
AVANT-PROPOS 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OMC

Pour un commerce international ouvert, équitable et prévisible au service 
de l'humanité …

Nous savons tous désormais qu'aucun pays ne peut offrir un air propre, appliquer un régime fiscal efficace ou relever

les grands défis de l'ère actuelle sans la coopération des autres.  C'est pourquoi nous avons créé des institutions et
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té et d’efficience. Il permet aux pays de concentrer leurs ressources sur la

production de ce qu’ils font le mieux et d’importer ce qui est produit de

façon plus rentable ailleurs. Avec un système commercial mondial plus

ouvert, tous les pays peuvent avoir accès aux 6 milliards de consomma-

teurs du marché planétaire
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de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Ces sec-

teurs sont désormais concernés par la libéralisation des échanges et le

règlement des différends à l’OMC.

Pour un commerce équitable et non discrimina-

toire

L’OMC traite tous les pays sur un pied d’égalité, qu’ils soient riches ou

pauvres, grands ou petits, forts ou faibles. C’est un système fondé sur des

règles et non sur des rapports de force. Ces règles s’appliquent à tous, 
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l’UE portent à la “concurrence fiscale dommageable”, à

l’échange d’informations et aux conséquences du com-

merce électronique. Comme toute industrie, les gouverne-

ments constituent un cartel qui cherche à mettre fin à une

“concurrence ruineuse” dans le domaine fiscal. Ce senti-

ment de menace tient à plusieurs faits nouveaux issus de

la mondialisation: mobilité accrue des personnes et de

l’argent, plus grande difficulté pour recueillir des rensei-

gnements sur les revenus et les dépenses, et impact d’In-

ternet sur la circulation et la collecte de l’information.

Il ne faut cependant pas exagérer la menace compétitive à

laquelle doivent faire face les États. Les incidences fiscales

de la mobilité de la main-d’œuvre, des capitaux et des

dépenses apparaissent déjà dans les juridictions locales qui

ont la faculté de déterminer leurs propres taux d’imposi-

tion. Même les collectivités locales peuvent imposer des

taxes plus élevées que leurs voisines, à condition qu’elles

aient des ressources spécifiques sur leur territoire ou off-

rent des équipements souhaités et utilisés par les rési-

dents. Autrement dit, une taxation différentielle est possi-

ble s’il y a au moins quelques coûts de transport – et il y

en a toujours.

Ces coûts augmentent en fonction de la dimension géo-

graphique, qui influe donc beaucoup sur la capacité d’une

collectivité locale à percevoir des taxes. Les revenus des

capitaux mobiles sont les plus difficiles à taxer, et ceux des

biens fonciers et du travail immobile les plus faciles. Le

bénéfice des sociétés peut être imposé s’il est basé sur

des ressources spécifiques à l’endroit, qu’elles soient

humaines ou matérielles. Les dépenses peuvent aussi être

taxées plus lourdement dans une collectivité que dans une

autre, mais pas si les coûts de transport sont très bas (soit
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mentale en élargissant l’éventail des solutions offertes à

ceux qui sont touchés. Il y a aussi de sérieuses raisons de

penser que les contraintes imposées aux gouvernements

par la mondialisation (ou qu’ils acceptent volontairement)

sont, dans l’ensemble, souhaitables.

Par exemple, l’idée que la plupart des gouvernements ne

demandent qu’à maximiser le bien-être est naïve. L’inté-

gration économique internationale crée une concurrence

entre les gouvernements – même les pays qui y résistent

farouchement ne peuvent survivre avec une économie

non compétitive, comme l’a montré le sort de l’Union

soviétique. Cette concurrence limite la capacité des gou-

vernements d’agir de façon prédatrice et les incite davan-

tage à offrir des services appréciés par ceux qui paient

l’essentiel des impôts.

Une autre raison de se féliciter de ces contraintes est que

les limites qu’un gouvernement s’impose à propos de ses

actions futures renforcent la crédibilité des engagements

qu’il prend, même s’il est altruiste, à l’égard du secteur

privé. Un compte de capital ouvert est l’une de ces

contraintes. Un traité avec d’autres gouvernements,

comme au sein de l’OMC, en est une autre, de même que

des accords avec des intérêts privés puissants. Même la

Chine a fini par reconnaître les avantages économiques

qu’elle peut retirer de ce type d’engagements internatio-

naux.

L’idée que la mondialisation rend les États inutiles est

moins crédible encore que celle qu’elle les rend impuis-

sants. Ce serait plutôt l’inverse, pour au moins trois rai-

sons. Premièrement, la capacité qu’a une société de tirer

parti des possibilités offertes par l’intégration économique

internationale dépend de la qualité de biens publics tels

que les droits de propriété, une fonction publique honnê-

te, la sécurité des personnes et l’éducation de base. Sans

un cadre juridique adéquat en particulier, l’éventail des

contrats potentiellement gratifiants est fortement réduit.

Cette remarque peut paraître banale, mais de nombreux

pays en développement n’ont pas réussi à mettre en place

ces conditions essentielles de la réussite.

Deuxièmement, l’État définit normalement l’identité. Le

sentiment d’appartenance fait partie du sentiment de

sécurité, et la plupart des individus se re9Cette remarque pe.s222idée que la mondialisation rend les Ét82y6.4998Qt dii 9  TD 0.322  Tc 0arad51 dr222il prenaltruiste, �s. ssentie51e que la mon. Ilvelopps inutiles est p a r d  d u  s e c t e u quentible enr�ns51curi3525qui emens. Même l

t

sentement l’42 ns 51,v réussite.

Deuxi�a b51 d  le222éa�fparre2engagementoublique honne

un cc mon. Le eybere2meneveloppy chang. Même l

Ls222invrinutiles es

.03nevphyscadrerinutiles es

.

t

q u e 2 s a t i o ( p a r t i  d e s  p o s s i b i l i t � v e n t a i l  d e )  T j  5 . 5 0 1 3   T c  0  T * 1 0 . 0 2 2 0 9   T D  - 0 5 2 2 3 6   T c  0 . 2 s a e r t e s  p a r  l ’ i n t . 2 1 1 4   T w  ( i n t , s a t i o l u p a r t  d e s e m e n b e s o i i o n  r 3 . 9 0 9   T D  6 . 4 9 9 8  n T c  0  T * 1 5 . 0 1 0   T D  - 0 . 1 8 7 1 6   T c  a p a c i t 2 2 y  a r t e d t i o n  r e n d  l e a 2 1 d 0 2 1 � o u u e  l e s l e i n i e n q u n s a c  m o n s r é u s s i t e )  T j  6 . 4 9 9 8   T c  0   T w d u s  s g 5 T j  v  g r a F 2 n s , l a  m o n d n u 6 5 . 0 i l 1 u s s i r t s  p , m o n d n e 2 2 2 e l l t  p a s  D  0 s  p u 5 . 0 i l 1 s u l a r r , m o n u l i e r ,  l ’ é v e n t a i l  d e

0 . 0 9 9 8  l a  m o n d p h y s c a d r r é u s s i t e

s i g n t r a s  p l o r s e i s t e ,  � s .  s s e n t i  T c  0 . o n d n e 2 2 2 e l l t ?  P 0 2 1 i u n e  f o n c t i o n  p u b l i q u e  h o n n 0 n n . 7  4 . 5 0 2 7   T c  0   T w  ( 4 0 T c  0  T * 1 . 0 2 2 0 9   r c  - 0 T  a c u e  l a  5 3 8   T o u e 2 : T w  ( i n .  . 0 i l 1 p a r m i n t  p a s d a r  i  d e  q s s u l  q u m e n t e l l t  g r i n u t i l e s  e s )  T j  6 . 0 0 5   T c  0   T w  1 3 5 4 1 1  0  - 2 9 8 . 2 2 7 1 6   T  r y t h T c  e 1 t a t  d a m p l 0 f e r t e s 0 5 2 2 3 6   T c  0 . 2 s a e r t e  T c  0 r i e n : T w  ( s  p a r s  p e s e n g r q u n n t s  i n t e  t i r e )  1 4 . . 7 6 3 2 j   T c  0  1 7 . )  T - 1 4 . . 7 6 3 2 j  6 . 0 0 5   T c  0   T w  2 . 2 5 4 5  0  - ( t ) 8 i q u e  h  l ’ i n t .  P c  0 . r e 2 T c  0 .  e n , e i s t e ,  � s .  s s e n t i  a  5 3 a d  l e s  É t a .  A i o n  r 3 . 9 0 9   T D  6 . 4 9 9 8  u T c  0   T w  2 7 5 5 4 5  0  - ( t 4 . 2 2 0 9   m o q u e n a u t a m o g  � c h o i x  D  - 0 . 1 u 3 a  b 5 t i e  s  T D  0 . 0 2 8   T c  0 . 0 v o i r s c o e r n t , i f  b l i q u e  h o n n )  T j  4 . 5 0  T w  2 . 5 4 1 1  0  - 1 9 4 8 i q u e  h f i a n  . m p  d e t s  p e  T c  n t b d p e  2 2 6 , n  t a m É t a e 0 0 2 8   g m e n t e ,  0 i l 1 p 5 4 0 n e v e l o p p y  c h a n g .  M ê m e  l . 7  4 . 5 0 2 7   T c  0  a t i o 1 8  T c  0  T * 2 6 . 2 5 0    T . 2 s a e r t e i o n  1 m o q u e n u m e l e t s  D  - 0 . 1 8 7 1 6   g  � . 0 3 7   c n t .  T D  0 . 0 3 7   T r i 3 5 2 5 q u i  e m e n s .  M ê m e  l 5 5 4 5  0  -  6 5 2 5 0 3 9    - 0 T  a u i b l e  e n r c h o i s i s s 3 1 1 t a 5 2 2 3 6   T c  0 . 2 s a e r t e T D  c e  D  - 0 . 1 8 7 s  u l i e r ,  0 0 6 r q u n n t s  i n t e  y 0 9   T D  6 . 4 9 9 8  u T c  0   T w  3 4 r 3  q u e  l a 3 4 2 5 0    T 2  r n . 0 6 f b 5 1  v t s  a g n  r e E n s u n v 2 ,  t n d  6 f b g r s u r ê 2 3 6   T c  0 . 2 s a e r r t  d e s e m e n b e s o i i o n  r 3 . 9 0 9   T D  6 . 4 9 2 2 5 4 1 1  0  - 1 0 2 5 0    T s  p a r  l ’ i n t a t i x e 6 f b 5 1 l i m n v 2 s d 5 1  d r 2 u ’ ( p a e s u r � i a n  . m p  s e e r t e e s  p o s s i b i l i t � v e n t a i l  d e )  T j  5  T w  1 7 4 1 1  0  - 1 5 4 0 2 2 0 9   t a x e n , e d 1 e  q d i s t r i b u 2 2 i v o i r r e v e n u T c  0 h 3 5 2 2 3 6  f l u 2 2 i s  0 . o n d n 0 r i  f a i t  7 0 2 7  5 5 4 5  0  5 0    T s n n s par l’intaaccro Tc6 qumentellt grinutiles es. 0 3 n e v p h y s c a d r e r i n u t i l e s  e s s , 5 q u i d a t d 0 2 1 ,  u l i e r ,  0 0 6 r q u n n t s  i n t e  y 0 9   T j  5  T w 4 3 n b e s o i -  - 2 9 4 5 i q u e  h u m e r i s d c o n  r f b 5 1 d i r i g e t s  p l a  m o n d p h y s c a d r r é u s s i t e s 8 7 r e n ê 2 3 o r d r c  e 1 t f ,   T c  0  f i a n  u 3 e 0 b l e n 3 4 g b 5 t i o n l a  m o n d p h y s c a d r r é u s s , d e









règlement des différends qu’il pourrait utiliser dans les

points chauds de la planète.

L’OMC est avant tout une organisation intergouverne-

mentale. Elle rend donc compte aux peuples essentielle-

ment par l’intermédiaire de leurs gouvernements. Mais

nous rendons aussi des comptes autrement. À travers les

médias, par exemple. Par nos contacts avec la société civi-

le, les syndicats, les entreprises, les groupes de pression,

les églises et les ONG. Et par l’intermédiaire de parlemen-

taires comme vous. 

Permettez-moi d’en dire un peu plus sur les efforts que

nous faisons actuellement au sujet des parlements et de

leurs membres. La Division des relations extérieures de

l’OMC répond presque tous les jours à des demandes de

renseignements que lui adressent des parlementaires. J’ai

des réunions régulières avec des parlementaires. Je m’ef-

force de témoigner le plus souvent possible devant des

commissions parlementaires. J’ai pris contact avec des

associations parlementaires mondiales telles que l’Union

interparlementaire (UIP) et des assemblées régionales afin

de les informer et de les faire participer. Au début de mon

mandat, j’ai proposé à l’UIP que nous organisions des

séminaires pour expliquer notre rôle aux législateurs, pour



tion du public, mais il faudrait peut-être que les argu-

ments et les raisonnements qui président à leur élabora-

tion le soient aussi. (Ce n’est cependant pas à moi ni à

l’OMC de rendre publique la position ultime d’un gouver-

nement souverain dans des négociations sensibles.) J’ajou-

terai que nous donnons inutilement aux ennemis des

“sociétés ouvertes” des verges pour nous battre en raison

de certains aspects de notre culture et de nos procédures.

Deuxièmement, j’estime que de nombreux gouverne-

ments pourraient faire plus pour informer la population

au sujet de l’OMC et de ses activités. Ils pourraient amé-

liorer les procédures d’information des parlements et des

électeurs au sujet de leur travail à l’OMC, tout comme

certains membres de l’UE l’ont fait au sujet de leur travail

à Bruxelles. 

Troisièmement, on pourrait peut-être faire plus pour que

les parlementaires participent aux travaux de l’OMC. Je

pense que, si on leur en donnait la possibilité, les parle-

mentaires pourraient aider les gouvernements à combler

le fossé entre l’OMC et les électeurs en organisant des

auditions publiques et faisant participer davantage le

public à la création et à la mise en œuvre des politiques.

Je pourrais ajouter que les parlementaires jouent déjà un

rôle très important à l’OMC puisqu’ils sont chargés de

ratifier nos accords. En disant cela, je ne peux évidem-

ment prévoir jusqu’où les liens pourraient ou devraient

aller. C’est aux Membres de l’OMC d’en décider, et nos

Membres veillent jalousement et à juste titre sur leurs pré-

rogatives. 

Voilà donc quelques idées. Je me félicite de ce débat et de

l’examen plus approfondi qu’il suppose. Nous, à l’OMC,

nous avons de nombreuses raisons d’être fiers. Et nous

serons plus efficaces encore si nous apparaissons plus

ouverts, plus responsables. Peut-être alors pourrons-nous

faire mieux avec nos Membres, qui pourraient nous don-

ner les ressources nécessaires pour aider ceux qui sont

plus marginalisés. Je ne rêve pas du budget du Fonds

mondial pour la nature, qui est trois fois supérieur au

nôtre. Mais certains gouvernements pourraient peut-s
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