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L’année koulée  marquera dans l’histoire un nouveau
tournant décisif. En fait, au moment m&me oii le pré-
sent rapport voit le jour, de nouveaux &&rements  vien-
nent changer la carte politique d’une bonne partie de
l’Eurasie septentrionale. La démocratie gagne aussi du
terrain dans plusieurs autres regions. Qn note un peu
partout d’impatientes aspirations vers la libre d&enni-
nation. Un certain temps s%coulera  encore avant que
la nouvelle sc&re internationale ne trouve sa forme
dbfmitive.

Les causes de la transformation mondiale en cours
depuis 1985 débordent le cadre du présent rapport,
mais l’une de ses cons&quences directes aura et&  de
mettre un terme à la longue période d’immobilisme des
Nations Unies. C’est pour nous une source de satisfac-
tion qu’à aucun stade de ces bouleversements 1’QNW
n’ait été depassée  par la marche de l’histoire. Mais le
souci demeure, accentué encore par le cours des &éne-
ments, de voir les principes de la Charte regir l’ordre
international en genese.

La renaissance de notre Organisation est le produit
d’un changement qualitatif d’attitude et de
Elle est le fruit de la coopération active des r=ck:tats
bres et du labeur intense que n’a cesse de s’imposer le
Secrétariat au travers de toutes ses tribulations. Ce
renouveau remonte B plusieurs aunées,  et en particulier
au moment où l’on s’est aperçu que l’Organisation pou-
vait se faire le heraut de la paix dans un environnement
international en pleine évolution. Le contraste entre
ce que je constate ainsi et ce dont je rendais compte
dans mon premier rapport annuel ne saurait &re  plus
marque.

II

En 1982, je déplorais l’érosion de l’autorité et du
prestige des Nations Unies et l’inaction du Conseil de
securité  lorsque des conflits eclataient. Redoutant
l’anarchie internationale, je proposais diverses metho-
des pour permettre au Conseil et au Sec&taire g&ukal
d’agir plus efficacement afin de pr&etver la paix. Au
début, les r6sultats  ont Btb  decourageants.  Un lent pro-
cessus d’autocritique institutionnelle avait cependant
été méticuleusement mis en train. Le réexamen du râble
et des procedures  du Conseil de stkurité  s’est accompa
gne d’un accord it l’Assemblée g&u%ale sur la façon
d’adopter le budget de l’Organisation par consensus.
Un effort majeur, quoique incomplet de par sa nature
m&me, a eté entrepris pour dégraisser le Secrtltariat  et
mieux l’adapter ainsi aux nécessiti% de la période il
venir. Ces initiatives, comme d’autres mesures intro-
duites progressivement sur une période de cinq ans,
n’indiquaient pas seufement l’intention de regler des
questions d’organisation, mais aussi l’ambition de met-
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tre fin 8 une @riode  de dérive. L’inter&  renouvelé pour
le fonctionnement de l’tkganisntion  correspondait au
sentiment que le monde aspirait & des changements

!
bus  profonds. Et en effet, après la fin de la guerre
roide,  les mesures que j’avais proposées en 1982 sont

presque toutes devenues, comme je l’avais espére,  d’ap-
plication courante et routinière.

En janvier 1987, j’ai insisté aupr&s du Conseil de
sécurité pour qu’il trouve les moyens d’agir collective-
ment afin de résoudre certains des problèmes dont il
ttait saisi de uis des annees.  Ce qui a suivi est désor-
mais connu fu grand public : une coordination remar-
quable s’est etablie entre le Conseil de sécurité et le
Secrétaire général. L’adoption d’un plan visant a mettre
fin a la guerre entre l’Iran et l’Iraq, la conclusion des
Accords de Geneve,  suivie par le retrait des forces
soviétiques de l’Afghanistan, et enfin l’accession de la
Namibie & l’indépendance comptent parmi les princi-
paux fruits de ce rajeunissement des Nations Unies. Des
progrès ont egalement été r&alisés en ce qui concerne
la situation au Sahara occidental, au Cambodge, en
Amerique centrale et ailleurs.

Aucun de ces SUC&S  n’a été remportb  du seul fait de
I’ing&iosite diplomatique; il y a fallu, il y faudra peut-
&tre  encore, des op&ations complexes sur le terrain,
doment autorisées par les organes compétents, qui vont
bien au-delà du cadre, si novateur et utile qu’il ait été,
dans lequel s’inscrivait pr&%demmeat  le maintien de la
paix assuré par l’Organisation des Nations Unies. Alors
que 13 o@rations de cette nature avaient &é  entre-
prises en 43  ans, cinq l’ont &te en 1988 et 1989, et quatre
durant la période considér&e. Les mandats des opéra-
tions de maintien de la paix sont explicités dans les
r&olutions pertinentes, et les resultats obtenus sont
consignb  dans mes divers rapports. Je me bornerai B
faire observer ici que jamais, dans toute l’histoire de
l’Organisation, l’occasion ne S’&ait  offerte de tant ap-
prendre sur les diverses taches  associées à l’instaura-
tion, au maintien ou au raffermissement de la paix dans
des régions dtchirees  ou menacks  par un conflit. Ja-
mais encore on n’avait crée de précedents  comme ceux
qui ont eté établis de differentes manières en Namibie,
en Haïti, en Angola et au Nicaragua et, ces derniers
temps, en Amérique centrale tout s
particulier en El Salvador. En fait, 1’0

ialement, en
rganisation en-

treprend actuellement certaines missions qui auraient
&t impensables hier encore.

D’une manière ou d’une autre, toutes ces opérations
ont pour objet d’assurer la mise en ap
négociés en detail avec les parties intB

lication de plans
ressées et avec la

participation active du Secrétaire genbral.  Elles sont
d’une grande diversité. Pour n’en citer que deux, déja
menées & bien, la première, qui a &e entreprise en
Namibie et a conduit ce pays à l’indépendance, et l’au-
tre, Organis&e pour observer les électrons au Nicaragua
et assortie d’une composante militaire, ont contribue
& mettre un terme B des situations dangereusement
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conflictuelles. Deux autres op&ations ont donné les
résultats escomptes, B savoir la mission d’observation le
long de la frontiete entre l’Iran et l’Iraq  et celle qui a
surveillé le départ des troupes étrangères de l’Angola.
La mission d’observation des élections en Haïti, avec sa
composante de sécurité, a constitué un exemple de ce
que les Nations Unies peuvent faire, avec l’appui appro-
prié des organes déliberants,  pou,r superviser impartia-
lement le déroulement d’élections nationales dans une
situation pouvant comporter des répercussions interna-
tionales. La mission entreprise au Sahara occidental
concerne un r6f6rendum  sur le statut futur du territoire.
Celle qui est envisag6e  au Cambodge fournira le cadre
structure1 requis pour le projet de Aconciliation natio-
nale après des ann6es  de combats. La deuxième mission
en Angola, lancée cette année, veille au respect du
cessez-le-feu entre !es parties pr&%demment  en guerre.
La mission en El Salvador a actuellement pour tiche
novatrice d’assurer le respect des droits de l’homme B
long terme dans l’ensemble du pays. Des fonctionnaires
de divers programmes et or anismes  des Nations Unies,
ainsi que des gardes civils, facilitent  sur place la foumi-
turc d’une assistance humanitaire & tous les habitants
de l’Iraq, et plus spécialement aux Kurdes. Dans une
large mesure, l’objectif de ma mission en Afghanistan
et au Pakistan a changé depuis les Accords de Genève,
comme a changé aussi le r8le de ma mission en Iran et
en Iraq depuis qu’a et6 mené a bien le retrait des forces
‘usqu’aux frontieres reconnues internationalement.
kI éanmoins, ces missions denotent  une 6volution  sensi-
ble du rBle de l’Organisation dans des domaines relatifs
g la sécurité internationale.

Au cBté de ces opérations nouvelles, des missions
plus anciennes de maintien de la paix se poursuivent. A
Chypre, une force des Nations Unies sépare les parties
en attendant que les négociations progressent vers un
règlement global. En Amtrique  centrale, une mission
d’observation veille au respect des engagements sous-
crits par cinq pays d’Am6rique  centrale au titre de !‘Ac-
tord d’Esqm
des Nations 8

ulas II. Au Moyen-Orient, l’organisme
nies charge de la surveillance de la trêve,

la Force intérimaire des Nations Unies au Liban  et la
Force des Nations Unies chargee  d’observer le dégage-
ment continuent it contribuer de façon majeure a la
stabilit6 dans la région; le Groupe d’observateurs mili-
taires des Nations Unies dans l’Inde et le Pakistan se
trouve au Cachemire pour superviser le cessez-le-feu.
Outre qu’il fournit les effectifs mlcessaires  it tous ces
remparts de la paix, le Secretariat  s’attelle actuellement
g des taches  d’une complexitb  et d’une envergure sans
prec&dent pour assurer l’application des decisions  du
Conseil de sécurité? relatives B la situation concernant
l’Iraq et le Koweït. Seule l’une de ces tâches, la mission
d’observation militaire, correspond au type traditionnel
d’opérations de maintien de la paix. Les autres taches
découlant des dbcisions prises par le Conseil en vertu
du Chapitre VII de la Charte comprennent la démarca-
tion de la frontière entre l’Iraq et le Koweït mertee  B
bien par une commission cr6Ce  il cet effet, l’élimination
des moyens de destruction massive de l’Iraq grtice &
l’action d’une commission sp6ciale  et de l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique, la gestion d’un fonds
de compensation, l’organisation de la restitution de
tous les biens koweïtiens saisis par l’Iraq et enfin l’ac-
complissement de lourdes responsabilités resultant de
la résolution 706 (1991) du Conseil de sécurite.  Ce sont

la autant d’innovations dans l’activite internationale et
les responsabilités du Secretariat.

C’est par l’action, et non par le débat, que I’Organi-
sation a ainsi repondu  a deux questions que l’opinion
publique se posait à son sujet pendant presque toute
son existence : aurait-elle jamais les moyens de redres-
ser la situation en cas de rupture de la paix ou d’actes
d’agression et le Secretariat  serait-il en mesure d’exé-
cuter des projets de plus en plus complexes liés à la

P
aix ? Les réponses sont affirmatives. L’effïcacite  de
‘Organisation ne saurait desormais  &tre  mise en doute.
C’est un fait non negligenble que les dirigeants mon-
diaux &Unis  lors de trois conferences  recentes  au som-
met, à Londres, Abuja et Guadalajara, ont
déclarations constatant le rôle central de 1’ 8

ublié des
NU dans

le système international et ont affirmé solennellement
leur foi en l’Organisation. Sur des plans totalement
différents de la vie internationale aussi, l’Organisation
des Nations Unies est de plus en plus considérée
comme un intermédiaire digne de confiance.

Maigre  cette quasi-unanimité de vues, certaines
notes discordantes sont encore perceptibles. L’une est
la persistance d’une tendance, quoique moindre main-
tenant, à ne pas faire appel aux mécanismes des Nations
Unies pour résoudre certaines questions importantes, y
compris celles qui concernent des conflits naissants ou
potentiels. L’autre tient au contraste marqué entre les
tfiches imparties à l’Organisation et les ressources mises
à sa disposition. Le dynamisme et l’ampleur de la vision
ne sont gu&re compatibles avec l’indigence financiére à
laquelle POrganisation  est r6duite.

III

Si, au-del& de l’Organisation elle-même, on examine
la situation mondiale, on y voit une simultanéité unique
de promesses et de périls. Les promesses sont considé-
rables mais les p&ils ne sont perçus que partiellement.
La disparition de la bipolarisation lice à la guerre froide
a sans conteste élimin6 le facteur qui avait pratique-
ment immobilisé les relations internationales pendant
quatre ddcennies.  Elle a guéri le Conseil de sécurité de
sa paralysie et a contribue énormement i3 régler certains
conflits régionaux. Elle ne garantit cependant pas par
elle-même une paix juste et durable pour les peuples du
monde. Le paysage international contient encore de
vastes taches d’Ombre,  faites de problemes  potentiels et
de conflits naissants.

Point n’est besoin de mentionner ici en détail les
situations particulières que je passe en revue dans mes
ra
raP

ports au Conseil de sécurité et à l’Assemblée géné-
e et sur lesquelles j’aurai l’occasion de presenter des

propositions et des observations au cours des semaines
à venir. Comme je l’ai dit plus haut en parlant des
operations  des Nations Unies, la paix est reservée  ou
consolid6e  dans un certain nombre decas. foutefois, les
situations qui presentent un danger pour la paix ne
figurent pas toutes à l’ordre du jour courant de I’Orga-
nisation, et ce pour des raisons diverses : soit qu’on
utilise d’autres moyens d’arriver 3 la paix, soit qu’une
ou plusieurs des parties ne peuvent ou ne veulent sou-
mettre la question aux Nations Unies. Ce fait n’enlève
rien à la gravité de ces situations ni aux souffrances
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qu’endurent les populations les plus directement tou-
chées.

Un nouveau facteur intervient maintenant dans la
situation internationale, a savoir les difficultés multi-
ples inhérentes à la période de transition que traverse
une bonne partie de l’Eurasie septentrionale. La façon
dont cette transition sera gér&e par les dirigeants B
l’intérieur comme à l’extérieur de cette vaste région
aura certainement des conséquences d’une grande por-
tée pour le futur ordre international dans son ensemble.
En fait, il faudra déployer une extr&me  habileté politi-
que pour éviter les troubles civils, r6soudre  les crises
par des moyens pacifiques, assurer la protection des
minorités, faire respecter les droits de l’homme et kar-
ter le risque de toute r63percussion dangereuse pour les
relations internationales.

Une siiuation mondiale instable ne peut que receler
de multiples sources de conflit. II serait peu réaliste de
croire qu’une action multilatérale suffira dans tous les
cas. Cela dit, si elle bén&kie de l’appui de tous ses
Membres, l’Organisation des Nations Unies peut
contribuer à bliminer, dans les relations intematio-
nales, les facteurs nocifs qui peuvent susciter une hos-
tilité violente entre les Etats ou causer un sentiment
génkral  d’insécurité. Il n’y a pas, pour ce faire, de
formule magique : la seule façon de procéder consiste
B organiser la vie internationale sur une base stable,
conformément à des principes bien compris, générale-
ment acceptes  et toujours respect&. Ces principes sont
ceux qu’énonce la Charte des Nations Unies.

Le fonctionnement et la capacite  de l’Organisation
constituent un élement crucial de ce processus, et il faut
faire le maximum pour les ameliorer.  Les domaines sur
lesquels je propose qu’on se concentre sont le maintien
de la paix et de la sécurit6  internationales dans un
climat de justice, la protection des droits de l’homme et
l’examen de probkmes mondiaux tels que le niveau des
armements, la persistance de la pauvreté généralis8e,
la détérioration de l’environnement et la prolifération
de fléaux sociaux comme le trafic des drogues et la
criminalité. ‘Ibus ces sujets ressortissent à la mise au

p”
int de normes et pratiques juridiques internationales.

1s se recoupent dans une certaine mesure et je ne m’y
attacherai ici que pour autant que des Mnements  rt%
cents ouvrent à leur sujet des perspectives nouvelles.

I V

Pendant la période considérée, le Conseil de sêcurité
a pris des mesures d’une portée extraordinaire pour
mettre fin a l’invasion du Koweït par l’Iraq  et pour
décourager toute future agression. Les considérations
qui decoulent de certains aspects de cette action sont
de toute évidence essentielles pour le maintien de la
paix et de la s&uritc$ internationales. Je suis persuadé
qu’elles devront &re  diiment prises en considération à
l’avenir.

Lorsque le Koweït a été envahi, la rt5action du
Conseil de sécurité a été non seulement rapide mais
aussi méthodique; en adoptant 14 résolutions sur le
sujet, il n’a applique que de façon graduelle et mesurke
les pouvoirs que lui confère le Chapitre VII de la
Charte. Loin d’agir B la hâte, il a laissé au Gouveme-
ment iraquien beaucoup de temps  - du 2 août 1990 au

15 janvier 1991-  pour se conformer & ce qu’il exigeait
de lui. Ce n’est que lorsque tous les avertissements
- y compris les appels que j’ai moi-meme adresst’s B
l’Iraq pour qu’il redresse un tort manifeste - sont res-
tés sans effet, et que tous les conseils amicaux ont été
rejet&, que la force armée a finalement &é  utilisée
pour rétablir l’inddpendance  du Koweït. ‘Iklles  sont les
données factuelles de cet événement fatidique, qu’au-
cune evaluation objective ne saurait mkconnaître,  au-
jourd’hui ou & l’avenir.

Une autre considération importante est que l’action
coercitive n’a pas étd appliquée exactement comme
prévu aux Articles 42 et suivants du Chapitre VII. En
effet, le Conseil a autorise le refzours i3 la force sur une
base nationale et de coalition. Etant donné les circons-
tances et vu les coûts de la guerre moderne et les
capacith  qu’elle exige, il ne semblait gu&re possible de
falre autrement. Cela dit, l’expérience des opérations
menees  dans le golfe Persique nous impose, semble-t-il,
de rMbchir ensemble B differentes questions liees B
l’utilisation future des pouvoirs confi& au Conseil de
sécurité par le Chapitre VII.

Pour prévenir toute controverse, ces questions de-
vraient comprendre notamment l’&ude  de mécanismes
permettant au Conseil de s’assurer que l’emploi de la
force armée est proportionné aux circonstances et que
les r&gles du droit humanitaire applicables en cas de
conflit armé sont respectées. Il faudra aussi veiller a ce
que l’application des mesures prévues au Chapitre VII
ne soit pas perçue comme excessive. Etant donné I’in-
terdependance  économique qui caractbrise  le monde
d’aujourd’hui, l’im
globales a, sur des Ii?

sition de sanctions économiques
tats tiers qui sont partenaires k.o-

nomiques de 1’Etat vis&,  des effets tels qu’il faudrait
compl&ter  I’Article  56  de la Charte par des accords
appropriés im osant
ment en aide f

l’obligation de venir concrete-
1’Etat ou aux Etats tiers touchés. Du

point de vue humain, les effets des sanctions sur la
situation de la population de 1’Etat  visé - si elle n’a pas
les moyens poiitiques de modifier la politique qui a
donne lieu B l’acte sanctionnt  - devront tux aussi être
doment pris en considkation.  Comme je l’ai dit lors de
&Unions du Conseil de sécurité, la coercition est un
engagement collectif qui exige sa propre discipline.

V

Les  hostilit& dans le Golfe ont mont& de façon
tragique que la devastation  de deux Etats, le nombre
incalculable de victimes innocentes, les menaces ef-
froyables pour la santé publique, les dommages subis
par l’environnement et les souffrancesendurées par des
millions de personnes representaient  un khec  alar-
mant de la diplomatie collective. C’est donc à juste titre
que l’on met maintenant de nouveau l’accent sur la
nécessité d’une diplomatie préventive.

J’ai maintes fois parlé, dans mes rappom annuels, de
ce qu’exige la diplomatie pr&entive  B l’6NU. Le pro-
bkme principal est toujours le mbme  : l’Organisation
n’a pas les moyens de suivre de façon impartiale et
effective, dans le monde entier, les situations contenant
le germe de différends ou de conflits. La diplomatie
ptkventive suppose une capacité d’alerte rapide qui
exige elle-mbme  une base de données stkres et acquises

- ,:.



de façon indépendante. Actuellement, la somme d’in-
formations dont dispose le Secr&aire  gén&ai est tota-
lement inadéquate. Faute d’avoir ace&  B des moyens
technologiques tels que les systemes  de surveillance B
partir de l’espace ou d’autres systtmes,
de représentants sur place  en nombre suP

rive qu’il est
fisant, on voit

mal comment le Secrétariat pourrait suivre en toute
impartiaiité  l’evolution de situations risquant d’engen-
drer des conflits. Un premier pas, modeste certes, a ét6
fait dans ce sens il y a quatre ans, lorsqu’ont été cr66s
les bureaux politiques du Secrétaire général B Kaboul
et Islamabad et, plus rkemment,  & Teh&ran et B Bag-
dad. Des opérations de cet ordre semblent indispensa-
bles si nous voulons développer la capacitb  pr6ventive
à la disposition du Secrétaire général. C’est l’insuf-
fisance de cette capacité qui a toujours limite le re-
cours à I’Article  99 de la Charte, en particulier dans
son aspect prévisionnel. La Charte n’envisage pas que
I’ONU attende pour intervenir que des hostilités &a-
tent, qu’une agression ait lieu ou que des violations de
droits de l’homme atteignent des proportions massives.
Trop souvent, dans des situations menaçant de dégéné-
rer en conflit g%u5ralise, la capacite  de médiation ou
d’enquête de l’Organisation a 6té gardée en réserve
alors que des guerres éclataient et que des differends
s’envenimaient. Il y a une relation de complémentarité
entre l’idée que le Sec&taire g&&ral  doit être pleine-
ment doté des moyens que suppose 1’Article  99 de la
Charte et l’idee  que le Conseil de sécurité (conformé-
ment à l’esprit de 1’Article  34) doit avoir, en ce qui
concerne le maintien de la paix, un ordre du jour où ne
figurent pas seulement les questions qui y sont inscrites
formellement & la demande de 1’Etat ou des Etats inté-
ressés. A mon sens, cette complémentarité peut fsire de
la diplomatie prcventive non plus une simple expres-
sion mais une realité tangible.

La maîtrise et le règlement des conflits entrent dans
le cadre du règlement pacifique des différends auquel
la Charte consacre tout un chapitre, mais n’en sont pas
exactement synonymes. Le principe de base sur lequel
repose le Chapitre VI -je tiens a le répéter - est que
ni le Conseil de sécuritd  lui-m&me  ni les Etats Membres
de l’Organisation ne resteront passifs en attendant que
des tensions internationales donnent lieu B un differend
et que le differend lui-même dégenère  en conflit ouvert.
‘lbutefois,  pour que le mtcanisme de reglement des
différends puisse fonctionner, il faut avant toute chose
que change radicalement la façon dont les parties B des
diffërends internationaux majeurs conçoivent le r8le et
la capacité de I’ONU en ce qui concerne le règlement
de ces diffèrends.  Au fil des ans, en effet, on en est venu
à considérer l’Organisation elle-m&me,  et pas seule-
ment son organe judiciaire, comme une instance apte &
prononcer un verdict  n6gatif pour l’une ou l’autre des
parties. Je pense que nous devons maintenant chercher
à ce que s’accrédite, sauf dans les cas de rupture de la
paix ou d’actes d’agression (questions qui relèvent du
Chapitre VII),  la notion que I’ONU est plut& un ins-
trument de mcdiation, qu’elle peut aider B concilier des
revendications et interêts légitimes et B parvenir & des
règlements justes et honorables.

Je tiens à souligner ici que l’organisation n’est pas
cens&  monopoliser le processus de paix. Le r81e  des
accords ou organismes régionaux dans le reglement
pacifique  des diffkcnds  est en effet expiicitement re-

connu dans la Charte aux paragraphes 1 de 1’Article  33
et 2 de I’Article  52. ‘Ihnt qu’un processus de paix cr&ii-
ble est en cours comme l’envisagent ces deux articles, il
n’y a pas lieu de penser que I’ONU est tenue à l’écart.
En revanche, lorsqu’un tel processus n’est pas institué,
qu’il semble suspendu indéfiniment ou qu’il s’est de
toute Rvidence solde  par un &chec,  il n’y a guère de
raison de continuer a 6viter le recours & 1’ONU.  Recon-
naître que celle-ci joue un r8le central dans le sys-
terne international doit être plus qu’une affirmation
théorique.

A cet égard,  il importe aussi de rappeler qu’aux
termes du paragraphe 1 de 1’Article  52 de la Charte les
accords ou organismes régionaux et leur activit6 doi-
vent être compatibles avec les buts et principes des
Nations Unies. Cette disposition est plus pertinente
encore dans le monde interdependant  d’aujourd’hui où
les événements majeurs qui se produisent dans une
r6gion  ont in&itablement  des répercussions dans une
autre. Les efforts mer& dans le cadre d’un régiona-
lisme renaissant doivent donc compléter ceux de 1’ONU
et non leur faire concurrence ou les compliquer. Il faut
B cette fin établir des relations de travail fondées sur
une comprehension  mutuelle entre I’ONU et les orga-
nismes régionaux, faute de quoi le caractere  incohérent
et fragmentaire des efforts de paix risque fort de nuire
au mécanisme de paix.

Le fonctionnement du systéme  de securité collective
pkhe aussi par le fait qne l’on n’a pas suffisamment
recours B l’organe judiciaire principal de I’ONU, la
Cour internationale de Justice. De nombreux diff&
rends internationaux sont en effet justiciables; m&me
ceux qui semblent purement politiques (comme l’était
le differend iraquo-koweïtien avant l’invasion) ont un
Clément  nettement juridique. Si, pour quelque raison
que ce soit, les parties ne saisissent pas la Cour, obtenir
de celle-ci un avis consultatif aiderait a parvenir à un
réglement équitable et objectivement satisfaisant et,
partant, B désamorcer une crise potentielle. Or, I’Arti-
cle 96 de la Charte autorise l’Assemblée générale et le
Conseil de sécurit6  à demander un tel avis 3 la Cour. Je
voudrais donc suggerer  de nouveau que l’Assemblée
g6nérale donne cette autorisation aussi au Secktaire
g6néra1,  ce qui serait pleinement conforme aux rela-
tions eomplementaires des trois organes intéressés de
l’organisation des Nations Unies, qui se sont dévelop
p6es  de façon fructueuse au fil des ans. Cela permettrait
aussi de renforcer le r8le du Secrétaire général, objectif
qui est celui de beaucoup d’Etats  Membres comme le
montrent les déclarations faites au plus haut niveau. Ce
serait là un moyen important de d&elopper le droit
international et les normes juridiques comme bases de
l’activite  de I’Organisatio~n des Nations Unies et des
relations internationales.

VI

Dans le domaine des droits de l’homme, une certaine
dichotomie apparue de longue date s’est encore aceen-
tuée ces demreres  années : c’est à juste titre que l’on se
félicite, d’une part, d’avoir donne a la communauté
mondiale une Charte internationale des droits de
l’homme - Déclaration universelle et deux Pactes in-
ternationaux-, puis toute une skie d’autres instru-
ments; de i’autre,  la consternation perdure devant les
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atrocités commises dans un monde où le recours systt-
matique a la force brute sert encore B subjuguer cer-
taines populations. Aujourd’hui, l’opinion exige avec
insistance que l’on rtduise I’tcart entre aspirations et
rtalitt,  faute de quoi tout espoir serait perdu.

Il serait injuste de minimiser les rtsult  11s  obtenus a
ce jour. On s’est activement employt b prtparer  I’avé-
nement d’une tre  de respect universel des droits de
l’homme. Les modalitts, selon lesquelles la Commis-
sion des droits de l’homme et les organes crtts  en
application des differentes  conventions pour en super-
vtser I’ap

r
lication ont g connaître des plaintes relatives

a des vio attons, ont tte dtfinies. Si le souci des droits
de l’homme s’est maintenant etendu lr  la planéte  tout
entiere, c’est au reste pour beaucoup grgce B la re-
flexion et aux efforts considerables  que I’ONU et, sous
son influence ou inspirés par elles les particuliers, las
organisations internationales et les mtdias  consacrent
i3  cette cause.

L’action menee depuis des décennies pour mettre fin
à l’apartheid en Afrrque du Sud ttmoigne  en fait avec
tclat  de la volonte  tenace et agissante qu’a I’Organisa-
tion d’éliminer la ségregation  et la persecution fondtes
sur la .ace. L’ONU  aura atteint l’un de ses principaux
objectifs lorsque les progrès ensibles qui ont ett  fai:s
jusqu’ici aboutiront a l’instauration d’un regime fonde
sur les principes democratiques  et l’harmonie raciale où
ne subsistera plus de l’apartheid qu’un souvenir honni.

Force est neanmoins de constater qu : la campagne
pour la protection des droits de l’homme a surtout porte
ses fruits la ou  rtgne  une relative normalitt  et où
les gouvernements sont dejja bien disposes. Par con-
tre, lorsque des violations systématiques et massives
sont commises - aujourd’hui comme par le passe les
exem les ne manquent pas un peu partout dans !e
m o n Be --, le dispositif intergouvernemental de I’ONU,
loin de ccntribuer  B lrs faire cesser comme il le devrait,
n’en est bien souvent que le témoin impuissant.

S’attendre que les victimes de ces horreurs cherchent
à obtenir réparation en recourant aux procédures et
mécanismes normalement prtvus i3 cet effet, avec les
lenteurs qui en entravent le fonctionnement, serait
manquer de c<Icur et de comprehcnsion. II ne sert b rien
que l’organisation des Nations Unies encourage le res-
pect des droits de l’homme si elle ne réagit pas aux
violations massives en prenant sans attendre des me-
sures proportionntes a leur gravite. Pr&endre  promou-
voir les droits dc l’homme n’a guère de sens si on ne les
défend pas lorsqu’il y est le plus violemment porte
atteinte.

Je vois pour ma part dans la protection des droits de
I’hommc  l’une des clefs de vo0te  actuelles de la paix. Je
suis de mcme convaincu que ce qu’il faut mainttnant
c’est bien plut&  exercer une influence et des pressions
internationales concerttes - eppels,  avertissements,
admonestations ou condamnations, selon le cas, et, en
dernier ressort, prtsence approprite de I’ONU - que
s’en tenir a ce qui Ctait juge  acceptable en droit intcr-
national traditionnel.

Uidée  suivant laquelle le principe de la .ton-ingé-
rente dans ce qui reléve au premier chef de la juridic-
tion interne des Etats ne devrait pas permettre que
soient impunfment commises desviolations massives et
systématiques des droits de l’homme est de plus cn plus
largcrncnt partagée. Le fait que I’ONU n’ait pas et6  en

mesure d’empécher des atrocitts  dans un certain nom-
bre de situattons  ne saurait servir d’argument, sur  Ir
plan juridique ou moral, contre l’action corrective qui
s’impose, en particulier lorsque la paix aussi est mena-
cCe.  Qu’elle ne soit pas intervenue ou qu’elle ait echout
pour telle ou telle raison d’ordre circonstanciel ne
constitue pas un prectdcnt.  Ne pas porter atteinte a la
souverainete, B I’integritt  territoriale et B I’indépen-
dance politique des Etats constitue sans nul doute un
imptratif  solidement etabli. Mais le principe ne serait
qu affathh  SI l’on devait en conclure que la souverainett
comporte en elle-meme,  B notre epoque encore, le droit
de massacrer des populations civiles, de les dtcimer
sysrtktatiquement ou de les contraindre it l’exode, sous
le @texte  de contenir des troubles ou une insurrection.
L’inter&  accru que la communauté internationale ac-
corde a la mise en place d’un rCgime  universel des droits
de l’homme s’accompagne d’une tvolution sensible,
dont il y a tout lieu de se feliciter, dans les attitudes du
public. ‘l’enter d’aller it contre-courant serait aussi ris-
que sur le plan politique qu’indéfendable sur le plan
moral. II ne s’agit d’ailleurs oas tant de charmer d’orien-
tation que de prendre plus  clairement cotkience  de
l’une des conditions de la paix.

Je tiens a souligner que, loin d’être indispcnsablcs
dans ce domaine, des doctrines nouvelles pourraient
meme ebranler  les ententes ttablies. Il se peut que le
debat entre juristes et politiques suscite des idtes  nou-
velles et que celles-ci se repandent  largement. Ce qu’il
faut cependant au niveau intergouvernemental, en
I’Ctat actuel des affaires internationales, qu’il s’agisse
des droits de l’homme ou de tout autre domaine, ce
n’est pas Claborer  des thtories  nouvelles, mais coopérer
davantage et faire preuve lt la fois de bon sens et de
compassion. II n’y a pas lieu de s’enterrer dans le
dilemme respect  -de  ia souverainete-protection des
droits de l’homme. L!ONU  n’a nul besoin d’une nou-
velle controverse idtologique.  Ce qui est en jeu, ce n’est
pas le droit d’intervention, mais bien l’obligation collcc-
tive qu’ont les Etats  de porter secours et re araiinn
dans les situations d’urgence où les droits de Fhomme
sont en ptril.

II ne fait me semble-t-il aucun doute que les viola-
tions des droits de l’homme mettent la
mais, R passer outre it la souverainet P

aix en danger,
des Etats, on

risque le chaos. La plus grande iwudence s’impose, car
il ne faudrait pas que la defense des droits de l’homme
conduise g empitter sur la juridiction interne ct souve-
raine des Etats. Faire peu de cas de ce principe  serait le
plus sur  moyen de sombrer dans l’anarchie.

Quelques mots de mise en garde on! donc leur place
ici. Premierement,  comme tous le3 autres principes fon-
damentaux, le principe de la protection des droits de
l’homme ne saurait etre invoque dans un cas et ignoré
dans un autre. A l’appliquer selectivement, on I’avili-
rait. Les gouvernements
accusés de parti pris; L’O R”

uvent c+wrir  le risque d’Ctre
U ne le peur  pas. Deuxitme-

ment, toute action internationale visant B roteger les
droits de l’homme doit reposer sur une dp..ctston  prose
en conformité avec la Charte des Nations Unies. Elle
ne doit pas etre unilaterale.  ‘Ikoisiemcmcnt,  et dans le
meme ordre d’idees.  il importe au plus haut point de
garder le sens des proportions dans cc domaine. Si, dc
par son ampleur ou ses modalitts,  l’action intcrnatio-
nale entreprise est sans commune mcsurc avec  Ic mal,
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elle IIC  peut que susciter une rtaction  vehtmente  qui
mettrait, a long terme, en danger les droits mCmes  qu’il
s’agit de dtfendre.

VII

Une autre source importante d’instabilitt chronique
est la militarisation gtn6rale,  que traduit l’importance
des arsenaux et des dtpenses  mditaires dans le monde
d’aujour,  ‘hni. Le gaspïuage  insens  de ressources et
d’tnergie n’en est que l’une des constquences.  lbut
aussi nuisible est l’obsession de la stcuritt militaire, qui
a min6 les relations internationales et qui, dans la plu-
part des pays en dkveloppement,  a entravt la marche
vers des institutions dtmocratiques  plus stables. Cette
obsession a ttC  aussi d&astatrice  sur les lans politique,
culturel et psychologique qu’elle l’a td  sur le plan&
financier.

Pendant ~LIS  anntes,  toutefois, la guerre froide a
projeté son ombre sur tous les efforts de limitation des
armements et de desarmement. Les perspectives qui
s’owrent aujourd’hui devraient nous permettre d’asso-
cier plus ttroitement  les initiatives collectives dans ce
domaine aux activitts de r6tablissement de la paix et de
maîtrise des conflits. Ces possibilitts  ne dureront sans
doute pas indtfiniment.

A l’échelle mondiale, il faut citer au nombre des
priorites  la recherche de nouvelles rtductions stabilisa-
trices des armes nucléaires. le maintien du regain d’in-
ter& porte au ‘Ikaitt  sur la non-proliferation des armes
nucléaires, l’arrêt de la proliferation incontr815e  des
armes perfectionntes  de destruction massive et de la
technologie utilisée dans ce domaine, la conclusion
rapide d’une convention sur l’interdiction totale des
armes chimiques et le renforcement des obligations
fondamentales dtcoulant  de la Convention sur les
armes biologiques. Pour assurer la non-prolifération
des armes de destruction massive, il faudra rtussir à
mettre au point des regimes  de vérification qui renfor-
cent la confiance, garantissent les applications pacifi-
ques et, surtout, permettent de dtcelel,  sans tquivoque,
tous les cas d’inextcution  c s engagements, où qu’ils se
produisent.

Il importe de faire en sorte que les pays en dévclop-
pement puissent obtenir régulièrement la tcchnologte
qui leur fait cruellement défaut, sans que cela entraîne
une proliftration  des armements. Il faudrait à cette fin
une formule de coo ration, dans le cadre de laquelle
les pays industrialis$s seraient plus disposés à répondre
aux besoins des pays en d&eloppcment  dans le do-
maine des utilisattons  de la science et de la technique a
des fins pacifiques, et les btlnéficiaires indiqueraient
nettement les utilisations finales.

Cela fait plusieurs années que je souligne mes vives
préoccupations au sujet du probléme des transferts
excessifs et déstuhilisateurs d’armes classiques. Les rC-
centes manifest&~ns  de soutien a dCe de  promouvoi r
la transparence daus  le comtnerce des armements gracc
B un programme d’enregistrement et de publication des
données par les Nations Unies sont encourageantes. S’il
ttait applique équitablement aussi hien aux fournis-
seurs qu’aux b&téficiaires d’armes et établi de concert
avec eux, un tel programme favoriserait l’instauration
d’un climat proprce  a la modération spontanee et a un

comportement plus responsable. A terme, nous devons
chercher B mettre au point des critères equitahles  de
maîtrise multilattrale  des transferts d’armements, sans
porter atteinte aux besoins ltgitimes des Etats en ma-
tiere de struritt.

Le dtmant&lement de l’appareil militaire de la
guerre froide devrait aller de pair avec la mise en place
d’une structure crtdible  de stcuritt  rtgionale.  A ce
propos, on ne peut méconnaître les dtstquilibres  et les
asymttries qut existent a l’inttrrcur  des rtgions et qui
sont sources de tensions et d’ins6curitt.  Cela montre
encore une fois combien il est difficile de dissocier les
ntgociations  sur la limitation des armements du rbgle-
ment pacifique des diffkrends internationaux. Pour sa
part, le Secrttariat  a accord6 un rang de priorite  tleub
a l’organisation de rtunions  régionales et interregio-
nales,  où il voit le moyen de rechercher des solutions
adaptées aux besoins particuliers de chaque rtgion  et
sous-rtgion. Mais notre objectif ne pourra &tre  atteint
que si les dirigeants des Etats sont associts a ce dialo-
gue. Le caractr?re  irrtel  qui marquait les entretiens sur
la limitation et la rkduction des armements doit t?tre
dissipt. II s’agit la, a mon avis, d’une des entreprises les
plus pressantes du moment.

VIII

La coexistence d’une opulence croissante et d’une
pauvreté de plus en plus marquee  est une caractéristi-
que frappante et paradoxale du monde d’aujourd’hui.
Comme le montre a l’evidence la situation mondiale, la
pauvret6 sape la cohésion des socittés  et des Etats,
détruit le fondement mi?me  des droits de l’homme et
porte atteinte à l’environnement. Il faut s’attaquer avec
la même urgence  a cette cause majeure d’instabilitt
qu’aux crises politiques. Aucun système de sécuritt  col-
lective ne sera viable si on ne cherche pas il rCsoudre
vkritablement  le problème de la pauvreté et de la mi-
sère, qui sont le lot de la majeure partie de la population
du monde.

La relance du dialogue Nord-Sud est plus imptrative
que jamais. Henrcuscn~.:nt,  il existe maintenant des
conditions qui permettront de le faire progresser de
façon constructtvc,  sans qu’il soit marqut  par les dis-
cours creux ou dominés par les contr  werscs idcologi-
qucs.

Les mutations profondes que l’éconornic mondiale a
subies ces dernières  années ont apporte la prospérité B
bon nombre de regions du monde En revanche, 1~
situation Cconomique  de la plupart des pays en dcve-
loppcment se détériore dcputs  quelque temps. Le com-
mcrce mondial s’est dévcloppk  relativement vite, mais
non pas les exportations et importations des pays cn
dévcloppcmcnt. Les flux d’investissement étranger di-
rcct ont quadruplé au cours des années 80, mais la part
des pays en développement  a baissé considérablement.
Du fait de la crise de la dette, l’ensemble des pays
endettés enregistren *r Te  sortie nette de rcssourccs.  La
dette extérieure des pays importateurs de capitaux, qui
était inférieure a 600 milliards de dollars en lY88, a
maintenant atteint 1 200 mil!iards.  Le revenu par hahi-
tant a baissé dans bon nombre de r6gions  au cours dc
la dcrnitre décennie. ‘Ibus  ces facteurs ont renforce les
causes de conflits violents,  exacerbé les problémcs dans



les domaines de la sante et de l’environnement et fait
augmenter de fapon alarmante le nombre des per-
sonnes demunies et des personnes d&plac&s  : plus
d’un milliard de personnes vivent actuellement dans la
pauvreté absolue et

na
r&s  de 37 millions ont et6 d&aci-

nks du fait de co its. Ce sont là d’6normes  taches
d’Ombre  dans le paysage international contemporain, et
nulle part la situation n’est aussi grave qu’en Afrique,
comme je l’ai décrit en d&ail dans un rapport réoent.  Il
est &ident,  h mon avis, qu’il faut renouveler les enga-
gements pris il y a cinq ans dans le cadre du pacte conclu
entre les pays africains et la eommunaut~ intematio-
nale. Pour des raisons humanitaires et &onomiques, il
est Pmptkatif  de lancer et d’exécuter  des plans vrsant A
cr&er les conditions propices B un dfkeloppement  dura-
ble dans l’ensemble des pays en d&eloppement, et en
particulier en Afrique.

La relance de la croissance économique et du d&e-
loppement dans les pays pauvres exige qu’un regime
commercial dynamique soit mis en place qui permette
B ces pays d’avoir, pour leurs exportations, librement
accès aux marchés des pays industrialisés, qu’une solu-
tion novatrice soit apportée d’urgence au probl&me  de
la dette, que les créanciers publics et multilatéraux
octroient des pr&s  d’un volume suffisant, que les flux
d’investissement kanger augmentent 9 que se ren-
force l’aide publique au develop ment, source indis-
pensable de ressources financi res concessionnellesr
pour les pays en développement, notamment les plus
pauvres et les moins avan&  d’entre eux. En outre, il
est indispensable d’accroltre  les ressources financières
du Fonds .mondtaire  international, de la Banque mon-
diale et des banques régionales de dtkeloppement si
l’on veut que ces institutions soutiennent efficacement
le processus d’ajustement structurel,  continuent d’of-
frir une aide concessionnelle aux pays B faible revenu et
de fournir des ressources pour les programmes de rem-
boursement et de rttduction  de la dette, et facilitent la
transformation économique des pays qui s’efforcent de
restructurer leur konomie.

Il est devenu manifeste que, pour sauvegarder l’envi-
ronnement, financer la transition vers une économie de
marché, répondre awr besoins de reconstruction des
pays de la région du Golfe et, surtout, soutenir les
efforts de developpement  des pays en développement,
il faudra mobiliser des ressouro”Rs  d’un montant bien
plus important. CaccWration  de la croissance pourrait
bien être le meilleur moyen d’engendrer des ressources
d’investissement. Un facteur positif est la fin de la
guerre froide, qui offre des perspectives Aalistes de
libérer aux fins du developpement  social et konomique
d’importantes  ressources qui etaient jusqu’alors absor-
bées par les dépenses militaires. Dans la mesure où le
développement économique est un facteur de renforce-
ment de la sécurite nationale, il importe que les pays en
développement eux-m@mes reduisent le montant de
près de 200 milliards de dollars qu’ils consacrent aux
armelnents et, avec I’assistance financii?re  nkessaire,
qu’ils convertissent les structures militaires et les inte-
grent dans l’économie civile. Ikxcasion sans prt%dent
qui s’offre maintenant au monde devrait faire l’objet de
debats  et de negociations rationnels, visant a servir au
mieux les intérêts de la communauté mondiale.

C’est compte tenu de ces idees  et problémes  que j’ai
avance l’idee  d’une conférence internationale sur le

financement du deVeloPpment, qui serait Charg&e de
mettre au point une actron  cohérente. Mettant B profit
les travaux préparatoires de la huitieme  session de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
dkreloppement et ceux de la Conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le d&veloppement  ainsi
que les r&ultats qui auront et45  atteints par ces ins-
tan- les participants B la conf&ence  pourraient s’en-
tendre sur les moyens de veiller 8 ce que les pays en
développement et les autres pays qui s’emploient &
Wlgrer  leur économie B  la nouvelle konomie  mon-
diale diposent  des ressources okessaires  pour soute-
nir leur effort.

Cexpkience m’a convaincu que le syst&me des Na-
tions Unies a un r6le clef B
multiples problèmes :

‘ouer  dans le reglement des
trans rontibres qui sont apparus

ces demieres années. En revitalisant ce r6le, nous
devons aller au-delà des aspects pro&duraux ou orga-
nisationnels du processus de rdforme et de restruc-
turation Si l’on veut que soient apporttk  aux arrange-
ments et pratiques institutionnelles existants les
modifications fondamentales et profondes qui pour-
raient s*aviker  nkessaires,  c’est des & présent qu’il faut
commencer a rechercher un large consensus.

IX

La façon dont nous nous attaquerons B la nouvelle
gtSn&ation de problemes  mondiaux risque fort d’être
déterminante pour la qualitb de la vie de tous les habi-
tants de la Plan&te. Can&e prochaine, la faculté qu’ont
les Nations Unies de régler les problbmes  mondiaux
sera mise A 1’6preuve de façon d&rsive  lors de la Conf&
rente  sur l’environnement et le développement - pre-
miere conférence mondiale au sommet officiellement
convoqu& par 1’Assemblde g&&ale.

La Conférence mettra & l’Épreuve  la volonte des
gouvernements d’adopter des politiques B long terme
sur des questions extremement importantes pour le
biendtre, voire la sutvle, de l’humanttk  Elle permettra
aussi de juger si les nations sont ca ables de coopérer
dans le cadre de l’Organisation des R ations Unies pour
formuler des Strat@es  mondiales efficaces et pour
mettre au point des r&gles de droit international qui
soient respectées, voire qui soient assorties de moyens
d’en assurer l’application. Pour que ces strategies soient
efficaces dans un avenir qui dépendra de plus en plus
de la sensibilisation et de la participation du pubhc, il
sera essentiel aussi que les gouvernements coo

P
rent

avec les organisations non gouvernementales et e sec-
teur prive.  Ce processus ddveloppera  encore la capacité
du syst&me des Nations Unies et l’aptitude des orga-
nismes qui le composent & s’attaquer ensemble aux
défis d’un monde en mutation rapide.

Dire que l’environnement est le patrimoine commun
de l’humanité est devenu un lieu commun. Il en dkoule
néanmoins que c’est a l’humanit6 tout entiere de lancer
une attaque concert& contre tout ce
nuiser ou de dkgrader  ce patrimoine.le

ui risque d’ame-
s schemas  tra-

ditionnels d’industrialisation et la consommation de
produits industriels ne sont pas les seuls en cause. D’au-
tres causes importantes sont la pauvret&  le surpeuple-
ment et l’insuffisance des moyens technologiques ou
matériels dont les pays en développement disposent
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pour adopter des pratiques tcolo@quement  ration-
nelles et wuhles.  Les questions difficdes et complexes A
rtsoudre portent sur toute  une gamme de domaines;
pour que les solutions soient efficaces, il faudra de
1nCme  formuler des approches nouvelles dalle  difft-
rents secteurs - amtnagement  urbain et planification
de l’industrie, transfert de technologie, consommation
Cnergttique, pour ne citer que ceux-IA. Le succi%  de le
ConfCrence  de 1992 dtpendre essentiellement du
consensus qui se sera dtgagé  lors des travaux prkpara-
toires A propos des principales questions en jeu. Il
faudra se pencher en particulier sur la question de la
mobilisation de ressources financitres  nouvelles et suf-
fisantes pour appuyer un dkvelop~ment  durable et
s’entendre sur les conditions qui rtgtront  le transfert de
technologie. La ConfCrence devra dtcider  de la mise en
place de mtcanismes  de suivi et d’évaluation rio-
dique. Icenjcu  est considçrablt  pour l’humanitrt o u t
entière.

X

La santt  de le socittt  mosriiale ne tient pns  seule-
ment aux relations politiques et A la croissarke tcono-
miaue. Les maux qui assaillent la socitttT  d’auiourd’hui
ne Sont contenus par aucune frontière, nationale ou
culturelle, et, d’une façon ou d’une autre, l’emportent
sur les remèdes que les gouvernements peuvent admi-
nistrer individuellement. Les ressentiments et I’tclate-
ment des groupes sociaux, la dtsinttgration des StNC-
tures traditionnelles fondtes  sur la loyautk,  la discipline
et le soutien affectif-dont le sort de la famille ebt
tristement exemplaire -et le sentiment d’aliénation
dont se ressentent tant de nos semblables sont autant
de consCquences  malencontreuses des mutations ra-
pides de la socittt. Les manifestations s’en trouvent
dans cc flteu que constituent l’abus et le trafic des
drogues, dans un marche noir des armements en pleine
prosp&itt+,  dans la prise d’otages et le recours au terro-
risme contre les populations civiles ainsi, au bout du
c o m

&
te, que dans la modernisation de la criminelité.  Si

la s curitt des nations n’est pas envisagee  en termes
uniquement de menaces extérieures,  si le progrés ne se
meure  pas eux seuls indicateurs Cconomiques et si le
changement est gtrt dans le souci du bien-&re  de I’in-
dividu, id  tlche qui inwmbe  A I’ONU dans le domaine
social ne le ctde en rien A celles qui lui sont assignees
en matihre politique, tconomique ou Ccologique.

Dans le lutte multiforme menée contre l’abus inter-
national des drogues, certaines initiatives rtcentes  ont
permis  de mieux dtfinir  les fonctions de I’Orgenisation
et ont aussi suscité de
l’opinion. Le nouveau F

lus grends espoirs au sein de
rogremme des Nations Unies

pour le contrble international des drogues a ttC  crC6
pour Claborcr une stretCgie  cohtrente  et inttgrtr.  En
partageant le tAchc  avec les institutions régionales et
mtcrnetioneles  et en associent les gouvernements aux
efforts  de lutte contre le drogue, on devrait parvenir A
rcnforccr l’action multilatérale dans un domaine où les
initiatives netionales  ne mon

Y
ucnt pas mais oh  Ics rC-

sultats  laissent IAcheuscmcnt dtwcr.
La poussk  de le criminolitt  et son internetionelise-

tion compromettent la sécuritt  inttrieure  des Etetq,
portent  ettcintr eu droit fondamental qu’e  l’individu de
vivre  A l’abri de la peur  et peuvent tgelement  avoir pour

effet de perturber les relations internaticjnalcs. II im-
porte donc vue des mtcanismes intergouvernementaux
efficaces soient mis en place et qu’une coopéraCi
beaucoup plus  etroite s’instaure entre les Etats dens les
domaines Judiciaire et policier.

Le strcttgie  sociale mondiale pkcherait sérieuscmcnt
si. outre le lutte contre ces deux probltmes meneçants,
elle ne prkvoyait  une action constructive visant A rani-
mer des institutions sociales fondamentales et A mettre
un terme A le discriminetion  sociale dont pltissent  les
membres les plus faibles de la soci&&  Le c&l&bretion
de I’Annte  interuetionele de le femille en 1994. le mise
au point des règles types voulues pocr assulcr I’tgalitt5
des chences  eux handicap&, la collaboration avec les
organisations non p;ouvernementales en vue de I’blebo-
railon de principes d’action en faveur des personnes
AgCes. le volontt  de faire de I’keelitt entre hommes
eÏ femmes un droit fondemental-reconnu cn droit et
exerce  dans la pratique, tout cela tradr.it un souci
constant d’assurer le sent6  de la sociCtC et la justice
sociale. S’agissent de l’bgalitd  entre les scxcs, sujet de
préoccupation mejeur, il est décourageant dc constater
que les progrts se sont relcntis au cours des enntes 80.
en raison surtout du fait que d’autres priori&  rete-
naient l’attention sur les plans économique ct politique.
Je pense que ie rythme pourra s’eccékker  durant Ics

P
reparatifs de la quatriéme  ConfCrence mondiale pour
e Lemme,  qui doit avoir lieu en 1995.

La restructuration des systtmes  économiques ne per-
met et ne permettra pas A elle seule de ré ondrc eux
exigences de justice sociale et d’t5quitt. I% fait, les
diflkultts  de le transition risquent fort de compromct-
tre les acquis sociaux du passé. Les principes fondamen-
taux de la protection sociale et de la prestation  de
services essentiels demeureront valides quelle que soit
la structure du systéme  tconomique. On ne saurait
mener la lutte contre le feim, le maladie, I’enalphebt-
tisme et le charnage  en laissant simplcmcnt s’cxerccr le
libre jeu des forces du merchk.  Afin d’examinc  * toute
la gamme des questions de développcmcnt  social, le
Conseil &onomtque  et social m’a priL de consulter les
gouvernements quant A le possibilitt de convoquer un
sommet mondial pour le dtvcloppemcnt  social. Cette
idCe  vient A point nommt et il me semble qu’une telle
initiative permettrait de donner A I’Ctre humain la place
centrale qui lui revient dans Ics questions dc dtvclop-
pement.

XI

Le fait que I’elltgement  des souffrances indicibles
caustes  par les catastrophes figure aujwrd’bui  parmi
les princtpeles  questions inscrites A I’ordrc  du jour de la
communautt  internationale témoigne d’une solidarité
croissante entre les habitants du globe. Malhcurcusc-
ment, les cetestro hes --~  certaines  naturcllcs, d’outres
entièrement causdes par l’homme sc  sont faites plus
fréquentes ces dcrnitrcs années. Elles ont dCplacC  des
populations et semé la destruction et la mort cn diffk-
rents points dc le planète. Certains éclaircisscmcnts
s’imposent, A mon sel #s.  si I’ctn  VCUI  éviter que la qucs-
tion de le riposte intcrnetionalc aux  catastrophes natu-
relles tic devicnnc une source dc controvcrscs.
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Dans les situations d’urgence causees  par la famine,
les inondations, les tremblements de terre ou la séche-
resse, les secours internationaux sont mis sur pied B la
demande de l’Etat ou des Etats sinistrés et, de façon
générale, ne suscitent pas de probltmes d’ordre juridi-
que ou politique, Dans les situations 05  une population
est déchirée par la guerre ou soumise a l’oppression, en
revanche, l’action internationale souleve des problames
politiques delicats,  exige des moyens d’alerte rapide
différents et doit &tre  entreprise par décision d’un or-
gane compétent des Nations Unies. Il serait peu judi-
cieux d’assimiler les deux types de situation d’urgence,
mQme  si les opérations proprement dites revkent  dans
certains cas des caractéristiques physiques ou mettent
en jeu des moyens logistiques similaires. C’est pourquoi
un systCme unifié de secours d’urgence que déclenche-
raient automatiquement des situations compl&ement
diffbrentes les unes des autres est difficile à imaginer.

Il ne fait evidemment aucun doute, étant donne la
fréquence et l’ampleur des urgences d’ordre humani-
taire de tous types, que les mécanismes de coordination
entre les differents organismes devront être renforces
et leurs moyens d’alerte rapide perfectionnés. Mais si
bien conçus soient-ils, ces mkanismes  ne serviront pas
B grand-chose en l’absence d’un dispositif amd-
lioré d’intervention rapide, que, de son c&&,  I’QNU  ne
pourra mettre en place tant que les gouvernements
n’auront pas -&OU~  les ressources considérables nbces-
saires  B cet effet. Je me propose d’établir un rapport
dttaillé sur la question, et veux croire que les gouver-
nements l’examineront au niveau de decision  le plus
élevé.

Dans ce contexte, et compte tenu de l’expérience
acquise lorsqu’il a fallu faire face a la situation huma-
nitaire d’urgence qui est & l’origine de la resolution 688
(1991) du Conseil de sécurité, je me dois de rappeler
que le Sec&taire général ne saurait user de pouvoirs qui
ne lui ont pas été conférés ni affecter des ressources
dont il ne dispose pas. Pour entreprendre des missions
de grande envergure, le Secrétariat doit avoir un man-
dat pr&.cis  et pouvoir tabler sur un financement assure,
conformément aux dispositions de la Charte et selon la
pratique établie.

XII

Comme en tbmoigne ce qui precbde,  I’ONU  p&rétre
actuellement en territoire inconnu et s’attelle B des
tâches que n’auraient su pr&oir  ses fondateurs. C’est
pourquoi un examen de son organe executif, le Secre-
tariat, s’impose.

Je décrirai dans un instant les tensions auxquelles
sont soumis les mécanismes de notre administration.
En dépit de toutes les difficultés, cependant, le Se&-
tariat s’est toujours montré B la hauteur des circons-
tances, ce dont chacun des Etats Membres ne peut que
se feliciter, et ce qui demeure pour moi une source de
satisfaction. Qu’hommage en soit rendu au devoue-
ment et B la comp&ence  de tous ceux que mettent &
contribution la planification, la mise en ceuvre  et l’ad-
ministration de nos très diverses missions sur le terrain,
de même qu’à la détermination indéfectible des fonc-
tionnaires du Si&ge.  Je me réjouis, pour ma part, de
la coop&ation  et de la compréhension exemplaires

- encore accrues cette année - qui caracttrisent  les
relations du Seciétariat avec les diffkents  organes re-
présentant les gouvernements.

Etant dont& la vocation unique qu’est la sienne, il
serait injuste de s’attendre que le Secrétariat soit B
l’abri des critiques. Celles-ci ont parfois ét6 avisées et
stimulantes, mais il est arrivé aussi que les jugements

P
ortés  dans telle ou telle optique passent sur le fait que
e Secr&ariat  doit faire place aux priorités et prQf&
rentes non pas d’un groupe d’Etat.s, mais de tous :
multihngue  et multinational, il ne ressemble & aucune
autre administration et ne peut &tre  gért5 comme le sont
les ministéres des affaires btrangétes des pays. Sa cotn-
position h&brog&ne tout comme la diversitd  des man-
dats qui lui sont confi& requiérent  un contrôle cohésif
et intégré au sommet. 30 d’ingérences extérieures
peuvent compromettre I’efPicacit& d’une direction de ce
type-

Je reviendrai B cet égard sur un probkme que je
signalais dbs mon rapport annuel de 1984, à savoir que
la répartition exacte des fonctions entre le Secrdtariat,
dirigé par le Sec&taire génbral, et les autres organes
principaux de l’Organisation paraît ne pas &tre  toujours
clairement perçue. 1CArticle 101 de la Charte habilite
l’Assemblée genérale à fixer les regles  regissant la no-
mination des fonctionnaires. Mais ces regles  doivent
être des directives g6nérales  applicables ii la lumiere
des principes &ton&  dans la Charte, et non des ins-
tructions rigides ou détaillks  qui ne peuvent qu’entra-
ver les oPrations et diluer l’autontd du Secrétaire
g&&al.  Lutilisation  judicieuse des fonds est naturelle-
ment une chose $ quoi tiennent tous les Etats Membres,
et en particulier les principauxcontribuants. C’est B eux
certes qu’il appartient de surveiller de pr&s  les dépenses
et de veiller & ce que le personnel soit recruté sur une
base geographique aussi large que possible, mais il est
indispensable que le soin de g&er le Secretariat  soit
laissé au chef de I’Organisation.  Pour s’assurer l’effica-
cité voulue, celui-ci doit être libre de definir  les diffé-
rents domaines de compétence, d’affecter le personnel
en fonction des besoins et de rkompenser  le merite
et la valeur professionnelle. Legif&er a I’excès  peut
provoquer des tensions au demeurant parfaitement
evitables.

Le moment paraît être venu d’examiner à nouveau
les conditions dans lesquelles des taches  de plus en plus
diverses et complexes sont confites au Secretariat.

Tout d’abord, on a du mal it comprendre que, tout en
imposant B l’Organisation des taches  ambitieuses et
coûteuses, comme ils estiment devoir le faire, les gou-
vernements soient eux-mêmes peu disposés à s’acquit-
ter des obligations financi&res  qui découlent de ces
taches. Aussi bienvenues et gén&euses  que soient les
contributions volontaires, elles ne constituent pas un
moyen fiable de suppléer le manque il recevoir. Il en
résulte que le Secrétaire gén&al se trouve souvent dans
une situation intolerable, comme je l’ai fait savoir a
diverses reprises au cours de mon mandat. La Charte
impose aux Etats Membres I’obligation d’acquitter la
contribution dont ils sont redevables. Le nécessaire doit
être fait pour que les sommes mises en recouvrement
soient versées sans retard, et dans leur intégralit6, et
cela afin que le Secr&ariat  puisse continuer à s’acquit-
ter, pour le compte de tous les Etats Membres, des
taches  pressantes qui lui sont assignées. A la date où



j’écris, le montant des sommes restant à verser au bud-
get ordinaire se chiffre à 809 445 015 dollars, et 49 Etats
Membres seulement ont acquitte l’intégralit de leur
contribution annuelle. Les  sommes que les gouverne-
ments doivent encore au titre des o kations  de main-
tien de la paixs’&?vent  21486  994 61 Bdollars. C’est bien
là une indication que la crise financike  de I’Organisa-
tion n’est toujours pas termin&.  3e  veux croire qu’en
mtzme temps qu’ils prendront des dkisions  ayant pour
effet d’élargir le r81e  de l’Organisation les gouveme-
ments r&iseront  leur manière de financer les taches
cruciales dont ils chargent le Secrkariat. Vu les limites
qu’imposent des budgets de croissance z&o,  il semble-
rait en outre nécessaire, à première vue, que les gouver-
nements établissent un ordre de priorité entre les
tâches qu’ils confient a l’Organisation. Etant donné
cependant les difficultés pratiques que comporte

&
a-

redle démarche, il faudrait que soit laiss6e  au Secr ta-
riat une certaine marge de manœuvre lui permettant de
proc&der à des réaffectations de ressources en fonction
des besoins du moment. Cette marge de manoeuvre fait
à peu près complétement défaut à l’heure actuelle. Les
difficultés rencontrées sont aggravees  par les diver-
gences que présentent parfois les dkcisions  émanant
des diffkents  organes délibérants, comme cela s’est
produit plusieurs fois cette année.

Le plus déroutant est que la proportion des budgets
nationaux consacree  à I’ONU  est minuscule au regard
des dépenses militaires des Etats Membres; or, quel qwe
soit l’angle sous lequel on se place, les ressources affec-
tees à l’Organisation constituent un investissement des
plus avantageux pour les gouvernements.

Il est urgent de reconstituer le Fonds de roulement
et le Compte spkial,  l’un et l’autre tombes  à un niveau
des plus préoccupants, d’en accroître la masse et d%vi-
ter de nouveaux reculs. Les Etats Membres voudront
peut-btre  envisager aussi de constituer un fonds de
&Serve stratégique expressement  conçu pour financer
les dt5penses que peuvent entraîner des besoins imprb
vus et pour lesquelles on ne dispose pas de ressources.
Si un fonds de ce genre avait existé, l’Organisation
n’aurait sans doute pas eu a mendier, comme elle a dii
le faire au cours de l’année écouk, les sommes impor-
tantes qu’il lui a fallu se procurer B tri% bref délai pour
entreprendre des tkhes  urgentes répondant à des be-
soins imprkvus.  Ou encore, peutQtre le moment est-il
B nouveau venu d’envisager d’autoriser l’Organisation
à emprunter, ce qui lui donnerait la marge de manœu-
vre  voulue pour faire face à l’impr&u.

Les compressions du rsonnel que l’Assemblée g&-
nérale avait demandbes rsa quarante et unième session
ont &é menées a leur terme en 1990. Cette année, le
rythme auquel I’Organisation  a dû organiser de nou-
velles missions d’une grande complexite,  dont la plu-
part comportent des composantes inédites, s’est a&-
l&6  au point que les maigres ressources en personnel
disponibles pour ce type cI’op&ations ne suffisent pres-
que plus a la tâche. Bien que nombre de missions aient
pu être dotdes  des effectifs voulus, la penurie de pe.r-
sonne1 s’est faite aigue dans certaines régions, et ce
n’est qu’à grand-peine que certains programmes en
cours ont pu &re  maintenus. On s’imaginera aisément
la charge que la tâche impose à chacun, tant au Sibge
que sur le terrain.

Le personnel constitue le bien le plus précieux dont
nous disposons, et il importe que le Secrétariat puisse
maintenir des conditions d’emploi propres B attirer et
B retenir les talents que requi&rent  les taches  hors du
commun qui sont les siennes. Or, les choses n’ont mal-
heureusement pas ces& de se dktkriorer  sur ce plan. Le
paradoxe est que, alors que l’on se plaint que les traite-
ments des fonctionnaires du Secrétariat sont trop éle-
V~S,  il y a des gouvernements qui jugent devoir accorder
des subsides g leurs nationaux pour les encourager &
entrer au servi=  de l’Organisation. Résultent de cette
antinomie, aussi bien que de certains aspects de la
pratique des detachements,  que l’on revoit heureuse-
ment a l’heure qu’il es&  des anomalies qui démoralisent
les fonctionnaires. J’ose esp&er  que les gouvernements
se rendront compte qu’il faut remédier B cette situation
car elle entrave la réalisation des objectifs qu’ils ont
fii& ensemble au Secrétariat.

La conjoncture actuelle devrait nous inciter B scruter
d’un œil neuf les structures de l’Organisation et la ma-
nière dont elle est conçue et équipée pour répondre à
de nouvelles demandes. CONU et les organisations qui
lui sont apparentées sont maintenant Igées de 45 ans;
elles ont vu le jour B une epoque bien différente de la
n8tre.  De vastes changements ont remodel  la soci&é
et de nouveaux besoins sont apparus depuis 1945. Le
nombre des Etats Membres a lui-m&me plus que triplé.
Il est donc tout naturel que les structures de l’organi-
sation et du systi?me aient besoin d’&tre  réaménagees
pour mieux relever les d&ïs d’aujourd’hui et de demain.

Bien des obstacles lies à la guerre froide, qui avaien;
jusqu’à present empêché de réorganiser et renover  le
Secrétariat, sont maintenant en voie de disparition. La
charge de travail s’est considkablement  accrue et di-
versifiée, et les responsabilités à assumer se font plus
lourdes d’annde  en annee.  Il est donc essentiel que de
nouvelles réformes soient introduites au Secretariat
pour lui permettre de s’adapter i3 l’évolution de la situa-
tion dans le monde.

Le vrai travail de l’Organisation ne saurait se rame-
ner à l’examen de ses rouages. Etablir de nouveaux
organigrammes pour le Secrétariat et modifier le nom-
bre et la repartition des postes de rang élevé et des
departements  peut certainement &tre  utile, à condition
que l’on ne perde pas de vue qu’il n’est pas possible de
renforcer le Secrétariat de façon crddible  en affaiblis-
sant l’autorité du Secrétaire g&&raI,  A long terme, il
est beaucoup plus important de s’attaquer aux diffîcul-
tés fondamentales auxquelles se heurtent le Secr&ariat
et le systéme  des Nations Unies, car ce n’est qu’alors
que les réformes seront réelles et leurs objectifs at-
teints. Des discussions utiles se poursuivent actuelle-
ment sur ce th&me, tant B I’ONU  qu’ailleurs, et l’idbe
d’une organisation “unitairen a egalement été émise.
Certaines des questions qui se posent me paraissent
revêtir une importance décisive et exigent que l’on y
consacre une réflexion de même ampleur et délib&a-
tion que celle qui a presidd  & l’élaboration du mandat
de I’ONU  et de ceux de ses programmes, ainsi que de
ceux des institutions spkialisks,  lors de leur création.
A l’époque, les problemes  mondiaux n’étaient pas per-
çus comme &ant étroitement interdépendants comme
c’est devenu le cas aujourd’hui. Je suggérerais donc de
mettre en train un processus d’analyse et de consul-
tation sérieux et bien organise, dans le cadre duquel les



gouvernements puissent définir leurs riorités, et le
Secrétaire général, agissant en sa Pqua ite  de chef de
l’Organisation, puisse examiner avec leurs represen-
tants et avec ses coWgues  du systeme des Nations Unies
les moyens les plus efficaces à adopter pour atteindre
les objectifs vi&.  Ceux-ci se rapporteratent a la struc-
ture et au mode de fonctionnement futurs du Secrbta-
riat, du syst&me  des Nations Unies et des organes inter-
gouvernementaux qui s’y rattachent. Ce dont il s’agirait
en l’espéce, c’est de faire en sorte que les buts énonc&
dans la Charte puissent mieux être atteints, dans l’inté-
rêt de la sociétb mondiale actuellement en gestation.

XIII

J’ai dit il y a un instant que les doutes qui subsistaient
quant à la volont  de l’Organisation et a l’eflkacite  du
Secretariat  avaient maintenant 6té dissipés. 11 y a nean-
moins une question plus vaste qui devrait continuer B
retenir notre attention : par ses decisions  et ses actions,
l’Organisation des Nations Unies est-elle en mesure de
susciter et de garder la confiance d’hommes de toutes
origines culturelles et geographiques?  Selon qu’elle re-
fkte  la position d’un groupe de pays ou d’un autre, ta
réponse i3 cette question apparaît soit présomptueuse,
sort  empreinte d’une méfiance excessive. Il y a des pays
qui ont des raisons d’&re  satisfaits du statu  quo et qui
font confiance à la dynamique du pouvoir ou de l’éco-
nomie, et il y en a d’autres qui, profondement  désavan-
tagés sur le plan politique ou konomique,  connaissent
des diffïcultes  qui réclament des solutions. Concevoir
la mise en (Euvre  des principes de la Charte en fonction
des intér&s et dans l’optique d’un groupe de pays sans
tenir compte de ceux des autres ne peut que provoquer
la discorde.

Etroitement lit5e B celle qui précbde,  une autre ques-
tion est celle de savoir si l’bquilibre  envisagé dans la
Charte entre les organes principaux, y compris l’Assem-
blée générale, le Conseil de sécurité et le Secrétariat,
est reellement  maintenu. Cette question, à mon avis, ne
concerne pas simplement le fonctionnement interne de
l’Organisation; elle a une incidence sur le role  que
celle-ci joue dans la défense de la paix. Caction  menée
cette année par L’Organisation en ce qui concerne la
situation entre l’Iraq et le Koweït incite a exprimer
l’espoir que l’unité des membres permanents du
Conseil de securité sera complétée par l’instauration de
l’équilibre prévu par la Charte entre les organes princi-

g
aux de l’Organisation et a Pinterieur  de chacun d’eux.
e surcroît, il importe de préserver l’acquis politique

accumulls  pendant 45 ans dans le cadre des fonctions du
Secretaire  genéral.  C’est là un actif primordial, qui doit
autant à l’impartialité, au tact et B la sensibilitt5  de tous
ceux qui se sont succ&dé  dans cette charge qu’à l’inté-
grité de la fonction publique internationale sur laquelle
s’appuie le Sec&taire général.

Il y a deux ans, dans mon rapport de 1989, j’ai dit que
l’accord entre les membres permanents ne pourra faci-
liter l’evolution  vers un monde meilleur et plus sain que
s’il bénéficie de l’appui de la majorité des pays. Les
kénements suwenus depuis lors n’ont fait que confir-
mer cette observation.

En cette Cpoque de transition massive, il convient de
veiller tout particulièrement à éviter des dksequilibres

dans la gestion des affaires internationales. La notion
traditionnelle d’équilibre des forces peut difficilement
être invoquée maintenant que les ressources économi-
ques et technologiques et le dbéquilibre  de leur répar-
tition sont devenus des facteurs cruciaux, souvent dé-
terminants. La solidité de l’oeuvre  de paix construite
par l’Organisation depend  d’un équilibre qui ne peut
&tre assuré que par le respect constant des principes
enonds  dans la Charte des Nations Unies.

Ces principes ne sont évidemment pas immuables;
leur portée et les modalites  de leur appiication  sont
déterminées par l’évolution de la situation dans le
monde. Les débats de la communauté internationale
devraient avoir pour objet constant de promouvoir une
vision commune non seulement des normes qui doivent
regir  le comportement international, mais aussi des
procédures a utiliser pour faire respecter ces normes et
remedier  aux consequences  de leur transgression. Une
interpretation  rigide qui ne tiendrait pas compte des
realités  humaines aurait pour effet d’ossifier le droit
international et d’en amomdrir  le role  dans le monde
contemporain. A l’inverse, une interprétation trop
lâche engendrerait le desordre.  IXpoque  actuelle etant
marquée par les tendances opposées de la fusion et de
la fission, il nous faut constamment revenir aux prin-
cipes de base, tels que le respect de l’integrite  territo-
riale et de l’indépendance politique des Etats. Nous ne
pouvons guére escompter que les Etats et les soci&és
seront à l’abri des troubles internes, mais nous avons
tout lieu de vouloir éviter que ces troubles ne compro-
mettent la paix et la securit6 internationales.

La Charte des Nations Unies demeure un guide va-
lable alors même que les circonstances ont changé
d’une maniere  que les rédacteurs de ce document n’au-
raient jamais pu imaginer. Nous ne pouvons, bien en-
tendu, considérer la Charte comme immuable. Du
reste, certaines de ses dispositions, comme par exemple
celle qui a trait à la composition du Conseil de sécurité,
ont dbjjà et6  remises en question. Mais la Charte est le
seul instrument multilatbral  de cette nature et de cette
portée qui ait été accepte par tous les Etats et qui ait
force obligatoire pour chacun d’eux, et il ne faudra y
apporter de modifications qu’a  condition que celles-ci
recueillent un consensus vkritable,  faute de quoi on
aura créé plus de problemes  qu’on n’en aura resolu.
Faciliter une évolution pacifique et constructive, et non
perpétuer le slafu quo, tel reste le souci principal de
l’Organisation.

XIV

Mon mandat touchant bientôt à sa fin, on me pardon-
nera de partager avec les Etats Membres certains des
sentiments que m’inspire le chemin parcouru. J’ai été
associé à l’organisatron  pendant une vingtaine d’an-
nees à des titres divers. Ce m’est un priviltge  que de
l’avoir servie comme Secrétaire général au cours de ce
que l’on tient communément pour certaines de ses an-
nees les plus fécondes. Tout au long de cette dernière
période, j’ai eté davantage enclin à réfléchir sur les
différents problèmes qui restent à résoudre qu’à
contempler les résultats obtenus. L’insouciance satis-
faite d’un docteur Pangloss n’est pas de mise à 1’ONU.
Le présent rapport contient au reste des suggestions
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concernant Ics initiatwes A prendre pour surmonter
certaines des principales difficultts qm font obstacle A
la prévention des conflits, A I’tlimination de la pauvre16
et A la prntcction  des droils de l’homme

Crs difficuht%  n’81enl  cependant rien au fait que
I’ONU a subi une metamorphose.  Les changements
dont l’Organisation a 616  le conduit ne me paraissent
pas avoir 196  fortuik  La transformation radicale des
visions politiques témoigne du ressort de l’esprit hu-
main I:ONU  aide de son mieux A donner forme
concrète A cette evolution.

La paix a remporte des victoires sur plusieurs fronts.
Bien des peuples ont vu s’éloigner les affres du conflit.
Du terrain peut encore Ctre  gagne  A cet tgard,  et le
calme revenir dans d’autres rtgions. De nouvelles pers-
pectives s’ouvrent aux Etats, qri  pourront travailler
ensemble comme ils ne l’avaient jamais fait auparavant.
Distance et réserve envers l’organisation ont fait place
A une artici  ation lus enthousiaste A ses entreprises.
Sans B x f.oute  I re de a justice et de la primautt  du droit
nc pointe-t-elle pas encore A l’horizon, mais I’ONU a
indiqut la directlon A suivre. Pour peu que des efforts
cncrgiqucs  soient faits, il pourrait s’avérer que les obs-
1acles  encombrant le chemin ne soient plus insurmon-

&~pport  du Secn?tui#  gh!rul  sur 1  i<ctivirP  de 1’O~unisation
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tables. Les raisons d’es rcr l’emportent desormais de
Ires loin sur les motifs s”  -e découragement et de crainte.

C’est dans la viabilité avelee  des principes qu’tnonce
la Charte et dans les pouvoirs considérablement elargis
de l’Organisation que nolrc espoir trouve A s’alimenter.
ml  a ttt,  tel demeurera mon credo. Sortie mainlenanl
du marasme où elle ttait  rombte, et le rble qu’elle a A
jouer n’etant plus marginal, I’ONU retrouve aujour-
d’hui la vocatron  dtfinie dans sa Charte. Chacun de
ceux qui l’y ont aidee es1 en droit de s’en  enorgueillir,
et c’est, pour ma parc.  avec le sentiment du devoir
accompli que je la quitterai. Profondtment  sensible A la
confiance lacte en moi pendant cc1te  ptriode tumul-
tueuse de a we  mlernalionale,  je renais A Ierminer surf ”
cette note d’optimisme et de grati1udc.
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