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Summary -This nncy deah uitb ro-operution in the prevnce of global enairannental
thange. Ve exanine tbe inflaetce of tbe differen faaon uhih play a tigaificant role in
Jlch d c,rtext. Tbu, 14 uing ganz theoty rePrerentdttLn, &e cafl note tbdt there are
,anl porribte co-apeuriae bebaùott: nne coantriet act n atnally uben othert jon a

coalition. Conuquently, u..ai't $ud! thete p/oblens in a prinnner't dileînDa perr\ec-

liue. It çmu more nalistic to cuoàe thecbrkm gane for a collettiae co-opewîion, a d.,be
,/uî gane (or tbe rqtenridl plirorner\ dileûtta uith uological contciente) for an uni-
laterat conmitnent. ln lao tbe rajot ru t of tbe uariou worhs fu tbat a tultrti\n exiJu

for global enuironuental plobl r, btt it u not næerari$ a uniwnal nluion: co-oper

ation it Bnerall! tlle uorh ofa littited groap of contriet

Résumé - Ce papier esr une revue de la lirtérarure quanr à la quesrion de la coopéra-
rioo en présence de problèmes environnementaux globaux. Plus précisémenr, nous

nous attachons à recenser les différenres formes qu'elle est susceptible d'emprunter.
En ayant recours à des représenratioos simples de théorie des ieux, nous consratons
que, suivanr les données que les pays privilégieor, il Ieur faur alors adoprer un corn-
portement spécifique. Ainsi, la drversité des facteurs liés au cadre d'analyse encraîne
une diversicé de comporremeors coopérarrfs possibles. Cela peur aller de I'engage-
menr unilaréral à une coopérarion s articulanr aurour d'une coalition, comple tenu
que I'engagemenr unilaréral peur êrre spontané ou provoqué.

* Unnetité da Maine, Dlpartenent d'écc,namit, atenue OliuietMetiaen, BP 0638,
72017 Le Mans cedzx.

** Uniuenity' de Marne La Vallée, Dépattenent d'économie, Cité Descatet, rue Gali-
tée, 7 7 420 C hanpt -tut-Mame.
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/-\N appelle problèmes environnemenraux globaux, les problèmes

\rfenvironnementaux qui concernent tous les pays de la planète au

double sens oir chacun d'eux en souffre tout en en étant plus ou moins

responsable. Ce sont donc les problèmes de pollution transfrontière à

l'image de I'effet de serre, du trou dans la couche d'ozone et, à un niveau

moindre, des pluies acides.

Pour remédier à ce rype de problèmes, il est donc dans I'intérêr des

pays d'avoir une action internationale coordonnée. Cela explique pour-
quoi Ia littérature touchant à la question de la cooperation en présence

de risques globaux s'est essentiellement centrée sur la mise en valeur de

principes qui se doivenc d'assurer la cohésion de la coopération inrerna-

tionale, celle-ci s'établissant de fait sur une grande échelle. Ainsi ont
émergés le principe pollueur-payeur, le principe de compensation réci-

pfoque ou les permis d'émissions negociables. Cependant, la complexité

àu conte*r. esr telle, qu'en général elle induit un ensemble de schémas

akernatifs âutres que celui d'une coopération totale.

Bien que les négociations se traduisent dans certains cas par des ac-

cords donr les résultats peuvent être très importants, à I'image du Pro-

tocole de Montréal (1987), le fair est qu'il en est ralement ainsi ll arrive

aussi bien parler d'échec. On constate enfin que des pays, pour donner le

bon exemple, sont prêrs à s'investir seuls en envrsageaot, ûotamment'

une diminution unilatérale de leurs niveaux d'émissions polluantes.

Cetre prise de posirion découle de I'idée qu'une telle contribution ne

pourrait qu'affecter le comportement des autres pays et, Par là même,

àog-.nt.t les chances de réalisarion d'un accord international (Hoel,

1991a).

Ainsi, la coopération, tout en érant nécessaire et souhaitée, n'est pas

-rt\"* 

renons à remercier vivement les de'x râpporteurs qut nous oot per-

mis d'améliorer une précédenre version de ce papier' Bien entendu, nous reslons

seuls responsables des rmperfections éventuelles
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sa capacité à formaliser les diverses interactions qui découlent des com-
portements que sonr susceptibles d'adopter chacun des acreurs.

COOPÉRATION ET DILEMME DU PRISONNIER

glo-
rna-

,ï;
commune a constitué un sujet d'érude majeur, er conrinue encore à ali-
menter la réflexion, toutes les renratives d'explication se heurtant à la lo-
gique de I'acrion individuelle. Comme Ie dir Boudon dans la préface à la
version française de I'ouvrage d'Olson, I-a Inpqre de |Aaiin Collertiue
(1987):

* To*e la pbiknpbie politqae da dix-buitiène iùle, toate !'écononie dz la
fin fu dix-haitiène tiècle et ùt dix-nextiàme ... tu{nuient atltlto d.er pdr/jd.oxet
da I'attion cotlætite.

Le Imiathan dz Hobba, le Contrat ncial de Roasua, le Parudoxe de
Condnrcet, la " nain inuitible, d'Adan Snith renulient tott alx paradoxet dc
l'alion collutiw ' .

Cette déclararion mérite toure norle attenrion. En effet, elle introduit
de façon catégorique la quesrion de l'action commune: I'acrion com-
mune est gouvernée par des paradoxes. Il nous faut donc expliciter ce
point de vue si I'on veut faire ressortir plus clairemenr les limires aux-

(1991b). Comme en témoigne Snidal (1985):

Il décrit une situarion où chaque joueur a Ie choix enrre deux straré-

d'urilité associées au jeu.
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Figure I

Joueur 2

Joueur 1

2,2

1,0

T
0,3

1,1

Chaque joueur ayant T pour stfatégie dominante, I'issue d'équilibre
de ce jeu est donc (T,T), alors que (C,C) lui est strictement préférable.

De plus, à I'inverse de (C,C), I'issue (T,T) n'est pas ( Pareto-oPtimâle )

Dans la perspecrive des problèmes envitonnemenraux globaux, Ie DP
met en valeur une idée importante: la coopération n'est pas râlisable, et

si l'on s'en tient à cett€ représentation de base, aucune politique de ré-

ducrion d'émissions polluantes ne serait enrreprise par les pays Or de

relles politiques ont déjà vu le jour, soit de façon collective (par le biais

d'accord de cooÉration) ce qui signifie que l'issue de coopération mu-
tuelle est susceptible d'être atteinte, soit de façon individuelle (par un

engagement unilatéral) ce qui prouverait qu'une issue où I'un coopère

pendant que l'autre trahir est elle aussi râlisable.

Il est donc nécessaire de prendre en compte d'autres éléments dont
l'existence semble jouer un rôle majeur sur les choix de chacun.

IMPORTANCE DU FACTEUR TEMPS

Tout d'abord le jeu que nous avons décrir est un jeu statique, où le
comportement de chacun ne s'exprime que sur la durée d'une étape.

Pour s'en référer à la realité, il est nécessaite de prendre en compte le fait
que les pays sont amenés à des relations de long terme, pour lesquelles

les actions sont adaptês au contexte, celles-ci pouvanr être modifiées à

chaque étape du jeu. Si on suppose que le temps esr divisé en périodes,

t = l, ... ,n, alors à chaque instant I du jeu les pays choisissent leur stra-
tégie compte tenu de ce qui s'est pæsé auParayant, c'est-à-dire des choix

des joueurs et des variables d'environnemenr.

En effer, on s'aperçoit que le pæsage d'un jeu statique à un jeu dyna-

mique répéré en horizon infini peut accroître les probabilités de coopéra-

tion (Fudenberg et Tirole, 1991). La répetition du dilemme du prisonnier
facilite la communication entre les pays au travers des stratégies qu'ils af-

fichent à chaque étape. Grâce à cette communication, Ia coopération peut

êrre atteinte comme équilibre du jeu. En raisonnant de manière simple,
on montre que si chacun coopère tant que l'autre en fait autant, dans

l'évenrualité de la trahison d'un pays, I'autre jouerait Ia trahison aussi

longtemps qu'il le faut pour annuler le gain réalisé par Ie pays n traître ".
La cooperation peut également surgir dans un jeu répeté en hortzon

fini. Kreps, Milgrom, Roberts et Vilson (1982) montrent qu'en Pertur-
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G. ROTILLON T. TAZDAIT

bant le jeu par I'introducrion d'une asymétrie d'information, la coopéra-
tion peut se justifier. Les aureuts suptnsenr en parriculier que lorsque le
jeu débute, le joueur I n'est pas absolumenr certain que le joueur 2 jôuera
de façon nrarionnelle". En fair, le joueur 1 pense âvec la probabilité I - p
que 2 est rationnel, et avec une.rrès petite probabrliré p que 2 esr guidé
par Ia srratégie "Tit forTat"l2). Ceite straiégie consisre à coopérei à la
première étape du jeu, pnur continuer à coopérer quand l'aurre coopère et
rrahir quand l'autre trahit. Il en ressorr que le nombre d'étapes où I'un des
joueurs trahit est boroé par une consranre qui dépend de ,tt et non de la
Iongueur du jeu. De plus, dans un équilibre qui n'esr pas Parero-domrne,
les joueurs coopÈrent saufdans les dernières étapes du jeu.

Mais ces résultats demeurent insarisfaisants puisque la coopération(J)
induite de la répetition du dilemme du prisonnier n'émerge qu'au moyen
de menaces (de sanctions). Or selon Mohr (199i), la théorie de la dette in-
rernationale ainsi que I'expérience suggèrent que les sancrions consriruent
une menace çru eficace. Différents argumenrs sont susceptibles d'étayer
cette position. Nous n'en exposerons qu'un relatifà I'effet de serre. La dé-
termination des responsabilirés qui incombent à chacun des proragonistes
reste encore imprécise car il n'exisre pæ d'indices de mesure fiables sur les-
quels on puisse s'appuyer pour évaluer les conrributions des pays au chan-
gement climatique (Agarwal, 1992). Il semble donc difficile, en çnreil cas,
de reprocher à une nation son comportemenr puisqu'il lui suffirait d'invo-
quer l'imprécision des données pour amoindrir ou nier sa responsabiliré.

De plus, si la coot'ration émerge, elle esr totale, or I'observation des
accords existanrs montre qu'au contraire, seul un nombre limrté de pays
s'engage sur un accord, les autres refrtsânr leul participation.

I-a leçon que nous rirons de ces propos est qu'en présence de risques
globaux, un pays qui décide de coopérer à un insrant donné du jeu n'est
aucunemenr inciré à perperuer soû action s'il rencontre un pays au com-
portemenr non coopératif, d'autant qu'il n'a pas les moyens de le
contraindre à coopérer. En outre, la défection sysrémarique dans le DP
constitue un équilibre (Axelrod, 1981), ce qui n'est pas fair pour facili-
ter l'émergence de la cooperation.

ASYMÉTRIE DES PAYS

Un deuxième point que le DP ne reflète pas, et qui rient tout de
même une place prépondérante, est I'ambiguïré liée à la définition de la
cooÉration. En raison d'un ensemble de facreurs comprenant, enrre
autres, le développemenr économique, les possibilités de iubsrirution et

-u, 

"126* ooio*d'bat camme lu agutait hier,.

. 
(J.) l..sr inréressaor.de norer que, d un poinr de vue concepruel, la coopératron

dans le d,lemme du pnsoonler est perçue comme un acre volonraire alors qu'au
concrer elle s'appareor€ à un problème de coordinarion.
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nés à préférer la défection.

tème désavantagerait considérablement les Petits émetteurs.

plus réduites.

du remboursement de la dette ou de l'évolution galopante de leur popu-
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Un chiffre résume ce consat. En 1!84, le revenu par habitant oscil-
lait entre 190 $ pour les pays très pauvres (hormis I'lnde et la Chrne) et
11430 $ pour les pays industriels (Turner, 1991). Il est de ce fart diffi-
cile de mesures environnementales de la parr depays elles-ci ne sont pas soutenues par les pays rn_
dust vironnementale ne portem ses fruits àans les

Ainsi lorsque les pays sonr des pays indusrriels de niveaux écono-

des fonds, l'accès aux ressources naturelles, I'accès aux marchés et I'acces
à la technologie.
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fait qu'ils p€rmettent aux pays en développement d'acguérir des tech-

niques de production modernes et écologiques à moindres coûts, ils ne

penalisent àonc pas le développement écÀomique des pays concernés14)

Carzro et Siniscalco (1993) se sont attachés à formaliser ce rype de

situation, où une coalition de pays coopérants (composée, en l'occur-

rence, de pays indusrriels mpération

uar I'introduction d'une l'octroi de

trarrrferts en direction de if(') Fon-

damenralement, Ia situat qui repose

sur l'incitation créée par l'utilisation de transferts. Les auteurs ont ainst

pu démontrer que la configuration la plus à même de retranscrire le

ihoi* d'.ng"g"..nt des pays entre cooÉlation et non coopération est le

n jeu du croisement" (chichen gatru). La matrice 2x2 illustrée ci-dessous

en est la teDtésenration,

Pays b
Figure 2

T

)4
C

a 11

Pays i

1,1

Ce tableau décrit une situation oir / - I pays coopèrent et où une coa-

lition est considérée stable dès lors qu'elle comprend 7 pays. Les pays i et

/, qui n'appartiennent pas à la coalition, ont intérêt à Ia rejoindre de

rorrè à.n assurer la stabilité (et rendre donc soutenable la coopération)

Si I ur le PaYs I est celle

où É ne cooPère Pas, Ie

py - I PaYs cooPerants.

Ôn En d'autres termes,

é) Rocilon ct al. (1996b) monrrcn! que ce n est Pâs toujours vrai Cela dépend

du degré de complémentariré (ou de subscituabilité) entre les pays en développe-

menr.
rJ) Rotillon et TazdaTr (1996) ont également renté d expliquer certc sicuârion

ant

oe5
Les
de

les inciter à réduire leurs émissions
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Si I'on admet que les pays les moins favorables à la coopération sont
les pays en développment, une interprétation possrble du jeu du crorse-
ment serair la suivante.
industriels à former un
quesrion de Ia responsa

I'atmosphère, responsâb

1991). Néanmoins, pâr le biais de transferts, les pays industriels pour-
ront amener certains pays en dévelopçrment à les rejoindre, ce qui in-
duira des réducrions d'émissions globales significatives.

LA QUESTION INFORMATIONNELLE

. Un troisième point caractérise les problèmes environnementaux glo-
baux, il concerne la quesrion de I'incerrirude, celle-ci se manifesrant es-
sentiellemenr à deux niveaux. Le premier facteur d'incerritude a rrair aux
relarions scientifiques de base, telles que le lien entre les émissions de

en particulier sur la vitesse avec laquelle les pays sonr suscepribles de 1é-
duire les incerritudes précédentes (Nordhaus, l99l).

trielles onr choisi de favoriser les réductions d'aurres pays. Ce fut le cas
en 1987 de la Finlande qui s'était engagée à réduire les réductions de di-
oryde de soufre de I'ex-URSS. Ainsi, il peur êrre profitable pour un pays
industriel d'encourager un pays fronralier moyànnemenr'industrialisé
(PFMI) à réduire le niveau de ses émissions polluantes. Cela est d'autant
plus vrai qu'en proc&anr de la sorte, le dit pays indusrriel partrcipe à
l'amélioration du cadre environnemental roui en évirant de prendà le
risque de pénaliser son propre dynamisme économique.

comporrement de réduction. Ensuite, au cours de la seconde période, re
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COOPÉRAT ION ET P ROBLÈ MES ENVIRONNËÀ,i ENTÂUX

PFMI réduit fortement ou partiellement ses émissions polluantes, suivant

Ie transfert qui lui est accordé. Le pays industriel, quiouvre le jeu, est noté

agit en tenanr compte du choix effectué par 1.

Dans Ie cadre retenu par les auteurs, le pays 1 dispose de deux ac-

tions. S'il n'entre pas en relation (N) avec le pays 2 afin d'en influencer

Ie comportement, alors le jeu prend fin puisque 2 ne trouve aucun inté-

rêt à procéder à une réduction de ses émissions polluantes. Si, par contre,

1 entre en relation (A) avec 2 cela se concrérise par Ia mise en Place d'un
accord local où 2 accepre de réduire ses émissions polluantes compte

tenu que 1 en âssumem le financemenr. C'est au tour de 2 qu'il revient

alors de s'exprimer. Son espace de stratégies comPrend également deux

actions. En effet, il a le choix entre resPecter I'engagemenr (R) qui le lie

au pays I ou I'enfreindre (E), ce qui l'amène à faire moins que ce que

I'accord avec le pays I prévoyait. Que 2 adopte R ou D, nous constatons

une réduction de ses émissions, seulement dans un cas ies réductions en-

treprises seront importantes, et dans I'autre elles seronr moindres au

point qur son comportement cooperatif sera à peine p€rceptible. I a fi-
gure I décrit la forme exrensive de ce jeu Pour un pays 1 à forre

conscience écologique :

A)

tandis que la figure 4 retrace la forme extensive pour un pays I à faible

conscience &ologique:

at' a8

Les termes au bas de chaque arbre représentent, respectiYemeût, les

gains des pays 1 et 2.

lfN'\{
I

0o2
IRIE

ar â3

l_N'\\
I

0
02

IRIE
a5 11
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Ce jeu a été érudié sous l'angle de la rheorie des jeux évolutionnisres,
et en I'occurrence sur la base du modèle de n réplicarion u dynamique dé-
veloppé par Taylor et Jonker (1978) et Zeeman (1980). Lattrait de cerre
approche réside dans le fait qu'elle permer de saisir les propriérés d'évo-
Iurion des populations à I'intérieur desquelles les strarégies les moins
profitables sont amenées à disparaître alors que les plus profirables ten-
dent à se répandre. Le processus dynamique ainsi représenté s'interprète
comme un processus généré par apprenrissage.

Soit prF (resp. 110 le pourcentage de joueurs lF (resp. lr) qui choi-
sissent A etp, le pourcentage de joueurs 2 qui choisissent R. Si l'on note
n,le gairr espéré du pays i et t( le gain moyen de la population, le mo-
dèle de réplication est alors caractérisé par l'équation suivante ;

Pi = Pilni- lf'l i = lF, l[, 2,

où p, désigne la proportion de pays I qui est comptabilisée dans la g>
pulation au cours de la générarion suivante.

Compte tenu de ces hypothèses, Rotillon et TazdaTt monrrent qu'il
existe plusieurs équilibres suivant la valeur des gains. Il ressort de ces
différents cas de figure que la teneur des réducrions d'un PFMI esr fonc-
tion du sourien qu'il est en mesure d'espérer du pays industriel avec le-
quel il contracte. Laccord que les deux parties en présence signent ne
sufit cependanr pas à concrétiser les rermes de l'enrente. Même s'il est
entériné, rien n'oblige le pays industriel à rendre effectif son sourien, ce
qui soulève la question de la confiance. Un PFMI fera plus facilemenr
confiance à un pays industriel marqué par une forre conscience écolo-
gique qu'à un pays indusrriel à faible conscience écologique.

Mais à ce facteur confiance, il faut associer un autre élément si l'on
veut que I'analyse soit complère, en I'occurrence un élément d'ordre éco-
nomique. La coopérat le coût qu'elle engendre.
Dorénavant, des pays ence écologique sont sus-
ceptibles d'incirer des des réduciioÀs. La condi-
tion nécessaire à l'émergence de relles politiques de comportement esr
que le poids financier de la coopération soir relativemenr faible.

Notons égalemenr que malgré la faiblesse du coût de la coopérariorr,
il peut parfois êrre plus avanrageux pour les pays indusrriels dè ne res-
pecrer que patriell€menr I'accord. Cela induir alors des réducrions limr-
tées. Cette observation rend à confirmer la prédominance des considéra-
tions économiques sur les considérarions màrales quânr aux morivations
des pays industriels.

Par conséquenr, pour entrevoir un quelcon
ratif de PFMI, il est nécessaire que le coût de
Il est également nécessaire que les PFMI qui
ne soient pas trop nombreux, sinon cela favoriserait un comporternenr de
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passager clandestin des pays industriels (ils ne respecteronr qu'une parrie
du contrat), auquel cas les réducrions envisagées seraient modestes.

LE POIDS DES GROUPES DE PR.ESSION

Un dernier élémenr de specificité doit être suggéré, il s'agit de I'rn-
fluence des groupes de pression dans les pays développes. Alors que les

mouvements écologiques sont animés par des orientations de type envi-
ronnemental, les entrepreneurs sonr guidés par des considérations de
production; a priori ces deux logiques s'opposent. C'est aux gouverne-
ments que revient la délicate tâche de la mise en place de la polirique
environnementale, compre tenu du poids er des arguments de chacun
des groupes. Ce qui tend à compliquer le problème, c'est que les posi-
tions des uns et des aurres ne sont pas toujours aussi claires. Par
exemple, il p€ut être dans l'intérêc de certains producteurs de soutenir
certaines aspirations écologiques afin de réduire la concurrence: il va de
soi qu'une entreprise qui se sera dotée avant l'heure d'une infrastructure
resp€ctant I'environnement aura tour intérêt à prôner la normalisarion de
cette infrasttuctute de manière à éliminer toutes les entreprises qui ne

Feuvent s'y résoudre faute de rnoyens (exemple du pot caralytique). De
même, les mouvemeDts écologiques peuvent soutenir une branche de

production qui défend la mise en place de mesures prorectionnistes. Cela
est particulièrement vrai lorsque la source de la pollution réside dans Ia

consommation d'un bien qui entre dans le commerce international
(Hillman er Ursprung, 1992).

En ce qui concerne I'influence des mouvements écologiques sur les

politiques environnemenrales adoprées par les pays industriels, Rotillon
et al. (1996a) montrent que celle-ci n'a de sens qu'en I'absence d'asymé-
trie d'information. Le point de dépan de la réflexion de ces auteurs est

le DP sous sa vetsion séquentielle, analysé à I'aide de la théorie des jeux

évolutionnisres. Dans le cadre de cerre méthode, les stratégies les plus

çuformantes supplanreot les moins p€rformantes par I'intermédiaire
d'un processus d'apprentissage. La forme extensive du jeu est représentée

en figure 5.

Figure ) _ry

3+e, 0o 3+ e,
2
2
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Les gains de chacun des pays s'expriment en terme monétaire et en
fonction de Ia responsabilité du pays considéré eu égard à Ia dégradation
de l'environnement, lorsque celle-ci est explicire. Ce critère de responsa-

bilité se confond avec I'idée de conscience écologique, car un pâys ne se

sent véritablement responsable qu'à partir de I'instant où la conscience
écologique qui le caracrérise est significative. C'est ce que nous dési-
gnons par les paramètres ei, i = 1,2.

Il a également été supposé que la conscience écologique n'avait pas

de significarion monétaire, er ne pouvait donc êrre perçu au tirre de
gains'"'. Elle correspond seulemenr à une appréciarion morale du résul-
tat de I'action entreprise. Ce paramètre moral peut êrre suffisamment ex-
plicire pour iunener un pays à percevoir négativement les gains impor-
tants ou'il râliser / /.

Il est aisé de voir que pour une forre conscience écologique (c'est-à-
dire pour ) + e, < 2) I'issue coot'rative (C,C) ressort comme équilibre
du jeu: I'engagement unilatéral du premier pays s'érend au second pays,
ce qui revient à dire qu'un engagemenr unilaréral spontané peut être
suivi d'un effet d'entraînement. Nânmoins, la quesrion à laguelle Ro-
tillon et al. ont cherché à répondre esr la suivante : quelles sont les condi-
tions d'émergence de la conscience écologique (et donc des mouvements
écologiques) ?

Ils montrent que ce qui joue un rôle capiral, c'est I'information donr
Ies pays disposenr au moment d'effectuer leurs choix. Lasymérrie d'in-
formation favorise la non coopération tandis que I'absence d'asymétrre
favorise la cooÉrarion.

En effet, même si un pays est caracrérisé par une rrès forre conscience
écologique, il suffit qu'il y ait asymétrie d'information sur la strucrure
de Ia conscience écologique des autres narions pour que I'issue coopéra-
tive ne ressorre pas comme solution d'équilibre. fidée érant qu'en raison
de I'incertitude les pays ne sonr pas en mesure d'anticiper un mouve-
ment de cooÉrarion, d'où le choix de la non coopérarion.

Les données du problème, quant à I'influence des groupes de pres-
sion, peuvent être parfois plus complexes, au point que les mouvements
écologiques d'un pays s'opposent aux orientarions pfises par les mouve-
ments écologiques d'un autre pays. Ainsi lorsqu'un pays imporrateur
adopre des mesures écologiques, celles-ci se répercurent évidemment sur
les pays exportareurs mais, dans cettains cas, toucheor tour autant les
mouvements écologiques d'autres pays. Dans l'éventualité où les mesures

16) Cette hypochèse joue un rôle majeur puisqu'elle assure que le icu conserve
une srrucrure de DP.

(7) L'hyporhèse selon laquelle les profits sonr des fonccions monotones des
r:ains monérâires esc ainsi abandonnée.
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entreprises par Ie pays importateur entraînent un transfert des activités

polluàntes vers d'autres pays, on peut s'attendre à ce que les mouve-

ments écologiques des pays concernés dénoncent ces orientations poli-
tiques (Hoekman et Leidy,1992).

CONCLUS/ON

Lenseignement qui tessort de ces commentaires est sans équivoque'

En raison de la diversité des intérêts en ieu aussi bien à l'échelle natio-

nale qu'internationale, des incerricudes liées aux conséquences' la cooÉ-
ration est susceptible d'emprunter diverses formes qui sont loin de la re-

présentation qu'on lui accorde traditionnellement' à savoir une

coopération totale.

Elle peut être unilatérale lorsque seul un pays se décide à réduire le

niveau di ses émissions polluanres. En fait, la cooperation unilatérale est

dite ,,provoquéeo quand un pays industriel s'engage à-financer les ré-

ductioÀs a'un pfUl, et elle est dite n spontanfs " quand un Pays indus-

triel s'engage à réduire ses propres émissions en escomptant ceuvrer

pour Ia mise en place d'un effec d'entraînemenc.

La coopération Peut également être une coopération partielle(8/'

Dans ce cæ, elle est animée par une coalition de pays leaders qui ont la

particularité d'être des pays dont la responsabilité historique par rapport

aux différents phénomènes environnementaux est auiourd'hui reconnue.

Ces pays ont Ià possibilité d'inciter d'autres narions à les rejoindre, no-

tamment en leur proposant des transferts.

Par conséquent il n'est pas nécessaire que Ia coopération soit rotale

pour être soutenable. Elle peut se restreindre à un groupe de pays ou à

une action unilatérale tout en étant soutenable.

La diversité des formes de coopération qui viennent d'être présentées

remet en cause I'approche standard de ces problèmes par le DP. Elle

laisse aussi soupçonner que d'autres formes peuvent se présenter et ouvre

ainsi à de futures recherches.

(a) Ao s.nr où elle n'engage pas la totalité des pays concernés.
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