  en  déve loppement  producteurs  de  co ton  f i rent  connaî
t re  la  créat ion  d 'une  associat ion  des  pays  produc teurs  de  co ton 
(AIPC).  En e f fe t ,  l 'Egypte,  le  Mex ique ,  le  Pakistan,  la Syrie  et  la  Turquie 
on t  signé  le  tex te  créant  ce t te  assoc ia t ion.  Ces  pays  représentent 
2 5 %  des  expor ta t ions  mondia les  de  c o t o n .  D'autres  pays  en  dévelop
pement  s 'un i ront  à  eux. 

L'AIPC  amél iorera  la  posi t ion  des  pays  membres  lors  des  négoc ia t ions 
et  développera  la  p roduc t i on ,  la  t rans fo rmat i on  et  le  commerce  du 
c o t o n . 

A  la  CNUCED,  les  pourpar lers  concernant  la  conc lus ion  d 'un a ccor d 
su r le co to n  sont  dans  l ' impasse.  Le  groupe  d ' Izmir  exige  la  créat ion 
d 'un  mécan isme  de  stabi l isat ion  des  prix  au  moyen  de  s tocks  compen 
sato i res.  Certains  pays  industr ie ls  acceptent  t o u t  au  plus  de  d iscuter 
des  progrès  de  la  commerc ia l i sa t ion ,  de  la  recherche  sc ient i f ique  et  du 
déve loppement .  Un  accord  pourrai t  intervenir  sur  ces  po in ts là ,  les 
mesures  à  prendre  é tant  f inancées  par  le  deux ième  c o m p t e  du  Fonds 
c o m m u n . 

Source s 

UNCTAD  VI    Press  Release,  20  juin  1983. 
UNCTAD,  TD/273. 
CNUCED,  Communiqué  de  presse,  TAD/INF  1472. 
NZZ,  27 .9 .1982;  1819.6,  14.7.1983. 

1 .2 .3 Accor d inte rna tiona l su r le ju t e 

La conférence  de  l'ONU  sur  le jute  a réalisé  l'accord  international  sur  le jute  et 
les  articles  en  jute.  Ce  texte  prévoit  des  projets  techniques,  des  mesures 
d'expansion  commerciale,  mais  rien  qui  favorise  la  stabilisation  des  prix. 

C 'est  à  Genève,  du  2 0  septembre  au  1er  oc tobre  1 9 8 2 ,  que  les  délé
gués  des  5 3  Etats  se  sont  re t rouvés  à  la  t ro is ième  session  de  la  con fé 
rence  internat ionale  des  Nat ions  Unies  sur  le  jute  et  les  art ic les  en  ju te . 
A  l ' issue  de  la  conférence,  les  par t ic ipants  f i rent  connaît re  leur  projet 
d 'en ten te  internat ionale  (accord  in ternat ional  sur  le  ju te  et  les  art ic les 
en  ju te ) . 

Les  négoc ia t ions  avaient  c o m m e n c é  en  1 9 8 1 , précédées  depuis  1 9 7 8 
par  les  réunions  d 'un  groupe  préparatoi re  const i tué  selon  les  recom
mandat ions  du  p rogramme  des  mat ières  premières  de  la  CNUCED  IV 
de  Nai robi .  Après  les  deux  premières  rondes,  ces  négoc ia t ions  ini t iales 
avaient  tan t  progressé  q u ' o n  aurait  presque  pu  conclure  l 'accord  sur  le 
j u te .  Le  Bangladesh,  premier  pays  expor ta teur  de  ju te ,  et  l ' Inde,  pre
mier  p roducteur  mondia l  de  j u te ,  ne  parv inrent  cependant  pas  à 
s 'en tendre  sur  le  nombre  de  vo ix  respect ives. 
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L'accord  sur  le  ju te  poursui t  c inq  buts  pr incipaux  : 
  amél iorer  les  s t ruc tures  du  marché  de  ce  produi t ; 
  mainteni r  les  marchés  actuels  et  en  ouvr i r  de  nouveaux ; 
  amél iorer  la  capaci té  concurrent ie l le  du  ju te  et  des  art ic les  en  ju te ; 
  amél iorer  la  qual i té  et  augmenter  la  p roduct ion  d 'un  ju te  de  mei l 

leure  qual i té; 
  augmenter  la p roduc t i on ,  le vo lume  des  expor ta t ions  et  des  impor ta 

t ions  du  ju te  et  des  art icles  en  ju te . 
Ces  ob jec t i fs  do ivent  être  a t te in ts  par  l 'accepta t ion ,  le  f i nancement  et 
la  réal isat ion  de  projets  relevant  de  la  recherche  et  du  déve loppement , 
de  l 'expansion  commerc ia le  et  de  l 'abaissement  des  coû ts . 

Une  organisat ion  internat ionale  du  ju te  est  créée  pour  met t re  en 
v igueur  l 'accord  réalisé.  Ayan t  son  siège  à  Dacca,  elle  garant i t  que 
l 'accord  sera  respecté  et  en  survei l le  les  mécanismes.  L 'organe  direc
teur  de  l 'organisat ion  du  jute  est  le  consei l  du  ju te  qui  décide  de  la  mise 
en  œuvre  des  projets.  Pays  producteurs  et  pays  consommateurs  dispo
sent  de  1 .000  vo ix  au  consei l  pour  chacun  des  deux  groupes,  chaque 
pays  ayant  droi t  à un  nombre  convenu  de  vo ix  pondéré  par  la part  prise 
aux  marchés. 

Les  cot isat ions  des  pays  membres  couvren t  le  f i nancement  des  frais 
couran ts .  Le  f i nancement  des  projets  réalisés  en  ver tu  de  l 'accord  sera 
à  la  charge  du  deux ième  comp te  du  Fonds  c o m m u n  des  mat ières  pre
mières,  des  ins t i tu t ions  f inancièrs  régionales  et  in ternat ionales,  le  t ou t 
é tant  complé té  par  des  prestat ions  vo lonta i res.  L 'accord  aurai t  pu 
entrer  en  v igueur  au  plus  tôt  au  1er  jui l let  1 9 8 3 ,  s'i l  avai t  été  signé  à 
ce t te  date  par  au  moins  t ro is  pays  expor ta teurs  représentant  une  pro
por t ion  de  8 5  %  de  l 'ensemble  des  expor ta t ions  de  jute  et  par  au  moins 
v ing t  pays  impor ta teurs  avec  6 5 %  au  m in imum  du  to ta l  des  impor ta 
t i ons .  Le  quo rum  ne  fut  pas  a t te in t  par  les  pays  impor ta teurs .  Le  secré
tai re  général  de  l 'ONU  invi te  ma in tenant  les  Etats  signatai res  à  faire 
entrer  l 'accord  en  vigueur  entre  eux  au  1er  janvier  1 9 8 4 . 

L 'accord  est  ent ièrement  axé  sur  le  f i nancement  de  pro jets;  il  ne  pré
vo i t  aucune  des  mesures  de  stabi l isat ion  des  prix,  tel les  qu'e l les  f igu
rent  au  premier  gu ichet  du  Fonds  c o m m u n  pour  les  produi ts  de  base. 
A u  cours  des  négoc ia t ions,  les  pays  en  déve loppement  on t  réclamé  de 
tel les  mesures  et ,  auprès  de  l 'Organisat ion  du  ju te ,  la  possibi l i té  de 
con t rac te r  des  emprun ts .  Les  pays  industr iels  pensent  que  cet  accord 
pourra i t  ouvr i r  la  voie  à  d 'au t res  convent ions  du  même  genre. 

La  Suisse  étai t  représentée  à  la  table  des  négoc ia t ions.  Elle  f i t  remar
quer  que  cet  accord  serait  peutêt re  à  même  d'accélérer  la  conc lus ion 
d 'au t res  accords  sur  les  mat ières  premières  con fo rmes  aux  disposi 
t i ons  du  deux ième  guichet  du  Fonds  c o m m u n .  La  Suisse  n 'est  pas  par
venue  à  signer  l 'accord  dans  les  délais  prévus.  Un  message  devra 
d 'abord  être  publ ié  à  ce  sujet . 
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Le marché du jute 

Côté  expor ta t i ons ,  c 'es t  le  Bangladesh  qui  domine  le  marché  avec 
5 6 , 7 %  des  expor ta t ions  mondia les  de  1 9 7 9  à  1 9 8 1 .  V ient  ensui te 
l ' Inde,  premier  pays  produc teur ,  avec  3 1 , 4 %  des  expor ta t ions ,  précé
dant  la  Thaïlande  ( 7 , 4 % )  et  le  Népal  ( 3 , 5 % ) .  Les  ventes  de  ju te  f o n t 
6 5 %  des  recet tes  du  Bangladesh  aux  expor ta t ions  et  cel les  du  Népal 
3 0 % .  Côté  impor ta t ions ,  les  EU  ( 1 7 % ) ,  la  CEE  ( 1 6 % ) ,  l 'URSS  ( 1 2 % ) 
et  le  Pakistan  ( 8 % )  sont  les  pays  les  plus  impor tan ts . 

A u  cours  des  années  7 0 ,  les  prix  du  jute  n 'on t  cessé  de  baisser,  même 
si  le  vo l ume  des  ventes  étai t  d 'abord  cons tan t ,  les  expor ta t i ons  vers 
les  EU  s ' inscr ivaient  en  fo r te  baisse.  A  la  longue,  la  d im inu t i on  des 
expor ta t i ons  engendra  une  d iminu t ion  de  la  p roduc t i on .  De  1 9 7 2  à 
1 9 7 4 ,  les  expor ta t ions  fu ren t  encore  de  7 8 5 . 0 0 0  t ,  mais  plus  que  de 
5 3 4 . 7 0 0  t  en  1 9 8 1  1 9 8 2 .  Comp te  tenu  de  l ' in f la t ion,  les  prix  du  ju te 
sont  t o m b é s  en  1 9 8 1  1 9 8 2  à  7 5 %  de  ce  qu' i ls  éta ient  en  1 9 7 0  1 9 7 1 
et  même  à  6 5 %  au  Bangladesh  et  à  2 5 %  au  Népal . 

Si  le  ju te  se  vend  beaucoup  moins  dans  les  pays  industr ie ls ,  c 'es t  à 
cause  de  la concur rence  des  f ibres  syn thé t iques ,  de  la mu ta t i on  techn i 
que  des  t ranspor ts  (containers)  et  d ' un  market ing  déf i c ient .  Le  recul 
des  ventes  dans  les  pays  industr ie ls  a  été  en  part ie  compensé  par 
l ' augmenta t i on  du  vo lume  des  échanges  entre  pays  du  Sud . 

Avec  sa  quotepar t  de  0 , 2 6 7 %  aux  impor ta t ions  mondia les ,  la  Suisse 
joue  un  rôle  marginal  sur  le  marché  du  ju te ,  mais  elle  est  une  des  pla
ques  tou rnan tes  du  commerce  internat ional  du  ju te  à  cause  des  gran
des  f i rmes  commerc ia les  domici l iées  chez  elle.  Le  Bangladesh  et  le 
Népal  sont  deux  pays  où  la  coopéra t ion  suisse  au  déve loppement 
s 'engage  beaucoup;  le  p rogramme  de  déve loppement  des  impor ta 
t ions  donne  une  place  de  cho ix  au  ju te  en  tan t  que  mat ière  première. 

Source s 

CNUCED,  Accord  international  de  1982  sur  le  jute  et  les  articles  en  jute, 
TD/Jute /11. 
CNUCED,  Communiqué  de  presse  TAD/INF/1381,  1384. 
ONUChronique,  novembre  1982. 
E +  D,  13/1982. 
NZZ,  23.10.1982. 

1 .2 .4 C onfé re nc e de l 'O N U su r le sucr e 

Les  pays  producteurs  et  les  pays  consommateurs  s'acheminent  vers  un  nou
vel  et  efficace  accord  sur  le  sucre  dont  les  mécanismes  suscitent  encore  de 
fortes  divergences  d'opinions.  La  CEE  est  au  premier  plan  des  négociations. 
La  Suisse  se  montre  intéressée  à  ce  nouvel  accord. 
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La  première  session  de  la  con fé rence  de  l 'ONU  réunie  pour  me t t re  au 
po in t  un  nouve l  accord  in ternat iona l  sur  le  sucre  a  eu  lieu  à  Genève  du 
2  au  2 0  mai  1 9 8 3 .  7 9  Etats  et  la  CEE  y  éta ient  représentés  par  des 
dé légat ions  par lant  au  n o m  de  57  pays  expor ta teu rs  et  de  2 2  pays 
impor ta teu rs  de  sucre.  Des  d ivergences  d 'op in ions ,  i nsurmontab les 
pour  le  m o m e n t ,  on t  rendu  nécessai re  la  convoca t i on  d 'une  deux ième 
session  en  oc tob re  1 9 8 3 .  Dans  l ' in terval le ,  d 'au t res  consu l ta t i ons  on t 
eu  l ieu  en  jui l let  au  siège  de  l 'Organisat ion  in ternat ionale  du  sucre  à 
Londres. 

Entre  les  Etats  européens  et  les  EU,  un  premier  accord  avai t  é té  conc lu 
en  1 9 0 2 .  A u  sein  de  la  CNUCED,  les  premières  d iscuss ions  conce rnan t 
un  accord  in ternat iona l  sur  le  sucre  eurent  lieu  en  1 9 6 5  déjà.  Elles 
débouchèren t  sur  la  conc lus ion  d ' un  accord  in ternat ional  sur  le  sucre, 
mais  sans  la  par t i c ipa t ion  des  Etats  de  la  CEE.  L 'accord  c o m p o r t a i t  un 
sys tème  souple  de  quo tas  d ' e x p o r t a t i o n .  Les  mécan ismes  de  régular i 
sa t ion  des  prix  prévus  éta ient  cependan t  inadaptés  aux  fo rces  en  pré
sence  sur  les  marchés .  En  1 9 7 7 ,  un  nouve l  accord  f u t  s igné,  une  fo is 
de  plus  sans  la  par t i c ipa t ion  de  la  CEE.  C o m m e  les  p récédents ,  ce 
d o c u m e n t  ne  put  empêcher  les  prix  de  monte r  f o r t emen t  en  1 9 8 0  ni  de 
baisser  en  1 9 8 2  audessous  du  n iveau  des  coû ts  de  p roduc t i on . 

Le  bu t  des  négoc ia t ions  actuel les  est  de  remplacer  par  un  nouve l 
accord  le  d o c u m e n t  p résen tement  en  v igueur  pour  une  durée  de  c inq 
ans ,  qui  se  révèle  ine f f i cace.  A u  débu t  des  en t re t iens ,  on  n 'é ta i t  au 
clair  ni  sur  les  mécan ismes  du  nouve l  acco rd ,  ni  sur  son  f i nancemen t , 
ni  sur  l 'adhésion  de  la  CEE.  Le  nouve l  accord  devra i t  tendre  à  stabi l iser 
le  c o m m e r c e  mondia l  du  sucre  et  à  év i ter  les  f l uc tua t i ons  de  pr ix. 

La  CEE  occupe  une  place  de  cho ix  à  la  table  des  négoc ia t ions  sur  ce 
nouve l  acco rd .  Son  absence  dans  le  passé  expl ique  en  grande  part ie 
l ' i ne f f i cac i té  des  accords  p récédents .  La  CEE  négocie  donc  en  pos i t ion 
de  fo rce .  Les  in térêts  qui  se  man i fes ten t  ne  sont  pas  é t ro i temen t  ceux 
des  pays  en  déve loppement  et  ceux  des  pays  industr ie ls ,  mais  p lu tô t 
ceux  des  grands  pays  impor ta teu rs  et  des  premiers  pays  expo r ta teu rs , 
ca tégor ie  où  se  t r ouven t  de  nombreux  pays  en  déve loppemen t .  Il  y  a 
enf in  les  pays  expor ta teurs  pet i ts  et  moyens .  On  espère  en  arr iver  avec 
le  t e m p s  à  un  marché  bien  approv is ionné  à  des  prix  s tables. 

Les points essentiels de la négociation 

La  nature  des  mécan ismes  de  régular isat ion  des  prix  et  leur  f inance
men t  son t  les  deux  ques t ions  pr inc ipales  à d iscuter .  La CEE  propose  un 
mécan i sme  basé  sur  la  constitution  de  s tocks  où  chaque  pays  s 'enga
gerai t  à  ent reposer  ses  excéden ts  de  p roduc t i on .  Ces  s tocks  seraient 
gérés  selon  une  en ten te  in ternat iona le .  On  y  prélèverai t  de  quoi  faire 
baisser  les  prix  en  cas  de  hausses  exagérées.  Les  impor ta teu rs  aussi 
bien  que  les  expor ta teurs  f inancera ient  ces  s tocks .  Selon  la  part  prise 
au  marché  mondia l  par  leurs  expo r ta t i ons  ou  leurs  impor ta t i ons ,  les 
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Etats  membres  assumera ient  des  devo i rs  et  jou i ra ient  de  d ro i t s  d i f fé 
renciés.  Les  dix  premiers  p roduc teu rs  de  sucre  dev iendra ient  ainsi  le 
g roupe  le  plus  impor tan t  au  sein  de  l ' accord . 

Les  pays  en  déve loppemen t  on t  d 'abo rd  dé fendu  l ' idée  des  quo tas 
d ' expo r t a t i on  et  d ' un  s tock  in ternat iona l  de  compensa t i on .  Les  pet i ts 
pays  expor ta teu rs  dési ra ient  des  dérogat ions  au  sys tème  des  quo tas 
d ' e x p o r t a t i o n .  Les  pays  impor ta teu rs  se  p rononcèren t  con t re  leur  par
ticipation  f inancière  à  la  ges t ion  des  s tocks . 

On  ignore  encore  le  coû t  du  mécan i sme  de  rég lementa t ion  du  marché 
et  d ' o ù  v iendra i t  son  f i nancemen t .  On  parle  de  la possib i l i té  de  prélever 
une  t axe  sur  les  échanges  c o m m e r c i a u x  et  d 'ob ten i r  des  fac i l i tés  de 
f i nancemen t  du  FMI  pour  f i nancer  les  s tocks  compensa to i res .  Si 
l ' en ten te  se  fa i t  à  p ropos  de  la  constitution  de  s tocks ,  on  fera  appel  au 
Fonds  c o m m u n  après  son  entrée  en  v igueur ,  son  deux ième  c o m p t e 
pouvan t  m ê m e  f inancer  les  p rog rammes  de  d ivers i f i ca t ion  de  la  pro
duc t i on  sucr ière.  La  d iscuss ion  a  encore  por té  sur  l 'é tab l i ssement 
d 'une  échel le  des  prix  et  sur  les  n iveaux  d ' i n te r ven t i on . 

Reste  à  savoir  si  les  mécan ismes  à  met t re  en  place  en  ve r tu  du  nouve l 
accord  seront  assez  t r anchan ts  pour  assurer  un  con t rô le  e f f i cace  du 
marché  et  si  leurs  d i f fé ren ts  rouages  (quotas  d ' expo r ta t i on  et  s tocks) 
t ou rne ron t  sans  gr incer. 

Les  résu l ta ts  ob tenus  à  ce  jour  m o n t r e n t  que  les  Etats  de  la  CEE  s ' i n té 
ressent  à  un  nouve l  accord  et  qu ' i l s  on t  joué  un  rôle  ac t i f  dès  le  débu t 
des  négoc ia t i ons .  Ils  re fusent  t ou te fo i s  de  souscr i re à  un  accord  qui 
stabi l iserai t  les  marchés  au  m o y e n  des  quo tas  d ' e x p o r t a t i o n .  La  CEE 
voudra i t  que  le  nouve l  accord  ins t i tue  un  v igoureux  mécan i sme  de  c o n 
t rô le  t enan t  c o m p t e  des  possib i l i tés  réelles  d ' expo r ta t i on  des  Etats  en 
présence.  C 'es t  à  ce t te  cond i t i on  que  les  s tocks  pourra ient  être  gérés 
convenab l emen t . 

La position de la Suisse 

La  Suisse  n 'avai t  pas  s igné  l 'ancien  acco rd ,  mais  elle  a par t ic ipé  à  ce t te 
con fé rence .  Dans  l 'op t ique  de  la  Suisse,  le  nouve l  accord  ne  fonction
nera  bien  que  si  la  CEE  en  fa i t  par t ie .  Un  sys tème  de  quo tas  d ' e x p o r t a 
tion  comb iné  avec  des  s tocks  accrus  fourn i ra i t  un  mei l leur  mécan i sme 
régula teur  que  la  p ropos i t i on  de  la  CEE;  l 'op in ion  de  la  Suisse  re jo int  là 
cel le  d 'au t res  pays  impor ta teu rs .  En  pra t ique,  les  chances  de  succès 
paraissent  m inces .  La  Suisse  désire  év i ter  q u ' o n  accorde  aux  dix  pre
miers  pays  expor ta teurs  le  f i nancemen t  co l lec t i f  de  s tocks  p rovenan t 
d ' excéden t s  de  p roduc t i on  qui  on t  leur  or ig ine  dans  des  mesures  pro
tec t i onn i s tes .  L 'accord  ne  f onc t i onne ra  q u ' a u  m o m e n t  où  l 'on  parv ien
dra  t o u t  à  la  fo is  à  f reiner  la  su rp roduc t i on  et  à  réduire  les  excéden ts 
s t ruc tu re l s . 
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Le marché du sucre 

La  p roduc t i on  mondia le  de  sucre  prov ien t  à  6 0 %  de  la  cu l ture  de  la 
canne  dans  les  régions  t rop ica les  et  subt rop ica les  et  à 4 0 %  des  cu l tu 
res  de  be t te raves  sucr ières.  La  p roduc t i on  dans  son  ensemble  tend  à 
être  excédenta i re ,  les  prix  son t  souven t  subven t i onnés  au  gré  de  la 
po l i t ique  agr icole  suiv ie  par  les  d i f fé ren ts  pays;  les  échanges  interna
t i onaux  son t  réglés  par  des  accords  bi latéraux  et  mu l t i l a té raux . 

Ces  accords  reconnaissent  aux  expor ta teu rs  chois is  le  dro i t  à  des  prix 
pré férent ie ls .  De  ce t te  manière ,  le  marché  libre  ne  reçoi t  plus  qu 'env i 
ron  2 0 %  de  la  p roduc t i on .  Le  sucre  se  t ra i te  aux  bourses  de  N e w  York , 
de  Londres  et  de  Paris.  La  tendance  à  la  su rp roduc t i on  fa i t  pression  sur 
les  pr ix .  En  ce  qui  concerne  le  sucre  de  canne,  les  prix  ne  couv ren t  plus 
les  coû t s  de  p roduc t i on .  Côté  demande ,  la  c o n s o m m a t i o n  de  sucre 
dans  les  pays  industr ie ls  est  s tagnan te .  Dans  les  pays  en  déve loppe
m e n t ,  où  la  c o n s o m m a t i o n  s 'é tab l i t  en  moyenne  à  des  n iveaux  infé
r ieurs,  on  ne  pourra i t  absorber  davan tage  de  sucre  que  si  le  pouvoi r 
d 'acha t  s 'é leva i t . 

Si  la  p roduc t i on  mondia le  s 'est  élevée  à  1 0 0  mi l l ions  de  t  en  1 9 8 2 ,  la 
c o n s o m m a t i o n  n'a  été  que  de  91  mi l l ions  de  t .  Les  premiers  produc
teu rs  on t  été  la  CEE,  l 'URSS,  le  Brési l ,  Cuba ,  l ' Inde  et  les  EU.  Pour  un 
to ta l  de  3 0  mi l l ions  de  t  aux  expo r ta t i ons ,  les  pr inc ipaux  fourn isseurs 
on t  été  Cuba ,  la  CEE,  le  Brési l ,  l 'Aust ra l ie ,  la  Thaïlande  et  les  Phil ippi 
nes.  Les  impor ta teurs  les  plus  i mpor tan ts  on t  été  l 'URSS,  les  EU,  le 
J a p o n  et  la  Chine.  L 'état  des  s tocks  s 'établ issai t  f in  1 9 8 2  à  5 0  mi l l ions 
de  t ,  ce  qui  équ ivaut  à  plus  de  la  moi t ié  de  la  c o n s o m m a t i o n  mondia le 
en  un  an . 

Pays  industr ie ls  et  pays  en  déve loppemen t  in terv iennent  sur  le  marché 
du  sucre  tan t  du  cô té  de  l 'o f f re  que  du  cô té  de  la  demande .  Le  taux 
d ' au toapp rov i s i onnemen t  est  en  général  élevé.  2 5  3 0 %  de  la  produc 
tion  parv iennent  sur  les  marchés  in te rna t ionaux,  don t  le  t iers  env i ron 
par  le  fa i t  d ' acco rds  ( comme  par  exemple  entre  Cuba  et  le  C O M E C O N 
ou  ent re  la  CEE  et  les  Etats  des ACP) .  En  1 9 8 0 ,  les deux  t iers  des  expor 
ta t i ons  mondia les  on t  été  le  fa i t  de  pays  en  déve loppement .  Les  pays 
industr ie ls  occ iden taux  on t  pu  revendiquer  à  peine  5 0 %  des  impor ta 
t i ons ,  un  peu  plus  du  quar t  é tan t  absorbé  par  les  pays  en  déve loppe 
men t . 

La  Suisse  demande  au  marché  in ternat ional  env i ron  1 3 8 . 0 0 0  t  de 
sucre  cr ista l l isé,  achats  qu 'e l le  couv re  à  peu  près  en t iè rement  auprès 
des  pays  membres  de  la  CEE.  Ces  impor ta t i ons  représentent  env i ron 
5 0 %  de  la  c o n s o m m a t i o n  nat iona le . 

Source s 

CNUCED,  TAD/INF  (14491458). 
icdanews  4 /1983 . 
NZZ,  10 .5 .1983. 
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1 .2 .5 C onfé re nc e de l 'O N U su r le s boi s tropica u x 

Un  accord  sur  les  mat ières  premières  concernan t  les  bois  t r op i caux  est 
en  ges ta t i on .  On  ne  prévo i t  pas  de  mesures  de  s tab i l i sat ion  des  pr ix. 
Les  organ isa t ions  in ternat ionales  et  les  pet i ts  pays  u t i l i sa teurs ,  don t  la 
Suisse,  espèrent  que  l 'accord  t i endra  c o m p t e  de  l 'équi l ibre  éco log ique. 

Après  six  ans  de  d iscuss ions  l iminaires  entre  p roduc teurs  et  c o n s o m 
ma teu rs ,  la  première  con fé rence  de  l 'ONU  sur  les  bois  t r op i caux  s 'est 
réunie  à  Genève  du  14  au  31  mars  1 9 8 3 ,  dans  le  cadre  de  la  CNUCED. 
Les  représentan ts  de  6 4  pays  y  on t  pris  par t .  Ils  représenta ient  à  peu 
près  9 0 %  du  c o m m e r c e  mondia l  des  bois  t rop i caux . 

Les  bois  t rop i caux  sont  l 'une  des  18  mat ières  premières  qui  do iven t 
fai re  l 'ob jet  d ' un  accord  in ternat iona l  en  ve r tu  du  Programme  intégré 
des  mat ières  premières.  Le  marché  mondia l  des  bois  t r op i caux  s 'es t 
fo r t  déve loppé  au  cours  des  c inquan te  dernières  années.  A  la  fin  des 
années  7 0 ,  il  por ta i t  sur  des  quan t i tés  18  fo is  plus  é levées  que  t ren te 
ans  plus  tôt.  De  1 9 7 8  à  1 9 8 0 ,  les  t ransac t i ons  en  bois  t r op i caux  on t 
dépassé  7  mi l l iards  de  dol lars  EU  par  an .  Elles  on t  t ou te fo i s  faibl i  ces 
deux  dernières  années. 

A  l ' issue  de  la  deux ième  guerre  mond ia le ,  les  Phi l ippines  é ta ient  au 
premier  rang  des  pays  expo r ta teu rs ;  la  Malays ia  et  l ' Indonésie  on t  pris 
sa  place  au  cours  de  la dernière  décenn ie .  Ces  deux  pays  monopo l i sen t 
les  deux  t iers  des  expor ta t i ons  universel les.  La Côte d ' l vo i re  et  le  Brésil 
son t  deux  autres  grands  pays  expor ta teu rs .  Du  cô té  des  i mpor ta teu rs , 
c 'es t  le  Japon  qui  est  le  premier  acheteur  de  bois  t rop i caux  en  s 'ad ju 
geant  un  t iers  du  marché ,  suivi  à par ts  presque  égales  par  les  pays  de  la 
CEE  et  des  EU. 

L'état des négociations 

A  l ' issue  des  t ravaux  préparato i res,  la  con fé rence  avai t  à  se  p rononcer 
sur  quat re  pro jets  d 'acco rd  (pays  p roduc teu rs /Japon /EU/Scand inav ie ) . 
La  c o n v e n t i o n  proposée  c o m p o r t e  quat re  é léments  ind ispensables  à  la 
coopéra t i on  in te rna t iona le :  recherche  et  déve loppemen t ,  sy l v i cu l tu re 
et  rebo isement ,  t r ans fo rma t i on  plus  poussée  de  la  mat ière  première 
dans  les  pays  en  déve loppement  et  amél iora t ion  de  la t ransparence  des 
marchés .  Avec  un  accord  ainsi  o r ien té ,  on  n'a  pas  jugé  nécessai re  de 
créer  un  mécan isme  de  stabi l i sat ion  des  pr ix. 

Les  pro je ts  de  l 'accord  do iven t  être  f i nancés  par  des  ressources  préle
vées  au  deux ième  gu ichet  du  Fonds  c o m m u n  des  mat ières  premières. 
Les  i ns t i tu t i ons  f inancières  régionales  et  in ternat ionales  peuven t  four 
nir  d 'au t res  appor ts  f inanc iers ;  les  gouve rnemen ts  peuven t  aussi  ver
ser  des  con t r i bu t i ons  vo lon ta i res .  Les  frais  couran ts  son t  couve r t s  par 
les  co t i sa t i ons  des  Etats  membres . 
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Rien  q u ' a u  chapi t re  recherche  et  déve loppement  en  bois  t rop i caux ,  la 
con fé rence  avai t  déjà  à  se  p rononcer  sur  4 2  pro jets ,  mais  la  d iscuss ion 
sur  les  cr i tères  du  cho ix  de  ces  pro je ts  n 'est  par  te rm inée .  Transfer t  de 
t echno l og i e ,  f o r m a t i o n  pro fess ionne l le ,  s tandard isa t ion  des  produ i ts  et 
a u g m e n t a t i o n  des  i nves t i ssements  do i ven t  faire  progresser  la  t ransfor 
ma t i on  des  bois  dans  les  pays  p roduc teu rs .  Le  rebo isement  et  la  sylvi 
cu l tu re  auront  à  s 'opposer  à  la des t ruc t i on  progress ive  des  fo rê ts  t rop i 
ca les. 

Une  deux ième  session  de  la con fé rence  se  t iendra  avant  la  fin  de  1 9 8 3 . 
On  pense  que  l 'accord  pourra  y  être  paraphé.  L 'organisat ion  in ternat io
nale  pour  les  bois  t rop i caux  serait  ainsi  à  même  de  se  met t re  au  t ravai l 
dès  1 9 8 5 . 

Les  t ravaux  on t  déjà  bien  progressé,  mais  on  n'a  pas  encore  pu 
s 'en tendre  concernan t  le  bu t  à  a t te indre  par  ce t te  c o n v e n t i o n .  Les 
grands  pays  p roduc teurs  donnen t  la  pr ior i té  à  une  rég lementa t ion  des 
pr ix;  les  pr inc ipaux  pays  c o n s o m m a t e u r s  p lacent  au  premier  rang  le 
c o m m e r c e  p rop rement  di t  et  les  aut res  pays  consommateu rs  avancent 
l ' a rgument  éco log ique.  Sur  p ropos i t i on  des  organ isat ions  spécial isées 
de  l 'ONU  (PNUE/FAO)  et  avec  l 'appui  des  pays  nord iques  et  de  la 
Suisse,  on  accordera  la  pr ior i té  à  une  exp lo i ta t ion  écologique  de  la 
fo rê t  t rop ica le .  On  t iendra  donc  c o m p t e  du  main t ien  de  l 'équi l ibre  éco
logique  rég ional ,  de  la  p ro tec t i on  des  essences  et  des  nécessi tés  du 
rebo isement . 

Cer ta ines  quest ions  techn iques  restent  à  régler,  par  exemple  le  choix 
du  siège  de  ce t te  «Organisat ion  in ternat ionale  pour  les  bois  t rop i caux» 
qui  n 'ex is te  pas  encore .  Par  con t re ,  on  a  déjà  décidé  que  les  pays  pro 
duc teu rs  et  les  pays  c o n s o m m a t e u r s  se  répart i ra ient  les  voix  à  raison 
de  5 0 %   5 0 % .  Il  f audra ,  cer tes ,  a t t r ibuer  les  vo ix  à  l ' intér ieur  de  cha
que  g roupe .  Les  Etats  membres  on t  encore  à  s 'en tendre  sur  le  nombre 
des  commi ss i ons  appelées  à  étud ier  les  dernières  d i f f i cu l tés  de 
l 'accord  p révu . 

L 'ambassadeur  F.  Blankart ,  dé légué  de  la Suisse,  a  fa i t  ressort i r  ce  qu ' i l 
juge  être  les  deux  mo t i va t i ons  essent ie l les  de  l ' acco rd :  le  déve loppe
m e n t  du  c o m m e r c e  in ternat ional  et  le  main t ien  de  l 'équi l ibre  écologi 
que ,  t o u t e s  les  deux  é tan t  d 'égale  impor tance .  L 'exp lo i ta t ion  de  la 
fo rê t  t rop ica le  ne  peut  être  assurée  que  par  son  ma in t i en .  Il  y  a  donc 
l ieu  de  col laborer  avec  le  P rogramme  des  Nat ions  Unies  pour  l 'env i ron
nemen t . 

Source s 

CNUCED,  Communiqué  de  presse  TAF/INF  143335. 
CNUCED,  bulletin  185,  juillet  1982;  192,  avril  1983. 
NZZ,  8 .12 .1982 ;  2 .4 .1983. 
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1 .3 N o u v e a u programme  s u b s ta n t i e l d’action 
p o u r le s p a y s le s moins  a v a n c é s 

Décidé  en  1 9 8 1 ,  le  «Nouveau  programme  substantiel  d'action»  ne  déploie 
pas  encore  ses  effets  et  il  est  trop  tôt  pour  établir  un  bilan  provisoire.  La 
Suisse  entend  doubler  sa contribution  aux  pays  les plus  pauvres.  Elle a  effec
tué  en  1 983  un  versement  de  5  millions  de  francs  au  Fonds  des  PMA  de 
l 'ONU. 

C 'es t  du  11  au  2 0  oc tob re  1 9 8 2 ,  à  Genève,  q u ' a  eu  l ieu  la  première 
des  con fé rences  mul t i la téra les  pér iod iques  appelées  à  se  pencher  sur 
les  difficultés  des  pays  en  déve loppemen t  les  plus  pauvres .  Ces  con fé 
rences  ava ient  été  décidées  en  1 9 8 1 , lors  de  la  con fé rence  de  Paris  sur 
les  pays  les  mo ins  avancés .  Y  ava ient  pris  part  les  représen tan ts  des 
pays  les  plus  pauvres ,  des  pays  dona teu rs ,  des  Nat ions  Unies  et  de 
leurs  o rgan isa t ions  spécial isées  ainsi  que  des  organ isa t ions  non 
gouvernemen ta les . 

Lors  de  ce t te  con fé rence  de  1 9 8 1  à  Paris,  les  Etats  avaient  convenu 
d ' un  «nouveau  p rog ramme  substant ie l  d 'ac t i on»  af in  d 'a ider  les  pays 
les  mo ins  avancés  dans  la  vo ie  de  leur  déve loppemen t  na t iona l .  La  p lu
part  des  pays  industr ie ls  se  d i rent  prêts  à  consacrer ,  au  cours  des 
années  8 0 ,  0 ,1  5 %  de  leur  PSB  aux  pres ta t ions  en  faveur  des  pays  les 
plus  pauvres ;  d 'au t res  pays  doub le ron t  à  t o u t  le  mo ins  le  v o l u m e  de 
leur  aide  aux  P M A .  L 'e f fo r t  ne  sera  pas  seu lement  quan t i ta t i f .  Il  por te ra 
aussi  sur  les  f o rmes  de  l 'aide  consen t ie . 

L'aide  in ternat iona le  comp lè te  o p p o r t u n é m e n t  les  e f f o r t s  accomp l i s 
par  les  pays  les  plus  pauvres  dans  la  vo ie  du  déve loppemen t .  A u  cours 
des  années  7 0 ,  le  PSB  de  ces  pays  n'a  progressé  que  d 'une  manière 
insu f f i san te  en  ch i f f res  réels.  Il  a  m ê m e  baissé  de  0 , 6 %  en  1 9 8 1  pour 
s 'é tabl i r  à  une  moyenne  de  2 2 0  dol lars  EU  par  personne.  On  pense  que 
le  n iveau  des  2 4 0  dol lars  ne  sera  a t te in t  qu ' en  1 9 9 0 .  Les  é léments  les 
plus  néga t i f s  sont  l ' a f fa i ssement  de  la  p roduc t i on  v ivr ière  et  la  détér io
ra t ion  de  la  balance  des  pa iements .  Les  recet tes  d ' expo r t a t i ons  c o u 
v ren t  une  marge  tou jours  plus  fa ib le  des  dépenses  d ' i mpo r t a t i ons . 

La  CNUCED  a  cons ta té  que  l 'aide  aux  pays  les  p lus  pauvres  avai t 
baissé  avan t  le débu t  de  la  con fé rence  de  Paris.  Au  cours  de  1 9 8 1  éga
l ement ,  l 'aide  accordée  aux  P M A  a t te in t  des  n iveaux  encore  plus  bas 
en  ch i f f res  nomi naux  et  réels.  M ê m e  si  les  promesses  de  secours  f i nan 
cier  données  à  Paris  par  les  pays  dona teurs  deva ien t  être  t e n u e s ,  les 
P M A  n'en  connaît ra ien t  pas  mo ins  une  pénurie  de  l iquid i tés  pour  f i nan 
cer  leurs  plans  de  déve loppemen t . 

Ce t te  deux ième  réunion  des  ins t i tu t i ons  d 'en t ra ide  et  des  pays  en 
déve l oppemen t  les  plus  pauvres  s 'a t tache  ma in tenan t  à  s impl i f ier  les 
mécan i smes  admin is t ra t i f s  de  l 'a ide,  à  les  rat ional iser  et  à  m ieux  les 
adapter  aux  besoins  des  pays  bénéf ic ia i res.  L'aide  pourra i t  êt re  amél io
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rée  à  cond i t i on  : 
  d 'ê t re  accordée  sous  f o rme  de  don  ou  à  tout  le  mo ins  de  crédi t  à  des 

cond i t i ons  de  faveur ; 
  de  n 'ê t re  pas  l iée,  car  l 'aide  liée  est  néfas te  pour  le pays  qui  la  reçoi t . 

L 'assemblée  générale  de  l 'ONU  demande  que  l 'aide  ne  soi t  pas  l iée; 
quand  ce  n 'est  pas  possib le,  il  faudra i t  en  a t ténuer  les  serv i tudes  et 
les  i nconvén ien ts ; 

  que  les  créd i ts  prélevés  sur  des  f onds  publ ics  par  la  coopéra t i on  au 
déve loppemen t  soient  t r ans fo rmés  en  dons ,  cela  af in  de  réduire 
l ' ende t temen t ; 

  de  raccourc i r  les  délais  ent re  préparat ion  et  réal isat ion  des  pro je ts , 
ten i r  c o m p t e  de  l ' in f la t ion  duran t  la  pér iode  de  f i nancemen t  du  pro
jet. 

Si  l 'on  veu t  adapter  l 'aide  aux  réal i tés  du  pays  bénéf ic ia i re,  il  f au t  vei l 
ler  à : 
  stabi l iser  la  balance  des  pa iements  et  agir  au  n iveau  économique  et 

po l i t ique  sur  les  prix  des  mat ières  premières  p lu tô t  que  de  f inancer 
des  pro je ts ,  là  où  les  pays  bénéf ic ia i res  manquen t  de  devises  et  où 
les  fac teu rs  de  p roduc t i on  son t  dé f i c ien ts ; 

  amener  les  pays  dona teurs  à  f inancer  les  frais  de  ges t ion  et  les 
dépenses  locales  pour  les  pro je ts ; 

  amél iorer  dans  les  pays  bénéficiares  la  possibi l i té  de  préparer  et  de 
réaliser  les  pro je ts ; 

  amél iorer  ent re  les  pays  dona teu rs  la  synchron isa t i on  des  presta
t i ons . 

L'aide de la Suisse aux pays les plus pauvres 

En  Suisse,  on  a  pensé  que  ce t te  deux ième  session  venai t  t rop  tôt  pour 
q u ' o n  puisse  déjà  dresser  un  bi lan  prov iso i re .  Les  re tombées  du  pro
g r a m m e  adop té  ne  son t  pas  encore  connues .  Les  d iscuss ions  qui  on t 
eu  l ieu  à  la  CNUCED  VI  conce rnan t  ce  p rog ramme  ont  bu té  sur  le 
m ê m e  écuei l .  La  Suisse  pense  cependan t  que  les  tab les  rondes  réunis
sant  les  i ns t i tu t i ons  d 'en t ra ide  et  les  pays  bénéf ic ia i res  j ouen t  un  rôle 
i mpo r tan t  dans  le  bon  dé rou lement  du  p rog ramme. 

Notre  pays  a  l ' i n tent ion  de  doubler  au  cours  des  années  1 9 8 1  1 9 8 5 
ses  pres ta t ions  d 'en t ra ide  aux  pays  les  plus  pauvres  par  rappor t  aux 
années  1 9 7 6  1 9 8 0 .  Pour  au tan t ,  la  Suisse  n 'arr iverai t  pas  à  consacrer 
0 , 1 5 %  de  son  PSB  aux  pays  les  plus  pauvres.  En  1 9 8 3 ,  le  Consei l 
fédéra l  a  déc idé  de  verser  au  f onds  spécial  de  l 'ONU  pour  les  pays  les 
mo ins  avancés  (Fonds  PMA)  une  con t r i bu t i on  ext raord ina i re  de  5  mi l 
l ions  de  f rancs  pour  l 'année  couran te .  La  Suisse  souha i te  que  cet 
appor t  aide  les  pays  les  plus  pauvres  à  réaliser  au  mo ins  une  part ie  des 
p rog rammes  et  des  pro je ts  remis  en  cause  par  les  res t r i c t ions  appor
tées  au  p rog ramme  du  PNUD. 
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1 . 4 C N U C E D V I 

La CNUCED  VI  s'est  déroulée  sous  le signe  d'une  crise économique  mondiale 
persistante.  Les  pays  en  développement  présentèrent  leurs  doléances  selon 
les  documents  élaborés  à  Buenos  Aires.  Le  secrétariat  présenta,  parmi 
d'autres,  ses  plans de programme  d'urgence.  Les thèmes  principaux  de  la dis
cussion  furent  les  matières  premières,  le  commerce  international,  les  ques
tions  financières  et  monétaires.  Après  d'âpres  pourparlers,  on  se  borna  à 
voter  une  série  de  résolutions.  Les  pays  en  développement  se  déclarèrent 
déçus  par  l'issue de  la conférence.  Les pays  industriels n'étaient  guère  enclins 
à  réagir  positivement  aux  nouvelles  initiatives  qui  se  faisaient  jour.  La  Suisse 
s'est  surtout  montrée  préoccupée  par  le  problème  des  matières  premières  et 
par  le  maintien  d'un  commerce  mondial  ouvert. 

1 .4 .1 La C N U C E D V I sou s le sign e de la cris e é conomiqu e 

La  CNUCED  VI  s 'es t  déroulée  sur  une  to i le  de  f o n d  où  domina ien t  les 
cou leurs  de  la  crise  économi que  que  le  m o n d e  t raverse  depuis  le  mi l ieu 
des  années  7 0 .  On  a  cons ta té  dans  les  pays  industr ie ls  une  s tagna t i on 
du  PNB et  un  taux  élevé  de  c h ô m a g e .  Les  pays  en  déve l oppemen t  souf 
f ren t  d ' u n  chômage  endémique ,  de  la  chu te  du  pr ix  des  mat iè res  pre
mières  et  de  l 'accro issement  de  leur  de t te  ex tér ieure ,  ces  deux  der
niers  phénomènes  é tan t  les  s y m p t ô m e s  essent ie ls  de  la  cr ise. 

A u  cours  des  années  7 0 ,  les  pays  en  déve loppemen t  on t  pu  enregis t rer 
dans  l 'ensemble  une  cro issance  économi que  moyenne  de  plus  de  5 % 
par  an ,  de  2 , 5 %  en  1 9 8 0 ,  cro issance  qui  éta i t  t o m b é e  à  0 , 6 %  en 
1 9 8 2  et  qui  avai t  fa i t  p lace  en  1 9 8 2  à  un  léger  recul  du  PNB  ( 0 , 7 % ) . 

La  pr inc ipale  ressource  des  pays  en  déve loppemen t  est  t ou j ou rs  cons 
t i tuée  par  la  ven te  des  mat iè res  premières.  Cependan t ,  la  part  des 
mat iè res  premières  dans  les  rece t tes  g lobales  des  pays  en  déve loppe
m e n t  qui  n ' expo r ten t  pas  de  pét ro le  a  reculé.  Elle  ne  représente  plus 
que  4 2 %  en  1 9 8 2 .  Il  demeure  que  6 4  pays  en  déve l oppemen t  dépen
dent  à  plus  de  5 0 %  de  la  ven te  de  cer ta ines  mat ières  premières  pour 
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leurs  rent rées  de  devises.  Les  Etats  de  l 'OCDE  sont  les  pr inc ipaux 
ache teurs  de  ces  mat ières  premières.  Ils  rassemblent  à  eux  seuls  les 
deux  t iers  de  la demande .  C 'est  dans  ces  pays  que  la demande  est  s ta
gnan te .  A  un  m o m e n t  où  les  pays  en  déve loppement  v iennent  précisé
m e n t  de  renforcer  leur  offre  en  p rodu i ts  a l imentai res  c o m m e  le  café  et 
le  cacao  ou  en  boissons  t rop ica les . 

Depuis  le  débu t  des  années  8 0 ,  les  pr ix  des  mat ières  premières  son t  à 
la  baisse.  Si  les  prix  réels  ava ient  encore  p lu tô t  t endance  à  mon te r 
dans  les  années  7 0 ,  ils  son t  t o m b é s  de  1 3 %  en  1 9 8 1  et  encore  de 
1 7 %  en  1 9 8 2 .  En  ch i f f res  réels,  ils  é ta ient  à  fin  1 9 8 2  de  moi t ié  plus 
bas  q u ' e n  1 9 5 0  à  peu  près.  Une  lente  progress ion  des  prix  semble 
devoi r  annuler  en  1 9 8 3  la  dégr ingo lade  enregist rée  l 'année  précé
den te . 

Ce t te  chu te  du  prix  des  mat ières  premières  est  l 'un  des  é léments  de  la 
cr ise  que  conna issent  les  pays  en  déve loppemen t .  Baisse  des  prix  et 
s tagna t i on  du  vo l ume  des  expor ta t i ons  engendrent  un  recul  des  recet
tes  et  une  détér io ra t ion  de  la  balance  des  pa iements .  A f i n  de  pouvoi r 
con t i nue l  à  f inancer  leurs  impor ta t i ons ,  les  pays  en  déve loppemen t  on t 
recouru  aux  créd i ts  publ ics  et  pr ivés.  Les  créd i ts  pr ivés  sont  consent i s 
à  des  t aux  d ' i n té rê t  qui  dépassent  ceux  des  créd i ts  en  fonds  publ ics  et 
pour  des  durées  moindres .  Ils  aggravent  donc  d ' au tan t  plus  l 'endet te
men t  et  ils  on t  p rovoqué  en  ma in t  pays  en  déve loppement  une  crise  de 
la  de t te . 

Si  la  s i tua t ion  économique  des  pays  en  déve loppement  ne  fa i t  q u ' e m p i 
rer,  c 'es t  aussi  parce  que  le  vo l ume  des  échanges  avec  les  pays  indus
t r ie ls  va  s 'amenu isan t .  La  demande  de  mat ières  premières  s 'a f fa ib l i t , 
les  mesures  p ro tec t i onn is tes  ru inent  les  chances  des  pays  pauvres. 
C i rcons tance  aggravan te ,  les  p rodu i ts  f in is  et  aut res  biens  d ' i m p o r t a 
tion  son t  mo ins  demandés  et  dev iennen t  plus  chers . 

Il  en  résul te  f i na lement  une  détér io ra t ion  des  te rmes  de  l 'échange  et 
une  éros ion  du  pouvo i r  d 'acha t  des  pays  en  déve loppemen t .  La  CNU
CED  es t ime  que,  de  1 9 8 0  à  1 9 8 2 ,  la  chu te  des  prix  des  mat ières  pre
mières  a  fa i t  perdre  aux  pays  en  déve lopppemen t  21  mi l l iards  de  do l 
lars  EU. 

La  cr ise  économique  des  pays  en  déve loppement  fa i t  baisser  leurs 
impor ta t i ons .  Or,  le  Tiers  M o n d e  avai t  absorbé  dans  les  années  7 0  une 
part  g rand issante  des  expo r ta t i ons  des  pays  industr ie ls .  Pas  besoin 
d 'ê t re  g rand  clerc  pour  en  dédui re  que  les  imbr i ca t ions  de  l 'économie 
universel le  répercu tent  dans  les  pays  industr ie ls  les  conséquences  de 
la  cr ise  éprouvée  par  les  pays  en  déve loppemen t .  La  CNUCED  en  v ient 
à  des  p ronos t i cs  économiques  moroses .  On  ne  peut  guère  espérer  un 
ra f fe rm issement  durable  du  prix  des  mat ières  premières. 

C 'es t  dans  ce  con tex te  que  se  dérou lèrent  les  consu l ta t i ons  de  la  CNU
CED  VI.  Ces  con fé rences  de  la  CNUCED  se  réunissent  t ous  les  quat re 
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ans;  elles  analysent  la  s i tuat ion  de  l ' économie  mondia le  et  déf in issent 
des  s t ra tég ies ,  décrè ten t  des  mesures  suscept ib les  de  mieux  or ienter 
l'effort  de  déve loppemen t ,  de  favor iser  la  coopéra t i on  in ternat iona le 
économi que  et  f inanc ière. 

1 .4 .2 P ré pa ra tio n de la confé re nc e 

La plate-forme de Buenos Aires 

A  sa  c inqu ième  réunion  mond ia le ,  t enue  du  2 8  mars  au  9  avri l  1 9 8 3  à 
Buenos  A i res ,  le  «Groupe  des  7 7 »  a adop té  la  «Plate forme  de  Buenos
Ai res»  qui  a  cons t i tué  la  pos i t ion  c o m m u n e  et  la  s t ra tég ie  de  négoc ia 
tion  du  g roupe  pour  la  CNUCED  VI. 

La  p la te  fo rme  cons is te  e n : 
  un  «Message  de  Buenos  A i res ,  appel  au  dia logue  et  au  consensus» 

adop té  par  les  min is t res  responsables  des  af fa i res  é t rangères  et  des 
re lat ions  économiques  in ternat iona les  des  pays  membres  du 
«Groupe  des  77»  réunis  à  Buenos  A i res ; 

  une  déc lara t ion  ministér ie l le  sur  la  s i tua t ion  de  l ' économie  mond ia le ; 
  une  série  de  déc lara t ions ,  prises  de  pos i t ion  et  pro je ts  de  réso lu t ions 

embrassan t  l 'ensemble  des  ques t ions  à  l 'ordre  du  jour  prov iso i re  de 
la  Con fé rence  de  Belgrade. 

Dans  leur  Message,  les  min is t res  s ' a t t achen t  à  réaf f i rmer  la  nécess i té 
de  mesures  in tégrées  et  concer tées  af in  d 'en  arr iver  à  une  res t ruc tu ra 
tion  du  sys tème  économique  in te rna t iona l .  Les  min is t res  exp r imen t 
leur  espoi r  de  voir  les  pays  industr ia l isés  fai re  eux mêmes  des  p ropos i 
t i ons  et  prendre  pos i t ion  sur  les  in i t ia t ives  du  «Groupe  des  7 7 » ,  de 
f açon  à ce  que  s ' ins taure  un  d ia logue  e f f i cace ,  condu isan t  à un  acco rd . 

Dans  leur  déc lara t ion  sur  les  cond i t i ons  actuel les  de  l ' économie ,  les 
min is t res  du  «Groupe  des  77»  exp r imen t  leur  vo lon té  de  donner  plus 
de  m o y e n s  aux  o rgan ismes  des  Nat ions  Unies  suscept ib les  de  coor
donner  les  mesures  v isant  à  une  reprise  de  l 'ac t iv i té  économi que  m o n 
diale.  Ils  cons ta ten t  le  g l i ssement  qui  s ' e f f ec tue  des  négoc ia t i ons  mu l 
t i la téra les  aux  négoc ia t ions  bi latérales.  Selon  les  7 7 ,  il  est  dangereux 
de  vou lo i r  résoudre  les  graves  ques t ions  économiques  actue l les ,  en 
conc luan t  des  accords  d 'E ta t  à  Etat ;  la  concer ta t i on  do i t  avoir  l ieu  au 
sein  de  la  c o m m u n a u t é  in ternat iona le .  Et  ce  d ' au tan t  plus  que  la  crise 
économi que  n 'est  pas  cyc l i que ;  elle  repose  sur  des  déséqui l ibres  f o n 
d a m e n t a u x  qui  ne  peuvent  être  su rmon tés  que  par  l'effort  c o m m u n  de 
t o u s . 

Les  7 7  d é m o n t r e n t  l ' i n terdépendance  cro issante  des  d i f f é ren ts  sys tè 
mes  économ i ques ,  parmi  lesquels  les  pays  en  déve l oppemen t  o c c u 
pent  une  place  par t i cu l iè rement  dé l icate.  Leur  déf ic i t  de  la  balance 
commerc ia l e  durant  la  pér iode  1 9 8 0  à  1 9 8 2  étai t  es t imé  à  2 0 0  mi l 
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l iards  de  dol lars.  La  de t te  extér ieure  des  PVD  étai t  es t imée  à  la  fin  de 
1 9 8 2  à  6 3 0  mi l l iards  de  dol lars ,  avec  un  serv ice  annuel  de  la  de t te  se 
m o n t a n t  à  1 3 0  mi l l iards  de  dol lars.  Parmi  les  fac teurs  qui  on t  con t r i bué 
à  cet  é ta t  de  fa i t ,  on  t rouve  des  f l ux  de  ressources  inadéquats ,  une 
in f la t ion  général isée,  une  dégradat ion  des  te rmes  de  l 'échange  et  une 
instabi l i té  monéta i re  p ro longée,  des  t aux  d ' i n té rê t  hau ts ,  les  po l i t iques 
dé favorab les  aux  PVD  poursu iv ies  par  les  t ransnat iona les  et  un  désé
qui l ibre  techno log ique  chron ique  ent re  pays  industr ia l isés  et  pays  en 
déve l oppemen t .  En  conséquence ,  le  c o m m e r c e  mondia l  est  resté  sta
gnan t  en  1 9 8 1  et  a  baissé  de  6 %  en  te rmes  réels  en  1 9 8 2 .  Pour tant 
les  PVD  sont  devenus  ma in tenan t  un  partenai re  impor tan t  dans  l 'éco
nomie  in ternat iona le ;  ils  absorbent  plus  de  3 0 %  des  expor ta t i ons  des 
pays  industr ia l isés,  et  c o m p t e n t  pour  2 0 %  dans  la  p roduc t i on  mon 
diale. 

La  s t ra tég ie  dest inée  à  su rmon te r  la  présente  crise  do i t  donc  reconnaî
t re  p le inement  le  nouveau  rôle  joué  par  les  PVD,  en  tan t  que  partenai 
res  de  plein  droi t  dans  le  déve loppemen t  mond ia l . 

Par tant  de  ces  cons ta ta t i ons ,  les  7 7  on t  élaboré  une  série  de  proposi 
t i ons  pour  Belgrade,  sur  chacun  des  domaines  pol i t iques  c lés,  et  dans 
le  domaine  ins t i tu t i onne l ,  don t  vo ic i  quelquesunes  parmi  les  plus 
i m p o r t a n t e s : 

Produits  de  base 

Démarrage  des  opérat ions  du  Fonds  c o m m u n  pour  les  produ i ts  de  base 
dès  le  1er  janvier  1 9 8 4 . 
A r r a n g e m e n t s  dest inés  à compenser  les déf i c i ts  des  recet tes  t i rées  des 
expo r ta t i ons  des  pays  en  déve l oppemen t  par : 
a)  une  l ibéral isat ion  et  un  é larg issement  du  mécan isme  de  f i nancement 

compensa to i re  du  FMI  pour  pe rmet t re  une  compensa t i on  intégrale 
et  au toma t i que  de  leurs  dé f i c i t s  sans  cond i t i ons .  Des  a r rangements 
spéc iaux  pour  les  pays  les  mo ins  avancés . 

b)  Une  ac t i on  des  pays  socia l is tes  d 'Europe  or ienta le,  par  l ' in termé
diaire  de  la  Banque  in ternat iona le  d ' i nves t i ssement  ou  de  la  Banque 
in ternat iona le  de  coopéra t i on  économ i que ,  en  vue  de  créer  un  fonds 
spécial  qui  garant isse  chaque  année  un  appor t  su f f i san t  de  roubles 
t rans férab les  pour  pe rmet t re  aux  PVD  de  compenser  les  déf i c i ts  des 
recet tes  qu ' i l s  t i rent  de  l ' expor ta t i on  des  produ i ts  de  base  vers  les 
pays  socia l is tes. 

C o m m e r c e  de  b i e n s  et  s e r v i c e s 

Levée  des  mesures  p ro tec t i onn i s tes  con t re  les  expo r ta t i ons  des  PVD. 
Formula t ion  d ' un  p rog ramme  d 'ac t i on  précis  et  de  durée  bien  dé te rm i 
née  pour  faci l i ter  les  aménagemen ts  de  s t ruc tu re  dans  ceux  des  sec
teurs  économiques  des  pays  industr ia l isés  où  des  mesures  p ro tec t i on 
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nistes  et  des  subven t i ons  on t  pendant  de  longues  pér iodes  été  pré judi 
ciables  aux  in térêts  commerc i aux  des  PVD. 
Recours  au  Consei l  du  c o m m e r c e  et  du  déve loppement  c o m m e  méca 
n isme  de  coopéra t i on  dans  le doma ine  des  po l i t iques  por tan t  sur  la  pro
duc t i on  et  le  commerce . 
Amé l i o ra t i on  du  sys tème  général isé  de  préférences. 
Etudes  à  réaliser  pour  le  secrétar ia t  de  la  CNUCED  en  vue  de  déf in i r  et 
d 'é tab l i r  des  pr ior i tés  conce rnan t  les  serv ices  présentant  une  impor
tance  part icul ière  pour  les  PVD  et  de  présenter  des  r ecommanda t i ons 
en  vue  de  la  c réa t ion ,  dans  le  secteur  des  serv ices,  de  mécan i smes  de 
coopéra t i on  mul t i la téra le ,  comprenan t  un  t ra i t emen t  d i f fé renc ié  et 
plus  favorab le  aux  PVD. 

P r o b l è m e s  financiers  e t  m o n é t a i r e s 

Ren fo rcement  en  quant i té  et  en  qual i té  de  l 'aide  publ ique  au  déve lop
pemen t  (APD)  et  réal isat ion  en  1 9 8 3  de  l 'ob ject i f  0 , 7 %  pour  l 'APD 
to ta le  et  de  l 'ob ject i f  0 , 1 5 %  pour  l 'APD  à  des t ina t ion  des  pays  les 
mo ins  avancés . 
Ren fo rcemen t  en  quant i té  et  en  qual i té  des  ressources  du  FMI  et  de  la 
Banque  Mond ia le  d isponib les  pour  les  PVD. 
Etab l i ssement  d 'un  l ien  ent re  DTS  et  le  f i nancemen t  du  déve loppe
men t . 
A u g m e n t a t i o n  de  la  part  des  PVD  dans  les  quo te par ts  du  FMI  en  la 
po r tan t  à  4 5 %  du  total. 
Mise  en  place  d 'un  nouveau  mécan i sme  pour  l'octroi,  à des  cond i t i ons 
l ibérales,  de  ressources  f inanc ières  à  m o y e n  te rme  du  FMI  aux  PVD. 
Créat ion  d ' un  nouveau  f onds  f iduc ia i re  a l imenté  par  les  ven tes  d 'o r  du 
FMI . 
Mesures  générales  d 'u rgence  dest inées  à  réduire  la  charge  de  la  de t te 
des  PVD,  y  compr i s  la  convers ion  des  prêts  d ' A P D  en  dons  pour  les 
pays  les  mo ins  avancés  et  le  rééche lonnement  des  rembou rsemen ts 
d ' A P D  pour  les  autres  PVD. 

Questions  institutionnelles 
Les  7 7  inv i ten t  le  Secrétai re  général  de  l 'ONU  et  le  Secrétai re  général 
de  la  CNUCED  à  prendre  des  mesures  spéc i f iques  sur  les  po in ts  sui 
van ts  : 
  Assurer  à  la  CNUCED  la  souplesse  opérat ionnel le  dans  les  doma ines 

budgéta i re ,  f inancier  et  admin is t ra t i f . 
  Déléguer  au  Secrétai re  général  de  la  CNUCED  les  pouvo i rs  cor res

pondan t s ,  au  regard  des  ques t i ons  budgéta i res  et  opéra t ionne l les . 
  Assurer  la  coord ina t ion  avec  les  commiss i ons  régionales  et  les 

aut res  organ isat ions  i n te rgouvernementa les  intéressées. 

La  p la te  fo rme  de  Buenos  Ai res  cons t i t ue  une  i nnova t i on  en  ce  sens 
que  des  pro jets  de  réso lu t ion  sur  les  po in ts  clés  de  l 'ordre  du  jour  on t 
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été  présentés  par  les  7 7  avant  le  débu t  des  négoc ia t ions  à  Belgrade. 
Lors  des  précédentes  sessions  de  la  CNUCED  les  pro je ts  de  réso lut ions 
ava ient  généra lement  été  présentés  seu lement  après  le  débu t  de  la 
sess ion. 

Les  pays  industr ia l isés  on t  donc  pu  prendre  pos i t ion  rap idement  sur  les 
p ropos i t i ons  des  7 7 .  C 'es t  ainsi  que  le  Consei l  de  l 'OCDE  réuni  les  9  et 
1 0  mai  1 9 8 3  au  n iveau  des  min is t res  s 'est  expr imé  à  ce  sujet .  Les 
min is t res  se  son t  fé l ic i tés  de  l ' impor tance  a t tachée  à  l ' i n te rdépen
dance  économi que  mond ia le ,  au  d ia logue  et  au  consensus  dans  les 
déc lara t ions  des  PVD,  en  dernier  l ieu  à  Buenos  A i res ,  ils  on t  déclaré  y 
a t tacher  la  m ê m e  impor tance .  Les  min is t res  on t  reconnu  que  la  réces
s ion  mondia le  avai t  créé  de  t rès  graves  d i f f i cu l tés ,  en  part icul ier  pour  la 
p lupar t  des  PVD  les  plus  démun i s .  Ces  derniers,  selon  les  min is t res  de 
l 'OCDE,  ne  pour ron t  su rmon te r  ces  d i f f i cu l tés  q u ' e n  app l iquant  des 
po l i t iques  sévères  et  courageuses . 

A u p a r a v a n t ,  la  session  spéciale  du  Consei l  du  c o m m e r c e  et  du  déve
l oppemen t  réunie  du  2 5  au  2 9  avri l  1 9 8 3  pour  accélérer  les  préparat i fs 
en  vue  de  la  CNUCED  VI  avai t  fou rn i  aux  gouve rnemen ts  une  première 
occas ion  de  réagir  aux  p ropos i t i ons  que  le  «Groupe  des  7 7 »  al lait  sou
me t t re  à  la  con fé rence . 

Mons ieur  Juan  Agu i r re  Lanar i ,  M in is t re  argent in  des  af fa i res  é t rangè
res,  p résentan t  les  résu l ta ts  de  la  rencont re  ministér ie l le  du  «Groupe 
des  7 7 » ,  rejetai t  au  n o m  de  celui c i  le  concep t  du  «f i l t re»  qui  considère 
que  le  déve loppement  serai t  p r inc ipa lement  un  sousprodu i t  de  la 
reprise  des  pays  industr ia l isés,  et  demanda i t  une  série  de  mesures 
coo rdonnées  en  vue  de  réact iver  l 'économie  mondia le  dans  son 
ensemble . 

Mons ieur  Mar t i n  Husl id  (Norvège)  par lant  au  n o m  du  «Groupe  B»  t o u t 
ent ier  se  fé l ic i ta i t  du  ton  posi t i f  et  cons t ruc t i f  carac tér i sant  le  Message 
de  Buenos  A i res .  Mons ieur  Husl id  accepta i t  la  conc lus ion  des  7 7  selon 
laquel le  la  cro issance  du  pouvo i r  d 'acha t  et  de  la  capac i té  d ' i m p o r t a 
tion  des  PVD  a joué  un  rôle  capi ta l  pour  a t ténuer  la  grav i té  de  la  réces
s ion  dans  les  pays  déve loppés .  Mais  para l lè lement ,  l 'ensemble  con te 
nai t ,  de  l 'avis  du  «Groupe  B»,  cer ta ines  propos i t ions  qui  al laient  assez 
lo in .  Le  «Groupe  B»  voya i t  ces  pro je ts  c o m m e  des  tex tes  qui  corres
ponda ien t  à  des  pos i t ions  sur  lesquel les  les  PVD  seraient  d isposés  à 
négoc ier . 

Mons ieur  Hans  Gunter  Su l imma  (RFA)  par lant  au  n o m  de  la  CEE  disai t 
apprécier  l 'appel  à  la  compréhens ion  mutue l le  don t  témo igna i t  le  Mes
sage  de  Buenos  A i res .  Il  no ta i t  toutefois  avec  une  cer ta ine  inqu ié tude 
que le texte 
ne  demandait  des  engagements  que  d'un  groupe,  à  savoir 
des  pays  industr ia l isés.  «Le  déve l oppemen t  du  m o n d e  est  une  respon
sabi l i té  c o m m u n e » ,  déclara i t  i l ,  «et  les  mesures  concer tées  devra ient 
être  sol idai res».  A u  sujet  du  c o m m e r c e ,  la  C o m m u n a u t é  réaf f i rmai t 
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l ' impor tance  qu'e l le  a t tacha i t  au  ma in t i en  d ' un  sys tème  commerc ia l 
mul t i la téra l  et  g lobal  ouver t  à  la  lu t te  con t re  le  p ro tec t i onn i sme .  Selon 
la  C o m m u n a u t é ,  le  G A T T  éta i t  l ' i ns t rument  le  mieux  appropr ié  pour 
réaliser  les  ob jec t i f s  qu 'e l le  poursu iva i t  en  ce  doma ine .  La  CEE  relevai t 
éga lement  les  ten ta t i ves  du  «Groupe  des  7 7 »  d 'a t t r i buer  la  responsab i 
l i té  des  fa i ts  négat i fs  dans  le  domaine  f inanc ier  et  monéta i re  exc lus ive
men t  à  des  fac teurs  exogènes .  De  l 'avis  de  la  CEE,  des  po l i t iques  amé
l iorées  d ' a j us temen t  s ' imposera ien t  aussi  dans  les  PVD. 

Mons ieur  JeanPierre  Maetz ler ,  p renant  pos i t ion  au  n o m  de  la  Suisse, 
expr ima i t  son  appréc ia t ion  pour  la  « façon  remarquable»  don t  le 
«Groupe  des  77»  avai t  pu  fai re  avancer  les  préparat i fs  pour  la  con fé 
rence,  en  é laborant  des  pro je ts  de  réso lu t ion  sur  les  su jets  à  d iscu ter . 
Tou te fo i s ,  il  fa l la i t  vei l ler  à  ce  que  les  so lu t ions  env isagées  so ient  réa
l is tes,  équ i tab les  et  t i ennen t  c o m p t e  des  in térêts  conve rgen ts  de  t o u s 
les  pays  par t i c ipan ts . 

Quan t  à  el le,  la  dé légat ion  suisse  à  la  CNUCED  VI  se  fé l i c i ta i t  du  t o n 
modéré  de  la  déc lara t ion  de  Buenos  A i res ,  mais  se  t r ouva i t  f o r t  peu 
conva incue  de  l'utilité  prat ique  des  pro je ts  de  réso lu t ion  des  7 7 .  Elle 
es t ima i t  en  e f fe t  que  ceuxc i  cons t i tua ien t  s imp lemen t  la  reprise  d 'une 
l iste  de  demandes  da tan t  déjà  de  plusieurs  années.  D'après  el le,  seule 
une  tel le  add i t ion  de  d iverses  propos i t i ons  avai t  permis  aux  7 7  d 'ar r i 
ver  à  un  consensus . 

Les documents de la CNUCED 

Le  secrétar ia t  général  de  la  CNUCED  a  publ ié  en  prév is ion  de  la  con fé 
rence  et  en  c o n f o r m i t é  avec  l 'ordre  du  jour  prov iso i re  toute  une  série 
de  l ignes  d i rect r ices  et  d ' é tudes .  Ces  d o c u m e n t s  conce rnen t  les  ob je ts 
pr inc ipaux  abordés  en  cours  de  con fé rence ,  qui  son t  au  nombre  de 
cinq  :  crise  de  l 'économie  mond ia le ,  po l i t ique  des  mat ières  premières , 
pol i t ique  commerc ia le  et  monéta i re ,  d ivers .  Sans  oubl ier  un  pro
g r a m m e  d 'u rgence  et  un  paquet  de  mesures  à  longue  échéance  pour 
venir  à  bou t  de  la  cr ise,  si  fa i re  se  peut . 

Dans  l ' immédia t ,  il  faudra  main ten i r  la  capac i té  d ' i mpo r ta t i on  des  pays 
en  déve l oppemen t  dans  une  mesure  compat i b le  avec  leur  déve loppe
men t .  Le  m o y e n  le  p lus  s imple  pour  y  parveni r  serai t  d ' a u g m e n t e r  leurs 
recet tes  à  l ' expor ta t i on .  On  y  arr iverai t  en  sou tenan t  les  prix  des  mat iè 
res  premières  et  en  l u t tan t  con t re  le  p ro tec t i onn i sme.  Une  aide  f i nan 
cière  imméd ia te  amél iorerai t  dans  le  t e m p s  l 'e f f i cac i té  du  p r o g r a m me 
d 'a ide  d 'u rgence .  Le  FMI  et  la  Banque  mondia le  t i ennen t  le  rôle  pr inc i 
pal .  Pour  les  deux  années  qui  v i ennen t ,  le  m o n t a n t  de  ce t te  aide  f i nan 
cière  se  s i tuerai t  au tour  de  7 0  9 0  mi l l iards  de  dol lars.  Des  accords  in té
r imai res  encore  à  met t re  au  po in t  stabi l iseraient  à  un  prix  m i n i m u m  la 
valeur  de  d iverses  mat ières  premières. 
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Pour  ce t te  aide  f inanc ière ,  l ' i ns t rument  essent iel  du  FMI  devra i t  être 
une  augmen ta t i on  des  dro i ts  de  t i rage  spéciaux  pour  les  pays  en  déve 
l oppemen t ,  env i ron  3 0  mi l l iards  de  dol lars  dans  les  deux  années  à 
veni r .  Il  faudra i t  aussi  élever  les  quo tas  et  pe rmet t re  au  FMI  de  s 'adres 
ser  d i rec temen t  au  marché  des  cap i taux  pr ivés.  Quant  à  la  Banque 
mond ia le ,  le  réapprov is ionnement  de  l 'AID  est  aussi  u rgent  qu 'une 
a u g m e n t a t i o n  de  son  cap i ta l . 

1 .4 .3 Le dé roule me n t de la confé re nc e 

La  6 è m e  session  de  la  CNUCED  a eu  l ieu  à  Belgrade,  du  6  ju in  au  3  juil 
let  1 9 8 3 .  148  Etats  avaient  envoyé  des  délégat ions  sur  les  1 6 6  m e m 
bres  de  la  CNUCED.  Plus  de  6 0  organ isat ions  des  Nat ions  Unies  et 
d 'au t res  ins t i tu t i ons  i n te rgouvernementa les  pr i rent  en  ou t re  part  à  ces 
en t re t i ens . 

Les  t ravaux  de  la con fé rence  ont  occupé  les  débats  de  l 'assemblée  plé
nière  et  de  quat re  grandes  commi ss i ons .  L 'assemblée  plénière  s 'est 
occupée  de  la  s i tua t ion  de  l 'économie  mondia le  et  des  résul ta ts  ob te
nus  avec  le  «Nouveau  p rog ramme  substant ie l  d 'ac t i on»  pour  les  pays 
les  plus  pauvres.  Les  quat re  commiss i ons  pr incipales  t ra i tèrent  les  thè
mes  s u i v a n t s : 
  mat ières  premières; 
  ques t i ons  f inanc ières  et  moné ta i res ; 
  ac t i v i tés  de  la  CNUCED  en  d i f fé ren ts  domaines  (relat ions  commer 

ciales,  t rans fer t  de  techno log ie ,  nav iga t ion  mar i t ime,  re lat ions  c o m 
merc ia les  ent re  le  Sud  et  l 'Est  et  ent re  pays  du  Sud,  coopéra t i on 
économi que  entre  pays  en  déve l oppemen t ) . 

Lors  de  la  dernière  semaine  de  la  con fé rence ,  le  min is t re  des  af fa i res 
é t rangères  yougos lave  Lazar  Mo j sov ,  prés ident  de  la  con fé rence , 
f o r m a  un  g roupe  restre int  chargé  de  mieux  coordonner  les  t ravaux  des 
d ivers  com i tés .  On  re t rouva i t  là  les  min is t res  de  neuf  pays  en  dévelop
pemen t ,  de  c inq  nat ions  occ iden ta les ,  de  t ro is  pays  du  bloc  de  l 'Est  et 
de  la  Chine.  Des  coo rdonna teu rs  rég ionaux  v inrent  se  jo indre  à eux.  On 
pense  pouvo i r  faire  redémarrer  ainsi  des  négoc ia t ions  arr ivées  au  point 
m o r t . 

Les  négoc ia t ions  de  la  CNUCED  VI  on t  été  dominées  par  le  «Groupe 
des  77»  (125  pays  en  déve loppement )  et  par  le  «Groupe  B»  (pays  de 
l 'OCDE).  Les  pays  à  c o m m e r c e  état isé  n 'on t  guère  joué  un  rôle  act i f 
lors  des  déba ts ,  alors  que  la  Chine  se  présenta i t  en  tan t  que  membre 
ind iv iduel  de  la  CNUCED.  Par  ai l leurs,  les  pays  en  déve loppement  for
mèren t  des  groupes  rég ionaux :  a f r i ca in ,  as iat ique,  la t inoamér ica in . 

Le  «Groupe  des  77»  s 'é ta i t  bien  préparé  et  avai t  décidé  de  s 'en  teni r  à 
ce  qu’on  appel le  la p la te  fo rme  de  Buenos  Ai res.  Il parv in t  à  s 'en  teni r  à 
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ce t te  s t ra tég ie  co l lec t i ve  duran t  t o u t e  la  durée  de  la  con fé rence .  Les 
pays  membres  du  «Groupe  B»  n 'en tamèren t  pas  de  négoc ia t ions  pré
parato i res.  La  p lupar t  de  ses  membres  pensent  que  la  CNUCED  est  la 
clé  du  d ia logue  Nord Sud ,  mais  cer ta ins  autres  Etats  es t imen t  que  les 
i ns t i tu t i ons  issues  des  accords  de  Bre t ton  W o o d s  gardent  la  pr ior i té . 
Les  EU  on t  joué  un  rôle  peu  coopéra t i f  lors  de  la  CNUCED  VI  et  se  sont 
can tonnés  dans  l 'oppos i t i on  duran t  le plus  clair  des négoc ia t i ons .  Ils  on t 
refusé  de  se  jo indre  à  d iverses  déc larat ions  f ina les.  En  dépi t  de  l 'opi 
n ion  qui  s 'é ta i t  man i fes tée  au  débu t  des  débats ,  aucune  «déc larat ion 
de  Belgrade»  ne  fu t  publ iée  par  les  par t i c ipan ts .  Le  p rog ramme 
d 'u rgence  souhai té  par  le  secrétar ia t  général  ne  f u t  pas  non  plus 
adop té .  La  con fé rence  f u t  pro longée  et  ne  parv in t  à  adme t t re  qu 'une 
série  de  réso lu t ions  ne  con tenan t  aucune  mesure  concrè te  en  faveur 
des  pays  en  déve loppemen t .  L 'é tude  de  cer ta ines  p ropos i t i ons  se 
poursu iv ra  au  sein  de  d ivers  com i tés  de  la  CNUCED. 

Le  por teparo le  du  «Groupe  des  7 7 » ,  dans  une  déc lara t ion  f ina le ,  expr i 
mai t  que  la  con fé rence  avai t  été  un  événemen t  h is tor ique.  En  chois is
sant  la  p la te  fo rme  de  Buenos  Ai res  c o m m e  préalable  de  la  con fé rence , 
le  «Groupe  des  77»  espérai t  p rovoquer  les  réponses  des  pays  indus
t r ie ls .  Pour  ce la ,  il  fa l lu t  a t tendre  la  fin  des  débats .  Les  pays  en  déve
l oppemen t  avaient  espéré  que  la  con fé rence  débouchera i t  sur  des 
résu l ta ts  pos i t i f s ,  n o t a m m e n t  en  ce  qui  conce rne : 
  une  amél io ra t ion  du  t rans fe r t  réel  des  ressources  dans  les  pays  en 

déve l oppemen t ; 
  la  prise  en  charge  de  f l ux  f inanc iers  substant ie ls  dans  les  pays  en 

déve l oppemen t ; 
  l ' ouver tu re  des  marchés  des  pays  industr ie ls  aux  expor ta t i ons  des 

pays  en  déve loppemen t ; 
  des  mesures  suscept ib les  d ' empêcher  à  l 'avenir  la  chu te  rapide  du 

prix  des  mat ières  premières; 
  l ' amorce  d 'une  res t ruc tu ra t i on  des  ins t i tu t i ons  in ternat iona les ; 
  des  ré fo rmes  s t ruc ture l les  dans  les  pays  indust r ie ls . 

La  con fé rence  s 'est  te rm inée  avec  un  résul ta t  m in ime.  Dans  le 
domaine  des  mat ières  premières,  elle  a  con f i rmé  les  pos i t ions  connues 
et  n'a  fa i t  que  peu  de  progrès. 

Pour  le  c o m m e r c e  in te rna t iona l ,  les  propos i t ions  deva ien t  être  env isa
gées  dans  le  cadre  de  s t ruc tu res  inamov ib les .  C 'es t  sur  le  plan  f i nan 
cier  et  monéta i re  qu ' i l  aurai t  fa l lu  agir  d 'u rgence .  Les  pays  en  déve lop
pemen t  on t  t o u t  de  m ê m e  décidé  d 'accep te r  les  réso lu t ions  f ina les  et 
de  concen t re r  leurs  efforts  sur  les  négoc ia t ions  à  veni r . 

Le  por teparo le  du  «Groupe  B»  es t ima  que  la  déc lara t ion  du  «Groupe 
des  7 7 »  éta i t  par  t r op  c r i t i que.  Les  réso lu t ions  de  la  con fé rence  four 
n issent  la  base  de  t ravaux  u l tér ieurs.  Les  résul ta ts  son t  sa t i s fa isants  et 
on  ne  saurai t  nu l lement  parler  d 'échec . 
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1 .4 .4 Le s thè me s e t le s ré sulta t s de la confé re nc e 

Matières premières 

Une  commi ss i on  de  la  con fé rence  avai t  à  étudier  les  ques t ions  t o u 
chan t  aux  mat ières  premières.  On  t rouva i t  à  l 'ordre  du  j ou r : 
  examen  de  la  s i tua t ion  dans  le  secteur  mat ières  premières; 
  u t i l i sa t ion  du  p rog ramme  intégré  des  mat ières  premières; 
  f onds  de  s tabi l i sat ion  des  recet tes  d ' expo r t a t i on ; 
  t r a n s f o r m a t i o n ,  commerc ia l i sa t i on  et  d is t r ibu t ion  des  mat ières  pre

mières. 

Le  secrétar ia t  général  a publ ié  un  gu ide  qui  renvoie  au  p rog ramme  inté
gré  des  mat ières  premières  adop té  à  la  CNUCED  IV  de  Nai rob i ,  en 
1 9 7 6 ,  et  il  p ropose  une  ra t i f i ca t ion  aussi  rapide  que  possible  du  Fonds 
c o m m u n  pour  les  produ i ts  de  base.  Pour  le  reste,  il  faudra i t  procéder  à 
l 'éva luat ion  des  accords  ex i s tan ts  et  en  conc lure  de  nouveaux ,  sur 
d 'au t res  mat ières  premières.  De  nouveaux  accords  devra ient  entrer  en 
v igueur  à  titre  provisoi re  dans  le  cadre  du  p rog ramme  urgent  pour  la 
s tab isa t ion  des  prix  et  des  recet tes  d ' expo r t a t i on ;  les  accords  exis
t an t s  devra ient  être  ren forcés .  Ils  devra ient  être  f inancés  par  les  fonds 
spéc iaux  du  FMI  pour  les  s tocks  compensa to i res  de  mat ières  premiè
res  et  par  les  p rog rammes  de  créd i ts  pour  les  ré fo rmes  de  s t ruc tu res  de 
la  Banque  mondia le  et  des  banques  régionales  de  déve loppemen t .  Pour 
stabi l iser  les  recet tes  d ' expo r ta t i on  actuel les,  le  FMI  devra i t  amél iorer 
son  mécan i sme  de  f i nancemen t  et  teni r  c o m p t e  des  pays  à  économie 
p lani f iée.  A  longue  échéance,  il  y  a  lieu  de  met t re  en  place  un  méca
n isme  de  stabi l isat ion  des  expor ta t i ons ,  les  pays  occ iden taux  devron t 
ouvr i r  leurs  marchés  et  les  pays  de  l 'Est  européen  dev ron t  se  procurer 
dans  les  pays  en  déve loppemen t  davan tage  de  mat ières  premières  et 
de  p rodu i ts  f in is .  Pour  faci l i ter  la  t r ans fo rma t i on  et  la  commerc ia l i sa 
tion  des  mat ières  premières,  il  y  aurai t  l ieu  d 'accorder  aux  pays  en 
déve l oppemen t  une  aide  f inanc ière  et  techn ique  et  d 'amél iorer  la  t rans
parence  des  marchés .  Tou tes  ces  mesures  do iven t  la rgement  tenir 
c o m p t e  des  besoins  des  pays  les  plus  pauvres. 

Lors  des  négoc ia t i ons ,  le  «Groupe  des  77»  mi t  l 'accent  sur  les  mesures 
v i sant  à  augmente r  la  part  prise  par  les  pays  en  déve loppement  à  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  la  commerc ia l i sa t i on  et  la  d is t r ibu t ion  des  mat ières 
premières.  Il  insista  aussi  sur  la  nécess i té  de  renforcer  à  bref  délai  la 
fac i l i té  f inancière  du  FMI  et  de  créer  une  faci l i té  supp lémenta i re  des 
recet tes  d ' e x p o r t a t i o n . 

Les  pays  en  déve loppemen t  p lacent  en  première  pr ior i té  l 'entrée  en 
v igueur  du  p rog ramme  intégré  des  mat ières  premières.  Cinq  nouveaux 
pays  on t  rat i f ié  l 'accord  sur  le  Fonds  c o m m u n  pour  les  produ i ts  de  base 
et  16  l 'ont  s igné.  Dans  le  domaine  de  la  t r ans fo rma t i on ,  les  Etats  de 
l 'OCDE  n 'on t  pas  de  concep t i on  g lobale,  ils  se  p rononcen t  pour  une 
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exper t ise  spéc i f ique  dans  chaque  cas  et  une  par t i c ipa t ion  plus  élevée 
des  inves t i ssements  d i rec ts  venan t  de  l 'é t ranger.  Un  groupe  d ' expe r t s 
devra i t  êt re  cons t i t ué  pour  d iscuter  d 'une  fac i l i té  de  s tab i l i sat ion  des 
recet tes  d ' expo r t a t i on . 

Dans  sa  réso lu t ion  f inale  sur  les  ques t i ons  t o u c h a n t  aux  mat iè res  pre
mières,  la  con fé rence  di t  s 'a t tendre  à  l 'entrée  en  v igueur  du  Fonds 
c o m m u n  pour  les  p rodu i ts  de  base  au 1er  janvier 1984 ;  elle  se  pro
nonce  en  faveur  de  la  conc lus ion  d ' un  nouve l  accord  in ternat iona l  sur 
le  blé.  Un  sys tème  nouveau  de  coopéra t i on  in ternat iona le  devra i t  êt re 
créé  pour  la  t r ans fo rma t i on ,  la  commerc ia l i sa t i on  et  la  d i s t r i bu t i on  des 
expo r ta t i ons  de  mat ières  premières.  Le  FMI  do i t  revoir  sa  fac i l i té  de 
s tab i l i sa t ion  des  recet tes  d ' e x p o r t a t i o n .  Un  groupe  d ' expe r t s  de  la 
CNUCED  do i t  en  ou t re  étudier  la  nécess i té  d 'une  nouvel le  fac i l i té  e t ,  le 
cas  échéan t ,  en  déf in i r  les  mécan i smes . 

Commerce et protectionnisme 

La  deux ième  commi ss i on  avai t  à  déba t t re  du  c o m m e r c e  in ternat iona l 
des  marchand ises  et  serv ices,  du  p ro tec t i onn i sme  et  de  la  ré fo rme  des 
s t ruc tu res ,  de  l 'examen  des  s t ruc tu res  du  c o m m e r c e  in ternat iona l  en 
cons idéra t ion  de  la  s i tua t ion  actue l le ,  des  mesures  à  prendre  pour 
favor iser  le  c o m m e r c e  et  le  déve loppemen t . 

Dans  le  d o c u m e n t  de  syn thèse ,  le  secrétar ia t  général  de  la  CNUCED 
analyse  les  f o rmes  actuel les  du  p ro tec t i onn i sme,  expose  quels  son t  les 
i ns t rumen ts  de  la  po l i t ique  commerc ia le  in ternat iona le  et  les  ra isons 
des  mesures  de  caractère  p ro tec t i onn i s te ;  il indique  enf in  c o m m e n t  des 
ré fo rmes  de  s t ruc tu res  peuvent  con t r ibuer  à  un  mei l leur  f onc t i onne 
men t  du  c o m m e r c e  mond ia l .  Le  qua t r i ème  vo le t  dégage  cer ta ines  con 
c lus ions  en  te rmes  conc re ts  et  énonce  des  recommanda t i ons . 

Quan t  au  ren fo rcemen t  du  c o m m e r c e  in ternat iona l  et  à  la  ré fo rme  des 
s t ruc tu res ,  le  secrétar ia t  p ropose : 
  au  n iveau  na t iona l ,  de  renforcer  le  con t rô le  des  mesures  p ro tec t i on 

n is tes ,  de  prendre  des  mesures  pour  modi f ier  les  s t ruc tu res ; 
  au  n iveau  in te rna t iona l ,  de  déf in i r  les  cr i tères  auxque ls  on  se  réfé

rera  dans  les  d i f fé ren tes  s i tua t ions  où  l 'on  recourra  à  des  mesures 
p ro tec t i onn i s tes ,  de  soumet t re  la  po l i t ique  commerc ia le  et  économ i 
que  nat ionale  à  des  é tudes  et  échanges  d ' i n f o r m a t i o n . 

La  réso lu t ion  f inale  de  la  CNUCED  VI  conc lu t  ainsi  ce  qu 'e l le  consacre 
au  t h è m e  «commerce  in ternat iona l  des  marchand ises  et  se rv i ces» : 
  le  p ro tec t i onn i sme  fa i t  obstac le  au  c o m m e r c e  in ternat iona l  et  au 

déve l oppemen t .  Les  pays  industr ie ls  s ' en tê ten t  au  main t ien  des 
actue l les  mesures  p ro tec t i onn i s tes  di r igées  con t re  les  i mpor ta t i ons 
en  p rovenance  du  Tiers  M o n d e .  Ils  a t ténuen t  les  res t r i c t ions  c o m 
merc ia les  tar i fa i res  ou  non  tar i fa i res  selon  le  r y t h m e  de  la  reprise 
économi que .  Les  c lauses  de  p ro tec t i on  do iven t  être  révisées  dans  le 
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cadre  du  G A T T .  F ina lement ,  la  l ibéral isat ion  du  c o m m e r c e  mondia l 
et  la  ré fo rme  des  s t ruc tu res  se  cond i t i onnen t  mu tue l l emen t  et  f avo 
r isent  un  essor  économi que  un iverse l ; 

  le  Consei l  de  la  CNUCED  examine  l 'état  du  sys tème  commerc ia l 
in ternat iona l  et  fa i t  des  p ropos i t i ons .  Les  pays  industr ie ls  do ivent 
s impl i f ier  leurs  sys tèmes  de  préférences  douanières  et  cont inuer 
d 'en  fai re  prof i ter  un i la téra lement  les  pays  en  déve loppemen t ,  quoi 
qu ' i l  ar r ive.  Il  n 'y  a  pas  l ieu  d 'ex iger  des  pays  en  déve loppement 
qu’ils  ouv ren t  leurs  marchés  en  conséquence ; 

  la  CNUCED  peut  décider  de  nouvel les  é tudes  sur  le  rôle  des  services 
dans  le  processus  de  déve loppemen t  et  sur  l ' impor tance  qu ' i l s  revê
t e n t  pour  les  mo ins  avancés  des  pays  en  déve loppemen t .  Les  Etats
Unis  n 'on t  pas  vo té  ce  passage  de  la  réso lu t ion ,  car  ils  es t iment  que 
ce  serai t  au  G A T T  de  s 'occuper  de  ce t te  ques t i on . 

Finances et monnaies 

La  t ro is ième  commi ss i on  de  la  CNUCED  s 'est  penchée  sur  les  problè
mes  f inanc iers  et  moné ta i res :  quest ions  f inancières  et  monéta i res  en 
re lat ion  avec  le  commerce  et  le  déve loppemen t ;  augmen ta t i on  et  amé
l iorat ion  des  f lux  f inanciers  di r igés  vers  les  pays  en  déve loppement  et 
équi l ibre  des  balances  des  pa iements . 

Le  secrétar ia t  général  de  la  CNUCED  avai t  proposé  c o m m e  base  des 
t ravaux  de  ce t te  commiss i on  le  rappor t  sur  les  «Quest ions  f inancières 
et  monéta i res  in ternat iona les».  Ce  d o c u m e n t  place  au  cent re  de 
l 'analyse  les  répercuss ions  négat i ves  des  d i f f i cu l tés  de  l 'économie 
mondia le  sur  les  balances  des  pa iements  des  pays  en  déve loppemen t ; 
il  p ropose  dans  l ' immédia t  t ro is  mesures  à  prendre  pour  comba t t r e  la 
récession  et  pour  ranimer  le  c o m m e r c e  des  pays  en  déve l oppemen t : 
  l ' augmen ta t i on  des  f l ux  f inanc iers  publ ics  et  pr ivés  pour  un  vo lume 

d 'env i ron  7 0  mi l l iards  de  dol lars  EU  au  cours  des  deux  prochaines 
années  et  aux  mei l leures  cond i t i ons .  Cet te  augmen ta t i on  de  leurs 
l iquid i tés  permet t ra i t  aux  pays  en  déve loppement  de  réduire  le  poids 
du  serv ice  de  la  de t te ; 

  les  pays  en  déve loppement  do iven t  faire  apparaît re  davan tage  de 
rentrées  en  devises  de  leurs  re lat ions  commerc ia les  avec  l 'é t ranger; 
d 'au t re  par t ,  ils  do iven t  économiser  les  devises  et  amél iorer  le 
n iveau  des  inves t i ssements  chez  eux.  C 'est  de  ce t te  manière  qu ' i l s 
i ront  vers  un  équi l ibre  de  leur  balance  commerc ia le ; 

  les  pays  industr ie ls  on t  pour  leur  part  à  combiner  leur  pol i t ique  de 
lutte  con t re  l ' in f la t ion  avec  des  mesures  suscept ib les  de  d iminuer  le 
c h ô m a g e ,  de  faire  baisser  les  taux  d ' in térê t  et  de  met t re  f in  au  pro
t ec t i onn i sme . 

Pour  augmente r  les  f lux  f inanciers  en  fonds  publ ics  au  cours  des  deux 
années  qui  v iennent ,  le  FMI  doi t  créer  de  nouveaux  dro i ts  de  t i rages 
spéc iaux,  augmente r  les  quo tas  et  la  part  que  les  pays  en  déve loppe 

37 



men t  prennent  à  ces  quo tas ,  et  par  des  ven tes  d 'o r  me t t re  de  nouvel les 
ressources  f inanc ières  à  la  d ispos i t ion  des  pays  en  déve l oppemen t .  Il 
f au t  modi f ie r  les  cond i t i ons  d 'oc t ro i  des  créd i ts  du  F M I ,  af in  de  mieux 
teni r  c o m p t e  des  ob jec t i f s  du  déve loppemen t .  La  Banque  mondia le  doi t 
augmen te r  le  vo l ume  de  ses  prêts  et  assumer  le  sept ième  réapprov i 
s i onnement  de  l 'A ID. 

Dans  le  domaine  de  la coopéra t i on  publ ique  au  déve l oppemen t ,  il  s 'ag i 
rait  au  cours  des  deux  années  qui  v iennent  de  t rans fo rmer  en  dons  les 
c réd i ts  accordés  aux  pays  les  plus  pauvres  pour  leur  déve loppemen t . 
On  réi tère  la  demande  adressée  aux  pays  industr ie ls  de  consacrer  aux 
dépenses  pour  le  déve loppement  0 , 7 %  de  leur  PNB;  ce  t aux  devra i t 
être  a t te in t  en  1 9 8 5 ,  au  plus  ta rd  en  1 9 9 0 . 

Les  négoc ia t ions  de  la  commiss i on  c o m m e n c è r e n t  l en tement  et  se  ter
m inèren t  sans  résul ta ts  appréc iables.  On  a  n o t a m m e n t  d é b a t t u  d 'une 
p ropos i t i on  v isant  à  convoquer  une  con fé rence  monéta i re  in te rna t io 
nale  spécia le.  On  a  f in i  par  s 'accorder  sur  une  réso lu t ion  f inale  à  p ropos 
des  «quest ions  monéta i res  in te rna t iona les»,  don t  les  pr inc ipales 
recommanda t i ons  s 'énoncen t  a ins i : 
  c réat ion  d 'un  sys tème  f inancier  et  monéta i re  in ternat iona l  s tab le ; 
  le  Consei l  exécut i f  du  FMI  do i t  é tudier  l 'é lévat ion  des  dro i ts  de  t i rage 

spéc iaux,  c o m m e  le  prob lème  de  l ' augmenta t i on  des  quo tas  et 
d 'au t res  possibi l i tés  de  f i nancemen t  qui  c o m p t e n t  beaucoup  pour 
les  pays  en  déve loppement .  Concernan t  les  cond i t i ons  d ' oc t ro i  des 
c réd i ts ,  on  vei l lera  su r tou t  à  s t imuler  la demande  et  à  fortifier  la  pro
d u c t i o n ; 

  quan t  à  l ' ende t temen t  des  pays  en  déve loppemen t ,  les  pays  indus
t r ie ls  é tud ie ron t  une  conso l ida t ion  des  de t tes  pub l iques.  En  règle 
généra le,  on  doi t  comb iner  la  conso l ida t ion  des  de t tes  avec  des  pro
g r a m m e s  de  relance.  Les  pays  industr ie ls  on t  éga lement  pris  l 'enga
g e m e n t  de  por ter  à 0 ,7  %  du  PSB  et  au  plus  tard  en  1 9 9 0  la  part  c o n 
sacrée  à  l 'aide  au  déve loppemen t  ou  t o u t  au  mo ins  de  redoubler 
d’efforts  dans  ce  but . 

Autres activités de la CNUCED 

La  qua t r i ème  commiss i on  avai t  à  t ra i ter  de  t ou te  une  série  d 'au t res 
ac t i v i tés  de  la  CNUCED  tel le  que  prob lèmes  de  la  techno log ie ,  nav iga
tion,  c o m m e r c e  SudSud  et  SudEst ,  d i f f i cu l tés  de  déve l oppemen t  des 
Etats  insulaires  ou  sans  débouché  sur  la  mer,  sout ien  accordé  à  des 
organ isa t ions  de  l ibérat ion  nat iona le .  Le  secrétar iat  général  avai t  pré
paré  une  d o c u m e n t a t i on  de  base  sur  t ou tes  ces  ques t ions .  Les  résolu
t ions  f inales  qui  on t  été  vo tées  pe rme t t r on t  à  la  CNUCED  de  s 'occuper 
plus  énerg iquement  du  t rans fe r t  de  techno log ie .  On  a  su r tou t  d i scu té 
de  la  commerc ia l i sa t i on  des  produ i ts  pharmaceu t i ques ,  un  des  doma i 
nes  qui  re t iennent  le  plus  l ' a t ten t ion  de  l 'OMS. 
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Le  «Groupe  B»  ne  voudra i t  pas  que  la  CNUCED  en  fasse  au tan t  à  l 'ave 
nir  dans  ces  domaines  et  pense  qu ' i l  serait  jud ic ieux  de  coordonner  les 
t r avaux  avec  les  autres  organ isa t ions  de  l 'ONU.  Dans  les  autres  domai 
nés,  la  con fé rence  accepta  des  propos i t i ons  à por ter  au  p rog ramme  de 
t ravai l  des  comi tés  c o m p é t e n t s  de  la  CNUCED.  La  major i té  du  «Groupe 
B»  a  qual i f ié  de  réso lut ions  po l i t iques  la  survei l lance  exercée  par  la 
CNUCED  sur  la  s i tua t ion  en  Palest ine  et  en  A f r i que  du  Sud  (Namibie) . 
La  CNUCED  n 'est  pas  le  forum  idéal  pour  ce  genre  d 'exerc ices ,  c 'est 
pourquo i  ce t te  major i té  n'a  pas  vo té  les  résolut ions  proposées,  les  EU 
v o t a n t ,  eux ,  con t re . 

En  cours  de  con fé rence ,  un  groupe  de  t ravai l  se  f o rma  pour  étudier  l 'un 
des  t h è m e s  t ra i tés  en  assemblée  p lén ière:  «Si tuat ion  actuel le  de  l 'éco
nomie  in ternat iona le»;  il  ne  parv in t  guère  à  rapprocher  pays  en  déve
l oppemen t  et  pays  industr ie ls  quan t  à  l 'analyse  et  aux  mesures  à  pren
dre.  Les  EU  rejetèrent  l 'analyse  présentée  et  d ivers  pays  industr ie ls 
occ i den taux  f i rent  savoir  qu ' i l s  ne  par tageaient  pas  tou tes  les  op in ions 
émises  dans  la  réso lu t ion . 

La  con fé rence  prit  acte  des  progrès  réal isés  en  faveur  des  pays  les  plus 
pauvres  à  l 'enseigne  du  «Nouveau  p rog ramme  substant ie l  d ' ac t i on» . 
Elle  r ecommanda  une  fo is  de  plus  aux  pays  donateurs  de  consacrer 
0 , 1 5 %  de  leur  PNB  à  l 'aide  aux  pays  les  moins  avancés,  ob jec t i f  à 
a t te indre  en  1 9 8 5 .  Ou  pour  le  mo ins  doubler  le  plus  v i te  possible  l 'aide 
fou rn ie . 

1 .4 .5 L'a tt i tud e de la Suiss e à la confé re nc e 

La  dé légat ion  suisse  à  la  CNUCED  étai t  dir igée  par  l 'ambassadeur  Eric 
Rôth l isberger ,  délégué  du  Consei l  fédéral  aux  accords  commerc i aux . 
Le  consei l ler  fédéral  Furgler  pr i t  la  parole  au  cours  du  débat  général . 

La  Suisse  est  d 'av is  que  la  CNUCED  représente  un  nouveau  pas  en 
avant  dans  le  d ia logue  NordSud.  Le  consei l ler  fédéral  Furgler  souhai ta 
voir  s ' instal ler  un  c l imat  de  t ravai l  fa isant  place  à  l 'équi té,  au  réal isme, 
à  l ' in i t ia t ive  et  à  la  con f i ance .  Il  relève  que  l ' indispensable  bond  en 
avan t  ne  se  fera i t  que  si  le  Nord  et  le  Sud  t i ra ient  t ous  les  deux  à  la 
m ê m e  corde.  Les  propos i t ions  concrè tes  que  ne  manquera i t  pas  de  for
muler  la  con férence  devra ient  teni r  c o m p t e  des  possib i l tés  économi 
ques ,  car  t o u t  se  joue  dans  un  espace  économique  amenuisé  par  le 
chômage  et  les  res t r i c t ions  budgéta i res . 

La  Suisse  a t tache  de  l ' impor tance  à  la  s tabi l isat ion  des  marchés  des 
mat ières  premières,  au  main t ien  d ' un  sys tème  ouver t  d 'échanges  c o m 
merc iaux  dans  le  monde ,  à  l 'abol i t ion  du  p ro tec t i onn i sme  et  à  l ' in tégra 
tion  en  te rmes  jur id iques  des  pays  en  déve loppement  dans  le  c o m 
merce  mond ia l .  Not re  pays  appuie  les  efforts  des  pays  en  déve loppe 
men t  pour  amél iorer  les  échanges  entre  pays  du  Sud  et  se  p rononce 
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pour  une  augmen ta t i on  à  cour t  t e rme  du  t rans fe r t  des  ressources, 
n o t a m m e n t  des  m o n t a n t s  f i nançan t  les  accords  généraux  d ' e m p r u n t 
du  FMI .  La  Suisse  se  déclare  d isposée  à  augmente r  le  vo l ume  de  sa 
coopéra t i on  au  déve loppement  en  f onds  publ ics ,  n o t a m m e n t  en  faveur 
des  pays  les  mo ins  avancés . 

M e m b r e  du  «Groupe  B»,  la  Suisse  eut  à  fai re  face  dans  les  quat re  c o m 
miss ions  aux  ex igences  des  pays  en  déve loppemen t .  Elle  émi t  l 'op in ion 
que  la  CNUCED  ne  t rah i t  nu l l ement  sa  miss ion  quand  elle  lie  le  pro
b lème  des  mat ières  premières  et  les  d i f f i cu l tés  du  déve l oppemen t .  La 
Suisse  refusa  pour tan t  de  s 'associer  à  un  vas te  p rog ramme  de  mesu
res  u rgen tes .  Dans  le  domaine  des  mat ières  premières,  elle  se  pro
nonce  pour  la  mise  en  œuvre  du  Programme  intégré  et  pour  que  les 
mat ières  premières  soient  plus  souven t  t rans fo rmées  dans  les  pays  en 
déve l oppemen t  eux mêmes .  La  Suisse  suggéra  éga lement  q u ' o n 
s ' i n te r roge  sur  l 'ut i l i té  de  la  c réat ion  d 'une  nouvel le  fac i l i té  des  reve
nus  d ' e x p o r t a t i o n . 

En  ce  qui  concerne  le  c o m m e r c e  des  marchand ises  et  des  serv ices ,  la 
Suisse  se  déclara  en  faveur  d 'une  démobi l i sa t ion  des  mesures  pro tec
t i onn is tes  et  pour  une  plus  grande  sécur i té  jur id ique  des  pays  en  déve
l oppemen t  appelés  à bénéf ic ier  peu  à peu  de  t ous  les dro i ts  du  G A T T  et 
à  en  assumer  t ous  les  devo i rs . 

Quan t  au  domaine  des  f i nances  in ternat ionales  et  des  monna ies ,  la 
Suisse  donna  à  entendre  qu 'e l le  coopéra i t  désormais  plus  é t ro i t emen t 
avec  le  FMI ,  la  première  des  i ns t i tu t i ons  spécial isées  en  ces  mat iè res . 
N 'é tan t  membres  ni  du  FMI  ni  de  la  Banque  mond ia le ,  not re  pays  n 'a 
pris  aucune  in i t ia t ive  par t icu l ière.  Il  reste  cependant  persuadé  qu ' i l  est 
nécessai re  de  for t i f ie r  les  i ns t i tu t i ons  mul t i la téra les  qui  f i nancen t  le 
déve loppemen t .  Pour  assainir  les  f i nances  des  pays  ende t tés ,  il  c o n 
v iendra i t  de  recouri r  à  des  so lu t ions  propres  à  chacun  d 'eux .  La  Suisse 
es t ime  en  ou t re  qu ' i l  f au t  augmente r  le  t rans fe r t  des  ressources  pr i 
vées  et  pub l iques,  les  pays  les  mo ins  avancés  mér i tan t  à  cet  égard  une 
a t t en t i on  par t icu l ière. 

Dans  les  cons idéra t ions  f inales  sur  les  diverses  réso lu t ions ,  la  Suisse 
regre t ta  que  ni  l 'analyse  de  la  s i tua t ion  économi que  in ternat iona le  ni 
l 'énoncé  des  mesures  arrêtées  pour  l 'amél iorer  n 'a ient  permis  de  déga
ger  des  vues  c o m m u n e s .  Elle  n 'é ta i t  pas  d 'acco rd  avec  t o u s  les  po in ts 
de  la  réso lu t ion  f inale  et  s 'abs t in t  de  vo te r  pour  ou  con t re  les  résolu
t ions  po l i t iques  sur  le  Liban  et  l 'A f r i que  du  Sud. 

Les  organ isa t ions  non  gouvernementa les  de  Suisse  fu ren t  consu l tées  à 
l 'époque  où  notre  dé légat ion  se  préparai t  à  la  con fé rence .  Ces  consu l 
t a t i ons  ne  fu ren t  pas  por tées  à  la  connaissance  du  publ ic .  Le  c o m i t é 
«Pain  pour  le  prochain»  expr ima  le  v œ u  de  voir  la  Suisse  appor ter  à  la 
con fé rence  une  con t r i bu t i on  or ig inale,  m ê m e  s' i l  lui  fal lai t  s 'opposer 
aux  autres  pays  industr ie ls .  La  Suisse  devra i t  viser  à  l ' avènement  d ' un 
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ordre  économi que  mondia l  ouver t  et  honnête  et  le  fai re  t an t  par  sol ida
ri té  qu ' en  cons idéra t ion  de  ses  propres  in térêts  à  long  te rme . 

La  Fédérat ion  genevoise  de  coopéra t i on  en  appela  au  Consei l  fédéral 
avant  l 'ouver tu re  de  la  con fé rence .  Elle  proposai t  que  la  dé légat ion  se 
p rononçâ t  c la i rement  pour  des  mesures  de  stabi l isat ion  des  pr ix,  c o m 
prenant  ent re  autres  la  c réat ion  du  Fonds  c o m m u n  des  mat ières  pre
mières.  La  FGC  souhai te  aussi  voi r  ma in tenues  les  mesures  d ' expan 
s ion  commerc ia le  en  faveur  des  pays  les  moins  avancés,  ainsi  que  les 
négoc ia t ions  sur  les  f i nances  et  les  monna ies . 

Source s 

UNCTAD  VI , The  Buenos  Aires  Platform,  Belgrade,  June  1983. 
CNUCED,  TD  2 7 1  2 8 1 ,  documents  directifs  CNUCED  VI . 
CNUCED,  Communiqués  de  presse  TAD/INF  14591492. 
CNUCEDBulletin,  No  193,  mai  1983. 
ifda/ips,  Special  United  Nations  Service  775810,  Nyon/Rome. 
Le  Monde,  2,  3,  4,  5 .7 .1983. 

2 . U N E S C O 

2 . 1 S e c o n d e conférence  su r le s politiques culturelles 
d e l ' U N E S C O ( M o n d i a c u l t ) 

Cette  conférence,  la  seconde  après  celle  de  Venise  en  1 970,  s'est  tenue  du 
26  juillet  au  5 août  1982,  conformément  à  la résolution  qui  avait  été  adoptée 
par  la Conférence  générale  de  l'UNESCO  à Belgrade,  lors de sa 21 ème  session 
(voir Annuaire  SuisseTiers  Monde  1982,  pp.  127  et suivantes). Son  but  était 
de  faire  le  bilan  des  années  parcourues  après  la  rencontre  de  Venise,  et  de 
rechercher  de  nouvelles  perspectives  de  collaboration  internationale  dans  le 
domaine  de  la culture.  Les  représentants  de  1 26  Etats  membres  ont  participé 
à  la  Conférence. 

Les  po l i t iques  et  prat iques  cul ture l les  on t  été  au  cent re  des  d iscus
s ions;  il  s 'agissai t  de  susci ter  une  ré f lex ion  appro fond ie  sur  les  problè
mes  f o n d a m e n t a u x  de  la  cu l ture  dans  le  monde  c o n t e m p o r a i n ,  et  de 
fo rmu le r  des  or ien ta t ions  nouvel les  propres  à  renforcer  la  d imens ion 
cul ture l le  du  déve loppement  général  et  à  faci l i ter  la  coopéra t ion  cu l t u 
relle  in ternat iona le . 

La  Con fé rence  a  clos  ses  t ravaux  en  adop tan t  à  l 'unan imi té  la  «Décla
rat ion  de  Mex i co  sur  les  po l i t iques  cu l ture l les»,  ainsi  q u ' u n  nombre 
élevé  de  recommanda t i ons ,  soi t  1 8 1 .  La  Déclarat ion  dégage  la  déf in i 
tion  su i van te  de  la  culture  :  D'après  le  d o c u m e n t  f ina l ,  «dans  son  sens 
le  plus  large,  la  cu l ture  peut  au jourd 'hu i  être  considérée  c o m m e 
l 'ensemble  des  traits  d i s t i nc t i f s ,  spi r i tuels  et  matér ie ls ,  in te l lectuels  et 
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affectifs,  qui  caractér isent  une  soc ié té  ou  un  g roupe  soc ia l .  Elle 
eng lobe,  ou t re  les  arts  et  les  le t t res ,  les  modes  de  v ie ,  les  dro i ts  f o n d a 
men taux  de  l 'être  huma i n ,  les  sys tèmes  de  va leurs ,  les  t rad i t i ons  e t  les 
c royances» .  La  Déclarat ion  me t  ent re  aut res  l 'accent  sur  la  nécess i té 
de  vei l ler  à  préserver  et  à  dé fendre  l ' ident i té  cul ture l le  de  chaque  peu
ple,  sur  la  nécessaire  res t i tu t i on  à  leurs  pays  d 'or ig ine  des  œuvres  qui 
leur  on t  été  ret i rées  de  f açon  i l l ic i te.  Selon  la  Déc lara t ion ,  les  m o y e n s 
de  c o m m u n i c a t i o n  modernes  do i ven t  faci l i ter  l ' i n fo rmat i on  ob jec t i ve 
sur  les  tendances  cul ture l les  qui  peuven t  être  observées  dans  les  d i f fé 
rents  pays ,  sans  pour  au tan t  por ter  pré judice  à  la  l iberté  créat r i ce  et  à 
l ' ident i té  cul ture l le  des  na t ions .  La  Déclarat ion  ne  con t i en t  pas  d 'appe l 
à  la  cons t i t u t i on  d 'un  nouve l  ordre  mondia l  de  l ' i n fo rma t i on ,  c o m m e 
l 'avaient  souhai té  cer ta ins  pays  du  Tiers  M o n d e ;  le  pr inc ipe  de  l 'unani 
mi té  n'a  pas  permis  devan t  l ' oppos i t i on  des  pays  occ i den taux  de  fair 
passer  une  tel le  réso lu t ion . 

La  dé légat ion  suisse,  menée  par  l 'ambassadeur  Ernesto  T h a l m a n n , 
prés ident  de  la  Commi ss i on  nat ionale  suisse  pour  l 'UNESCO,  éta i t 
composée  en  out re  de  M.  Frédéric  Dubo is ,  d i recteur  de  l 'Of f i ce  fédéra l 
de  la  cu l tu re ,  de  l 'ambassadeur  Char les  H u m m e l ,  dé légué  pe rmanen t 
de  la  Suisse  auprès  de  l 'UNESCO.  T o u t  au  long  de  la  Con fé rence ,  la 
dé légat ion  suisse  s 'est  rangée  réso lument  aux  cô tés  de  cel les  des 
aut res  pays  industr ia l isés. 

L 'ambassadeur  T h a l m a n n ,  dans  son  d iscours  devan t  la  Con fé rence , 
c i té  par  UNESCO  Presse,  a mis  en  év idence  le  rôle  de  la  po l i t ique  cu l t u 
relle  c o m m e  un  des  f o n d e m e n t s  de  la  pol i t ique  sociale  et  de  la  po l i t ique 
de  déve loppemen t .  L 'ambassadeur  a men t i onné  l ' in i t ia t ive  fédérale  sur 
la  cu l tu re ,  qui  vise  à  l ' i n t roduc t i on  d ' un  nouve l  art ic le  cons t i t u t i onne l 
fa isant  ob l iga t ion  à  la  Con fédéra t i on  d 'appuyer  la  p roduc t i on  cul ture l le 
he lvé t ique  par  le  biais  de  subs ides,  fac i l i tés  admin is t ra t i ves  et  au t res . 
Mais  il  a  éga lement  insisté  sur  la  nécess i té  d ' un  respect  du  fédéra l i sme 
et  de  la  d ivers i té  cu l ture l le .  «En  Suisse,  chaque  c a n t o n ,  chaque  vi l le, 
chaque  c o m m u n e  dir ige  sa  propre  pol i t ique  cu l ture l le ,  don t  les  bu ts 
son t  f i xés  par  l 'ensemble  de  la  popu la t i on .  [...]  Les  i n te rven t i ons  de 
l 'Etat  do i ven t  être  s t r i c temen t  l imi tées,  car  ce  n 'est  pas  l 'Etat  qui  fa i t  la 
cu l tu re .» 

De  manière  générale,  la  Suisse  a  c o n s t a m m e n t  recherché  des  appl ica
t ions  concrè tes  aux  idées  fondamen ta les  des  d o c u m e n t s  ut i l i sés,  pr in
c ipa lement  en  ce  qui  concerne  le  d ia logue  entre  les  cu l tu res  et  ses  pro
b lèmes,  ainsi  que  l ' i n tégrat ion  de  la  sc ience  et  de  la  t echn ique  dans  la 
cu l tu re .  Tro is  recommanda t i ons  suisses  fu ren t  adoptées  par  la  Con fé 
rence.  La  première  concerne  les  ar ts  populai res  t rad i t ionne ls  et  le  t o u 
r i sme,  et  r ecommande  au  Di recteur  général  d ' inc lure  dans  le  procha in 
p r o g r a m me  biennal  de  l 'UNESCO  l 'organisat ion  d 'une  réunion  in terna
t ionale  sur  le  t hème  «Folklore  et  t ou r i sme» .  La  seconde  t ra i te  de  la 
coex i s tence  des  d i f fé ren ts  g roupes  cu l ture ls  dans  un  Etat  et  leurs  rela
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t i ons  avec  l 'étranger,  et  r ecommande  aux  Etats  membres  de  considé
rer  que  la  coex is tence  de  te ls  g roupes  est  un  fac teur  d 'équi l ibre  et  que 
la  man i fes ta t i on  de  leur  ident i té  propre  est  compat ib le  avec  leur  ident i 
f i ca t ion  à  l 'Etat ;  celu i c i ,  ainsi  que  les  membres  de  la  c o m m u n a u t é  éta
t i que ,  do iven t  reconnaît re  les  valeurs  cul turel les  de  chaque  groupe; 
l 'appar tenance  de  t o u t  ind iv idu  à  son  propre  groupe  cul turel  est  inhé
rente  à  sa  d ign i té .  Enf in,  une  t ro is ième  recommanda t i on  propose  le 
déve loppement  des  échanges  cu l ture ls  in ternat ionaux,  par  le  biais  d 'un 
ren fo rcement  du  rôle  de  l 'UNESCO,  et  d 'une  in tens i f i cat ion  de  ses  act i 
v i tés  dans  ce  domaine . 

Source s 

Rapport  final  de  la  Conférence  mondiale  sur  les  politiques  culturelles  à 
Mexico,  26  juillet. 
6  août  1 982,  Paris,  UNESCO,  1 982,  21 1 pages  et  annexes. 
UNESCO  Presse,  Service  de  presse  de  la  Commission  nationale  suisse  pour 
l'UNESCO,  septembreoctobre  1982,  juilletaoût  1982. 

2 . 2 4 è m e se ss io n extraordinaire  d e la 
Conférence  gé né ra l e d e l 'U N E S C O 

Cette  conférence,  qui  s'est  tenue  à  Paris  du  29  novembre  au  3  décembre 
1 982,  avait  à l'ordre du jour  l'examen  d'un  projet  de plan à moyen  terme,  défi
nissant  les  orientations  que  l'UNESCO  compte  adopter  jusqu'à  la  fin  de  la 
décennie  et  se composant  de  14 grands  programmes  à mettre  en œuvre  dans 
les  domaines  d'activités  de  l'Organisation. 

Ce  plan  a  été  élaboré  sur  la  base  des  directives  énoncées  par  la  Conférence 
générale à la 21 ème session et après  consultation  du Conseil exécutif.  Il  s'ins
pire  très  largement  des  résultats  de  la  consultation  des  Etats  membres,  des 
membres  associés  et  des  organisations  internationales  gouvernementales  et 
non  gouvernementales  et  de  nombreuses  personnalités,  qui  a été  menée  au 
cours  du  premier  semestre  de  l'année  1 9 8 1 . 

De  manière  générale,  ce t te  con férence  a été  une  nouvel le  occas ion  de 
voi r  exposées  les  deux  or ien ta t ions  assez  d is t inc tes  que  présentent 
d 'une  part  les  pays  industr ia l isés,  les  pays  en  déve loppement  d 'au t re 
pa r t ;  les  pays  du  Nord  sont  t rad i t ionne l lement  t rès  a t tachés  à  la  not ion 
indiv iduel le  de  cu l tu re ,  d ' i n fo rma t i on  et  d ' éduca t i on ,  t ou te  vér i table 
démocra t ie  cul turel le  passant  à  leurs  yeux  d 'abord  par  le  respect  des 
dro i ts  indiv iduels  de  l ' homme.  Les  pays  du  Sud,  quant  à  eux,  conço i 
ven t  l 'ensemble  de  ces  domaines  c o m m e  étant  subordonnés  à  la  cons
truction  de  la  soc ié té,  de  l 'économie ,  de  la  Nat ion.  Ces  d ivergences 
ph i losophiques  ne  do ivent  t ou te fo i s  pas  faire  oubl ier  les  enjeux  t rès 
d i rec tement  commerc iaux  qu ' imp l i quen t  certa ins  choix .  Les  médias, 
les  agences  de  presse,  les  fourn isseurs  de  matér iel  de  commun i ca t i on 
occ iden taux  sont  d i rec tement  intéressés  à  la  c i rcu lat ion  to ta lement 
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l ibre  de  leurs  p rodu i ts ,  qu i ,  bien  e n t e n d u ,  véh icu lent  des  valeurs  cu l t u 
relles  f ondamen ta l emen t  d i f fé ren tes  de  cel les  que  conna issen t  les 
pays  du  Sud . 

Cet te  session  ext raord ina i re  se  jus t i f ia i t  par  la  vo lon té  de  mener  une 
analyse  des  prob lèmes  dès  le  s tade  init ial  de  la  p lan i f i ca t ion ,  af in  que  le 
cho ix  de  domaines  pr ior i ta i res  puisse  être  guidé  par  une  appréc ia t ion 
conc rè te  des  s i tuat ions  et  des  p rob lèmes,  au  l ieu  d 'ê t re  en  quelque 
sor te  prédéterminé  par  l 'ex is tence  de  p rog rammes  en  cours .  A u t r e 
men t  d i t ,  à  l ' issue  du  plan  1 9 7 7  1 9 8 2 ,  il  s 'agissai t  de  reprendre  une 
é tude  générale  de  la  s i tuat ion  dans  laquel le  l 'UNESCO  do i t  in terveni r , 
et  de  présenter  devan t  les  membres  de  nouvel les  p ropos i t i ons  et  de 
nouvel les  o r ien ta t ions . 

Les  quatorze  p rog rammes  adoptés  son t  les  su i van ts : 
1  Réf lex ion  sur  les  prob lèmes  mond i aux  et  é tudes  p rospec t i ves . 
2  L 'éducat ion  pour  t ous . 
3  La  c o m m u n i c a t i o n  au  serv ice  de  t o u s . 
4  Concep t i on  et  mise  en  oeuvre  des  po l i t iques  de  l ' éduca t i on . 
5  Educa t ion ,  f o rma t i on  et  soc ié té . 
6  Les  sc iences  et  leur  app l i ca t ion  au  déve loppemen t . 
7  Sys tèmes  d ' i n fo rma t i on  et  accès  à  la  conna issance. 
8  Pr inc ipes,  mé thodes  et  s t ra tég ies  de  l 'ac t ion  pour  le  déve loppe

men t . 
9  Sc ience,  techno log ie  et  soc ié té . 
10  Env i ronnement  humain  et  ressources  ter rest res  et  mar i t imes . 
11  La  cu l tu re  et  l 'avenir. 
12  El iminat ion  des  pré jugés,  de  l ' i n to lérance,  du  rac isme  et  de  l 'apart

he id . 
13  Paix,  compréhens ion  in ternat iona le ,  dro i ts  de  l ' homme  et  d ro i ts 

des  peuples. 
1 4  La  cond i t i on  des  f e m m e s . 

Les  oppos i t i ons  se  sont  une  nouvel le  fo is  cr istal l isées  lors  de  cette  c o n 
férence  autour  de  la  no t i on  de  c o m m u n i c a t i o n  au  serv ice  de  l ' homme. 
En  effet,  ce t te  ques t i on ,  qui  t o u c h e  d i rec tement  au  pr inc ipe  du  Nouvel 
ordre  mondia l  de  l ' i n fo rmat ion  souha i té  par  les  pays  du  Tiers  M o n d e , 
voya i t  à  nouveau  les  pays  industr ia l isés  prôner  la  l iberté  to ta le  du  f lux 
d ' i n f o r m a t i o n ,  s 'opposan t  ainsi  aux  pays  du  Sud  qui  vou la ient  écar ter 
la  dépendance  presque  to ta le  des  pays  en  déve loppement  à  l 'égard  des 
pays  du  Nord ,  pour  ce  qui  concerne  les  médias. 

La  dé légat ion  suisse  à  la  con fé rence  éta i t  cons t i tuée  de  l 'ambassadeur 
Ernesto  Tha l mann ,  prés ident  de  la  commiss i on  nat ionale  suisse  pour 
l 'UNESCO,  chef  de  la  dé légat ion ,  de  l 'ambassadeur  Char les  H u m m e l , 
représentant  permanent  de  la  Suisse  auprès  de  l 'UNESCO,  et  de  M. 
Frédéric  Dubo is ,  d i recteur  de  l 'Of f i ce  fédéral  de  la  cu l tu re .  La  Suisse  a 
pris  lors  de  ce t te  con fé rence  des  pos i t ions  t rès  t ranchées ,  de  sor te 
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qu' i l  est  possible  de  donner  un  aperçu  des  m o m e n t s  fo r ts  de  la  session 
en  fa isant  le  résumé  des  ac t i v i tés  de  sa  dé légat ion. 

Le  chef  de  la  dé légat ion,  l 'ambassadeur  Ernesto  Tha lmann ,  in tervenai t 
déjà  au  second  jour  de  la  con fé rence  pour  présenter  des  cr i t iques 
impor tan tes  à  l 'Organisat ion  et  à  son  d i rec teur :  l 'ambassadeur  Thal 
mann  commença i t  par  a f f i rmer  qu 'en  Suisse  « l ' in térêt  voué  à  l 'Organi 
sat ion  a  tendance  à d iminuer .  L 'UNESCO  des  projets  concre ts ,  ut i les  et 
réussis  fa i t  moins  parler  d'el le  que  l 'UNESCO  des  con t roverses  stér i 
les».  Il  poursu iva i t  en  donnan t  sa  déf in i t ion  des  buts  que  l 'UNESCO 
devra i t  poursu ivre .  L 'organis t ion  doi t  servir  l ' homme  et  non  pas  ses 
idéologies.  Il  est  faux  «de  voulo i r  rejeter  la  responsabi l i té  des  grands 
prob lèmes  ex is tants  sur  un  seul  g roupe  de  pays».  L 'UNESCO  ne  doi t 
pas  s 'a t tacher  à  faire  de  longues  déclarat ions  sur  le  désarmement  et  la 
paix,  mais  doi t  ten ter  t rès  conc rè temen t  de  «permet t re  à  chaque  indi
v idu  de  jouir  plus  comp lè temen t  de  la paix,  de  la jus t i ce ,  du  droi t  et  plus 
par t i cu l iè rement  des  dro i ts  de  l ' homme» .  L 'ambassadeur  Tha lmann 
expr ima i t  aussi  l ' inquiétude  générale  de  la  Suisse  que  puissent  d ispa
raître  les  dro i ts  de  l ' indiv idu  devan t  ceux  de  la  co l lec t iv i té . 

Ce  d iscours  f u t  suivi  d 'une  p ro tes ta t i on  immédiate  du  di recteur  géné
ral .  A m a d o u  Mahtar  M ' B o w ,  qui  prenai t  ainsi  quelque  l iberté  avec  le 
p ro toco le .  M ' B o w  s 'es t imai t  personnel lement  a t taqué,  il  ré fu ta i t  le 
reproche  d 'une  analyse  idéo log iquement  uni latérale  de  la  s i tuat ion 
mondia le  et  tena i t  pour  in fondée  la  cra inte  de  voir  disparaître  les  liber
tés  indiv iduel les  des  p réoccupat ions  de  l 'Organisat ion.  De  manière 
générale,  M ' B o w  est imai t  que  le  t ex te  présenté  avai t  été  mal  inter
pré té .  La  délégat ion  suisse  a  renoncé  à  faire  suivre  l ' i n tervent ion  de 
M ' B o w  d 'une  dupl ique.  Le  d iscours  de  l 'ambassadeur  Tha lmann  a  reçu 
en  coul isse  l 'approbat ion  des  délégués  des  pays  industr ia l isés. 

Le  Consei l  exécut i f  avai t  mis  en  place  les  mécan ismes  dest inés  à  l 'exa
men  du  p l an :  une  plénière  dest inée  à  couvr i r  le  débat  général  et  pour 
ainsi  dire  tous  les  po in ts  cont roversés  des  p rogrammes,  et  deux  c o m 
miss ions  de  p rog ramme,  don t  la  seconde  fu t  présidée  par  l 'ambassa
deur  H u m m e l ,  a f fec tées  à  une  d iscuss ion  plus  détai l lée  des  autres  par
t ies  du  p lan.  Le  p rogramme  sur  la  commun i ca t i on  fu t  le  seul  point  cr i t i 
qué  mis  à  l 'ordre  du  jour  d 'une  commiss ion  (la  première) .  Cet te  organi 
sat ion  de  la  conférence  avai t  susc i té  l 'opposi t ion  de  la  RFA  devan t  le 
Consei l  exécut i f ;  elle  n 'avai t  pas  l 'assent iment  de  la  p lupart  des  pays 
industr ia l isés.  Les  tex tes  in i t iaux  ne  fa isant  pas  l 'unan imi té ,  il  aurai t 
été  loisible  au  d i recteur  général  de  s 'appuyer  sur  sa  major i té  quasi 
au tomat i que  auprès  des  pays  du  Sud  pour  les  faire  voter  malgré  t ou t ; 
mais  l ' image  de  l 'UNESCO  auprès  des  pays  industr ial isés  et  les 
moyens  de  f i nancement  de  l 'Organisat ion  en  auraient  été  f o r t emen t 
comprom i s . 

Pour  débloquer  les  négoc ia t ions  qui  menaçaient  de  déboucher  sur  une 
scission  des  par t ic ipants  en  deux  b l ocs :  à  nouveau  et  presque  t rad i 
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t i onne l l ement  le  Nord  con t re  le  Sud ,  le g roupe  afr ica in  pr i t  l ' in i t ia t ive  de 
proposer  la  f o rma t i on  d ' un  groupe  de  rédact ion  ad  hoc ,  qui  f u t  e f fec t i 
vemen t  créé,  avec  l 'accord  et  l 'appui  du  d i recteur  généra l .  Ce  g roupe , 
dont  f i rent  par t ie ,  pour  les  pays  occ i den taux ,  la  Suisse,  les  Eta tsUnis , 
la  RFA  et  !a  France,  réussi t  en  deux  jours  et  deux  nu i ts  à  passer  en 
revue  les  po in ts  de  d ivergence  des  14  chap i t res  du  Plan,  et  à  t rouver 
des  fo rmu les  qui  puissent  recuei l l i r  une  approbat ion  unan ime  des  par t i 
c ipan ts .  La  présidence  de  ce  g roupe  fut  conf iée  au  Sénégalais  Iba  Der 
T h i a m ,  éga lement  prés ident  de  la  Commiss ion  I.  La  Suisse  pu t  à  ce t te 
occas ion  or ienter  de  f açon  non  négl igeable  les  textes  vers  une  concep 
tion  des  dro i ts  de  l ' homme  plus  p roche  de  ses  thèses . 

Les  g rands  p rog rammes  concernan t  l 'éducat ion  rencon t rè ren t  des  avis 
l a rgement  pos i t i f s .  L 'accent  f u t  mis  sur  la  poursu i te  du  c o m b a t  con t re 
l 'ana lphabét i sme,  éga lement  sous  ses  fo rmes  secondai res  ou  t echn i 
ques .  De  nombreuses  in te rven t ions  avaient  pour  ob je t  la  f o r m a t i o n 
profess ionnel le  techn ique ,  à  laquel le  les  Etats  a t tachen t  tou jou rs  plus 
d ' i m p o r t a n c e . 

Les  grands  p rog rammes  concernan t  les  sc iences  donnèren t  à  la  délé
ga t i on  suisse  l 'occasion  de  met t re  l 'accent  sur  la  formation,  l 'échange 
d ' i n f o r m a t i o ns  et  la  vu lgar isa t ion  sc ien t i f i que,  tâches  essent ie l les  de 
l 'UNESCO  dans  le  domaine  des  sc iences.  Les  nouveaux  doma ines 
d ' i n té rê t  de  l 'UNESCO,  par t i cu l iè rement  celui  de  l ' env i ronnement ,  on t 
été  approuvés  par  l 'ensemble  des  pays  membres . 

La  cu l tu re ,  qui  fa isai t  l 'objet  d ' un  autre  grand  p rog ramme,  n ' occupa 
pas  une  place  p rédominante  dans  les  d iscuss ions,  p r inc ipa lement  du 
fa i t  des  réso lu t ions  récentes  qui  avaient  été  prises  lors  de  Mond i acu l t  à 
M e x i c o ,  en  été  1 9 8 2 ,  et  qui  ava ient  été  l 'occas ion  de  mener  un  débat 
de  f o n d  sur  le  sujet . 

Il  fut  f i na lement  possible  de  t rouver  un  c o m p r o m i s  sat i s fa isant  dans  le 
doma ine  des  p rog rammes  «Paix,  désa rmemen t  et  dro i ts  de  l ' h o m m e » . 
Il  s 'ag issai t  p r inc ipa lement  pour  la  Suisse  d 'év i te r  que  la  no t i on  de 
désa rmemen t  et  de  paix  prenne  une  place  t rop  i mpor tan te  face  aux 
dro i ts  de  l ' homme,  ceux c i ,  selon  la  Suisse,  sont  p r imord iaux .  De  leur 
c ô t é ,  les  pays  du  Tiers  M o n d e  réussi rent  à  fai re  inscri re  la  no t i on  de 
«dro i ts  des  peuples»  p lu tô t  que  de  «l iberté  des  peup les»,  malgré  la  rét i 
cence  des  pays  occ iden taux .  Quan t  au  «droi t  de  la  c o m m u n i c a t i o n » ,  la 
Suisse  a déposé  une  exp l i ca t ion  de  vo te  qui  le  place  en  re lat ion  d i rec te 
avec  la  l iberté  d 'express ion  et  d ' op i n i on ,  tel le  que  déf in ie  dans  la 
Déc lara t ion  universel le  des  dro i ts  de  l ' homme  de  1 9 4 8 . 

Mais  le  domaine  le  plus  impor tan t  et  le  plus  con t roversé  abordé  pen
dant  ce t te  con fé rence  reste  celui  de  la  c o m m u n i c a t i o n  et  de  l ' i n fo rma
tion.  Les  pays  du  Tiers  M o n d e  pers is ta ient  à  considérer  c o m m e  inad
missib le  le  déséqui l ibre  dû  au  quas i monopo le  des  organes  d ' i n f o r m a 
tion  occ i den taux  dans  les  pays  du  Sud .  Les  pays  du  No rd ,  eux , 
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tena ien t  à  sauvegarder  abso lument  le  pr incipe  de  la  l iberté  des  médias. 

F ina lement  la  réso lu t ion  vo tée  réaf f i rmai t  la  nécessi té  d 'un  nouve l 
équi l ibre  et  d 'une  mei l leure  réc iproc i té  dans  la  c i rcu la t ion  de  l ' i n fo rma
tion,  ainsi  que  d 'une  cor rec t ion  des  inégal i tés  dans  la  c i rcu la t ion  de 
l ' i n fo rmat i on  à  des t ina t ion  et  en  p rovenance  des  pays  en  développe
men t  ainsi  qu 'en t re  ces  pays.  Mais  la  résolut ion  a f f i rme  éga lement  que 
les  journa l i s tes  do iven t  être  v ig i lants  face  aux  abus  de  pouvo i r  c o m m i s 
à  l 'égard  des  médias. 

En  ce  qui  concerne  les  ressources  de  l 'UNESCO,  la  résolut ion  adoptée, 
con t re  les vo ix  de  la Suisse  et  de  p lus ieurs  autres  pays  occ iden taux ,  pré
vo i t  un  t aux  de  cro issance  global  réel  des  ressources  de  4  à  6 %;  il  fau t 
toutefois  noter  que  le  texte  se  t rouve  ne t temen t  en  retrai t  de  la  propo 
s i t ion  du  «Groupe  des  7 7 » ,  qui  souhai ta i t  une  progress ion  f ixe  de  6 % . 

Source s 

Actes  de  la Conférence  générale,  4ème  session  extraordinaire,  Résolutions  et 
Deuxième  plan  à moyen  terme  (19841989) ,  Paris,  UNESCO,  1983. 
NZZ,  Tribune  le  Matin,  Tagesanzeiger,  novembre/décembre  1982. 

3 . C O N F E R E N C E D E L’ONU  S U R LE D R O I T D E L A M E R 

Les  t ravaux  en  vue  de  l 'entrée  en  v igueur  de  la  conven t i on  de  l 'ONU 
sur  le  dro i t  de  la  mer  con t i nuen t  de  progresser.  On  note  cependant  des 
ré t i cences  de  la  part  des  EtatsUnis  et  de  quelques  pays  industr ie ls 
européens.  La  Suisse  reste  dans  l ' expec ta t i ve . 

C 'es t  à  M o n t e g o  Bay  (Jamaïque) ,  du  6  au  10  décembre  1 9 8 2 ,  qu 'a  eu 
l ieu  la  dernière  réunion  de  la  11le  con fé rence  des  Nat ions  Unies  sur  le 
dro i t  de  la  mer  en  présence  des  représentants  de  1 4 4  Etats.  Réunion 
réservée  à  la  s ignature  de  la  conven t i on  sur  le  dro i t  de  la  mer  don t  le 
texte  avai t  été  arrêté  en  mars  1 9 8 2 . 

A  ce t te  occas ion ,  la  conven t i on  a été  s ignée  par  119  dé légat ions  (117 
Etats ,  ainsi  que  les  îles  Cook  et  le  consei l  de  l 'ONU  pour  la  Namibie) . 
V ing t  t ro i s  Etats ,  don t  les  EtatsUnis  et  plusieurs  pays  européens,  con
t res ignèrent  le  d o c u m e n t  f i na l ,  mais  pas  la  c o n v e n t i o n .  A  f in  avri l 
1 9 8 3 ,  la  conven t i on  avai t  été  s ignée  par  125  Etats ,  mais  5  seu lement 
l 'avaient  déjà  rat i f iée.  Se  p rononcen t  à  ce  jour  en  faveur  de  la  conven
tion  la  p lupar t  des  pays  en  déve loppemen t ,  les  pays  à  économie  plani 
f iée  et  quelques  pays  industr ie ls . 

La  conven t i on  entre  fo rme l l ement  en  v igueur  un  an  après  avoir  été  rat i 
f iée  par  6 0  Etats  s ignatai res  au  mo ins .  Le  délai  de  ra t i f i ca t ion  est  de 
deux  ans  pour  chaque  pays  s ignata i re.  La  commiss i on  préparato i re 
prévue  par  la  con fé rence  a  c o m m e n c é  ses  t ravaux  en  mars  1 9 8 3 ,  à  la 
Jamaïque .  Elle  établ i ra  les  règ lements  à  la  d ispos i t ion  de  l 'autor i té  des 
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f onds  mar ins  et  du  t r ibuna l  de  la  mer;  elle  enregis t rera  les  premiers 
i nves t i ssements  et  le  n o m  de  leurs  au teurs . 

L ' impor tance  h is tor ique  de  la  conven t i on  réside  dans  l 'app l i ca t ion  du 
dro i t  in ternat iona l  à  l 'exp lo i ta t ion  de  la  mer  (nav igat ion  mar i t ime ,  env i 
r onnemen t ,  minerais  des  grands  fonds ) .  La  conc lus ion  de  ce t  adcord 
est  l 'un  des  succès  les  plus  s ign i f i ca t i fs  rempor tés  par  le  sys tème  de 
l 'ONU  depuis  sa  c réa t ion ;  elle  représente  pour  les  pays  en  déve loppe
men t  un  pas  en  avant  vers  le  nouve l  ordre  économique  mond ia l  qu ' i l s 
souha i ten t  voi r  s 'établ i r .  Le  fa i t  que  les  EtatsUnis  soient  restés  sur  la 
t o u c h e  depuis  les  débu ts  de  l 'ère  Reagan  en  d iminue  beaucoup  la  por
tée  pra t ique.  L 'accord  ob tenu  est  m ê m e  remis  en  ques t i on  en 
l 'absence  d 'une  coopéra t ion  avec  les  EtatsUnis,  le  pays  d i sposant  de 
la  techno log ie  de  po inte  pour  l 'exp lo i ta t ion  des  minera is  des  grands 
f onds .  D 'aut res  pays  industr ie ls  se  t i ennen t  éga lement  sur  la  réserve. 
Une  inqu ié tude  d 'o rdre  pol i t ique  s 'y  fa i t  jour  et  inspire  des  cr i t iques 
con t re  la  rég lementa t ion  quelque  peu  autor i ta i re  de  l 'ac t i v i té  minière 
sur  les  f onds  mar ins.  Ces  pays  espèrent  que  la  conven t i on  subi ra  diver
ses  mod i f i ca t i ons  au  cours  des  t ravaux  de  la  commiss i on  préparato i re . 

A  la  Jama ïque ,  la  Suisse  n'a  pas  signé  la  c o n v e n t i o n ,  tout  en  por tan t 
sur  elle  un  j ugemen t  fo r t  pos i t i f .  Malgré  ses  réserves  d 'o rdre  po l i t i que, 
not re  pays  envisage  de  signer  la  conven t i on  plus  ta rd  et  de  la  rat i f ier 
par  la  su i te .  A v a n t  de  f ranch i r  le  pas,  la  Suisse  observera  le  c o m p o r t e 
men t  des  aut res  pays  indust r ie ls .  Le  Consei l  fédéral  a t tend  de  vo i r  ce 
que  donne ron t  les  négoc ia t ions  entre  pays  industr ie ls  et  les  t r avaux  de 
la  commi ss i on  préparato i re .  La  Suisse  voue  une  a t t en t i on  par t icu l ière  à 
la  rég lementa t i on  de  la  nav iga t i on .  Le  Consei l  fédéra l  préfère  dans 
l 'ensemble  une  rég lementa t ion  con t ra ignan te  en  dro i t  i n te rnat iona l  à 
un  v ide  jur id ique  où  les  Etats  r iverains  fera ient  prévaloi r  l 'arbi t ra i re.  La 
Suisse  a t tache  beaucoup  d ' i mpo r tance  aux  dro i ts  de  t rans i t  des 
bateaux  et  des  aéronefs ;  elle  es t ime  que  sa  s i tua t ion  de  pays  sans 
accès  à  la  mer  s 'en  t r ouve  amél iorée. 

En  mars  1 9 8 3 ,  l ' admin is t r t i on  Reagan  fit  savoir  qu 'e l le  ne  par t ic ipera i t 
pas  à  la  conven t i on  et  elle  mi t  un i la téra lement  en  v igueur  d iverses  dis
pos i t ions  (zone  de  p ro tec t i on  économi que  de  2 0 0  mi l les) .  En t re  temps , 
les  représentants  des  pays  industr ie ls  intéressés  con t i nuen t  de  débat 
t re ,  en  dehors  des  t ravaux  de  la  con fé rence  de  l 'ONU,  d 'une  rég lemen
tation  de  l ' ex t rac t ion  des  minerais  des  f onds  mar ins.  Ces  pays  (Etats
Unis,  RFA,  France,  GrandeBretagne)  parv iendront  i l s  à  imposer  leur 
projet  au  plan  po l i t ique?  On  peut  en  douter . 

Sources 

20ème  rapport  sur  le commerce  extérieur,  1 2 janvier  1 953,  pp.  53  et  suivan
tes. 
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Nations  Unies  1/1983,  p.  27 . 
NZZ,  12.7. ,  1013 .12 .1982,  3 .1 .1983. 
South,  août,  novembre  1982. 
i3mactualités  3/1 983. 

4 . C O N F E R E N C E D E L ' O M P I S U R L A R E V I S I O N 
D U D R O I T I N T E R N A T I O N A L D E S BR E V E T S 

La  t ro i s ième  session  n'a  pu  poursu iv re  la  révis ion  que  sur  quelques 
po in ts .  Les  pays  industr ie ls  son t  parvenus  à  fai re  admet t re  un  réexa
men  du  c o m p r o m i s  de  Nai rob i .  La  Suisse  apprécie  fo r t  q u ' o n  veui l le 
pro téger  le  dro i t  de  la  propr ié té  industr ie l le ,  mais  est  d isposée  à  entrer 
dans  les  vues  des  pays  en  déve loppemen t . 

C 'es t  du  4  au  2 9  oc tob re  à  Genève  qu ' a  eu  l ieu  la  première  part ie  de  la 
t ro is ième  session  de  la  con fé rence  sur  le  droi t  in ternat ional  des  bre
v e t s ,  la  seconde  part ie  se  dérou lan t  du  2 3  au  2 7  novembre .  Etaient 
présentes  les  dé légat ions  de  7 9  pays ,  don t  6 2  seu lement  éta ient  m e m 
bres  de  la  Conven t i on  de  Paris. 

La  con fé rence  a  pour  but  d 'adap te r  à  la  s i tuat ion  économique  et  t e c h 
no log ique  des  pays  en  déve loppemen t  les d ispos i t ions  sur  la  p ro tec t i on 
nomina le  des  breve ts ,  modèles  et  marques ,  et  cel les  qui  concernen t  la 
lutte  con t re  la  concur rence  dé loya le .  Un  ren fo rcement  des  sanc t ions 
favor isera i t  l 'exp lo i ta t ion  industr ie l le  des  invent ions  brevetées  dans  les 
pays  en  déve loppement . 

La  révis ion  prévue  soul igne  cer ta ines  i nnova t ions  à  in t rodui re  dans  le 
dro i t  des  breve ts .  A lo rs  que  les  fourn isseurs  de  techno log ie  met ta ien t 
j usqu ' i c i  l 'accent  sur  la p ro tec t i on  des  dro i ts  de  monopo le  du  dé ten teur 
du  b reve t ,  les  pays  en  déve loppemen t  se  p réoccupen t  su r tou t  de 
l 'exp lo i ta t ion  art isanale  et  industr ie l le  des  breve ts . 

La base  de  la  révis ion  est  un  t rava i l  d 'exper ts  déjà  fort  élaboré  et  da tan t 
de  1 9 7 5 .  Ce  texte  prévo i t  des  con t ra in tes  dans  l 'exp lo i ta t ion  des  bre
ve ts  et  des  sanct ions  accrues  sous  f o rme  de  l icences  non  vo lonta i res 
exc lus ives  ou  de  caduc i té  du  brevet  en  cas  d 'exp lo i ta t i on  délaissée  ou 
i nsu f f i san te . 

La  deux ième  session  tenue  à  Nairobi  en  oc tobre  1 9 8 1  avai t  p révu  que 
les  pays  en  déve loppement  aura ient  la  possibi l i té  d ' i n t rodu i re  des  l icen
ces  fo rcées ;  à  l ' issue  de  ce t te  sess ion,  les  représentants  de  l ' industr ie 
des  EU,  d 'Europe  et  du  Japon  t i n ren t  une  « In ter  Indust ry Conference» 
qui  en  v in t  à  remet t re  en  ques t ion  et  à  redéf ini r  la  révis ion  t o u t  jus te 
adop tée .  Dans  l ' interval le  des  sess ions,  les  EU  annoncèren t  leur  in ten
tion  de  ne  pas  rat i f ier  la  rév is ion  proposée. 

Les  pays  industr ie ls  espèrent  que  la  con fé rence  renoncera  à  l 'oc t ro i  de 
l icences  forcées  décidé  à  Nairobi  et  q u ' o n  révisera  la  procédure  accélé
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rée  de  déc lara t ion  de  caduc i té  des  breve ts .  Ils  son t  prêts  à  consent i r 
aux  pays  en  déve loppement  le  recours  facu l ta t i f  à  la  p ro tec t i on  jur id i 
que  des  procédés  (art icle  5  quater)  pour  les  biens  d ' i m p o r t a t i o n . 

Les négociations de la troisième session 

A u  débu t  de  la  t ro is ième  sess ion,  il  n 'a  pas  été  ques t ion  des  l icences 
fo rcées  si  d i scu tées.  L 'ordre  du  jour  por ta i t  su r : 
  la  par i té  du  cer t i f i ca t  d ' i nven t i on  et  du  brevet  d ' i nven t i on  (art ic le  1 ); 
  la  p ro tec t i on  du  n o m  des  Etats  con t re  l 'enreg is t rement  et  l 'usage  en 

t a n t  que  marque  (art icle  6  te r ) ; 
  la  p ro tec t i on  des  données  sur  l 'or ig ine  géograph ique  (art ic le  10  qua 

te r ) . 

Duran t  la  première  part ie  de  la  sess ion,  un  ar t ic le  6  ter  révisé  a  été 
accep té ,  les  art ic les  1 et  10  quater  on t  été  é tud iés .  En  marge  de  la  ses
s ion ,  un  g roupe  de  l iaison  s 'est  en t re tenu  d 'une  redéf in i t ion  du  c o m 
promis  élaboré  à  Nai robi . 

Convoquée  de  manière  surp renante ,  la  deux ième  part ie  de  la  session  a 
été  en t i è rement  consacrée  à  un  réexamen  du  c o m p r o m i s  de  Nairobi 
sur  l ' i n t roduc t i on  de  l icences  non  vo lon ta i res  exc lus ives  (art icle  5  A)  et 
la  ques t i on  de  la  p ro tec t i on  des  procédés  de  fabr i ca t ion  (art icle  5  qua
te r ) .  A u c u n e  en ten te  n'a  pu  être  réal isée. 

Un  g roupe  restre int  de  représentants  de  10  pays  industr ie ls  et  de  pays 
en  déve l oppemen t  présenta  un  nouveau  projet  qui  ne  t i en t  plus  c o m p t e 
de  l 'oc t ro i  de  l icences  non  vo lon ta i res  exc lus ives.  Selon  ce  texte,  les 
pays  en  déve loppement  seraient  d ispensés  d 'app l iquer  l 'art ic le  5  qua
ter . 

C o n v o q u ée  par  une  réunion  ad  hoc ,  une  qua t r i ème  session  poursu iv ra 
les  négoc ia t i ons .  On  se  re t rouvera  donc  du  2 7  févr ier  au  2 4  mars  1 9 8 4 
à  Genève. 

L'attitude de la Suisse 

C o m m e  ce  fut  le  cas  lors  des  sessions  précédentes ,  le  chef  de  la  délé
ga t ion  suisse,  Paul  Brandl i ,  d i rec teur  de  l 'Of f ice  fédéra l  de  la  propr ié té 
in te l lec tue l le ,  éta i t  aussi  le  por teparo le  du  groupe  des  pays  indust r ie ls . 
De  cette  f a ç o n ,  la  dé légat ion  suisse  occupa i t  une  pos i t ionc lé  au  cours 
des  négoc ia t i ons . 

Une  in terpe l la t ion  Auer  (PR/BL)  prie  le  Consei l  fédéra l  «de  prendre 
pos i t i on  face  aux  résu l ta ts  ob tenus  lors  de  la  deux ième  ronde  des 
négoc ia t i ons  et  de  préciser  sur  quel les  bases  la  Suisse  en tend  négo
c ier» .  Dans  sa  réponse  écr i te  du  6  décembre  1 9 8 2 ,  le  Consei l  fédéral 
reste  fo r t  réservé,  af in  de  ne  pas  c o m p r o m e t t r e  sa  pos i t i on  lors  des 
négoc ia t i ons .  Certa ines  inqu ié tudes  soulevées  par  l ' in terpe l la t ion  on t 
été  d iss ipées  en t re  temps  par  l ' amorce  d 'une  révis ion  du  c o m p r o m i s 
de  Nai rob i .  En  l igne  générale,  le  Consei l  fédéral  soul igne  qu ' i l  a t tache 
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beaucoup  de  prix  à  la  p ro tec t i on  de  la  propr ié té  industr ie l le  pour  not re 
économie .  Le  bu t  de  la  rév is ion  est  cependant  «à  la  fo is  de  donner 
sa t i s fac t i on  aux  jus tes  p ré ten t ions  des  pays  en  déve loppemen t  et  de 
part i r  du  po in t  de  vue  qu ' i l  y  a  l ieu  de  protéger  et  de  mainten i r  le  n iveau 
de  vie  des  pays  industr ie ls .  Le  Consei l  fédéral  ne  présentera  pas  à 
l ' agrément  des  Chambres  une  vers ion  révisée  de  la  Conven t i on  de 
Paris  qui  met t ra i t  en  péri l  les  in térê ts  v i taux  de  not re  pays». 

C o m m e  l 'écr i t  le  Consei l  fédéra l ,  aucune  négoc ia t ion  sur  l 'ar t ic le  5  A 
n'a  eu  l ieu  devan t  les  organes  of f i c ie ls  de  la  con fé rence  au  cours  de  la 
t ro is ième  sess ion.  A  l ' in i t ia t ive  des  EU,  un  groupe  de  l iaison  s 'est 
f o r m é  dans  l ' i n tent ion  de  remodeler  le  comprom i s  de  Nai robi .  En  fa i 
saient  part ie  dix  personnal i tés ,  don t  le  chef  de  la  dé légat ion  suisse.  Ce 
groupe  de  l iaison  a  présenté  à  la  con fé rence  un  p rog ramme  en  t ro is 
p o i n t s : 
  suppr imer  les  l icences  non  vo lonta i res  exc lus ives  accordées  aux 

pays  en  déve loppemen t ; 
  c lar i f ier  les  cond i t i ons  de  caduc i té  et  de  retrai t  des  brevets ; 
  d ispenser  les  pays  en  déve loppemen t  d 'appl iquer  l 'art ic le  5  quater 

conce rnan t  les  brevets  sur  les  processus  de  fab r i ca t i on . 

Lors  de  ces  ten ta t i ves  de  conc i l i a t i on ,  la  Suisse  s 'est  mon t rée  t rès 
ac t i ve ;  le  p rog ramme  en  t ro is  po in ts  cons t i tue  la  nouvel le  base  des 
négoc ia t i ons . 

En  Suisse  m ê m e ,  le  Vo ro r t  a  at t i ré  l ' a t ten t ion  sur  l ' in térêt  qu ' i l  y  avai t 
pour  not re  pays  à  mainten i r  un  haut  n iveau  de  p ro tec t i on  pour  les  bre
ve ts  d ' i nven t i on .  S inon,  le  déve loppemen t  et  la  recherche  en  Suisse 
pourra ient  être  comprom i s .  Si  la  con fé rence  doi t  about i r  à  une  protec
tion  insu f f i san te  des  b reve ts ,  le  Vo ro r t  se  demande  si  la  Suisse  devra i t 
rester  membre  de  la  Conven t i on  de  Paris  et  si  elle  devra i t  accepter  le 
nouve l  acco rd ;  aux  yeux  du  Vo ro r t ,  de  lourdes  responsabi l i tés  i ncom
bent  à  la  dé légat ion  du  gouve rnemen t  suisse  et  il  y  aurai t  l ieu  de  rené
gocier  le  c o m p r o m i s  de  Nai robi . 

Les  pays  industr ie ls  souha i ten t  un  comprom i s  sur  le  caractère  pure
m e n t  facu l ta t i f  de  la  p ro tec t i on  des  procédés  de  fabr i ca t i on ;  ce t te  dis
pos i t ion  t o u c h e  aux  produ i ts  d ' i m p o r t a t i o n ;  le  Voro r t  pense  qu'e l le 
cons t i t ue  une  mesure  de  p ro tec t i on  essentiel le  pour  l ' industr ie  ch imi 
que . 

La  c o m m u n a u t é  de  t ravai l  des  œuvres  d 'en t ra ide  Sw i ssa i d /Ac t i on  de 
Carême/Pain  pour  le  p rocha in /He lve tas  a  expr imé,  à  propos  de  ce t te 
t ro is ième  sess ion,  la cra in te  que  la  Suisse  ne  t ienne  guère  c o m p t e  de  la 
po l i t ique  de  déve loppement  dans  son  approche  de  la  révis ion  en  cours ; 
la  c o m m u n a u t é  de  t ravai l  demande  au  Consei l  fédéral  de  t o u t  me t t re 
en  œuvre  pour  que  les  négoc ia t ions  actuel les  «se  te rm inen t  de  façon 
c o n f o r m e  aux  in térêts  de  la  pol i t ique  de  déve l oppemen t» .  N 'oub l ions 
pas  q u ' a u  t e m p s  de  not re  propre  indust r ia l i sa t ion,  d iverses  branches 
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industr ie l les  on t  c o m b a t t u  duran t  des  décennies  l ' i n t roduc t i on  d ' u n 
droi t  de  brevet  et  m ê m e  un  n iveau  élevé  de  p ro tec t i on . 

Sources 

OMPI,  rapport  d'activité  pour  1982. 
OMPI,  communiqué  de  presse  no  2024,  1982. 
Conseil  fédéral,  82 .547 ,  interpellation  Auer  du  4  octobre  1982. 
Union  suisse  du  commerce  et  de  l 'industrie,  Vorort,  rapport  annuel  1 9 8 1 
1982. 
NZZ,  57122630/31.10;  2 6  2 9 . 1 1 ;  15 .12 .1982. 
Der  Bund,  10  janvier  1982. 

5. 4ème COMMISSION DE L'ON U SUR LES SOCIETES 
TRANSNATIONALE S - CODE DE CONDUITE 

Rien  de  mo ins  cer ta in  que  la  mise  au  po in t  de  ce  code .  Les  dernières 
négoc ia t i ons  n 'on t  nu l lement  permis  de  déf in i r  les  soc ié tés  t ransna t i o 
nales  (STN)  ni  la  manière  don t  deva ient  les  t ra i ter  les  g o u v e r n e m e n ts 
qui  les  accuei l lent .  On  ne  sait  quel le  attitude  adopter  face  aux  STN  des 
pays  à  c o m m e r c e  éta t isé.  Incer t i tude  concernan t  la  poursu i te  des 
pourpar lers .  La  Suisse  souhai te  q u ' o n  parv ienne  à  me t t re  ce  code  au 
po in t . 

La  c o m m i s s i o n  de  l 'ONU  sur  les  soc ié tés  t ransnat iona les  t ravai l le 
depu is  1 9 7 7  à met t re  au  po in t  un  code  de  condu i te  à  l 'usage  des  socié
tés  t ransnat iona les .  A  ce  jour ,  les  deux  t iers  du  texte  p révu  son t  d ispo
nib les.  A u c u n  consensus  n'a  pu  cependant  s 'é tabl i r  ent re  les  pays  en 
déve l oppemen t ,  les  pays  industr ie ls  occ i den taux  et  les  pays  à  écono
mie  plani f iée  en  ce  qui  concerne  la  deux ième  part ie  du  code  «Trai te
men t  des  STN  par  les  pays  d 'accue i l » . 

Lors  des  négoc ia t ions  p récédentes ,  un  accord  assez  comp l e t  a  pu  se 
fai re  sur  la  première  part ie  du  code  in t i tu lée  « C o m p o r t e m e n t  des  socié
tés  t ransnat iona les  dans  les  pays  d 'accue i l » .  Les  soc ié tés  t ransna t i o 
nales  do i ven t  s 'engager  à  respecter  les  dro i ts  de  l ' h o m m e ,  les  l iber tés 
f ondamen ta l es  ainsi  que  la  souvera ine té  nat iona le ,  les  lois  et  l ' ident i té 
cu l ture l le  du  pays  d 'accue i l .  Le  texte  rég lemente  éga lement  la  po l i t ique 
commerc ia le  des  soc ié tés  t ransnat iona les  en  ce  qui  concerne  la  t rans
parence,  la  t axa t i on  f isca le,  le  t rans fe r t  des  bénéf ices  et  les  prix  de 
t rans fe r t . 

On  n 'est  pas  encore  parvenu  à  dé terminer  f o rme l l emen t  la  na ture  jur i 
d ique  du  code ,  mais  ce  d o c u m e n t  devra i t  sans  dou te  avoir  en  dro i t  un 
caractère  non  coerc i t i f .  Son  e f f i cac i té  serai t  renforcée  par  un  sys tème 
de  surve i l lance.  Dans  l 'é tat  ac tue l  des  négoc ia t i ons ,  ce t te  dé f i n i t i on 
con t roversée  garde  t o u t e  son  impor tance .  Les  pays  industr ie ls  es t i 
men t  q u ' u n  code  n ' i nc luant  pas  les  pays  à  économie  plani f iée  n 'est 
po l i t i quement  pas  recevable. 
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Les dernières négociations 

Lors  de  la  8ème  réunion  de  la  commi ss i on  de  l 'ONU  sur  les  sociétés 
t ransnat iona les  (Mani l le ,  3 0  août   1 0  sep tembre  1 9 8 2 ) ,  on  a  soul igné 
une  fo is  de  plus  que  pr ior i té  deva i t  êt re  reconnue  à  la  mise  au  po in t  du 
code  et  que  les  négoc ia t ions  devra ient  pouvo i r  connaît re  une  heureuse 
issue  dans  le  délai  d ' un  an .  Le  por teparo le  des  pays  en  déve loppement 
a f f i rma  que  t ou tes  les  entrepr ises  t ransnat iona les ,  sans  égard  pour  la 
domic i l i a t i on  de  leur  siège  pr inc ipa l ,  devra ient  t o m b e r  sous  la  jur id ic
tion  du  code .  Dans  l 'opt ique  des  pays  en  déve loppement ,  leurs  propres 
t ransnat iona les  et  aussi  cel les  des  pays  à  économie  plani f iée  seraient 
ainsi  soumises  au  code . 

Lors  de  ce t te  réun ion,  les  t ravaux  du  g roupe  de  t ravai l  i n te rgouverne
menta l  chargé  de  la  remise  des  pouvo i rs  fu ren t  menés  à  leur  t e rme .  A u 
cours  du  premier  semest re  de  1 9 8 3 ,  la  commiss i on  a  repris  les  négo
c ia t ions  en  son  n o m  et  cela  durant  une  session  ext raord ina i re  de  quatre 
semaines  ouver te  à  t ous  les  Etats . 

La  première  part ie  de  ce t te  session  (du  7  au  18  mars  1983)  fu t  domi 
née  par  la d iscuss ion  concernan t  la dé f in i t i on  du  te rme  société  t ransna
t iona le .  Les  pays  industr ie ls  son t  d 'av i s ,  op in ion  appa remment  par ta
gée  par  les  pays  en  déve loppemen t ,  que  t ou tes  les  entrepr ises  qui  t ra 
vai l lent  en  deux  pays  ou  plus  do i ven t  être  qual i f iées  de  t ransna t iona 
les.  A  ce t te  cond i t i on ,  le  code  aurai t  une  por tée  universel le.  Les  pays  à 
économie  dir igée  se  p rononcen t  pour  le  m o m e n t  con t re  la  soumiss ion 
au  code  de  leurs  entrepr ises  t rava i l lan t  au  plan  in ternat iona l . 

A u  cours  de  la  seconde  part ie  de  la  réunion  (du  9  au  21  mai ) ,  on  a  sur 
t o u t  parlé  des  règles  de  condu i te  à  adopter  par  les  pays  d 'accue i l . 
A u c u n  accord  n'a  pu  se  fai re  quan t  au  degré  de  dro i t  in ternat iona l  cou
tum ie r  qu ' i l  convena i t  d ' i n t rodu i re  dans  le code.  Les  pays  industr ie ls  se 
ré fèrent  aux  normes  établ ies  et  t ou jou rs  valables.  Les  pays  en  dévelop
pemen t  veu lent  qu 'en  chaque  occas ion  leurs  t r i bunaux  s ta tuen t  selon 
de  dro i t  na t iona l .  En  cas  d 'éven tue l l es  nat ional isat ions  et  d ' i ndemnisa
t i ons  u l tér ieures,  la  ques t ion  du  dro i t  appl icable  est  ex t rêmemen t 
impor tan te .  A  ce  chap i t re ,  on  n 'est  pas  non  plus  parvenu  à s ta tuer ,  à  la 
demande  des  pays  indust r ie ls ,  sur  l 'égal i té  de  t ra i t emen t  ent re  les 
ent repr ises  ét rangères  et  ind igènes  dans  le  pays  d 'accue i l . 

Le  prés ident  mex ica in  de  la  session  a  présenté  un  « tex te  de  compro 
mis»  en  fa i t  de  dé f i n i t i on ,  t ex te  qui  a  empor té  l 'assent iment  du 
«Groupe  des  77»  et  du  «Groupe  D».  Ces  deux  groupes  on t  cependant 
refusé  de  se  prononcer  sur  les  demandes  de  précis ions  souhai tées  par 
les  pays  industr ie ls  occ i den taux .  Sous  sa  f o rme  actuel le ,  la  dé f in i t i on 
ne  peut  en  aucun  cas  être  admise  par  les  pays  industr ie ls . 

C 'es t  en  mai  éga lement  q u ' u n  pet i t  g roupe  in formel  de  négoc ia t ion  a 
présenté  une  propos i t ion  de  t ex te  qui  devra i t  régler  la  condu i te  des 
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soc ié tés  t ransnat iona les  en  A f r i que  du  Sud et  en  Namib ie .  A  ce  jour , 
les  pays  en  déve loppement  avaient  exigé  un  arrêt  et  m ê m e  un  retra i t 
des  i nves t i ssements .  On  demande  ma in tenan t  aux  entrepr ises  t rans
nat ionales  de  met t re  un  te rme  à  t o u t e s  les  ac t i v i tés  suscept ib les  de 
consol ider  le  régime  d 'apar the id  et  l ' occupa t i on  i l légale  de la  Namib ie . 
Dans  la  mesure  de  leurs  poss ib i l i tés,  elles  devra ient  p l u tô t  s 'e f fo rce r 
d 'écar te r  le  rég ime  d 'apar the id  et  se  con f i rmer  aux  conc lus ions  du 
Consei l  de  sécur i té  de  l 'ONU  sur  l 'A f r i que  du  Sud . Selon  une  recom
manda t i on  du Consei l  de sécur i té  ( 2 8 3 / 1 9 7 0 ) ,  les i nves t i ssements des 
ent repr ises  état isées  devra ient  être  ret i rés  de Namibie  et les  invest isse
men ts  pr ivés  éga lement .  Les  dé légat ions  on t  demandé  un  t e m p s  de 
ré f lex ion  avan t  de se  prononcer  sur  ce t te  p ropos i t i on . 

Le  Consei l  économi que  et  social  de l 'ONU  n 'est  m ê m e  pas pa rvenu , au 
cours  de sa réunion  annuel le  est ivale  de  cette  année  (du 6 au 2 7  ju i l le t , 
à  Genève)  à  renouveler  le manda t  de la commi ss i on ,  bien  que  tous  les 
g roupes  rég ionaux  se  fussen t  p rononcés  pour  la  con t i nua t i on  des 
négoc ia t i ons .  Il  i ncombera  à  l 'assemblée  générale  de  l 'ONU  de se  pro
noncer  en  a u t o m ne  sur  la  reprise  des  négoc ia t ions . 

L'attitude de la Suisse 

Représentée  par  l 'ambassadeur  Lévy ,  la  Suisse  a  par t ic ipé  aux  négo
c ia t ions  depuis  le  débu t .  Elle  s 'est  chargée  du  rôle  de  coo rdonna teu r 
pour  le g roupe  des pays  de  l 'OCDE.  Le caractère  malaisé  des négoc ia 
t i ons  ne  l 'empêche  pas de garder  un  in térêt  i n tac t  à ce code  en  ges ta 
tion;  no t re  pays  espère  q u ' o n  about i ra  b ien tô t .  Il  es t ime  que  le  code 
peut  jouer  un  rôle  de  premier  plan  dans  la  c réat ion  et  le  ma in t i en  de 
bonnes  re lat ions  entre  pays  d 'accue i l ,  n o t a m m e n t  pays  en  déve loppe
m e n t ,  et  les invest isseurs  é t rangers .  La présence  d ' un c l imat  favorab le 
aux  i nves t i ssements  est  éga lement  en  j eu .  La  Suisse  s ' in téresse  au 
libre  t rans fe r t  de  la  techno log ie  et  de  l ' i nves t i ssement . 

Sources 

Chronique  de  l'ONU,  novembre 1982. 
ONU,  communiqué  de presse,  TNC/31 ,  23 .5 .1983 . 
NZZ,  2731.8 . ,  17 .9 .1982,  18.3. ,  24 .5 . ,  1.7.1983. 

6 . T R A N S F E R T D E T E C H N O L O G I E : 

C O M M I S S I O N DE L'O N U E T COMITE D E L A C N U C E D 

Les  t ravaux  du comi té  in tér imai re  de l 'ONU  n 'on t  guère  permis  de  rap
procher  les pos i t ions  prises  par les négoc ia teurs .  La d iscuss ion  est  s in
gu l iè rement  v ive  sur les prat iques  commerc ia les  res t r i c t i ves  et  le  dro i t 
appl icable.  La CNUCED  se  p rononce  pour  une  «décommerc ia l i sa t i on» 
l imi tée  des t rans fe r ts  de  techno log ie . 
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C'est  en  1 9 7 6 ,  lors  de  la  CNUCED  IV,  à  Nai rob i ,  que  fu t  déc idée  la 
c réat ion  d ' un  code  de  condu i te .  Bien  préparée,  la  con fé rence  de  l 'ONU 
sur  un  code  de  condu i te  en  mat ière  de  t rans fe r ts  de  techno log ie  se  réu
ni t  depu is  1 9 7 8 .  On  s 'es t  d ' abo rd  mis  d 'acco rd  sur  des  ques t ions  ne 
p rê tan t  pas  à  con t roverse .  Depuis  1 9 8 1 , la  con fé rence  a piét iné  du  fa i t 
des  f o r t es  d ivergences  d 'op in ion  opposan t  sur  les  ob je ts  impor tan ts 
les  pays  indust r ie ls ,  les  pays  en  déve loppement  et  les  pays  à  économie 
p lani f iée. 

L 'assemblée  générale  de  l 'ONU  décida  en  1 9 8 1  de  conf ier  à  un  com i té 
in tér imai re  la  so lu t ion  des  d i f f i cu l tés  qui  subs is ta ient .  On  souhai ta i t 
accélérer  le  r y t h m e  des  t r avaux .  Le  com i té  in tér imai re  deva i t  examiner 
les  p rob lèmes  en  suspens  et  fo rmu le r  des  propos i t ions  à  l’attention  de 
la  5ème  session  de  la  con fé rence .  A u  cours  de  1 9 8 2 ,  le  c o m i t é  in tér i 
mai re  se  réuni t  à  t ro is  repr ises,  la  durée  to ta le  de  ses  t ravaux  s 'é ten
dan t  à  quat re  semaines;  la  5ème  session  de  la  con fé rence  aura  l ieu  en 
oc tob re  1 9 8 3 . 

A  l ' issue  des  t ravaux  du  com i té  in tér imai re,  on  peut  cons ta ter  que  les 
pos i t ions  des  9 0  Etats  représentés  ne  son t  guère  plus  rapprochées 
q u ' a u  débu t .  La  nature  jur id ique  du  code  devra i t  êt re  basée  sur  des 
engagemen ts  non  coerc i t i f s ,  au  mo ins  j usqu 'à  la  première  rév is ion, 
c inq  ans  après  la  mise  au  po in t  du  t ex te  ini t ial .  Dans  l 'état  actue l  des 
négoc ia t i ons ,  il  ne  semble  guère  que  l 'entente  puisse  se  fai re  sur  les 
chap i t res  4  et  9 . 

Le  chap i t re  4  concerne  les  pra t iques  commerc ia les  res t r i c t i ves ;  c 'es t  la 
pierre  d ' a c h o p p e m e n t  des  négoc ia t i ons .  A u  dépar t ,  les  pays  en  déve
l oppemen t  éta ient  d 'av is  que  les  fourn isseurs  de  techno log ie  devra ient 
renoncer  t o ta l emen t  aux  c lauses  rest r ic t i ves  à  l ' i n tent ion  des  ut i l isa
teurs  de  l icences,  par  exemple  les  in terd ic t ions  d 'expo r ta t i ons  et  les 
l im i ta t ions  de  pr ix.  Les  pays  industr ie ls  ne  veu lent  reconnaît re  pour 
nuis ib les  que  les  c lauses  gênant  par  t r op  la  concur rence . 

A  ce  chap i t re ,  l ' i n terpré ta t ion  des  règles  de  condu i te  à adopter  pour  les 
t rans fe r t s  de  techno log ie  in ternes  aux  mul t ina t iona les  est  fo r t  con t ro 
versée.  Les  pays  industr ie ls  ne  veu lent  pas  entendre  parler  de  restr ic
t i ons  dans  ce  domaine .  Les  pays  en  déve loppement  ins is tent  pour  que 
de  te ls  t rans fe r t s  de  techno log ie  so ient  soumis  au  code ,  vu  que  ce  qui 
se  t r a n s m e t  à  titre  in terne  dans  les  mul t ina t iona les  représente  une 
grande  part  de  t ous  les  t rans fe r t s  de  techo log ie . 

On  n'a  pu  se  met t re  d 'acco rd  sur  le  degré  de  responsabi l i té  des  part ies 
en  cause  (chapi t re  5) .  Ni  sur  le  dro i t  appl icable  et  l 'arbi t rage  des  d i f fé 
rends  (chapi t re  9 ) .  Dans  l 'op t ique  des  pays  en  déve loppemen t ,  c 'es t  le 
dro i t  de  la  nat ion  où  la  techno log ie  est  appl iquée  qui  pr ime  et  un  t r i bu
nal  arbi t ral  ne  peut  être  saisi  qu ' avec  l 'accord  du  pays  en  déve loppe
men t .  Les  pays  industr ie ls  se  p rononcen t  pour  le  l ibre  cho ix  de  la  jur i 
d i c t i on . 
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Singu l iè rement  impor tan tes  pour  la  Suisse,  ces  négoc ia t ions  au tour 
des  chap i t res  4  et  9  du  projet  de  code .  Reconnaît re  le  dro i t  à  la  l ibre 
concur rence  équ ivaut  à  faire  un  pas  en  d i rec t ion  des  pays  en  déve lop
pemen t .  Considérées  c o m m e  des  prat iques  commerc ia les  res t r i c t i ves , 
cer ta ines  ob l iga t ions  cont rac tue l les  lui  semblent  cependant  ra isonna
bles.  Elles  pe rme t ten t  ent re  aut res  de  main ten i r  la qual i té  d’un  p rodu i t . 
Quan t  au  dro i t  appl icable,  la  Suisse  se  p rononce  pour  le  ma in t i en  de 
procédures  de  conciliation. 

Comité de la CNUCED pour le transfert de technologie 

C'est  au  com i té  de  la  CNUCED  pour  le  t rans fe r t  de  techno log ie  que  se 
dérou len t  les  négoc ia t ions  sur  la  s t ra tég ie  appl icable  au  t rans fe r t  de 
techno log ie  vers  les  pays  en  déve l oppemen t .  Lors  de  la  4 è m e  session 
de  ce  com i té  (29  novembre    12  décembre  1 9 8 2 ) ,  le  secrétar ia t  de  la 
CNUCED  présenta  un  rappor t  sur  la  s t ra tég ie  des  mu ta t i ons  t echno l o 
g iques  dans  les  pays  en  déve l oppemen t .  A u x  yeux  du  secrétar ia t  de  la 
CNUCED,  ce t te  s t ra tég ie  est  l 'un  des  é léments  du  «Nouve l  ordre  éco
nomi que  mondia l»  auquel  on  espère  parveni r .  Son  aspect  essent ie l  est 
la  «décommerc ia l i sa t i on»  de  la  techno log ie  qui  est  mise  au  po in t  et 
exp lo i tée  grâce  à  des  subven t i ons  é ta t iques . 

Lors  de  la  m ê m e  sess ion,  l 'o rgan isat ion  de  c o n s o m m a t e u r s  IOCU  pré
senta  un  projet  de  code  de  condu i te  pour  l ' industr ie  pha rmaceu t i que . 
Ce  t ex te  a  été  établ i  par  l 'o rgan isat ion  nongouvernementa le  H A I .  Il 
v ise  à  me t t re  à  la  d ispos i t ion  des  c o n s o m m a t e u r s  des  méd i camen ts 
sûrs  et  e f f i caces  à  des  pr ix  access ib les.  Selon  el le,  il  y  a  l ieu  de  réduire 
la  pub l i c i té ,  les  campagnes  RP,  le  nombre  des  représentan ts  des  ent re
pr ises  pharmaceu t i ques  et  l 'on  devra i t  pousser  la  p roduc t i on  nat ionale 
de  méd i camen ts . 

Sources 

CNUCED,  communiqués  de  presse  TAD/INF  1382,  1385. 
UNCTADTD/277,  UNCTAD  VI   A  strategy  for  technological  transformation 
of  developing  countries. 
CNUCEDTD/CODE  TOT/35:  Rapport  du  comité  intérimaire  de  la  conférence 
des  Nations  Unies  sur  un  code  international  pour  le  transfert  de  technologie. 
NZZ,  5 .10 .1982;  3 .1 .1983. 
epdentwicklungspolit ik  1/1983. 

7 . S E M I N A I R E D E L’ONU  S U R LE R O L E D E S S O C I E T E S 

T R A N S N A T I O N A L E S E N A F R I Q U E D U S U D E T E N N A M I B I E 

Ce  séminaire,  qui  devait  se  tenir  les  1er  et  2  juillet  1982  à  Genève,  a  finale
ment  été  reporté  aux  8  et  9  novembre  1982.  Quatrième  du  genre  à  se  tenir 
dans  un  pays  de  siège  des  sociétés  transnationales  qui  opèrent  en Afrique  du 
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Sud,  ce  séminaire  était  la conséquence  de  la résolution  35/28  de  l 'Assem b lée 
générale  de  l 'ONU,  datant  de  novembre  1980,  et  qui  fut  adoptée  contre  les 
voix  des  Etats  occidentaux. 

L 'organ isat ion  en  étai t  conf iée  à  la  Div is ion  de  l ' i n fo rmat ion  économi 
que  et  sociale  du  Dépar tement  de  l ' i n fo rmat ion  publ ique  des  Nat ions 
Unies,  en  assoc ia t ion  avec  le  Cent re  des  Nat ions  Unies  sur  les  soc iétés 
t ransnat iona les  et  le  Centre  des  Nat ions  Unies  con t re  l 'apar the id . 

Le  séminai re  de  Genève  a  rassemblé  des  membres  des  médias  ainsi 
que  des  synd ica l i s tes ,  des  représentants  d 'o rgan isa t ions  non  gouver 
nementa les ,  des  un ivers i tés  et  des  groupes  d 'ent repr ises  n o t a m m e n t 
de  la  Républ ique  fédérale  d 'A l l emagne  et  de  la  Suisse. 

Rap idement ,  le  séminai re  a  fa i t  l 'objet  d 'une  v ive  oppos i t i on  de  la  part 
des  mi l ieux  d 'a f fa i res ,  qui  accusa ient  les  organ isat ions  de  voulo i r ,  sous 
le  label  de  l 'ONU,  mener  une  cabale  con t re  les  entrepr ises  mu l t i na t io 
nales.  Ils  c r i t iqua ient  par t i cu l iè rement  le  Consei l  œcumén ique  des  Egli
ses,  un  des  inv i tés  du  séminai re,  pour  avoi r ,  a f f i rmaient  i l s ,  menacé  de 
qu i t te r  ce lu i c i .  Le  COE  ex igeai t ,  selon  eux,  que  deux  études  ne  corres
pondan t  pas  à  ses  vues  soient  ret i rées,  pu isqu 'e l les  approuva ien t  les 
i nves t i ssements  des  mul t ina t iona les  en  A f r i que  du  Sud,  rompan t  donc 
par  là  l 'un i té  de  vue  supposée  des  par t i c ipants .  Le  COE  publ ia  une  mise 
au  po in t  selon  laquel le  son  désir  avai t  été  de  repousser  encore  une  fois 
la  date  d 'ouve r tu re ,  é tan t  donné  que  seules  les  deux  études  en  ques
tion  éta ient  d isponib les,  ce  qui  n 'é ta i t ,  aux  yeux  du  COE,  ni  cor rec t ,  ni 
su f f i san t . 

Ces  deux  d o c u m e n t s  fu ren t  f i na lement  présentés,  et  la  con fé rence  put 
suivre  son  cours ,  sans  t ou te fo i s  q u ' o n  puisse  a f f i rmer  qu 'e l le  ait  per
mis  une  large  i n fo rmat ion  du  publ ic  à  propos  des  prob lèmes  t ra i tés . 

Les  nombreuses  é tudes  présentées,  t an t  sur  les  relat ions  de  l 'A l lema
gne  que  de  la  Suisse  avec  l 'A f r ique  du  Sud,  proposaient  des  analyses 
économi ques  et  pol i t iques  par fo is  fo r t  d i f fé ren tes .  Les  d i f fé rentes 
op t i ons  peuven t  être  résumées  a ins i : 
  Déve loppement  économique  in tens i f ié ,  qui  produi ra  au tomat i que 

men t  un  changemen t  pol i t ique  (thèse  Oppenhe imer ,  du  nom  du 
grand  industr ie l  sudaf r i ca in) ,  c 'est àd i re  susci ter  des  invest isse 
men ts  impor tan ts  et  d ivers i f iés ,  favor i sant  un  fo r t  taux  de  crois 
sance  économique ,  de  sor te  que,  en  dernier  ressort ,  la  popu la t ion 
afr icaine  sera  t o ta l emen t  in tégrée,  économi quemen t  et  po l i t ique 
men t . 

  Poursuivre  les  con tac t s  mais  en  les  ut i l isant  c o m m e  un  i ns t rument 
de  changemen t  pol i t ique  et  soc ia l ;  c 'est àd i re  faire  en  sor te  que 
t ou tes  les  ac t i v i tés  pub l iques  et  pr ivées  sur  lesquel les  on  a  une 
in f luence  soient  or ientées  vers  un  tel  changemen t . 

  Désengagement ,  ou  dés inves t i ssement ,  qui  cons is tera i t ,  par  des 
mesures  vo lonta i res  des  entrepr ises  ou  par  décis ion  des  Etats  ayant 
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des  re lat ions  avec  l 'A f r ique  du  S u d ,  à dissuader  les  par tenai res  c o m 
merc iaux  de  poursu ivre  leurs  échanges . 

  Pressions  exercées  par  les  gouve rnemen ts  occ i den taux  sur  le  g o u 
ve rnemen t  suda f r i ca in ,  en  usant  de  moyens  économi ques ;  dans  ce 
cas ,  les  Etats  occ i den taux ,  par  des  mesures  économi ques  ac t i ves , 
te l les  que  l ' i n terd ic t ion  de  c o m m e r c e  avec  l 'A f r i que  du  S u d ,  t en te 
raient  d ' in f léch i r  les  pos i t ions  du  gouve rnemen t  suda f r i ca in . 

  Sanc t i ons  g lobales;  cel lesci  pourra ient  cons is ter  en  la  rup tu re  de 
t o u t e s  re lat ions  économiques ,  cu l ture l les ,  spor t i ves ,  po l i t iques  ou 
au t res ,  sous  f o rme  d ' un  b locus  général isé. 

On  peu t  a f f i rmer  que  la  thèse  Oppenhe imer  prévaut  encore  dans  les 
ent repr ises  t ransna t i ona les l o rsqu ' i l s ' ag i t  de  jus t i f ie r  leur  présence  en 
A f r i que  du  Sud.  Il  ex is te  des  codes  de  condu i te  qui  t en ten t  de  fai re 
appl iquer  une  pol i t ique  plus  r igoureuse  par  les  industr ie ls  et  les  inves
t i sseurs ;  ces  codes  ré fu ten t  en  pr inc ipe  la  ségrégat ion  raciale  et  t e n 
ten t  de  f ixer  des  salaires  m i n i maux ;  d 'au t re  part  ils  veu lent  favor iser  la 
f o r m a t i o n  profess ionnel le  des  A f r i ca ins ,  et  leur  inser t ion  p lus  réelle 
dans  la  vie  économique  sudaf r i ca ine.  En  bref,  le  bu t  est  d 'a t te i nd re  à 
l 'égal i té  ent re  t ous  les  t ravai l leurs.  La  ten ta t i ve  la  plus  in téressante  de 
ce  po in t  de  vue  est  sans  dou te  le  Code  de  condu i te  pour  les  soc ié tés 
possédant  des  succursa les,  des  ent repr ises  ou  représenta t ions  en  Afri
que  du  Sud ,  éd ic té  par  la  CEE,  et  approuvé  par  les  min is t res  des  a f fa i 
res  é t rangères  des  neuf  le  2 0  sep tembre  1 9 7 7 ;  l 'app l icat ion  du  Code 
et  le  con t rô le  sont  laissés  à  l ' in i t ia t ive  de  chaque  Etat . 

A u x  EtatsUnis ,  les  pr inc ipes  de  Sul l i van,  du  n o m  du  pasteur  ins t iga
teur  de  ce  texte,  on t  été  repris  par  cer ta ines  ent repr ises;  l 'adhésion  est 
t ou jou rs  vo lonta i re  et  elle  n'a  aucun  caractère  o f f i c ie l .  Ce  code  est  le 
plus  avancé  qui  soi t  appl iqué  par  les  entrepr ises  nordamér ica ines;  il 
est  p roche  de  celui  de  la  CEE. 

Les  par t isans  d 'un  retrai t  massi f  et  le  plus  rapide  possib le  des  invest is
semen ts  d 'A f r i que  du  Sud  cons idèrent  que  t ou te  amél io ra t ion  appa
rente  du  s ta tu t  des  t ravai l leurs  af r ica ins  ne  fa i t  que  perpétuer  un 
sys tème  social  condamnab le  parce  qu 'essen t ie l l ement  oppresseur .  Le 
Sou th  A f r i can  Congress  of  Trade  Un ions,  qui  reste  un  des  plus  puis
sants  g roupemen ts  synd i caux  afr ica ins  en  A f r i que  du  Sud ,  dé fend 
ce t te  po l i t i que.  L 'a rgumenta t i on  des  par t isans  du  désengagement  est 
fondée  sur  deux  t hèses :  d 'une  part  la  prat ique  «progress is te»  des 
t ransnat iona les  n 'est  q u ' u n  paravent  pour  calmer  les  op in ions  publ i 
ques  occ iden ta les ;  lorsque  le  besoin  s 'en  fa i t  sent i r ,  les  ent repr ises 
recourent  à  la  v io lence  pol ic ière  et  é ta t ique ;  le  S A C T U  ci te  des  e x e m 
ples  de  grèves  ainsi  br isées.  D 'autre  par t ,  l 'évo lu t ion  de  la  légis lat ion  et 
la  poursu i te  , s inon  le  ren fo rcemen t ,  de  la pol i t ique  de  «déve loppement 
séparé»,  c 'est àd i re  la  c réat ion  de  ban tous tans  jouant  le  rôle  de  réser
voi rs  de  ma i n d 'œuv re ,  p rouven t  que  la  s i tuat ion  ne  peut  évo luer  que 
par  des  mesures  dras t iques. 
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Les  par t i sans  de  la  poursu i te  de  la  co l laborat ion  avec  l 'A f r ique  du  Sud 
on t  su  allier  des  cr i tères  moraux  à  des  a rguments  pol i t iques  et  écono
miques  év iden ts ,  qui  f o n t  qu ' i l s  empo r ten t  l 'appui  non  seu lement  des 
ent repr ises,  ce  qui  va  de  so i ,  mais  éga lement  des  gouve rnemen ts  occ i 
den taux . 

En  effet,  l 'A f r i que  du  Sud  est  un  marché  non  négl igeable;  plus  encore, 
elle  o f f re  des  cond i t i ons  de  p roduc t i on ,  eu  égard  par t i cu l iè rement  au 
n iveau  t rès  bas  des  salaires,  qui  son t  fo r t  a t t rac t i ves .  La  pos i t ion  s t ra
tég ique  de  l 'A f r ique  du  Sud  est  i mpo r tan te ,  son  emp l acemen t  géogra
ph ique  lui  permet  le con t rô le  des  vo ies  mar i t imes  de  l 'A t l an t i que  Sud  et 
de  l 'Océan  Indien.  Les  Etats  afr icains  n 'ayant  exercé  j usqu 'à 
au jou rd 'hu i  aucune  press ion  vér i tab le  sur  les  pays  occ i den taux  pour 
qu’ils  cessent  leurs  re lat ions  avec  la  Républ ique  sudaf r i ca ine,  force 
est  de  cons ta te r  qu ' i l  y  a con j onc t i on  d ' i n té rê ts  rendant  non  seu lement 
inut i le  mais  ca r rément  dommageab l e  aux  yeux  des  t ransnat iona les  et 
des  gouve rnemen ts  t o u t  désengagemen t  dans  les  cond i t i ons  ac tue l 
les. 

Les relations Suisse - Afrique du Sud 

L'espace  économique  namib ien  est  compr i s  de  fa i t  dans  celui  de  l 'Afr i 
que  du  S u d ,  il  y  sera  donc  assimi lé  ic i ,  quo ique  le  s ta tu t  po l i t ique  des 
hab i tan ts  de  la  Namibie  soi t  d i f fé ren t  de  celui  des  Noirs  d 'A f r i que  du 
Sud . 

Si  l 'on  examine  rap idement  la  nature  des  re lat ions  économiques 
qu 'en t re t i en t  la  Suisse  avec  l 'A f r i que  du  Sud ,  on  cons ta te  qu ' en  1 9 8 1 , 
un  quar t  de  la  de t te  extér ieure  des  banques  sudaf r ica ines  étai t  con
t rac tée  auprès  de  banques  suisses.  Une  grande  part ie  de  l 'or  sud
afr ica in  t rans i te  par  la  place  f inanc ière  de  Zur i ch ,  qui  tena i t  en  1981 
4 0 %  du  marché  mond ia l .  La  Suisse  étai t  en  1 9 8 1  le  quat r ième  parte
naire  de  l 'A f r i que  du  Sud  en  ce  qui  concerne  les  expo r ta t i ons ,  et  le  sep
t i ème  au  regard  de  ses  impor ta t i ons .  La  Suisse  impor te  ent re  autres 
des  fruits,  de  la  v iande,  du  cha rbon ,  des  d iamants ,  du  plat ine  et  de  l 'or 
d ' A f r i q u e  du  Sud .  5 4  ent repr ises  suisses  sont  représentées  en  A f r ique 
du  S u d ,  qui  en  con t rô len t  plus  de  7 0  sudaf r ica ines. 

Deux  cou ran ts  con t rad ic to i res  se  son t  t r ouvés  con f ron tés  lors  du  sémi 
naire  de  Genève :  l 'un,  p lu tô t  favorab le  aux  inves t i ssements  suisses  en 
A f r i que  du  Sud ,  éta i t  représenté  par  M m e  Bet t ina  S.  Hùrni  (Hùrni , 
1 9 8 3 ) ,  l 'aut re ,  opposé  à  toute  re lat ion  avec  l 'A f r ique  du  Sud ,  éta i t 
dé fendu  dans  les  d o c u m e n t s  présentés  par  le  M o u v e m e n t  ant i 
apar the id  de  Suisse. 

L'intérêt de la présence helvétique en Afrique du Sud 

M m e  Hùrni  es t ime  que  les  conc lus ions  de  la  Commiss ion  W i ehahn  (for
mée  par  le  gouve rnemen t  sudaf r i ca in  après  les  émeutes  de  S o w e t o  en 
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1 9 7 6 )  on t  eu  une  in f luence  décis ive  dans  le  processus  de  l ibéral isat ion 
du  dro i t  ségrégat ionn is te  appl iqué.  De  m ê m e ,  l’utilité  des  codes  mis  en 
v igueur  par  des  compagn ies  t ransnat iona les ,  te ls  les  pr inc ipes  Sul l i 
v a n ,  est  cer ta ine.  On  prouve  ainsi  que  les  entrepr ises  peuven t  in f luen
cer  le  gouve rnemen t .  Le  Consei l  sudaf r ica in  des  Eglises  a  éga lement 
éd ic té  un  code  qui  a  été  adop té  par  les  entrepr ises  suisses  en  A f r i que 
du  Sud .  La  prat ique  de  cel lesci  est  plus  l ibérale  que  les  t e rmes  du 
code ;  les  Suisses  on t  été  les  premiers  a  in t rodui re  des  cant ines  m i x tes ; 
ils  paient  des  salaires  deux  à  c inq  fo is  supér ieurs  au  m i n i m u m  légal ;  ils 
on t  créé  de  nombreuses  écoles  techn iques  m i x tes . 

La  pénur ie  de  ma in d 'œuvre  qual i f iée,  malgré  la  s i tua t ion  é c o n o m i q ue 
dorénavan t  mo ins  f lo r i ssante ,  ne  peut  être  que  prof i tab le  à  la  major i té 
noi re.  C 'es t  dans  ce  c o n t e x t e  que  M m e  Hürni  veu t  analyser  les  ac t i v i 
tés  des  ent repr ises  suisses  en  A f r i que  du  Sud . 

Les  d i f fé rences  de  salaire  ent re  Blancs  et  Noirs  son t  cons idérées 
c o m m e  é tan t  un  prob lème  soc ia l :  les  Noirs  sont  sousqual i f iés ,  et  par 
conséquen t  mo ins  bien  payés.  Les  entrepr ises  suisses  s ' a t t achen t  à 
f o rmer  leurs  emp loyés  noi rs,  pour  combler  le  fossé .  Les  ent repr ises 
suisses  on t  entrepr is  d 'e l l es mêmes  la  créat ion  de  com i tés  de  l iaison 
où  s iègent  des  t ravai l leurs  a f r ica ins.  M m e  Hùrni  cons ta te  que  la  loi  sud
afr ica ine  impose  cer ta ines  l imi tes,  par  exemple  un  Noir  n'a  pas  le  dro i t 
d 'accéder  à  un  poste  supér ieur  à  celui  d ' un  Blanc  et  les  conven t i ons 
co l lec t i ves  son t  tou jours  négociées  par  le  biais  des  «Consei ls  indus
t r ie ls»,  qui  ne  reconnaissent  que  les  synd ica ts  o f f i c ie ls .  Dans  l 'ensem
ble,  les  progrès  sont  longs  à  réal iser,  mais  substant ie ls . 

M m e  Hùrn i  es t ime  que  la  conce r ta t i on  et  la  persuasion  do i ven t  être  u t i 
l isées  pour  év i ter  le danger  de  t roub les  soc iaux.  Les  ent repr ises  suisses 
ut i l i sent  ces  moyens  avec  succès ,  p r inc ipa lement  parce  que  leur  tai l le 
est  p lus  fa ib le  que  celle  d 'au t res  f i rmes ,  é t rangères.  Le  b o y c o t t  écono
mique  n'a  jamais  encore  mené  à un  changemen t  pol i t ique  pos i t i f  et  pai
sible.  Le  gouve rnemen t  sudaf r ica in  est  en  t ra in  d 'assoupl i r  sa  posi 
tion,  et  les  soc iétés  t ransnat iona les  (STN)  peuvent  ce r ta i nement  ame
ner  des  changemen ts  pos i t i f s .  Cel lesci  do i ven t  suppor te r  la  pleine  res
ponsabi l i té  de  leurs  ac t i ons ,  et  c 'es t  pourquo i  el les  peuven t  être  f ières 
de  leur  engagemen t  soc ia l ,  et  de  leur  succès  dans  ce  doma ine . 

L'avis du Mouvement anti-apartheid 

Les  d o c u m e n t s  présentés  par  le  M o u v e m e n t  ant i apar the id  de  Suisse 
p rennent  bien  en tendu  le  con t re p ied  de  l 'analyse  exposée  plus  haut . 
Les  au teurs  s 'accorden t  t ous  sur  l ' impor tance ,  eu  égard  aux  d i m e n 
sions  de  la  Suisse,  des  re lat ions  économi ques  entre  ce t te  dernière  et 
l 'A f r i que  du  Sud ;  mais  depuis  les  années  7 0  les  expor ta t i ons  suisses 
vers  le  Nigér ia,  l 'A lgér ie,  la  Libye  et  l 'Egypte  se  son t  cons idérab lement 
déve loppées ,  et  l 'A f r ique  du  Sud  n 'absorbe  plus  que  le  quar t  des 
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expor ta t i ons  vers  l 'A f r i que .  Ces  pays  on t  pris  des  pos i t ions  mi l i ta i res 
con t re  l 'apar the id  et  c 'es t  p lu tô t  d ' eux  que  dépend  au jourd 'hu i  la  con 
serva t ion  des  places  de  t ravai l  de  l ' industr ie  d ' expo r ta t i on  suisse. 

En  ce  qui  concerne  les  ac t i v i tés  de  STN  d 'or ig ine  suisse  en  A f r i que  du 
S u d ,  le  d o c u m e n t  a f f i rme  que  ces  dernières  on t  un  in térêt  à ut i l iser  une 
ma i n d 'œuv re  qual i f iée  et  s tab le ,  du  fa i t  de  leur  spécia l isat ion  dans  les 
indust r ies  de  t r ans fo rma t i on ,  à  capi ta l  in tensi f .  Il  est  toutefois  év ident 
que  les  STN  suisses  s ' a c c o m m o d e n t  bien  du  sys tème  légal  d 'apar t 
he id ,  m ê m e  si  elles  s 'app l iquent  à  le  rendre  moins  voyan t .  De  p lus,  les 
réac t ions  en  cas  de  t roub les  soc iaux  peuvent  être  fort  bru ta les.  L 'A lu
saf,  don t  2 2 %  du  capi ta l  est  aux  mains  d 'A lusu isse  et  qui  se  fou rn i t 
exc l us i vemen t  auprès  de  ce t te  ent repr ise,  a  congédié  1 .700  grév is tes 
après  un  arrêt  de  t ravai l  déc idé  le  1 5  ju in  1 9 8 2 .  La  pol ice  est  in terve
nue  mass i vemen t ;  il  y  a eu  plusieurs  blessés  graves  et  neuf  «meneurs» 
on t  été  arrêtés.  Cet  événemen t  ne  peut  être  cons idéré,  selon  le  M o u v e 
men t  ant i apar the id ,  c o m m e  un ique.  Enf in ,  a f f i rme  ce  dernier,  la 
Suisse  joue  un  rôle  non  négl igeable  dans  les  fourn i tu res  de  matér ie l  et 
de  combus t i b l e  nucléaire  à  l 'A f r i que  du  Sud.  La  soc iété  Kaiseraugst  SA 
a  v e n d u  à  la  fin  de  l 'année  1 9 8 1  une  cer ta ine  quant i té  de  combus t i b l e , 
quo ique  par  des  in termédia i res,  à  l 'A f r i que  du  Sud ,  à  des t ina t ion  de  la 
cent ra le  de  Koeberg . 
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8 . S E P T I E M E C O N F E R E N C E D E S P A Y S N O N A L I G N E S 

Cette  conférence  a réuni  du  7  au  11  mars  1983,  sous  la présidence  de  Indira 
Gandhi,  premier  ministre  de  l'Inde,  plus  de  130  délégations;  8 0 %  des  Etats 
membres  des  Nations  Unies  s'y  retrouvent  à titre  d'adhérents,  d'observateurs 
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et  d'invités.  Le  mouvement  représente  1,7  milliards  d'habitants  de  plus  de 
cent  pays  adhérents. 

Le  non  a l i gnement ,  né  dans  les  années  5 0  du  rapp rochemen t  d 'une 
po ignée  de  che fs  d 'E ta ts  te ls  que  Jawahar l a l  Nehru ,  Jos ip  Tito,  Gamal 
Abde l  Nasser  et  A h m e d  Soekarno ,  a  vu  le  nombre  de  ses  adhérents 
quadrup ler  en  v ing t  ans.  De  tout  t e m p s ,  les  d issensions  po l i t i ques  on t 
été  nombreuses  et  régul ièrement  cer ta ins  prédisaient  la  fin  du  m o u v e 
m e n t .  Il  n 'en  a  rien  é té ,  et  cela  est  l a rgement  dû  au  fait  qu 'aude là  des 
d i ve rgences ,  la  nécessi té  de  joui r  d ' un  organe  de  c o n t a c t  c o m m u n 
pour  les  pays  du  Sud ,  leur  pe rme t t an t  d 'occuper  une  pos i t i on  un  peu 
plus  sol ide  face  aux  pays  industr ia l isés,  s 'es t  t ou jou rs  fa i t  sent i r .  Ma is 
l 'ambiance  et  le  sty le  on t  bien  changé ,  et  aucun  des  f onda teu rs  du 
m o u v e m e n t  n 'éta i t  plus  présent  à  ce t te  con fé rence  de  N e w  Dehl i . 
Jos ip  T i to  éta i t  décédé  quelque  t e m p s  après  le  s o m m e t  de  la  Havane 
de  1 9 7 9 . 

A u j o u r d ' h u i ,  le  m o u v e m e n t  des  nona l ignés  s ' ident i f ie  avec  de  n o m 
breuses  in i t ia t ives  issues  de  pays  du  Tiers  M o n d e ,  et  par t i cu l i è rement 
à  l 'ONU.  Il est  l ' inspi rateur  du  «Groupe  des  77»  qui  a joué  un  rôle  cons i 
dérable  dans  la  c réat ion  et  le  déve loppemen t  d 'o rgan i smes  te ls  que  la 
CNUCED,  ou  encore  l 'ONUDI .  Le  concep t  de  Nouvel  ordre  économi que 
in ternat iona l  a  t r ouvé  ses  bases  lors  de  la  4 è m e  con fé rence  des 
che fs  d 'E ta ts  et  de  gouve rnemen ts  de  1 9 7 3 .  Les  nona l ignés  son t 
d i rec temen t  intéressés  à  la  c réat ion  d ' un  Nouve l  ordre  in ternat iona l  de 
l ' i n fo rma t i on . 

Le  6 è m e  s o m m e t  qui  s 'est  t enu  en  1 9 7 9  à  la  Havane  avai t  rav ivé  cer
ta ines  inqu ié tudes  de  ce  po in t  de  vue  lorsque  le  che f  de  l 'Etat  cuba in 
Fidel  Cast ro  avai t  dé fendu  devan t  la  con fé rence  le  po in t  de  vue  selon 
lequel  l 'URSS  et  en  général  les  pays  du  C O M E C O N  éta ient  les  all iés 
nature ls  du  m o u v e m e n t  des  nona l ignés,  é tan t  donné  leurs  pr ises  de 
pos i t i on  réso lument  ant i  impér ia l i s tes.  Les  réact ions  d 'un  cer ta in  n o m 
bre  de  membres  avaient  été  fo r t  m i t i gées ,  vu  les  l iens  qui  é ta ient  les 
leurs  avec  les  pays  occ i den taux .  On  a pu  cons ta te r  dans  les  faits  que  le 
m o u v e m e n t  dans  son  ensemble  étai t  loin  de  suivre  aussi  c la i rement  la 
voie  t racée  par  le  prés ident  Cas t ro . 

Nombreux  éta ient  ceux  qui  avaient  mal  suppor té  l’attitude  cuba ine  lors 
du  s o m m e t  de  la  Havane,  et  par t i cu l iè rement  la  manœuv re  cons i s tan t 
à  exc lure  le  Cambodge  démoc ra t i que ,  reconnu  par  la  major i té  des 
membres  du  m o u v e m e n t ,  pour  arr iver  à  une  s i tua t ion  de  chaise  v ide , 
selon  une  procédure  que  beaucoup  d 'en t re  eux  on t  cons idérée  c o m m e 
vic iée  et  cont ra i re  aux  déc is ions  du  s o m m e t  des  min is t res  qui  avai t 
précédé  la  réun ion.  Ce  m é c o n t e n t e m e n t  est  peut ê t re  la  cause  de  la 
noné lec t ion  de  Cuba  au  Consei l  de  sécur i té ;  on  sai t  que  le  M o u v e m e n t 
des  nona l ignés  jou i t  d 'une  major i té  quasi  au toma t i que  à  l 'Assemblée 
générale  de  l 'ONU,  on  peut  donc  penser  que  cer ta ins  d 'en t re  eux  n 'on t 
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pas  sou tenu  la  cand ida ture  de  Cuba  au  m o m e n t  du  vo te  p rop rement 
d i t . 

Force  est  par  ai l leurs  de  cons ta te r  que  le  m o u v e m e n t  des  nona l ignés 
se  t r ouve  div isé  par  de  nombreux  con f l i t s  :  les  quest ions  de  l 'A fghan is 
tan,  du  Kampuchea ,  du  Sahara  occ iden ta l  on t  été  l 'objet  de  d iscus
s ions  m o u v e m e n t é e s  à  N e w  Dehl i .  C 'es t  d 'a i l leurs  par  la  f au te  d 'un 
aut re  con f l i t  que  le  s o m m e t  s 'es t  f i na lement  t enu  dans  ce t te  vi l le.  En 
effet,  la  réunion  devai t  in i t ia lement  avoir  lieu  à  Bagdad;  le  con f l i t  ent re 
l ' Irak  et  l ' Iran  posai t  le  p rob lème  de  pr inc ipe  de  la  réunion  d 'une  con fé 
rence  au  s o m m e t  dans  un  Etat  qui  se  t rouva i t  en  guerre  avec  un  autre 
membre  du  m o u v e m e n t .  Dans  ces  cond i t i ons ,  le cho ix  s 'est  f i na lement 
por té  sur  N e w  Dehl i . 

La  con fé rence  s 'est  donc  ouve r te ,  avec  pour  pr incipal  po in t  d ' i ncer t i 
t ude  l ' occupa t i on  du  siège  du  Kampuchea ,  les  nonal ignés  é tan t  d iv i 
sés  ent re  par t isans  du  gouve rnemen t  Heng  Samr in ,  appuyé  par  le  Viet 
n a m ,  et  le  gouve rnemen t  de  coa l i t ion  en  ex i l ,  du  pr ince  S ihanouk.  La 
so lu t ion  f i na lement  re tenue  fut  ident ique  à  celle  qui  avai t  été  t r ouvée  à 
la  Havane :  le  siège  est  resté  vacan t ,  aucune  des  deux  dé légat ions  n'a 
été  inv i tée. 

N e w  Dehl i  a  été  l 'occas ion  d ' un  impor tan t  recentrage  du  M o u v e m e n t , 
et  les  nombreux  paragraphes  qui  semblent  mont re r  dans  leurs  prises  de 
pos i t i on  ant i  impér ia l is tes  une  cer ta ine  radical isat ion  sont  cer ta ine
men t  d 'apparence  t r o m p e u s e ,  dans  le  sens  où  le  consensus  ex tens i f 
te l  que  pra t iqué  par  le  M o u v e m e n t  permet  le  plus  souven t  à  chaque 
Etat  de  placer  la  déc lara t ion  qui  lui  t ien t  à  cœur.  Les  or ien ta t ions  de 
f o n d  m o n t r e n t  c la i rement  un  re tour  aux  pr inc ipes  or ig inels  du  M o u v e 
m e n t ,  te ls  que  les  dé fend  par  exemple  la  Yougos lav ie . 

Indira  Gandh i ,  premier  min is t re  de  l ' Inde,  devenue  prés idente  du  M o u 
v e m e n t  pour  t ro is  ans,  a  expr imé  dans  son  d iscours  d 'ouve r tu re  son 
inqu ié tude  devan t  l 'équi l ibre  de  la  ter reur ,  qui  est  assuré  par  une  poi 
gnée  d 'E ta ts  surpu issants ,  sans  que  les  autres  pays  pu issent  ten ter 
que lque  ac t ion  que  ce  soi t  pour  les  détourner  de  ce t te  escalade  con t i 
nuel le.  Elle  a  éga lement  fa i t  é ta t  de  sa  p réoccupat ion  devan t  la  réces
sion  économi que  général isée  qui  f rappe  du rement  les  pays  en  déve lop
pemen t ,  et  devan t  le  poids  de  la  de t te  de  6 0 0  mi l l iards  de  dol lars  qui 
repose  sur  ces  derniers.  Elle  rappelai t  que  le  s imple  serv ice  de  la  de t te 
eng lou t i t  un  quar t  de  t ou tes  les  recet tes  d ' expo r ta t i on  du  Tiers  M o n d e . 
Elle  appelai t  encore  à  la  réunion  d 'une  con fé rence  dest inée  à  créer  un 
nouveau  sys tème  monéta i re  in te rna t iona l ,  or ienté  vers  les  pays  en 
déve l oppemen t ,  et  à  l ' i ns taurat ion  d ' un  réel  d ia logue  entre  les  pays  du 
Nord  et  du  Sud ,  qui  ne  s 'est  pas  encore  réalisé  jusqu’ici,  selon  elle. 
Indira  Gandhi  a  déclaré  que  l ' Inde  et  le  M o u v e m e n t  n 'ava ient  ni  allié  ni 
ennemi  nature ls ,  évoquan t  le  message  amical  que  le  prés ident  Reagan 
avai t  adressé  au  s o m m e t .  En  mat ière  économi que .  Indira  Gandhi  aff i r
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m a i t :  «Je  ne  crois  ni  aux  délais  ni  aux  pressions.  Nous  souha i tons  des 
négoc ia t ions  g lobales.  Les  pays  r iches  on t  au tan t  besoin  de  nous  que 
nous  avons  besoin  d 'eux .  Nous  ne  demandons  ni  p i t ié  ni  char i té ,  mais 
une  coopéra t i on  mu tue l l emen t  bénéf ique .  Si  le  Nord  veu t  ignorer  le 
Sud ,  ce  sera  à  ses  r isques  et  péri ls.» 

Dans  le  domaine  économi que ,  les  nona l ignés  se  son t  déclarés  c o n 
va incus  de  «la  futilité  pour  un  seul  pays  ou  un  g roupe  de  pays  de  ten te r 
de  t rouver  i so lément  des  so lu t ions  aux  prob lèmes  économi ques  g lo
baux  du  m o m e n t  ent re  pays  en  déve loppemen t  et  pays  déve loppés» . 
Ils  on t  a f f i rmé  que  «la  macroges t i on  de  l 'économie  mond ia le  e t  la  pro
m o t i o n  du  déve loppement  devra ient  reposer  sur  une  coopéra t i on  éco
nomique  mondia le  dans  les  doma ines  du  c o m m e r c e ,  des  mat iè res  pre
mières,  de  la  monna ie  et  des  f i nances» . 

La  con fé rence  a  soul igné  dans  son  p rog ramme  d 'ac t i on  pour  une  coo
pérat ion  économi que  la  nécessi té  «d 'une  re fon te  comp lè te  du  sys tème 
monéta i re  et  f inancier  in ternat iona l  ac tue l ,  inéqui table  et  déphasé». 
Les  nona l ignés  se  déc larent  éga lement  «préoccupés  des  press ions 
c ro issantes  exercées  par  cer ta ins  pays  déve loppés ,  par t i cu l iè rement 
sur  la  Banque  Mond ia le  et  le  FMI»  af in  que  ces  organ isa t ions  adop ten t 
«une  concep t i on  de  la  cond i t i onnante  et  de  l 'oc t ro i  des  prê ts  fondée 
sur  des  cons idéra t ions  d 'ordre  pol i t ique  incompat ib les  avec  les  ex igen
ces  du  déve loppemen t  et  de  l ' a jus tement .  La  déc lara t ion  lance  aussi 
une  mise  en  garde  con t re  les  t r a i t emen ts  s impl is tes  prescr i ts  pour 
résoudre  les  prob lèmes  économi ques ,  qui  sont  f ondés  sur  cer ta ines 
concep t i ons  idéologiques  et  ne  reconnaissent  pas  la  d ivers i té  des 
sys tèmes  économi ques» . 

La  con fé rence  de  N e w  Dehli  a  éga lement  été  l 'occas ion  de  fa i re  une 
déc lara t ion  sur  la  coopéra t i on  SudSud .  Celleci  avai t  une  impor tance 
par t icu l ière  pour  des  pays  te ls  que  l ' Inde  et  l 'Egypte ,  avec  un  secteur 
industr ie l  impor tan t .  L' idée  n 'est  pas  de  se  subst i tuer  à  la  coopéra t i on 
Nord Sud ,  mais  de  créer  de  nouveaux  marchés  pe rme t tan t  une  coopé
ra t ion  commerc ia l e ,  f inancière  et  techn ique  ent re  pays  du  S u d ,  et  la 
mise  en  place  d ' indust r ies  de  base,  en  c o m p l é m e n t  aux  re lat ions  déjà 
ex i s tan tes ,  pr inc ipa lement  avec  les  pays  du  Nord .  Les  efforts  devra ien t 
aller  d 'abord  à  des  p roduc t i ons  agr icoles  v ivr ières  et  à  la  t r a n s f o r m a 
tion  de  mat ières  premières.  Le  bu t  général  est  de  pe rmet t re  un  renfor
c e m e n t  de  l ' i ndépendance  économique  des  nona l ignés.  L' idée  de  la 
c réat ion  d 'une  banque  des  pays  en  déve loppement  avai t  éga lement 
été  sou levée,  mais  f i na lement  abandonnée ,  les  éventue ls  bai l leurs  de 
f onds  ayan t  rappelé  qu ' i l s  fa isaient  face  à des  d i f f i cu l tés  f inanc ières  les 
e m p ê c h a n t  d 'env isager  une  tel le  ent repr ise  à  l 'heure  actuel le . 

Les  nona l ignés  on t  expr imé  le  souhai t  que  les  nombreux  po in ts ,  qui 
al laient  être  repris  pour  la  p lupar t  dans  la  p la te  fo rme  de  Buenos  A i res 
du  «Groupe  des  77» , soient  d iscutés  sér ieusement  à  la CNUCED  VI  à  Bel
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grade.  Les  nonal ignés  es t imaient  en  e f fe t  que  ce t te  con fé rence  étai t 
une  oppo r tun i t é  majeure  de  fai re  un  tour  d 'hor i zon  comp le t  et  global  de 
la  s i tua t ion  économique  in ternat ionale  et  de  son  impac t  sur  le  c o m 
merce  et  le  déve loppemen t  des  pays  du  Sud.  Les  nonal ignés  souhai 
ta ien t  une  conce r ta t i on  et  un  échange  d ' i n fo rma t i ons  entre  pays  débi 
teu rs .  Ce t te  ques t ion  a  éga lement  été  soulevée  à  Buenos  A i res ,  elle  a 
p rovoqué  des  réact ions  négat i ves  de  plusieurs  Etats  qui  cra ignaient 
des  inc idences  défavorab les  sur  la  renégoc ia t ion  de  leur  de t te  face  aux 
o rgan ismes  créd i teurs . 

Le  s o m m e t  de  Wi l l i amsburg  ent re  les  pays  industr ia l isés  en  avri l  1 9 8 3 
n'a  fourn i  aucune  réponse  réelle  aux  propos i t ions  des  nona l ignés. 
Quo ique  la  ques t ion  de  la  de t te  des  pays  en  déve loppement  ait  occupé 
une  part ie  des  débats ,  une  po l i t ique  c o m m u n e  n'a  pu  être  déf in ie .  Les 
d iscuss ions  se  son t  concen t rées  sur  la  fe rme té  du  dol lar  et  la  sous
éva luat ion  du  yen  japona is ,  pré judic iables  aux  pays  de  la CEE,  et  sur  les 
expo r ta t i ons  agr icoles  amér ica ines,  qui  f on t  concur rence  à  cel les  de 
l 'Europe. 

Position de la Suisse 

La  Suisse  a  par t ic ipé  en  t a n t  qu ' i nv i tée  à  la  con fé rence .  La  dé légat ion 
éta i t  di r igée  par  l 'ambassadeur  de  Suisse  en  Inde,  M.  Peter  Erni,  et 
comprena i t  en  out re  l 'ambassadeur  JeanPierre  Ri t ter ,  chef  du  Secréta
r iat  po l i t ique  du  Dépar tement  fédéral  des  af fa i res  é t rangères. 

Depuis  1 9 7 6 ,  la Suisse  a  assis té,  c o m m e  inv i té ,  à  toutes  les  con féren
ces  au  s o m m e t  (Co lombo  1 9 7 6 ,  La  Havane  1979)  et  à  t ou tes  les  con
fé rences  des  min is t res  des  af fa i res  ét rangères  des  pays  nonal ignés 
(Belgrade  1 9 7 8 ,  N e w  Dehli  1 9 8 1 ).  C 'est  aussi  le  cas  des  aut res  pays 
neut res  d 'Europe,  ainsi  la  Finlande  depuis  1 9 6 4 ,  l 'Au t r i che  depuis 
1 9 7 0  et  la  Suède  depuis  1 9 7 3 .  Les  pays  inv i tés  ass is tent  aux  séances 
plénières  sans  part ic iper  aux  déba ts .  Ils  ne  sont  pas  présents  aux  séan
ces  des  commiss ions ,  con t ra i remen t  aux  observa teurs . 

A  d iverses  reprises,  ce t te  présence,  m ê m e  modes te ,  de  la  Suisse  a 
susc i té  dans  not re  pays  une  v ive  oppos i t i on  de  la  part  de  cer ta ins 
mi l ieux  rad icaux,  démocra tes  du  cent re  et  démocra tes chré t i ens .  Sui te 
à  la  con fé rence  au  s o m m e t  de  la  Havane  en  1 9 7 9 ,  et  aux  prises  de 
pos i t i on  de  Fidel  Cast ro  sur  les  «all iés  naturels»  des  nona l ignés,  le 
consei l ler  nat ional  saintgal lo is  Oehler  (PDC)  avai t  déclaré  dans  une 
in terpe l la t ion  que  ce  po in t  de  vue  éta i t  en  t ra in  de  t r i ompher  et  qu ' en 
par t i c ipant  aux  réunions  des  nona l ignés,  la  Suissse  me t ta i t  sa  neut ra
l i té  en  pér i l .  Le  Consei l  fédéral  avai t  alors  con tes té  ce t te  a rgumen ta 
tion,  sou l ignant  que  la  major i té  des  pays  membres  du  groupe  resta ient 
favorab les  à  une  pos i t ion  méd iane ,  indépendante  de  M o s c o u  et  de 
W a s h i n g t o n .  Le  Consei l  fédéra l  reconnaît  que  neutra l i té  et  non
a l i gnement  ne  sont  pas  s y n o n y m e s .  Mais  il  es t ime  que  dans  cer ta ins 
doma ines  i mpo r tan t s ,  les  deux  no t ions  on t  des  po in ts  de  convergence . 
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C o m m e  les  neut res ,  les  nona l ignés  —  dans  leur  major i té  —  s ' e f f o r cen t 
de  s 'opposer  aux  ten ta t i ves  des  supergrands  de  dominer  le  m o n d e  et 
re fusen t  d 'adhérer  à  des  pactes  mi l i ta i res.  En  ou t re ,  dans  l ' in térêt 
m ê m e  de  la  Suisse,  il  vau t  la  peine  de  part ic iper  à  un  forum  qui  repré
sente  « l 'écrasante  major i té  de  la  c o m m u n a u t é  in ternat iona le»  et  où  se 
d i scu ten t  «les  pr inc ipaux  prob lèmes  pol i t iques  de  l 'heure». 

La  ques t i on  de  passer  du  s ta tu t  d ' i nv i té  à  celui  d 'obse rva teu r  n 'a 
jamais  été  évoquée,  ni  pour  la  Suisse,  ni  pour  les  aut res  pays  euro
péens  inv i tés .  L 'ambassadeur  Ri t ter ,  de  retour  de  N e w  Dehl i ,  déclarai t 
que  le  s t a t u t  d ' i nv i té  co r respond  assez  exac temen t  aux  s imi l i tudes 
aussi  bien  q u ' a u x  d ivergences  ent re  neut res  et  nona l ignés  de  sor te 
que  le  passage  représentera i t  une  déc is ion  po l i t ique  al lant  dans  un 
sens  nouveau . 

La  Suisse  se  t rouve  de  manière  générale  quelque  peu  en  retra i t  par  rap
por t  aux  pos i t ions  des  aut res  neu t res :  la  Suède  prend  souven t  des 
pos i t ions  t rès  proches  du  m o u v e m e n t ,  et  la  po l i t ique  extér ieure  t rès 
dynam i que  du  chancel ier  Kreisky  amenai t  l 'Au t r i che ,  j usqu 'à  récem
men t  en  tout  cas,  à prendre  des  pos i t ions  par fo is  t rès  a f f i rmées ,  le  c o n 
flit  du  MoyenOr i en t  en  est  un  bon  exemple .  Il  f au t  toutefois  soul igner 
que  m ê m e  la  Suède  n 'env isage  pas  de  demander  le  s ta tu t  d ' obse rva 
teur . 

Quo ique  la  Suisse  soi t  un  hôte  re la t i vement  tard i f  du  M o u v e m e n t ,  il 
semble  bien  que  l ' in térêt  qu 'e l le  lui  por te  aille  c ro issant .  Il  ex is te  des 
occas ions  de  co l labora t ion  entre  les  neut res  et  les  nona l ignés  euro
péens  (Chypre ,  Ma l te ,  Yougos lav ie)  c o m m e  c 'es t  le  cas  à  la  Con fé 
rence  de  Madr id  sur  la  sécur i té  et  la  coopéra t i on  en  Europe  (CSCE).  Les 
neut res  et  les  nonal ignés  éta ient  en  e f fe t  chargés  de  rédiger  le  d i f f ic i le 
pro jet  de  d o c u m e n t  f inal  de  la  CSCE. 

Il  y  a  donc  de  nombreux  po in ts  c o m m u n s  entre  les  nona l ignés  et  la 
Suisse,  te ls  que  le  respect  des  pr inc ipes  de  non ingérence  dans  les 
af fa i res  intér ieures  d ' un  Etat ,  l ' i ndépendance  et  la  souvera ine té  des 
membres  de  la  c o m m u n a u t é  in ternat iona le ,  et  le  règ lement  pac i f ique 
des  d i f fé rends . 

Il  est  su r tou t  t rès  impor tan t ,  selon  les  autor i tés  fédéra les,  qu’un  pays 
h a u t e m e n t  industr ia l isé  c o m m e  la  Suisse,  pays  du  Nord ,  so i t  présent 
dans  un  forum  in ternat iona l  où  il  n 'es t  pas  face  au  Tiers  M o n d e  dans 
une  pos i t i on  d ' an tagon i sme  d ' i n té rê ts ,  mais  bien  de  d ia logue  et 
d 'échange  de  vues . 

Sources 

Documents  de  la  Conférence,  New  Dehli,  mars  1983. 
IFDA  Spécial  United  Nations  Service  No  747,  14  avril  1983. 
Le  Monde  Diplomatique,  mars  1983. 
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Le  Monde,  115  mars  1983. 
South,  mai  1 983. 
Tagesanzeiger,  NZZ,  Tribune  le  Matin,  115  mars  1983. 

9 . C O N F E R E N C E M I N I S T E R I E LL E D U G A T T 

Le  protectionnisme  ambiant  n'a  pas  empêché  les  parties  contractantes  du 
GATT  de  se  retrouver  au  niveau  ministériel  pour  leur  conférence  sur  la  liberté 
du  commerce  mondial.  Les  négociations  ont  été  ardues  et  se  sont  terminées 
sans  autre  résultat  que  l 'adoption  d'un  programme  de  travail.  Les  perspecti 
ves  d'une  intégration  plus  poussée  dans  le système  contractuel  des  échanges 
n'enthousiasment  pas  les  pays  en  développement.  La  Suisse  a  joué  un  rôle 
actif  lors  de  cette  conférence  et  elle  en  juge  les  résultats  positifs. 

La  3 8 è m e  session  des  par t ies  con t rac tan tes  du  G A T T  s 'est  tenue  du 
2 2  au  3 0  novembre  à Genève,  du  2 4  au  2 9  novembre  au  n ivau  min is té
riel .  C 'é ta i t  la  première  fo is  depuis  1 9 7 3  que  les  min is t res  se  re t rou
va ien t ,  ce  fa i t  ayant  écl ipsé  l 'an  passé  les  autres  ac t i v i tés  du  GATT . 

Le  G A T T  rassemble  au jourd 'hu i  8 9  pays  qui  s 'ad jugent  env i ron  8 0 % 
du  c o m m e r c e  universe l .  Conc lu  en  1 9 4 8 ,  le  t ra i té  du  G A T T  impose 
cer ta ines  règles  de  condu i te  dans  le  cho ix  d 'une  pol i t ique  commer 
ciale,  af in  que  t ous  les  Etats  par t i c ipan ts  ret i rent  un  pro f i t  m a x i m u m  de 
la  l ibéral isat ion  et  de  l 'ex tens ion  des  échanges  in te rna t ionaux .  Le  t ra i té 
du  G A T T  repose  sur  les  quat re  pi l iers  su i van ts : 
  c lause  de  la  nat ion  la  plus  favo r i sée :  l 'avantage  commerc ia l  con 

sent i  à  un  partenai re  doi t  i mméd i a temen t  être  é tendu  aux  échanges 
avec  t o u s  les  autres  pays  du  G A T T ; 

  re fus  des  d i sc r im ina t i ons :  aucun  pays  s ignatai re  du  t ra i té  ne  doi t 
êt re  défavor isé  par  rappor t  à  d 'au t res ; 

  i n te rd ic t i on  du  p ro tec t i onn i sme :  les  marchand ises  ét rangères  et 
ind igènes  do iven t  être  placées  sur  un  pied  d 'éga l i té ; 

  i n te rd ic t i on  des  res t r i c t ions  quan t i t a t i ves . 

Sept  rondes  de  négoc ia t ions  on t  déjà  eu  l ieu,  au tant  d 'é tapes  dans 
l 'aba issement  des  dro i ts  de  douane  sur  les  produ i ts  industr ie ls .  Le 
c o m m e r c e  des  produ i ts  agr icoles  reste  largement  exc lu  de  la  l ibéral isa
tion.  Des  res t r i c t ions  quan t i t a t i ves  au  c o m m e r c e  des  tex t i l es  ont 
m ê m e  été  autor isées  par  le  G A T T  dans  le  cadre  de  l 'AMF  (Accord  mu l 
t i f i b res) . 

Depuis  la  s ignature  du  t ra i té  du  G A T T ,  des  fac teurs  nouveaux  sont 
apparus.  C i tons  l 'entrée  des  pays  en  déve loppement  dans  l 'éconmie 
mond ia le  en  tan t  qu 'E ta ts  i ndépendants ,  l ' impor tance  cro issante  des 
serv ices  dans  le  c o m m e r c e  in ternat iona l  et  le  poids  que  leurs  invest is 
semen ts  à  l 'ét ranger  con fè ren t  aux  opérat ions  in ternes  des  sociétés 
t ransnat iona les . 
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Préparatifs de la conférence ministérielle du GA TT 

C'est  dans  un  c l imat  de  dépress ion  économique  et  de  p ro tec t i onn i sme 
cro issant  que  le  secrétar ia t  du  G A T T  et  le  groupe  consu l ta t i f  des  18 
on t  pris  l ' in i t ia t ive  de  convoquer  une  con fé rence  ministér ie l le  en  1 9 8 1 . 
Les  par t ies  con t rac tan tes  pr i rent  une  déc is ion  pos i t i ve  en  novembre 
1 9 8 1 ,  lors  de  leur  3 7 è m e  sess ion. 

On  s 'a t tenda i t  généra lement  à  voir  les  par t i c ipants  con f i rmer  la  va l id i té 
des  règ lements  mul t i l a téraux  qui  régissent  le  c o m m e r c e  mond ia l  et 
renforcer  les  mesures  con t re  le  p ro tec t i onn i sme.  Cependan t ,  les  d ispo
s i t ions  d 'espr i t  dans  lesquel les  les  d ivers  pays  et  g roupes  d 'E ta ts  (EU, 
CEE,  J a p o n ,  pays  en  déve loppement )  aborda ient  la  con fé rence  n ' ind i 
qua ient  nu l lement  qu ' i l s  al laient  penser  et  agir  en  c o m m u n .  Formé 
dans  le  sérai l ,  un  com i té  chargé  des  préparat i fs  prépara  au  cours  de 
l 'année  un  projet  de  déc lara t ion  ministér ie l le . 

A u  cours  de  ce t te  phase  préparato i re ,  on  a d iscuté  du  cho ix  d’un  siège 
pour  le  G A T T  et  de  déc is ions  possib les  dans  les  domaines  s u i v a n t s : 
  élargir  la  base  cont rac tue l le  des  dro i ts  et  des  devo i rs  dans  les  rela

t i ons  commerc ia les  ent re  pays  industr ie ls  et  pays  en  déve loppe
men t .  D 'une  par t ,  il  s 'agi ra i t  dans  les  pays  industr ie ls  d 'amél io rer 
l 'accès  au  marché  et  de  garant i r  le  sys tème  des  pré férences  doua 
nières  non  réc iproques,  l imi tées  dans  le  t e m p s  et  dél ivrées  de 
manière  a u t o n o m e ,  sys tème  instauré  au  cours  des  années  7 0 . 
D 'aut re  par t ,  selon  le  n iveau  qu ' i l s  on t  déjà  a t te in t ,  les  pays  en  déve
l oppemen t  devra ient  envisager  le  m o m e n t  où  ils  assumera ient  des 
ob l iga t ions  plus  é tendues  en  mat ière  de  pol i t ique  commerc ia le  et  où 
ils  renoncera ient  aux  t r a i t emen ts  de  faveur .  Les  pays  en  déve loppe
men t  assumera ient  peu  à  peu ,  selon  les  progrès  économi ques 
accomp l i s ,  une  plus  forte  p ropor t i on  des  règ lements  et  des  devo i rs 
d ' un  sys tème  commerc ia l  ouver t  et  mul t i l a té ra l ; 

  é tud ier  à  l ' intér ieur  du  G A T T  le  déve loppemen t  des  échanges  entre 
pays  du  Sud  par  la  conc lus ion  d 'en ten tes  régionales  et  in ter rég iona
les  sur  la  suppress ion  des  dro i ts  de  douane  et  des  ent raves  non  ta r i 
fa i res  au  c o m m e r c e ; 

  mieux  ut i l iser  les  règ lements  du  G A T T  en  mat ière  d 'échanges  agr i 
coles  et  examiner  si  le  G A T T  ne  pourra i t  pas  se  man i fes te r  dans  de 
nouveaux  domaines  (presta t ions  de  serv ices,  techno log ie  de  po in te 
et  cond i t i ons  d ' i nves t i ssements ) ; 

  redéf in i r  la  c lause  de  p ro tec t i on  du  G A T T ,  qui  autor ise  en  cer ta ines 
c i rcons tances  des  mesures  nat ionales  de  p ro tec t i on  con t re  des 
impor ta t i ons  envah issantes .  Ce t te  révis ion  aurai t  n o t a m m e n t  pour 
bu t  d 'eng lober  les  d ispos i t ions  bi latérales  sur  les  res t r i c t ions  aux 
expo r ta t i ons  qui  on t  été  décidées  de  plus  en  plus  souven t  hors  du 
G A T T  ces  derniers  t e m p s ; 
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  en f in  réviser  au  vu  des  expér iences  fa i tes  la  procédure  d 'a rb i t rage 
du  G A T T  en  accordant  plus  d ' i mpo r tance  au  rôle  assumé  par  des 
méd ia teurs  neut res. 

Déroulement de la conférence ministérielle du GATT 

La  con fé rence  a  été  la rgement  consacrée  à  la  lecture  de  déc larat ions 
de  pr inc ipe  qui  réc lamaient  t ou tes  une  augmen ta t i on  du  vo l ume  des 
échanges  in te rna t ionaux  et  une  rés is tance  organisée  con t re  la  mon tée 
du  p ro tec t i onn i sme.  Les  négoc ia t ions  p roprement  d i tes  on t  servi  à 
rédiger  le  d o c u m e n t  f i na l ,  négoc ia t i ons  menées  par  un  g roupe  direc
teur  de  neuf  membres ,  don t  la  Suisse.  Trois  t hèmes  a r d e m m e n t  con
t roversés  on t  inspiré  de  nouvel les  p ropos i t i ons : 
  la  lutte  con t re  le  p ro tec t i onn i sme ; 
  la  po l i t ique  agr ico le; 
  les  serv ices. 

D 'aut res  pourpar lers  n 'on t  l ong temps  pas  permis  de  préparer  un  c o m 
promis  ent re  les  divers  g roupes  de  pays.  Placé  devant  la  nécessi té  de 
chois i r  si  l 'on  devai t  se  séparer  sans  résu l ta ts ,  la con fé rence  fu t  p ro lon
gée  et  f in i t  par  adopter  une  déc lara t ion  de  pr inc ipe.  Ce  d o c u m e n t  ne 
propose  pour  ainsi  dire  aucun  engagement  de  pol i t ique  commerc ia le ; 
c 'es t  un  p rog ramme  de  t ravai l  assez  comp le t . 

Les résultats 

La  première  part ie  de  la déc lara t ion  f inale  consacre  la  vo lon té  des  Etats 
s ignata i res  de  s 'en  teni r  à  une  po l i t ique  commerc ia le  host i le  au  protec
t i onn i sme  et  propice  au  sys tème  du  G A T T .  Sui t  un  paragraphe  7  d ' ins 
p i ra t ion  p lu tô t  opérat ionnel le  qui  concerne  le  cap  à  faire  prendre  par  la 
pol i t ique  commerc ia le  dans  l 'op t ique  d 'un  p rog ramme  de  t ravai l  pour 
les  années  8 0 .  Devraient  être  recherchés  sans  délai  des  comprom i s 
sur :  les  c lauses  mul t i la téra les  de  p ro tec t i on ;  une  mei l leure  appl icat ion 
des  pr inc ipes  du  G A T T  dans  le domaine  agr icole;  une  amél iora t ion  de  la 
p rocédure  d 'arb i t rage  (la  déc lara t ion  con tenan t  déjà  une  déc is ion  opé
ra t ionnel le) ;  des  ac t i v i tés  et  des  règ lements  du  G A T T  en  re lat ion  avec 
les  pays  en  déve loppement  et  les  possib i l tés  de  l ibéral iser  le  c o m m e r c e 
des  tex t i l es  (seulement  après  l 'échéance  de  l 'AlvIF  en  mars  1 9 8 6 ) . 

La  déc lara t ion  f inale  reprodui t  aussi  toute  une  série  de  déc is ions  prises 
en  ve r tu  du  p rog ramme  de  t ravai l  e f fec t i f  du  GATT:  réduct ions  quan t i 
ta t i ves  et  aut res  ent raves  commerc ia les  non  tar i fa i res,  douanes ,  pro
du i ts  t r op i caux ,  adap ta t i on  aux  s t ruc tu res  et  po l i t ique  commerc ia le , 
c o m m e r c e  des  produ i ts  con t re fa i t s ,  expor ta t i on  d 'ar t i c les  in terd i ts  à 
l ' in tér ieur  du  pays ,  c réd i t  à  l ' expor ta t i on  pour  biens  d ' i nves t i ssement , 
c o m m e r c e  des  vê temen ts  et  tex t i l es ,  d i f f i cu l tés  du  commerce  de  cer
ta ines  mat ières  premières,  c o m m e r c e  des  techno log ies  de  po in te , 
répercuss ions  commerc ia les  des  var ia t ions  des  cours  de  change,  pol i t i 
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que  de  double  f ac tu ra t i on ,  cer t i f i ca ts  d 'or ig ine,  p res ta t ions  de  serv i 
ces. 

Il est  pa ten t  que  les  pays  en  déve l oppemen t  jou issent  de  cer ta ins  pr iv i 
lèges  dans  le  sys tème  du  G A T T .  On  leur  permet  n o t a m m e n t  d 'é lever 
des  barr ières  douanières  et  d ' i n t rodu i re  des  d isc r im ina t ions  non  ta r i fa i 
res  pour  protéger  leur  déve loppemen t .  Les  pays  en  déve l oppemen t 
espéra ient  que  la  con fé rence  ministér ie l le  abol i rai t  les  mesures  pro tec
t i onn i s tes  des  pays  industr ie ls  dans  le  secteur  des  tex t i l es  et  de  l 'habi l 
l ement  c o m m e  dans  celui  des  p rodu i ts  agr icoles  et  q u ' o n  en  v iendra i t , 
sur  un  plan  généra l ,  à  davan tage  de  sécur i té  jur id ique  et  de  s tabi l i té 
dans  les  échanges  in te rna t ionaux . 

La  suppress ion  des  ent raves  au  c o m m e r c e  n'a  cependant  pas  dépassé 
le  s tade  des  d iscuss ions;  les  pays  en  déve loppemen t  on t  pu  cons ta te r 
que  la  con t re p ropos i t i on  de  cer ta ins  pays  industr ie ls  dés i reux  de  les 
lier  plus  é t ro i temen t  au  sys tème  du  G A T T  n 'avai t  pas  plus  de  succès . 
Des  l iens  plus  é t ro i ts  auraient  valu  aux  pays  en  déve loppemen t  de  joui r 
de  d ro i t s  accrus  et  d 'assumer  davan tage  de  charges  selon  l 'é ta t  de  leur 
déve l oppemen t ;  ils  aura ient  dû  admet t re  le  pr incipe  de  la  g radua t i on . 
La  p lupar t  des  pays  en  déve l oppemen t  se  p rononcèren t  con t re  ce t te 
idée. 

Les  pays  en  déve loppement  f in i rent  éga lement  par  s 'opposer  à  la  pro
pos i t i on  amér ica ine  de  l ibéral iser  le  c o m m e r c e  des  serv ices;  ils  accep
tè ren t  seu lement  que  les  pays  intéressés  fassent  rédiger  des  é tudes  à 
ce  sujet .  La  déc larat ion  ministér ie l le  n 'en  con t i en t  pas  mo ins  toute  une 
série  de  déc is ions  dues  en  part ie  à  des  in i t ia t ives  présentées  par  les 
pays  en  déve loppemen t ,  par  exemple  les  passages  conce rnan t  les  pro
du i ts  t r op i caux ,  les  res t r i c t ions  quan t i t a t i ves ,  les  tex t i l es ,  les  re lat ions 
commerc ia les  entre  pays  industr ie ls  et  pays  en  déve l oppemen t  et  éga
lement  la  c lause  de  p ro tec t i on  concernan t  l 'agr icu l ture. 

L'attitude de la Suisse 

La  Suisse  joua  un  rôle  act i f  du ran t  la  phase  préparato i re .  Ce  rôle  f u t 
m ê m e  de  premier  plan  durant  la  con fé rence ,  not re  pays  fa isant  part ie 
du  g roupe  prés ident ie l .  La  Suisse  cons idère  la  con fé rence  ministér ie l le 
du  G A T T  c o m m e  un  événemen t  pos i t i f ,  c o m p t e  t enu  des  d i f f i cu l tés 
actuel les  du  commerce  mondia l  et  m ê m e  si  la  con fé rence  n'a  pas 
répondu  à  tous  les  espoi rs  mis  en  el le.  La dé légat ion  suisse  é ta i t  d i r igée 
par  l 'anc ien  consei l ler  fédéral  Honegger  et  par  le  secréta i re  d 'E ta t  Jo l 
ies;  elle  a  présenté  quelques  propos i t i ons  en  son  n o m  à  la  con fé rence . 
Après  une  pro fess ion  de  fo i  en  l 'honneur  d 'un  c o m m e r c e  mond ia l 
ouver t  et  mul t i la téra l  et  en  faveur  de  l 'amél iorat ion  du  G A T T ,  la  Suisse 
précisa  quel les  pr ior i tés  elle  jugea i t  souha i tab les :  mise  au  po in t  d 'une 
procédure  d 'arb i t rage  e f f i cace ,  nouvel le  rédact ion  des  ar t ic les  concer
nant  la  c lause  de  p ro tec t i on  mul t i la téra le ,  mei l leure  in tégra t ion  des 
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pays  en  déve loppement  dans  le  sys tème  commerc ia l  mondia l  du 
G A T T . 

En  ce  qui  concerne  les  pays  en  déve loppemen t ,  la  Suisse  demanda  à  la 
con fé rence  ministér ie l le  de  f i xer  les  modal i tés  selon  lesquel les  pays 
industr ie ls  et  pays  en  déve loppemen t  conv iendra ien t  d 'une  mei l leure 
in tégra t ion  du  Tiers  M o n d e  dans  l 'économie  mondia le .  La  con fé rence , 
nous  l 'avons  déjà  d i t ,  n 'a  pris  aucune  décis ion  à  son  égard.  La  d iscus 
sion  se  poursu iv ra  dans  les  d i f f é ren ts  comi tés  du  G A T T . 

Sources 

GATT,  Activi tés  en  1982. 
GATTFocus,  1618/1982,  19 /1982. 
NZZ,  12161730.11  et  12.12.1982. 
i3m  actualités  9 /1982. 

1 0 . O R G A N I S A T I O N D E C O O P E R A T I O N ET D E 

D E V E L O P P E M E N T E C O N O M I Q U E ( O C D E ) 

C'est  sous  l'égide  de  l'OCDE  que  travaille  le Comité  d'aide  au  développement 
(CAD)  dont  le  rôle  central  de  forum  des  pays  développés  en  matière  d'aide 
publique  au  développement  est  désormais  bien  assis.  Le  CAD  regroupe  dix 
huit  pays  industriels  et  la  commission  de  la  CEE.  La  Suisse  en  est  membre 
depuis  1 968. 

Le  Comi té  passe  chaque  année  en  revue  les  pol i t iques  d 'a ide  de  ses 
membres  et  évalue  le  vo l ume ,  les  cond i t i ons ,  les  f o rmes  ainsi  que  la 
d i s t r i bu t i on  géograph ique  et  sector ie l le  de  leur  APD  ainsi  que  de  leurs 
au t res  f l ux  vers  les  pays  en  déve loppemen t .  La  tâche  du  C A D  cons is te 
aussi  à  appro fond i r  cer ta ins  t h è m e s  nécess i tant  une  ré f lex ion  c o m 
mune  ou  fa isant  l 'objet  des  p réoccupa t i ons  de  cer ta ins  de  ses  m e m 
bres.  Le  C A D  est  enf in  le  l ieu  où  sont  ent repr is  des  efforts  de  coord ina
tion  des  pol i t iques  et  d ' ha rmon i sa t i on  de  cer ta ines  prat iques  en 
mat ière  d ' A P D .  Parfois,  ces  t ravaux  son t  sanc t ionnés  par  l 'é laborat ion 
de  l ignes  d i rect r ices  ou  de  recommanda t i ons  adressées  aux  membres 
du  C A D . 

La  Suisse  a  fa i t ,  en  févr ier  1 9 8 2 ,  l 'objet  d ' un  examen  de  son  aide;  cet 
examen  éta i t  basé  sur  les  p res ta t ions  de  l 'année  1 9 8 0 .  Les  examina
teurs  on t  jugé  le  vo l ume  de  l 'APD  de  notre  pays  peu  sat is fa isant  et 
man i fes té  leur  inqu ié tude  face  à  l ' impact  sur  celuici  des  mesures 
d 'aus té r i té  budgéta i re  de  la  Con fédé ra t i on .  Ils  se  sont  par  con t re  pro
noncés  t rès  pos i t i vement  sur  la qual i té  de  l 'aide  publ ique  suisse,  en  rai
son  de  son  or ien ta t ion  en  d i rec t ion  des  pays  les  mo ins  avancés  et  des 
cond i t i ons  l ibérales  auxquel les  elle  est  oc t royée .  Les  pres ta t ions  de  la 
Suisse  fe ron t  à  nouveau  l 'objet  d ' un  examen ,  por tan t  sur  l 'année 
1 9 8 2 ,  au  débu t  de  1 9 8 4 . 
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La  Suisse  a  par  ai l leurs  par t ic ipé  à  toute  une  série  de  réunions  organ i 
sées  par  le  C A D  en  1 9 8 2 ,  cer ta ines  de  caractère  techn ique ,  d 'au t res 
po r tan t  sur  des  sujets  plus  po l i t iques.  Les  pr inc ipaux  t h è m e s  t ra i tés 
on t  é t é : 
a)  la  ques t i on  du  f i nancemen t  associé  ou  f i nancemen t  m i x te ,  t ra i tée 

par  le  groupe  de  t ravai l  du  C A D  sur  les  aspects  f inanc iers  de  l 'aide  :  il 
s 'ag i t  de  l 'examen  des  d iverses  fo rmes  de  comb ina i sons  possib les 
ent re  des  fonds  d 'or ig ine  publ ique  et  pr ivée  ainsi  que  des  r isques 
que  ce t te  prat ique,  qui  t end  à  se  renforcer  et  à  se  d ivers i f ier  (en  rai
son  des  efforts  de  relance  économi que  des  pays  industr ia l isés) ,  peut 
fai re  cour i r  aux  ob jec t i f s  et  pr inc ipes  de  pol i t ique  en  mat ière  d ' A P D 
te ls  qu ' i l s  on t  été  déf in is  jusqu’ici  ; 

b)  l ' examen  de  la  s i tua t ion  de  la  coopéra t i on  mul t i la téra le  et  de  l 'avenir 
de  ce l le c i :  c 'es t  le  sout ien  ac tue l l ement  fa ib l issant  à  ces  organis
ions  qui  est  à  la  base  de  ce t te  p réoccupa t i on ; 

c)  l 'aide  à  la  ma in tenance  et  la prise  en  charge  des  frais  locaux  et  récur
rents  des  pro jets  de  déve loppemen t  af in  d 'ass is ter  les  pays  pauvres 
à  fa i re  face  à  la  crise  actue l le ;  ainsi  que  la  réor ien ta t ion  des  po l i t i 
ques  d 'a ide  af in  d 'en  teni r  c o m p t e  (aide  à  la  balance  des  pa iements 
e t /ou  prise  en  charge  tempora i re  des  frais  locaux  et  d 'en t re t i en ) ; 

d)  la  ques t i on  de  la  prise  en  cons idé ra t i on ,  lors  de  la  préparat ion  et  de 
la  mise  en  œuvre  des  grands  pro je ts ,  de  leur  impac t  sur  l 'env i ronne
men t . 

La  2 1 è m e  assemblée  annuel le  du  C A D  à  haut  n i veau,  qui  s 'es t  t enue 
en  décembre  1 9 8 2 ,  s 'est  penchée  sur  les  perspect i ves  économi ques  et 
f inanc ières  des  pays  en  déve loppemen t  dans  ce t te  pér iode  de  crise 
économi que  don t  sou f f ren t  par t i cu l iè rement  ces  derniers.  Un  accent 
spécial  f u t  placé  sur  la  s i tuat ion  des  pays  les  plus  pauvres  et  sur  leurs 
besoins  spéc i f iques  dans  les  c i r cons tances  (aide  à  la  ma in tenance  et 
ren fo rcemen t  des  serv ices  et  équ ipements  ex is tan ts ) .  Le  po in t  po l i t i 
q u e m e n t  sensible  du burden sharing  (partage  de  l 'e f for t )  f u t  éga lement 
t ra i té ;  il  s 'ag i t  d 'év i te r  que  les  e f fo r t s  d 'acc ro i ssement  de  l 'APD  des 
uns  soient  néga t i vement  compensés  par  le  recul  de  ces  mêmes  e f fo r t s 
de  la  part  d 'au t res  dona teurs  (en  part icul ier  de  quelques  grands) .  La 
d iscuss ion  sur  la  coord ina t ion  de  l 'aide  et  le  d ia logue  sur  les  po l i t iques 
(policy dialogue  entre  les  gouve rnemen ts  des  pays  dona teu rs ,  d ' une 
par t ,  et  celui  du  pays  partenai re  bénéf ic ia i re,  de  l 'autre)  s 'est  poursu i 
vie  à  ce t te  occas ion . 

Out re  le  C A D ,  don t  les  t ravaux  por ten t  spéc i f i quement  sur  les  ques
t i ons  d ' A P D ,  ex is ten t  au  sein  de  l 'OCDE  bon  nombre  d 'au t res  ins tan
ces  t ra i tan t  de  ques t ions  re levant  des  relat ions  Nord Sud .  A ins i  les 
g roupes  sur  les  produ i ts  de  base,  sur  les  quest ions  commerc ia les ,  sur 
les  po l i t iques  agr icoles,  pour  ne  c i ter  que  ceuxc i .  Il  ex is te  en  ou t re  un 
g roupe  NordSud  regroupant  t ous  les  membres  de  l 'OCDE  (pays  déve
loppés  membres  du  C A D  plus  la  Turqu ie  et  le  Portugal)  qui  a  une  d o u 
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ble  t â c h e :  d 'une  par t ,  c 'es t  dans  son  sein  que  se  préparent  les  posi 
t i ons  de  membres  de  l 'OCDE  en  vue  de  négoc ia t ions  in ternat iona les, 
te l les  la  Conférence  ministér ie l le  du  G A T T  ou  la CNUCED;  d 'au t re  par t , 
s ' y  e f f e c t u e n t  t o u t e  une  série  d’efforts  de  réf lex ion  sur  les  enjeux  du 
d ia logue  Nord Sud ,  en  part icul ier  sous  l 'angle  de  l ' i n te rdépendance. 
Les  d i f fé ren tes  f ace t tes  de  ces  ré f lex ions  por ten t  sur  les  ques t i ons  de 
techno log ie ,  de  mat ières  premières ,  d 'énerg ie ,  de  popu la t i on ,  d 'env i 
r o n n e m e n t ,  ainsi  que  sur  cel les  commerc ia les  et  monéta i res . 

Le  rappor t  sur  ces  ré f lex ions  en  1 9 8 2  a  été  soumis  sous  f o rme  d 'un 
d o c u m e n t  de  syn thèse  à  la  Con fé rence  ministér ie l le  de  l 'OCDE  qui 
s 'es t  t enue  au  débu t  de  1 9 8 3 .  L 'une  des  p réoccupa t i ons  pr incipales 
fut  (une  fo is  encore)  la  d imens ion  NordSud  de  la  crise  et  l ' impor tance 
de  la  reprise  t a n t  pour  les  pays  déve loppés  que  pour  les  pays  en  déve
l oppement .  La  Suisse  a  par t ic ipé  à  t ou tes  ces  réunions  au  cours  des
quel les  les  pays  de  l 'OCDE  cherchen t  à  coordonner  leurs  pos i t i ons . 

1 1 . I N S T I T U T I O N S F I N A N C I E R E S I N T E R N A T I O N A L E S 

Ce  sont  les  pays  du  Tiers  M o n d e  non  expor ta teurs  de  pétro le  qui  ont 
é té  les  p lus  du rement  t ouchés  par  la  cr ise  f inancière  in ternat ionale  du 
débu t  des  années  8 0 .  Ils  on t  vu  enf ler  le  déf ic i t  de  leur  balance  des 
pa iements  et  beaucoup  d 'en t re  eux  on t  vu  leurs  de t tes  s 'accumule r 
d ' une  manière  plus  ou  mo ins  g rave . 

Divers  fac teu rs  on t  con t r i bué  à détér iorer  la  balance  commerc ia le  de  la 
p lupar t  des  pays  en  déve l oppemen t .  La  baisse  du  produ i t  des  ventes 
de  mat iè res  premières  aux  pays  industr ie ls  de  l 'Occ ident  n'a  pas  empê
ché  une  hausse  des  impor ta t i ons  ar r ivant  en  sens  inverse.  Les  te rmes 
de  l 'échange  on t  donc  con t i nué  à  se  modi f ie r  au  dé t r imen t  des  pays  en 
déve l oppemen t .  A  l 'échel le  in ternat iona le ,  les  pertes  enregis t rées  à 
l ' expor ta t i on  par  les  pays  en  déve loppemen t  p rov iennent  d ' une  s ta 
gna t i on  mond ia le ;  on  peut  m ê m e  parler  d ' un  au then t i que  recul  du  c o m 
merce  mond ia l . 

Le  recul  du  vo l ume  des  échanges  in te rnat ionaux  a  été  f o r t emen t 
in f luencé  par  la  récession  dans  les  pays  industr ie ls  occ iden taux  et  par 
le  recours  de  plus  en  plus  f réquen t  de  ces  pays là  à  des  mesures  pro
tec t i onn i s tes .  A jou tez ,  au  plan  du  c o m m e r c e  intér ieur,  l 'adopt ion 
d 'une  po l i t ique  ant i  in f la t ionn is te  aux  re tombées  négat i ves  pour  la 
demande  et  pour  l 'essor  du  c o m m e r c e  mond ia l . 

Les  dé f i c i t s  cro issants  de  leur  balance  commerc ia le  on t  con t ra in t  les 
pays  en  déve loppement  à  sol l ic i ter  de  plus  en  plus  les  marchés  f inan
ciers  i n te rna t i onaux ,  ceci  af in  de  pouvo i r  couvr i r  dans  l ' immédia t  leurs 
dépenses  couran tes .  Il  y  a  des  cap i taux  pr ivés  d isponib les  sur  les  pla
ces  f inanc ières  in ternat iona les,  mais  les  emprun t s  se  t ra i ten t  à  cour t 
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t e rme  et  à des  taux  sans  cesse  en  hausse.  En ch i f f res  ne ts ,  la de t te  des 
pays  en  déve loppement  non  expo r ta teu rs  de  pétro le  absorbe  une  part 
tou jours  plus  forte  du  PNB et  le  serv ice  de  cette  de t te  s 'accro ît  par  rap
por t  aux  expor ta t i ons . 

L 'année  1 9 8 2  1 9 8 3  a  marqué  un  t ou rnan t  sur  les  marchés  f inanc iers 
i n te rna t i onaux ;  on  n'a  plus  parlé  de  déf ic i t  des  balances  nat ionales  des 
pa iemen ts ,  mais  d 'une  vraie  cr ise  de  l ' ende t temen t .  Si  le  pr ix  des 
mat iè res  premières  con t i nue  à  t o m b e r ,  si  les  échanges  in te rna t ionaux 
fa ib l i ssent  et  que  les  in térê ts  res tent  é levés,  la  solvabi l i té  et  la  c réd ib i 
l i té  de  toute  une  série  de  pays  en  déve loppemen t  en  seront  ébranlées. 
Les  prêts  des  banques  pr ivées  on t  f o r t e m e n t  baissé  en  1 9 8 2  et  en  son t 
restés  au  m ê m e  n iveau  durant  le  premier  semest re  1 9 8 3 .  Les  conso l i 
da t ions  d ' e m p r u n t s  on t  augmen té . 

Les  mesures  de  rééche lonnement  des  de t tes  pub l iques  ou  garant ies 
par  les  pouvo i rs  publ ics  son t  préparés  au  Club  de  Paris.  Les  déb i teurs 
sont  su r tou t  des  pays  en  déve loppemen t  par t i cu l iè rement  démun i s  et 
qui  ne  peuven t  songer  à  emprun te r  auprès  des  banques  pr ivées.  Le 
Club  de  Londres  est  c o m p é t e n t  pour  les  rééche lonnements  assumés 
par  le  sec teur  des  banques  pr ivées.  On  y  négocie  su r tou t  la  conso l i da
tion  des  de t tes  des  pays  la t inoamér ica ins. 

Les  rééche lonnements  nécessai res  peuven t  être  adoptés  pour  veni r  à 
bou t  d ' une  cr ise  des  l iquid i tés  due  à  la  con jonc tu re  ou  en  cas  d ' i nso l va 
bi l i té  s t ruc ture l le  d 'un  pays . 

Pour  la  première  fo is ,  il  a  fa l lu  fai re  appel  aux  ressources  de  la  BRI  en 
faveur  de  d ivers  pays  en  déve loppemen t ,  vu  l ' impossib i l i té  où  ils 
é ta ient  de  s 'adresser  aux  banques  pr ivées  et  à  cause  de  la  lenteur  des 
pourpar lers  q u ' o n  leur  imposa i t .  Le  FMI  n 'accorde  de  créd i ts  que  si  le 
bénéf ic ia i re  prend  des  mesures  d 'aus té r i té  à  cour t  t e rme  et  s 'engage  à 
longue  échéance  dans  cer ta ins  p rog rammes  de  ré fo rmes .  La  Banque 
mond ia le  et  les  banques  régionales  de  déve loppemen t  ouv ren t  des  cré
d i ts  à  m o y e n  te rme  pour  f inancer  cer ta ins  sec teurs  ou  pro je ts .  C 'es t 
l 'ensemble  de  ces  mesures  qui  est  censé  rétabl i r  l 'équi l ibre  des  balan
ces  commerc ia les . 

Le  tab leau  su ivant  pe rmet  de  voi r  quels  pays  en  déve l oppemen t ,  à 
l 'exc lus ion  de  la  Pologne,  on t  par t ic ipé  en  1 9 8 2  1 9 8 3  à  des  négoc ia
t i ons  sur  la  reconvers ion  de  leurs  de t tes .  Le  tab leau  fa i t  éga lement 
apparaît re  les  ins t i tu t i ons  qui  on t  par t ic ipé  à  ces  négoc ia t ions  (Club  de 
Paris  pour  les  créd i ts  pub l i cs ,  Club  de  Londres  pour  les  c réd i ts  pr ivés) . 
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REECHELONNEMENT MULTILATERAU X 1982/1983 
( en million s de dollar s ) 

Sources:  Banque  mondiale,  rapport  sur le développement  1983,  FMI 
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1 1 . 1 Banqu e de s règlement s inte rna tionau x (BRI) 

En  19821983,  la  BRI a accordé  pour  la première  fois  à plusieurs  pays 
en  développement  d'importants  crédits  transitoires.  Ces  mesures  ont 
été  prises  sur  la foi  des  négociations  menées  par  les divers  pays  débi
teurs  avec  le  FMI  et  les  banques  créancières  privées.  Pour  pouvoir 
ouvrir  ces  crédits,  la  BRI  a  dû  recourir  au  financement  des  banques 
centrales  de  divers  pays  membres,  riches  évidemment. 

Le  but  de  la  BRI,  fondée  en  1930,  est  de  développer  la  coopération 
entre  les  banques  d'émission.  Elle  y  parvient  en  organisant  des  réu
nions  mensuelles  sur  les  problèmes  monétaires  entre  leurs  directeurs. 
La BRI convoque  également  des consultations  bilatérales  quand  il  faut 
prendre  des  mesures  d'ordre  monétaire  nationales  ou  internationales. 
Enfin,  on  réalise d'un  commun  accord  certaines opérations  monétaires 
ou  relevant  de  l'aide  financière.  Le  président  actuel  de  la  BRI  est 
F. Leutwiler,  qui  est  en même  temps  président  du  directoire  de  la BNS. 

Le pays  le plus endetté  est  le Mexique  qui a demandé  en août  1982  un 
crédit  transitoire.  La  BRI  mit  à  la  disposition  de  la  Banque  centrale  du 
Mexique  un  crédit  à  court  terme  de  0,925  milliards  de  dollars  EU,  la 
Banque  centrale  américaine  en faisant  simultanément  autant.  Le  crédit 
de la BRI fut  transféré en trois tranches à fin août  1982, à  minovembre 
1 982  et à midécembre  1982.  Dans  l'intervalle,  le FMI avait  également 
accordé  un  crédit  au  Mexique.  Le  Brésil,  autre  vedette  de  l'endette
ment,  s'adressa  à  la BRI en  novembre.  La demande  portant  sur  le  pré
financement  du  montant  que  le  FMI  ne  pourrait  débloquer  que  par  la 
suite.  La BRI accorda  finalement  au  Brésil  un crédit  de soutien  de  1,45 
milliard  de  dollars  EU. Le  Brésil  a dû  renvoyer  au début  de  juin  le  rem
boursement  d'un  crédit  de  400  millions  de  dollars  EU dû  à  la BRI. 

L'Argentine  demanda  en octobre  1982  un  crédit stand-by  de  500  mil
lions  de  dollars  EU qui  lui  fut  alloué  en décembre.  C'est  en  septembre 
1982  déjà  que  la Yougoslavie  présenta  une  demande  de  crédit  transi
toire  pour  un  montant  de  500  millions  de dollars  EU qui  lui  fut  accordé 
en  mars  1983.  Enfin,  en  mai  1983,  le  Chili  demanda  200  millions  de 
dollars  EU à  la  BRI pour  faciliter  le  rééchelonnement  de  sa  dette. 

La  BNS  a participé  à  l'octroi  de  ces  crédits  transitoires  en  ouvrant  de 
nouveaux  crédits  à  la  BRI. Pour  le  crédit  au  Mexique,  elle  déposa  une 
garantie  de  25  millions  de  dollars  EU qui  fut  de  30  millions  de  dollars 
EU dans  le  cas  du  Brésil  et  de  25  millions  de  dollars  EU  en  faveur  de 
l'Argentine.  La  Suisse  a participé  à  l'octroi  du  crédit  à  la  Yougoslavie 
pour  un  montant  de  40  millions  de  dollars  EU.  La  Confédération  a 
garanti  à son tour  les participations  de  la BNS à ces crédits  transitoires, 
en vertu de l'arrêté  fédéral sur  la participation de  la Suisse aux  mesures 
financières  internationales. 
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Sources 

Banque  des règlements  internationaux,  53ème  rapport  annuel,  Bâle 1983. 
Banque  nationale  suisse,  75ème  rapport  annuel,  Berne 1982. 

1 1 . 2 Fond s moné ta ir e inte rna tiona l 

Les  crédits  du FMI et les mesures  d'ajustement  jouent  un grand  rôle  quand  il 
s'agit  de rétablir  l'équilibre  des balances  des paiements.  Lors de la réunion de 
février  du  comité  intérimaire  du  FMI  —  vote  de  la  8ème  augmentation  des 
quotas;  —  décision  d'augmenter  le montant  réservé  aux AGE et d'en assurer 
une  plus  large  distribution.  Un tableau  renseigne sur l'assistance  fournie par le 
FMI. 

La 37ème conférence annuelle 

Du  6  au  9  sep tembre  1 9 8 2 à  T o r o n t o ,  la  3 7 è m e  conférence  annuel le 
du  FMI et de  la  Banque  mondia le  eut  pour  t hème  centra l  la 8ème  révi 
s ion  de l'attribution  des quo tas  du Fonds  monéta i re  aux membres  ordi 
naires.  La Suisse  fut  le seul  Etat  à pouvo i r  part ic iper  à ce t te  con férence 
avec  le  s ta tu t  d 'observa teur . 

Si  l 'on  a,  dans  l 'actuel le  a tmosphère  d ' i nqu ié tude  qui  pèse  sur  le 
sys tème  f inancier ,  d iscuté  d 'une  é lévat ion  des quo tas ,  c 'es t  parce que 
les  grands  et  pet i ts  pays  débi teurs  on t  vu  s 'enf ler  leurs  d i f f i cu l tés  de 
pa iement .  La  quest ion  s 'est  posée  de  savoir  si  le  FMI  d isposai t  de 
f onds  su f f i san ts  pour  rempl i r  les ob l iga t ions  f inancières  qui  lui  i ncom
bent . 

Lors  d 'une  séance  préparato i re ,  les che fs  des délégat ions  des c inq  pre 
miers  pays  industr ie ls  (EU, J a p o n ,  RFA, GrandeBretagne  et  France)  se 
p rononcèren t  avec  le Club  des Dix des pays  industr ie ls  pour  une pol i t i 
que  de  lutte  cont re  l ' in f la t ion  et d ' adap ta t i on  des s t ruc tu res  nat ionales 
à  un  marché  mondia l  ouver t ,  et  cela  malgré  la  récession.  Ils  envisa
geaient  aussi  de  met t re  à  la  d ispos i t ion  du  FMI et  des AGE des  mon 
tan t s  su f f i san ts  et  de  réviser  rap idement  les quotas  pour  parer  à des 
difficultés  de  pa iement  de  plus  en  plus  inqu ié tantes. 

Le  g roupe  des 2 4 , composé  de  représentants  des pays  en  déve loppe 
men t ,  reconnu t  la possibi l i té  d ' un e f f ond remen t  f inancier  et  regret ta  la 
r igueur  accrue  du FMI dans  l 'oc t ro i  de ses créd i ts .  Ce groupe  demanda 
l 'adopt ion  d 'un  p rog ramme  con jonc tu re l  d 'envergure  mondia le  et 
l ' augmen ta t i on  des dépenses  au  titre  de la coopéra t ion  mul t i la téra le  au 
déve loppemen t . 

A v a n t  m ê m e  l 'ouver ture  de  la  con fé rence  annuel le,  le  comi té  intéri 
maire  du FMI t o m b a  d 'acco rd  pour  décider  au p r i n temps  1 9 8 3 déjà de 
la  8ème  augmen ta t i on  des  quo tas .  L 'oppos i t ion  de  EU  ne  lui  permi t 
cependant  pas de  s 'en tendre  sur une nouvel le  augmen ta t i on  des DTS 
(droi ts  de  t i rage  spéc iaux) . 
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Pour  répondre  aux  besoins  croissants  en disponibilités  servant  à équili
brer  les  balances  des  paiements,  les  gouverneurs  donnèrent  leur 
assentiment  à  un  relèvement  des  quotas  lors  de  la  8ème  révision.  La 
discussion  porta  sur  une  augmentation  de  50  à  100%.  Les  gouver
neurs  proposèrent  de  trancher  lors  de  la  réunion  ultérieure  du  comité 
intérimaire,  au  printemps  1983.  Le  FMI  fut  en  outre  prié  de  voir  si  les 
instruments  dont  il  dispose  suffiront  à  parer  à des  difficultés  accrues 
du système  financier  international.  Les EU proposèrent  la création  d'un 
fonds  spécial  permanent  auquel  tous  les  membres  pourraient  recourir 
en  cas  de  grave  crise  des  finances  internationales. 

Réunion du comité intérimaire et du comité de développement 

Vu  les  difficultés  financières  internationales,  la  réunion  de  printemps 
du  comité  intérimaire  fut  avancée  aux  10 et  11  février,  à Washington. 
A  l'occasion  de  la  8ème  augmentation  des  quotas,  le  comité  intéri
maire  décida  de  porter  les  droits  de  tirage  spéciaux  de  61  à  90  mil
liards.  Les  EU s'opposèrent  à une  augmentation  plus  prononcée.  Si  le 
gouvernement  des EU est  d'accord,  cette  augmentation  des quotas  de 
47,4 %  devrait  être mise à la disposition  du FMI dès  la fin de  1983.  Les 
EU  avaient  commencé  par  proposer  4 0 %  d'augmentation,  alors  que 
les  pays  en  développement  proposaient  100%.  Même  si  l 'augmenta
tion  des quotas  intervient  rapidement,  les liquidités du  FMI n'en  seront 
guère  améliorées  vu  l'endettement  accru.  L'augmentation  des  quotas 
est  allée de pair  avec  une nouvelle  définition  des quotas  pays  par  pays. 
Le Club  des  Dix  mobilise  maintenant  5 5 , 0 4 %  des voix;  dans  l'ensem
ble,  les  pays  industriels  ont  pu  augmenter  légèrement  le  nombre  de 
leurs  voix.  Les  gouverneurs  du  FMI  ayant  donné  leur  assentiment  à 
l'augmentation  des  quotas,  il  appartient  désormais  aux  gouverne
ments  de  la ratifier  jusqu'à  fin  novembre  1983.  On  parviendrait  ainsi à 
boucler  la  8ème  révision  des  quotas  deux  ans  plus  tôt  que  prévu.  En 
attendant,  le  FMI  ne  dispose  plus  que  de  moyens  limités.  Les  gouver
neurs  ont  en  outre  convenu  d'élargir  et  d'augmenter  les  AGE.  Cette 
opération  améliore  les  capacités  de  refinancement  du  FMI  et  remédie 
d'avance  à  son  éventuel  manque  de  liquidités. 

Les  28  et  29  avril  1983,  à la réunion  du  comité  de développement,  les 
représentants  des pays en développement  renouvelèrent  leur  demande 
d'un  programme  conjoncturel  d'envergure  mondiale, alors que  les  pays 
industriels  voulaient  s'en  tenir  à  la voie  retenue,  la  lutte  contre  l'infla
t ion.  Le  comité  estime  qu'il  faut  étendre  l'aide  financière  multilatérale 
et  coopérer  plus  étroitement  avec  la  Banque  mondiale,  le  FMI  et  le 
GATT.  Le secrétaire  d'Etat  Jolies  représentait  la Suisse à cette  réunion 
du  comité. 
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Les prestations courantes du FMI 

Le  tableau  cidessous  indique  ce  que  furent  les  prestations  courantes 
du  Fonds  pour  aider  divers  pays  membres  à surmonter  le  déséquilibre 
de  leur  balance  des  paiements.  Il  fait  le  point  au  30  juin  1983  des 
accords généraux  d'emprunt  ou des crédits élargis octroyés  par  le FMI. 
A  fin  juin  1983,  le FMI  avait  financé  au  cours  des  12  mois  précédents 
des  accords  généraux  d'emprunt  pour  un  montant  de  8,4  milliards  de 
DTS.  Au  total ,  33  accords  généraux  d'emprunt  pour  une valeur  de  8,6 
milliards  de  DTS  et  9  accords  de  crédit  élargi  d'un  montant  total  de 
1 5,6  milliards  de  DTS  étaient  en vigueur.  Le montant  global  des enga
gements  contractés  s'élevait  à 24,2  milliards  de  DTS. 

La  définition  de  ces  accords  s'énonce  ainsi:  «Par  accord  général 
d'emprunt,  on  désigne  une  décision  du  Fonds  donnant  à  un  membre 
l'assurance  qu'il  pourra,  durant  un  certain  temps  et  pour  un  certain 
montant,  effectuer  des  tirages  pour  rééquilibrer  sa  balance  des  paie
ments.»  En règle générale,  les crédits élargis ne se distinguent  des pré
cédents  que  par  leur  plus  longue  période  de  validité. 

En concluant  ces accords,  le FMI exige du pays membre  un  programme 
d'ajustement.  Selon  les  termes  employés  par  M.  de  Larosière,  direc
teur du FMI, dans un discours  prononcé à l'Université  de Neuchâtel  le 3 
mars  1983,  ces  crédits  doivent  soutenir  l'activité  économique  des 
pays  bénéficiaires.  Ils  doivent  en  fait 
  garantir  envers  d'autres  créanciers  un  financement  direct  ou  résul

tant  de  leur  influence  positive; 
  rétablir  la croissance  économique  grâce  aux  mesures du  programme 

d'ajustement; 
  grâce  aux  mesures  orientées  vers  l'extérieur,  stimuler  les  processus 

d'ajustement  compatibles  avec  les intérêts  légitimes des  partenaires 
commerciaux  et  contribuer  ainsi  à  des  ajustements  internationaux 
équitables. 

Sources 

IMFSurvey,  Vol.  12/13  19821983. 
FMI  Mémorandum. 
J.  de Larosière, Le FMI et  les pays en développement,  Université  de Neuchâ
tel,  1983. 
R. Gerster,  Fallstricke  der Verschuldung,  Bâle  1982. 
NZZ, 47,  1112.9.1982,  9,  14.2.,  6,  18.4.,  78.5.1983. 
TA,  6.9.1982,  7,  14.2.1983. 
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ACCORDS DE CONFIRMATION ET ACCORDS ELARGI S DE CONFIRMATION 
( entré s en vigueu r le 30 jui n 1983, en millier s de DST ) 

Source :  IWFFinanzabteilung 
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1 1 . 3 Accord s générau x d 'e mprun t et C lu b de s Dix 

Le Club des Dix a décidé de porter  le montant des AGE à 1 7 milliards de  DIS 
La Suisse doit  devenir  membre à part  entière du Club des Dix et participer  au 
relèvement  des DTS. 

L'augmentation des AGE 

Le  Club  des  Dix  qui  regroupe  dix  pays  industriels  occidentaux  et  la 
Suisse  en  tant  que  membre  associé  est,  hors  du  FMI  et  sur  la  même 
ligne  que  lui,  le  plus  important  forum  de  la  politique  monétaire. 

Les Accords  généraux  d'emprunt  (AGE)  ont  été  passés  en  1962  entre 
dix  pays  industriels occidentaux  et  le FMI. Leur but est  de fournir  à titre 
intérimaire  aux  pays  débiteurs  des  crédits  bilatéraux  et  multilatéraux 
en  fonds  publics,  en passant  par  le FMI, jusqu'à  ce que  ces  pays  aient 
retrouvé  leur  crédit  aux  yeux  des  prêteurs  privés.  Les AGE  fournissent 
ainsi  un  complément  aux  activités  du  FMI. Quand  certains  pays  mem
bres effectuent  des tirages élevés,  le FMI court  le risque de manquer  de 
liquidités.  Dans  ces  caslà,  il  peut  recourir  aux  AGE.  Selon  les  nou
veaux  AGE, le FMI doit  pouvoir  recevoir  des pays membres du Club  des 
Dix  des  crédits  représentant  un  maximum  de  17  milliards  de  DTS. 
Jusqu'alors,  les  crédits  alloués  au  nom  des  AGE  ne  portaient  que  sur 
un  maximum  de  6,5  milliards  de  DTS  et  n'étaient  accessibles  qu'aux 
membres  du  Club  des  Dix. 

C'est  au  début  de  1983  que  les  membres  du  Club  des  Dix  décidèrent 
de  ce  relèvement  et  d'une  nouvelle  répartition  des  quotesparts  des 
crédits  disponibles  en vertu  des engagements  pris en  1 962.  Ils décidè
rent  en  outre  qu'en  cas  de  crise  financière  internationale,  des  pays 
tiers,  n'étant  donc  pas  membres  du  Club  des  Dix,  pouvaient  recevoir 
des contributions  en vertu  des AGE. Cette disposition  permet  à  l'avenir 
d'avancer  des  fonds  à des  pays  en  développement.  Dans  le sens  con 
traire,  des  pays  ne  participant  pas à l'accord  —  on  a sans doute  pensé 
à  certains  pays  de  l'OPEP  —  doivent  pouvoir  fournir  leur  contribution. 
Des  ressources  plus  abondantes  devraient  être  disponibles  dès  le 
deuxième  semestre  de  1984.  Après  cette  révision  des AGE par  le  Club 
des  Dix,  le directoire  exécutif  du  FMI  accepta  également  les  modifica
tions  intervenues. 

La Suisse souhaite être membre à part entière 

En janvier  1983,  la Suisse  a fait  une  demande  pour  devenir  membre  à 
part  entière  du  Club  des  Dix.  Les membres  actuels  seraient  disposés  à 
admettre  la  Suisse  parmi  eux,  même  si  elle  ne  fait  pas  partie  du  FMI. 
Notre  pays  est  membre  associé  du  Club  des  Dix  depuis  1 964  déjà et  a 
pris  part  à diverses  opérations  de  crédit. 

Le Conseil  fédéral  a publié  le  2 août  1 983  un  «message  sur  l'adhésion 
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de  la Suisse aux Accords généraux  d'emprunt».  On y  invoque  à l'appui 
de notre demande  d'admission  les  liens économiques  étroits  qui  relient 
la  Suisse  à  l'étranger  et  l'intérêt  que  notre  pays  éprouve  en  consé
quence  pour  le  maintien  de  marchés  monétaires  et  financiers  bien 
organisés  au  plan  international.  La participation  de  la Suisse  aux  nou
veaux  AGE  serait  calculée  à  1.020  milliards  de  DTS,  soit  6 %  du  total 
des engagements  garantis.  Etre  membre  de plein droit  du Club  des  Dix 
signifie  qu'on  parle  à égalité  avec  les  autres  membres.  Cependant,  la 
Suisse  ne  peut  toujours  exercer  aucune  influence  sur  l'usage  que  le 
FMI  fait  de  ces crédits.  La prochaine  attribution  de prêts  par  la BNS se 
fera  sans  la garantie  de  la Confédération.  Selon  le message  du  Conseil 
fédéral,  la décision  d'entrer  dans  le Club  des  Dix  n'est  pas  soumise  au 
référendum  facultatif. 

Lors  d'une  conférence  de  presse  réunie  le 9  septembre  1983  à Berne, 
la  communauté  de  travail  Swissaid/Action  de  Carême/Pain  pour  le 
Prochain/Helvetas  a  pris  position  sur  ce  projet  d'entrée  au  Club  des 
Dix.  Elle a regretté  qu'on n'ait  pas tenu  compte  de  la politique  de déve
loppement  en  demandant  l'entrée  de  la Suisse  aux  AGE; elle  souhaite 
que  le  Parlement  soumette  cette  décision  au  référendum. 

Sources 

Bbl  II  1093,  pp.  1367  ss. 
NZZ,  20.1.1983. 
i3mactualités  7/1983. 

1 1 . 4 Rééche lonnemen t de s de tte s au Clu b de Paris 

C'est  au Club de Paris que  les représentants  des Etats créanciers  coor
donnent  leurs  opérations  de  rééchelonnement  des  dettes.  Cette  insti
tution  informelle joue un rôle essentiel dans ces opérations. Les démar
ches  sont  coordonnées  pour  éviter  la  concurrence.  Des  négociations 
réunissent  d'abord  les  représentants  du  Club  de  Paris et  ceux  du  pays 
débiteur,  des  recommandations  sont  adoptées  et  un  accord  bilatéral 
est  signé. 

Fin  1982,  on  arrêta  d'abord  les  modalités  de  la consolidation  des  det
tes  commerciales  et  des emprunts  gouvernementaux  que  la Roumani e 
aurait  dû  rembourser  cette  annéelà.  Le  total  des  dettes  garanties  à 
consolider  par  la  Suisse  s'élève  ici  à 40  millions  de  francs. 

A  miavril,  les  représentants  du  Club  de  Paris,  dont  la Suisse,  tombè
rent  d'accord  pour  assurer  le  rééchelonnement  des  emprunts  garantis 
par  l'Etat  que  le Togo  aurait  dû  rembourser  en  1 982.  A  fin  1982  déjà, 
on avait  consolidé  les crédits  commerciaux  venus à échéance  en  1981 
et  1 982  et  souscrits  par  1 5 Etats créanciers en faveur du Togo, dont  la 
Suisse.  En mai  1983,  on  mit  au point  le dispositif  de consolidation  des 
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dettes  dues  en  1983  par  ce  même  Etat.  A  fin  juin  1983,  le  Mexique 
conclut  avec  16  Etats créanciers  un accord  de restructuration  des  det
tes  extérieures  de  son  secteur  privé.  Il  s'agit  d'un  montant  de  2  mil
liards  de  dollars  EU sur  une  dette  extérieure  mexicaine  globale  de  83 
milliards  de  dollars  EU. 

A  fin  juillet  1983,  13  Etats  créanciers  de  l'Equateur,  dont  la Suisse,  se 
mirent  d'accord  pour  conclure  des  conventions  bilatérales  de  rééche
lonnement  de  la dette.  Il s'agit  d'un  montant  global  de  110  millions  de 
dollars  EU.  A  fin  juillet  1983,  20  Etats  créanciers  du  Pérou,  dont  la 
Suisse,  décidèrent  de  consolider  les dettes  du  Pérou  pour  un  montant 
d'un  milliard de dollars EU. D'autres  pourparlers en vue d'un  rééchelon
nement  des  dettes  sont  en  cours  avec  Cuba. 

Sources 

NZZ  19,  24.4,  20.5,  23.7,  28.7,  3031.7.1983. 

1 1 . 5 La Banqu e mondia l e 

La Banque  mondiale  a élargi  ses possibilités  de cofinancement  et  adopté  un 
programme  d'actions  extraordinaires.  Les négociations  concernant  ГАЮ  VII 
sont en cours. Les EU souhaitent  réduire leur contribution. M. Clausen, le pré
sident  de  la Banque  mondiale, a fait  une courte  visite  en Suisse. 

Les  rentrées  de  fonds  et  les engagements  de  prêts  de  la Banque  mon
diale  ont  de nouveau  atteint  un  niveau  record  l'an  passé.  En comparai
son  de  l'année  précédente,  les  taux  d'intérêt  de  prêts  alloués  à  des 
pays  en  développement  ont  ba ;ssé.  Le  marché  suisse  des  capitaux  a 
été  fortement  mis  à contribution  par  la  Banque  mondiale. 

Pour  19821983,  les  rentrées  de  fonds  ont  atteint  10,3  milliards  de 
dollars  EU et  les  crédits  accordés  un  total  de  14,4  milliards  de  dollars 
EU,  dont  3,3  milliards  ont  passé  par  ГАЮ .  Le montant  total  des verse
ments  effectués  par  la  banque  l'an  passé  s'est  établi  à  33,7  milliards 
de  dollars  EU.  Les  dettes  contractées  par  la  Banque  mondiale  s'éle
vaient  fin  juin  1982  à 39,4  milliards  de  dollars  EU au  total,  ce  qui  fait 
d'elle  l'un  des  plus  gros  débiteurs  étrangers  sur  les  principales  places 
financières.  Les  prêts  à moyen  et  long  terme  étaient  à  raison  de  2 9 % 
libellés  en  francs  suisses. 

Pour  la  première  fois,  la  banque  a  aussi  accepté  des  dépôts  à  court 
terme  à des taux  d'intérêt  variables.  Elle entend  se montrer  plus  souple 
dans  la mobilisation  de ses ressources et être à même de mieux  contrô
ler  le  coût  de  ses  avoirs  étrangers.  Il  peut  en  résulter  un  renchérisse
ment  des  crédits  ouverts  aux  emprunteurs. 

La  banque  a  en  outre  décidé  d'élargir  les  possibilités  de  cofinance
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ment.  Cellesci  seront  au nombre  de trois.  Il s'agit  d'abord  d'une  parti
cipation  directe  à un prêt  commercial  servant  à financer  des projets  de 
développement.  La banque  peut  ainsi  compléter  par  sa participation  à 
un crédit  commercial  les ressources qu'elle désirait  mettre  directement 
à  la disposition  d'un  projet.  Deuxièmement,  elle peut  aussi s'engager  à 
payer,  le cas échéant,  le reliquat d'une  dette ou, troisièmement,  garan
tir  le  remboursement  du  solde  dû  sur  l'ensemble  d'une  opération.  On 
espère  ainsi  augmenter  le flux  des capitaux  privés venant  financer  des 
projets  de  la  Banque  mondiale.  Ayant  resserré  leurs  liens  avec  la  Ban
que  mondiale,  les banques  privées  pourront  octroyer  des  crédits  dans 
un  climat  de  plus  grande  sécurité.  Ces  possibilités  de  cofinancement 
donneront  enfin  aux  pays  en  développement  l'occasion  de  maintenir 
plus  longtemps  leurs  dettes  aux  conditions  du  marché. 

De  1983  à  1985,  la  Banque  mondiale  a  l'intention  de  réaliser  un  pro
gramme  d'actions  extraordinaires.  Il s'agit  d'aider  les pays en dévelop
pement  à surmonter  la crise  actuelle  de  l'économie  internationale  et  à 
maintenir  le  rythme  de  leur  croissance.  Le  programme  en  question 
comporte  un  relèvement  des versements  chiffré  à 2 milliards de  dollars 
EU.  Il  ne  touche  pas  aux  crédits  de  l'AID.  Il  permettra  de  financer  des 
modernisations  de  structures,  d'accorder  des  prêts  sectoriels  et 
d'autres  qui  permettront  une participation  plus élevée aux  frais  de  cer
tains  projets.  Des  conseils  en  politique  économique  et  coordination 
internationale  viendront  compléter  les  appuis  financiers.  La  Banque 
mondiale  élargit  ainsi  son  aide  liée  aux  projets. 

AID 

L'AID  a connu  de  graves  difficultés  financières  au  cours  de  l'exercice 
19821983.  Les  EtatsUnis,  son  principal  donateur,  ont  prolongé 
jusqu'en  1985  la validité  de  leurs  contributions  à  l'AID  VI. 

Considérant  l'attitude  des  EU,  divers  Etats  européens  (France,  Pays
Bas,  Suède,  Norvège,  Danemark)  et  le  Canada  versent  à  un  fonds 
parallèle  leurs  contributions  pour  19821983.  Les prêts  alloués  par  ce 
fonds  sont  liés  aux  commandes  passées  dans  les  Etats  qui  l'alimen
tent. 

Lors de  la réunion  FMI/Banque  mondiale,  les pays donateurs, à  l'excep
tion  des  EU, sont  tombés  d'accord  pour  tenir  entièrement  leurs  enga
gements  en  1983.  Ils  fournissent  encore  une  contribution  supplémen
taire  globale  de 2 milliards  de dollars  EU sous  la forme  d'un  crédit  tran
sitoire.  Faute  de  quoi,  l'AID  n'aurait  pas  eu  de  quoi  fonctionner  dès 
1984. 

Les  tractations  concernant  la  gestion  financière  courante  sont  allées 
de  pair  avec  les  discussions  sur  le  7ème  réapprovisionnement  du 
Fonds  de  l'AID.  Lors d'une  première  série d'entretiens,  à fin  novembre 
1982,  la Banque  mondiale  fit  savoir  que  l'AID devrait  pouvoir  disposer 
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dès  le  1er  juillet  1984  de  16 milliards  de dollars  EU pour  trois  ans,  c'est 
à cette  condition  qu'elle  pourrait  maintenir  le volume  réel de ses activi
tés.  Les  EU  annoncèrent  que,  quoi  qu'il  en  soit,  ils  réduiraient  leurs 
prestations.  Dans  ce  climat  de  tension,  on  envisagea  la  possibilité 
d'allouer  les prêts de l'AID à des conditions  plus dures.  En en  réduisant 
la durée,  en  en  relevant  de  manière  sélective  les  taux  d'intérêt,  en  les 
octroyant  selon  des  critères  plus  draconiens. 

Mijuillet  à Tokyo,  lors  de  la quatrième  rencontre  des  pays  donateurs, 
les EU firent  savoir qu'ils  réduiraient  leur contribution  à l'AID VII à 25 % 
au  maximum  de  l'augmentation  totale  des  fonds  ou  à 750  millions  de 
dollars  EU par an. Ce qui signifie  qu'au  cours  des trois  années  qui  vien
nent,  l'AID  ne  disposerait  plus  que  de  9  milliards  de  dollars  EU.  Les 
autres  pays  donateurs  n'ont  pas  voulu  admettre  cette  réduction  mas
sive  du  financement  de  l'AID dont  les activités  dans  les pays  les  moins 
avancés,  auxquels  l'agence  accorde  à  des  conditions  favorables  des 
crédits  pour  leur développement,  devraient  être sensiblement  réduites. 

Les  difficultés  financières  de  l'AID  font  que  la  Suisse  est  de  nouveau 
interpellée  en  tant  que  pays  donateur  éventuel.  D'autant  plus  que  les 
commandes  passées  jusqu'ici  à  l'économie  suisse  et  payées  sur  des 
crédits  de  l'AID  représentent  un  multiple  des  contributions  helvéti 
ques.  Depuis  la création  de  l'AID,  la Suisse  a reçu  2 ,3%  de  l'ensemble 
des  commandes  et  n'a  participé  au  financement  de  l'AID  qu'à  raison 
de 0,37  %.  Le Conseil  fédéral  a bien  fait  savoir  que  la Suisse  s'intéres
sait  en  principe  à une  entrée  au  FMI  et  à  la  Banque  mondiale,  mais  la 
discussion  politique  à  ce  sujet  n'a  pas  encore  été  entamée. 

A  l'invitation  de  la  BNS,  le  président  de  la  Banque  mondiale  fit  une 
visite  en  Suisse  le  12  janvier  1983.  Un  éventuel  soutien  financier  de 
l'AID  par  la  Suisse  fut  alors  évoqué.  Le  président  Clausen  s'entretint 
avec  des  représentants  de  la  BNS,  d'autres  banques  et  sociétés 
d'assurances,  ainsi  qu'avec  des  délégués  du  Conseil  fédéral  et  de 
l'administration.  On discuta  des  liens de  la Suisse  avec  la Banque  mon
diale,  de  la  participation  de  notre  pays  à  l'AID  VI  et  de  la  situation 
financière  dans  laquelle  se  trouvait  alors  la Banque  mondiale.  Clausen 
souligna  l'importance  du  marché  suisse  des  capitaux  pour  la  Banque 
mondiale  et  s'enquit  d'une  possible  participation  de notre  pays  à l'AID 
VI.  Le  conseiller  fédéral  Furgler  fit  valoir  certaines  réserves  de  carac
tère  politique  et  financier.  Une  contribution  à  l'AID  ne  pourrait  guère 
être  prélevée  sur  les  sommes  actuellement  dévolues  à  la  coopération 
au développement.  La possibilité  que  la Suisse participe  plus  fortement 
au cofinancement  de divers projets  de  l'AID n'est  pas exclue.  Les mon
tants  alloués  à  ces  cofinancements  seraient  cependant  un  peu  plus 
modestes  qu'une  participation  financière  direct  de  la  Suisse  à  l'AID. 

Sources 

NZZ, 9.8,  10.9,  26.11.1982;  1, 7.2,  15,  22.7.1983. 
TA,  1.12.1982,  Basler  Zeitung,  15..1.1983. 
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1 1 . 6 Aid e financiè r e inte rna tiona l e à la Yougoslavi e 

Le Département  fédéral des affaires  étrangères a organisé  les 67  et  les 
1819  janvier  1983  la  «Conférence  de  Berne  sur  une  aide  financière 
internationale  à la Yougoslavie».  Fin  1982,  les dettes  extérieures  de  la 
Yougoslavie  s'élevaient  à  19,8  millions  de  dollars  EU et  le  pays  frôlait 
la  cessation  de  paiements.  C'est  à  la demande  du  gouvernement  you
goslave,  demande  appuyée  par  les  EU,  la  France  et  le  FMI,  que  ces 
négociations  financières  furent  organisées  en  Suisse. 

Les  représentants  de  1 5  gouvernements  de  pays  industriels  occiden
taux,  dont  la  Suisse,  un  observateur  du  Koweït,  des  représentants  du 
FMI  et  de  la  Banque  mondiale  prirent  part  à  cette  conférence.  On 
décida de  renforcer  la coopération  économique  avec  la Yougoslavie  en 
recommandant  aux  gouvernements  intéressés  de  mettre  en  1983  à  la 
disposition  de  ce pays  un nouveau  crédit  à moyen  terme  d'un  montant 
de  1,35  milliard  de  dollars  EU,  dont  0,25  milliard  de  pure  aide  finan
cière.  Cette  décision  a nécessité  des  négociations  bilatérales  qui  sont 
arrivées  pour  la  plupart  à  leur  terme  dans  l'intervalle. 

Le FMI avait  mis au point  un programme  d'ajustement  économique  dès 
avant  la conférence  et  il avait  accordé  un crédit  de soutien.  La  Banque 
mondiale  a également  participé  à cette  aide financière  et  la BRI a alloué 
à  la  Yougoslavie  un  crédit  transitoire  de  500  millions  de  dollars  EU. 

La  Yougoslavie  s'est  engagée  simultanément  dans  des  négociations 
avec  le secteur  bancaire  privé.  600  banques  privées  environ  ont  laissé 
entrevoir  à la Yougoslavie  la possibilité  d'emprunter  environ  2  milliards 
de  dollars  EU  (1,4  milliard  pour  des  opérations  de  refinancement  et 
600  millions  en  emprunts  nouveaux). 

La  Suisse  a été  l'organisatrice  et  la  coordinatrice  de  cette  conférence 
et  elle  l'a  fait  au  nom  de  sa politique  étrangère  et  de  ses  intérêts  com
merciaux.  Sa participation  à l'aide financière en fonds  publics s'est  éle
vée à environ  90  millions  de dollars  EU. Il s'agissait  là de nouveaux  cré
dits  à l'exportation  et  d'un  prêt  purement  financier.  La BNS a en  outre 
participé  au  crédit  transitoire  de  la  BRI en garantissant  un  montant  de 
40  millions  de  dollars  EU. 

Sources 

NZZ,  11, 21 , 15.1, 28.3,  18.4,  16.6,  7.7.1983. 
DFAE, R.  Probst,  L'endettement  dans  le monde  actuel,  26.4.1983. 
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