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La WI o lid ia I ¡sa t ion et I es com ni u ~i a u tes sci en ti fi q u es 
dans les pays en développement 

V.V. KRISHNA, ROLAND WAAST ET JACQUES GAILLARD i l 
Dans de nombreuses parties du monde en développe- 
ment, on observe des signes des premiers succès de la 
science. C’est au cours de la période qui a suivi la 
Deuxième Guerre mondiale que la science et la technolo- 
gie (S&T) modernes ont fait une percée rapide dans les 
pays en développement. Les États qui avaient accédé 
depuis peu à l’indépendance voyaient dans la science un 
symbole de rationalité, de pouvoir, de souveraineté, de 
progrès et de croissance économique. Avec un soutien 
international (dont une impulsion récurrente de la part de 
l‘UNESCO), les gouvernements des pays en développement 
se sont mis résolument en devoir de créer,t@ï systèmes 
scientifiques nationaux. Dans ces pays, le secteur privé 
devait connaitre un départ beaucoup plus lent puisqu’il 
n’a commencé àjouer un rôle actif dans la promotion des 
institutions de S&T que vers la fin des années 1980 
(Papon, 1997). 

Le financement de la recherche-développement (R&D) 
dans les pays en développement a été multiplié par sept 
entre 1970 et 1985, et le nombre des personnes travaillant 
dans la recherche par dix (Gaillard et Waast, 1993). La 
productivité scientifique mesurée par le nombre des 
articles publiés a conféré même à de petits pays en déve- 
loppement une visibilité dans les bases internationales de 
données. Bien qu’ils occupent une place modeste dans les 
publications scientifiques mondiales, les pays en dévelop- 
pement ont enregistré une progression de 5 %O au cours 
des dix années précédant 1994, date à laquelle leur 
contribution a représenté 6,5 % du total mondial (OST, 
1997). Dans certains domaines, leur importance est plus 
grande que ne le donnerait à penser l‘ensemble des don- 
nées. C’est ainsi que I’étude faite en 1988 par Chatelin et 
Arvanitis a montré que la contribution scientifique des 
pays en développement à l’agronomie était de 1 O % et 
qu’elle atteignait même 50 Yo pour l’agriculture tropicale. 
Toutefois, le tableau d’ensemble masque des variations 
régionales et nationales. Par exemple, dans plusieurs pays 

d’Afrique, le nombre des auteurs figurant dans diverses 
bases de données bibliographiques a baissé de 15 à 35 o/o 

depuis cinq à sept ans (Eisemon et Davis, 1997). 
Fait encore plus révélateur, malgré un certain nombre 

d’aspects institutionnels qui laissent à désirer, des com- 
mun~autés-scientifiques nationales ont été constituées, OU 

sont en passe d’être inst$utionnalisées, dans plusieurs 
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pays en développement. Comme le montrent les études 
détaillées de Krishna (1997a ; 1997b) et de Botelho et 
Schwartzman (1997), ce processus se poursuit. Les uni- 
versités et les laboratoires de recherche, les académies des 
sciences, les revues et les sociétés savantes qui en étaient 
à leurs débuts dans les années 1950 sont aujourd’hui bien 
établis partoutà l’exception de quelques petits pays situés 
surtout en Afrique. On ne saurait certes parler d‘une véri- 
table élite scientifique dans les petits pays en développe- 
ment, mais des personnalités et des dirigeants intellectuels 
de stature internationale ont fait leur apparition, de même 
que les mécanismes institutionnels nécessaires pour per- 
pétuer leur action. Pour ce qui est des domaines de prédi- 
lection de la recherche, dans les pays les plus pauvres en 
particulier, on observe un penchant marqué pour la méde- 
cine, l’agronomie ou les sciences de la vie. Les sciences 
fondamentales et les sciences de l’ingénieur ne représen- 
tent que 8 O/O de la R&D en Afrique par exemple, contre 
20% pour les pays en développement pris dans leur 
ensemble et 40 YO pour les pays industrialisés (OST, 1997). 
A mesure que se déroule l‘histoire sociale de la S&T, on 

peut voir le monde en développement passer rapidement 
par ce qu’on appelle la phase de mondialisation. Les 
((triomphes )) du libéralisme économique depuis la fin de 
la guerre froide ont eu une influence directe sur les struc- 
tures sociales et cognitives de la science qui ont en gros 
caractérisé et soutenu la (( science nationale B dans les 
pays en développement (voir encadré). Dans la phase pré- 
sente de libéralisme et de mondialisation, la souveraineté 
et I’autahomie économiques des États indépendants sem- 
blent actuellement s’affaiblir et leur marge de manœuvre 
se réduire dans les instances internationales où se pren- 
nent maintenant des décisions importantes qui étaient 
prises auparavant au niveau national. Les systèmes scien- 
tifiques nationaux paraissent en proie à une triple crise où 
aux aspects financiers et institutionnels s’ajoute un 
manque de confiance en soi (WAAST, 1996). Le présent 
chapitre se propose d’étudier l‘influence que la mondiali- 
sation commence à exercer. 

La mondialisation a cessé d‘être un slogan ou un terme 
utilisé dans un sens purement métaphorique. L’usage’très 
fréquent qui en est fait dans les documents nationaux et 
internationaux de politique géhérale, ainsi que chez les 
universitaires et les décideurs, suffità donner une idée de 
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sa réalité et de son importance. La mondialisation pré- 
sente plusieurs aspects : 

L’impact révolutionnaire des technologies de I‘informa- 
tion qui relient les individus àtravers les institutions, les 
frontières nationales et les continents dans l’échange 
d’information et de savoir ; 
l’ouverture d’économies nationales au monde extérieur 
avec les liens financiers et commerciaux internationaux 
que cela comporte ; 
la transformation que connaît la production transnationale 
du savoir qui donne lieu à une nouvelle division interna- 
tionale du travail, axée sur des réseaux de pays à pays. 
Dans le domaine des processus de production, qui 

englobe le cycle des produits et la manière dont les cou- 
rants financiers internationaux sont orientés, la mondiali- 
sation introduit un type nouveau de défi. Dans la guerre de 
la compétitivité, I’(( arme nouvelle )) sera très vraisemblab- 
lement la capacité d’innovation des pays. Ici, nous nous 
attachons essentiellement à explorer les caractéristiques 
sociales et économiques de la mondialisation et la manière 
dont ces caractéristiques influent sur la structure des com- 
munautés scientifiques’ dans les pays en développement, 
Le présent chapitre étudie également le système éducatif 
puisque celui-ci est la pierre angulaire de toute commu- 
nauté scientifique nationale ai& qu’une source impor- 
tante de compétences pour I’économie en général. Étant 
donné que les pays en développement des années 1990 
ont cessé de (( naviguer sur le même bateau 1) comme ils le 
faisaient au cours des années 1970, une grande partie de 
ce qui va suivre concerne davantage les pays à revenu 
moyen et faible d’Asie, d’Afrique et d‘Amérique latine que 
les (( dragons )) d‘Asie orientale, encore que ces derniers 
soient mentionnés le cas échéant à titre d‘exemples. 
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LES CARACTÉRISTIQUES DE LA MONDIALISATION 
La nouvelle réforme économique 
Le modèle d’industrialisation destiné à suppléer aux impor- 
tations, qui avait régi les économies des pays en dévelop- 
pement pendant près d‘une quarantaine d’années, a cédé 
la place depuis le milieu des années 1980 à ce qu’il est 
maintenant convenu d‘appeler les nouvelles réformes 
économiques. Selon des modalités variées, tous les pays 
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en développement ont fini par s’aligner sur les pro- 
grammes d‘ajustement structurel et les mesures de stabili- 
sation. Ces politiques nouvelles marquent l’ouverture des 
économies nationales par l’abaissement des barrières 
commerciales, le passage de la substitution des importa- 
tions à la promotion des exportations, l’expansion du sec- 
teur privé, entreprises multinationales comprises, I’impor- 
tance donnée aux industries manufacturières et aux indus- 
tries productrices de biens de consommation, les poli- 
tiques libérales visant à attirer des investissements étran- 
gers directs, etc. Le principal effet que ces nouvelles réformes 
économiques ont eu sur les systèmes nationaux d’innova- 
tion - et en particulier sur les communautés scientifiques 
travaillant dans des institutions de R&D - a été I’élimina- 
tion des mesures protectionnistes qui faisaient obstacle à 
l’importation de technologies pour toute une série de pro- 
duits manufacturés. L’orientation des exportations, le 
régime de la propriété intellectuelle et l’Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ont insuf- 
flé, directement ou indirectement, une orientation de mar- 
ché à la recherche scientifique. 

1 

Les multinationales 
et l‘investissement étranger direct 
L‘expansion des multinationales et le flux croissant des 
investissements étrangers directs du Nord vers le Sud au 
cours des dix dernières années sdnt les aspects de la mon- 
dialisation qui ont eu le plus d’effet sur l’institution scien- 
tifique et sa pertinence structurelle dans le-monde. L‘afflux 
moyen d’investissements étrangers directs dans les pays en 
développement, qui était de-l’ordre de 11 milliards de dol- 
lars des États-Unis en 1980-1986, a quadruplé pour 
atteindre 43 milliards de dollars en 1992 et un montant 
estimatif d‘au moins 50 milliards de dollars en 1997. Tou- 
tefois, il ne s’agit pas là seulement de flux financiers ; ill 
convient également de prendre en considération la ten- 
dance des multinationales à délocaliser la R&D du Nord 
vers le Sud. 

Les flux d‘investissements étrangers directs ne se limi- 
tent pas aux secteurs des nouvelles technologies, comme 
les télécommunications, I’électronique et les biotechnolo- 
gies, mais concernent également le secteur manufacturier 

1. Le concept de communautés scientifiques est utilisé dans un sens relativement large (VeSSUri, 1984; Schott, 1991, 1993 ; Gaillard et al., 1997) et englobe 
ainsi I’éthique et les normes de l’institution sociale de la science, ainsi que son influence sur les économies nationales. 
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et celui des biens de consommation. Les pays qui ont 
atteint des niveaux relativement élevés en matière de R&D 
et de structures éducatives (par exemple, le Brésil, la 
Chine, l’Inde, le Mexique ou la République de Corée) 
bénéficient naturellement d’une préférence, tant en ce qui 
concerne les flux d‘investissements étrangers directs que 
les décisions des multinationales, par rapport aux pays qui 
en sont encore à se débattre pour créer des communautés 
scientifiques et des systèmes de recherche à I‘échelon 
local et national. Par conséquent, si des partenariats de ce 
genre sont de nature à présenter des avantages, ceux-ci ne 
bénéficieront selon toute probabilité qu’à certains pays 
(Schwartzman, 1996). Cela étant, les avantages ne sont 
pas sans comporter un coût socioéconomique. Les centres 
de R&D et les partenariats technologiques nouveaux sont 
souvent axés sur la production et les marchés locaux et 
non sur I’élaboration de technologies pour les marchés 
mondiaux. Comme Kumar (1 996, p. 685) le fait observer, 
la R&D faite à I’étranger, et en particulier dans les pays en 
développement, sera très probablement une R&D cd’adap- 
tation. Les réseaux de R&D créés dans les pays em déve- 
loppement par des multinationales connaissent aussi une 
expansion destinée à tirer parti des avantages relatifs des 
processus de production. Si les centres de R&D 2 l’&ranger 
se fixent comme objecti,fs les marchés locaux, cela a pour 
effet non seulement d’aggraver les difficultés des institu- 
tions scientifiques locales en les privant peu à peu du rôle 
qui devrait leur revenir de droit, mais encore d’attirer les 
meilleures compétences Scientifiques et techniques, ce qui 
aboutit une sorte d’(( exode des compétences intérieur D. 

Les systèmes de production post-fordistes 
Depuis plusieurs dizaines d’années, ’ I’industhalisation 

occupe une place de choix dans le programme écono- 
mique de presque tous les pays en développement. Selon 
une étude récente de Riddel (1 996), l’une des manifesta- 
tions de la mondialisation a été la transformation1 rapide 
de la production et de la technologie dans les pays en 
développement, et notamment l’abandon des systèmes de 
production fordistes en faveur de systèmes post-fordistes. 

Dans le processus de production fordiste, la notion de 
flexibilité ne peut trouver sa place en raison de la frag- 
mentation des tâches ; une machine-outil sert pour un pro- 
duit donné ou une petite gamme de produits, et la pro- 

- 
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duction de masse entraîne une économie d’échelle. La 
possibilité de réagir aux changements de la demande est 
elle-même sévèrement limitée dans le mode de produc- 
tion fordiste qui avait dominé l’industrie manufacturière 
dans le monde en développement après la fin de la guerre. 
Le processus de production post-fordiste, quant à lui, a 
catalysé la décentralisation du processus de production, 
insistant sur les Cléments de flexibilité et de durabilité 
(Barns, 1991 ; Jain,< 1992). Les systèmes de production 
post-fordistes n‘exigent pas seulement des compétences 
faisant largemeht appel à l’instrumentation, à I’électro- 
nique et aux technologies de l‘information, mais aussi -si 
l’on veut que les systèmes soient utilisés efficacement - 
un mécanisme institutionnel dynamique qui revalorise 
périodiquement les compétences. II y a eu en effet un 
changement radical en matière de compétences nou- 
velles. Comme Riddel (1996), Hill (1996) et Dunning 
(1 993) l’indiquent clairement, les avantages comparatifs 
des pays en développement ne dépendent plus des 
richesses naturelles et du faible coût de la main-dlœuvre, 
mais de l’organisation du processus de production et de la 
structure institutionnelle destinée à assimiler les compé- 
tences nouvelles. Cela a d‘importantes répercussions non 
seulement pour le système éducatif tout entier, depuis le 
primaire jusqu‘au supérieur, y compris l’enseignement 
professionnel, mais encore pour les communautés scienti- 
fiques parce que, sans leur apport, les systèmes post-for- 
distes sont difficiles à assimiler et à intégrer dans le pro- 
cessus de production. 

L‘État et le marché 
Les nouvelles réformes économiques, et en particulier les 
mesures de libéralisation et de privatisation conçues et 
appliquées par divers gouvernements, avaient pour objet 
de créer des conditions macroéconomiques de nature à 
faciliter le jeu des forces du marché. Cela s’est traduit, 
directement ou indirectement, par une réduction du sou- 
tien financier que I’État accordait à plusieurs secteurs 
vitaux, en particulier I’éducation et la S&T, réduction qui 
a un impact direct sur le bon fonctionnement des com- 
munautés scientifiques. Étant donné que, dans le monde 
en développement, le financement de I’État représente 
plus de 80 YO des dépenses totales consacrées à la S&T et 
à I’éducation, la diminution de ce financement va soule- 
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ver vraisemblablement plusieurs problèmes. L’impact de 
1% privatisation se‘ fait déjà sentir actuellement dans plu- 
sieurs pays, qu’il s‘agisse de la clôture de certains services 
nationaux de recherche scientifique au Mexique et au Bré- 
sil, ou de politiques qui contraignent des organismes 
publics de recherche, comme le Centre pour la recherche 
scientifique et industrielle (CSIR) en Inde, à trouver des 
soutiens extérieurs privés atteignant 50 YO, ou bien de la 
situation de la recherche scientifique dans presque toute 
l’Afrique, qui est de plus en plus tributaire d‘un finance- 
ment privé étranger et de l’intervention de bailleurs de 
fonds (Schoijet et Worthington, 1993 ; CSIR, 1996 ; Enos, 
1995 ; Gaillard et al., 1997). C’est ainsi qu’Enos (1 995) 
montre que les prêts et subventions de I’étranger repré- 
sentaient, au début des années 1990, 64 YO des dépenses 
totales de S&T au I<enya, 68 % en Tanzanie et le chiffre 
énorme de 98 en Ouganda. L’ouverture des économies 
des pays en développement aux forces du marché privé 
dans presque tous les domaines relevant des nouvelles 
technologies et des technologies de pointe (télécommu- 
nications, biotechnologie, microélectronique, technolo- 
gie de l’information, etc.) a entériné le contrôle du mar- 
ché dans ces domaines. L’influence des forces du marché 
ne se limite pas cependant à la sphère industrielle, elle se 
fait aussi largement sentir dans les secteurs agricoles en 
Asie et en Afrique. La tendance à la commercialisation de 
l’agriculture, qui consiste à donner la priorité aux pro- 
duits de base et aux cultures marchandes, se fait d’ores et 
déjà sentir au Bangladesh, en Inde, en Ouganda et en 
Tanzanie pour ne mentionner que quelques exemples. 
Poussée à l’extrême, la thèse néolibérale préconise le 
dépérissement des économies dirigistes et un rôle résiduel 
pour I’État. En revanche, certains structuralistes voient 
l‘importance de stratégies nationales pour le développe- 
ment de la S&T (Riddel, 1996). Cela a donné naissance à 
ce qu‘on peut résumer en parlant d‘une victoire de la 
(( science, bien commercial 1) sur la (( science, bien 
public n. Pour la première fois depuis des décennies, les 
communautés scientifiques font face à une situation où la 
recherche est de plus en plus traitée comme un ((facteur 
d‘investissement )), par opposition à la situation qui pré- 
valait jusqu’ici où la recherche était considérée comme 
(( facteur de consommation )). On reviendra ultérieure- 
ment sur ces questions. 
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LE CHANGEMENT DE STRUCTURE 
DES COM M U NAUTÉS SCI ENTI FI QU ES 
Un cadre économique entièrement nouveau a été plus 
loin qu’aucun de ceux qui l’avaient précédé, cr6ant la 
phase actuelle de mondialisation qui est en passe de trans- 
former radicalement l’institution sociale de la science et le 
système de recherche tel que nous les connaissons. Le 
progrès du savoir systématique, la place privilégiée accor- 
dée aux publications ouvertes, le prestige des récom- 
penses professionnelles et la constitution de groupes 
d’examen collégiaux issus de l’élite scientifique d‘une dis- 
cipline donnée, qui étaient demeurés la caractéristique de 
la science universitaire et qui ont régi les communahtés 
scientifiques depuis la guerre, subissent actuellement une 
transformation. Autrement dit, I’éthique traditionnelle de 
la science telle que la définissait le système social de la 
science de Merton, devient de moins en moins impor- 
tante. Comme Ziman (1 996, p. 752) l‘expliquait récem- 
ment : 

(( La science universitaire vit actuellement une révolu- 
tion culturelle. Elle laisse place à une science (( post-uni- 
versitaire )), qui sera peut-être tellement différente sociolo- 
giquement et philosophiquement qu’elle produira un type 
différent de savoir P. 

De même, les experts en politique scientifique ont 
appelé notre attention sur un nouveau mode de produc- 
tion du savoir qui est qualitativement différent de la 
science universitaire basée sur une discipline et de I’insti- 
tution sociale de la science qui avait dominé notre 
réflexion dans la période ayant suivi la guerre (Elzinga, 
1985 ; Rip ; 1988 ; Gibbons et al., 1994). Cette transfor- 
mation n’est pas sans importance pour le monde en déve- 
loppement Uacob et Elzinga, 1996). Cela dit, il convient 
de considérer des termes comme ceux de science (( post- 
universitaire )) et (( post-industrielle )) avec une extrême 
prudence dans le cas des pays en développement qui en 
sont encore à redoubler d’efforts pour maitriser des pro- 
cessus d‘industrialisation rapide et rattraper les écono- 
mies industrielles avancées. Les pays en développement 
constituent une mosaïque complexe qui doit faire face à 
une multitude de défis. Dans plusieurs petits pays en 
développement, le défi premier pour les communautés 
scientifiques est de reconstituer leur capacité de 
recherche. 

Le savoir producteur d e  richesse 
Le modèle linéaire d’innovation basé sur la science pure 
universitaire qui régissait les politiques scientifiques et les 
orientations de recherche des communautés scientifiques 
dans le monde en développement a perdu sa prédomi- 
nance. Les communautés scientifiques ont réorienté Ia 
recherche en abandonnant le (( progrès du savoir )) pour la 
(( création de richesse )), mutation idéologique importante. 
Parallèlement, on accordait moins de prix à la recherche 
fondamentale et davantage à l‘innovation technologique 
et, depuis une dizaine d’années, une grande partie des 
idées qui trouvaient leur inspiration dans l’expérience des 
pays d‘Asie orientale ‘se sont répandues dans le reste du 
monde en développement. La nouvelle leçon en matière 
de S&T que les pays en développement ont apprise des 
succès remportés en Asie orientale, en particulier par le 
Japon après la guerre et par les <( dragons )) asiatiques dans 
les années 1980 et 1990, a sans nul doute été que le savoir 
crée la richesse. Cela ne veut pas dire que les pays en 
question aient cessé de faire de la recherche fondamentale 
ou que ce domaine ne soit pas important. Comme Ziman 
(1996, p. 752) nous le rappelle juste titre, (( les scienti- 
fiques continueront à théoriser et à soumettre leurs théo- 
ries à l‘épreuve de l‘observation et de l‘expérimentation. II 
est improbable que le principe opératoire de base de la 
science subisse un changement majeur D. Cependant, des 
notions comme celles de valeur ajoutée, de profit et d’ef- 
ficacité ont revêtu une importance accrue. Comme l’idéal 
d’un progrès du savoir recule lentement mais sûrement 
devant la valeur pragmatique de la création de richesse, 
on soumet les scientifiques à des pressions pour qu‘ils 
s‘abstiennent de faire figurer des déments critiques de 
production du savoir dans dei publications ouvertes. Le 
secret a cessé d‘être proscrit. Des régimes internationaux 
comme celui des droits de propriété intellectuelle dans le 
cadre du GATT en ce qui concerne la biodiversité et la 
pénétration des multinationales dans les pays en dévelop- 
pement concrétisent ce changement d’orientation (Safadi 
et Laird, 1996). 

Malgré ces forces de changement, il  n’est guère pro- 
bable que les scientifiques renoncent complètement à leur 
besoin culturel de rendre publics les résultats de leurs 
recherches. Ils continueront certainement à publier, mais 
seulement après avoir soigneusement passé au crible cer- 
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tains déments pouvant avoir une valeur commerciale 
directe. Cela signifie que des connaissances nouvelles 
seront tenues cachées du public pendant un certain temps 
qui variera selon les priorités du moment. II est clair tou- 
tefois que les communautés scientifiques perdent peu à 
peu leur autonomie traditionnelle en matière de recherche 
en raison de la commercialisation croissante du savoir. 

Des frontières qui s’effacent 
et des communautés hybrides 
La poursuite de la pénétration d’intérêts commerciaux et 
industriels dans les milieux, universitaires et non universi- 
taires, de la recherche n‘a pas eu seulement pour résultat 
une perte d‘autonomie, elle a provoqué aussi la désagré- 
gation des frontières culturelles habituelles entre les diffé- 
rents milieux de travail. Cette évolution a permis à diffé- 
rentes cultures de travail, à différents styles de recherche, 
à différentes orientations des comportements et des objec- 
tifs de coexister non pas nécessairement dans un cadre 
matériel unique, mais dans un programme de recherche 
unique dispersé entre toute une série d‘organisations en 
interaction les unes avec les autres. Ces programmes de 
recherche sont le fait d’équipes multidisciplinaires qui 
franchissent souvent les lignes de démarcation entre les 
disciplines scientifiques et vont jusqu’à englober les 
sciences sociales et humaines (les programmes de 
recherche sur l’énergie et l‘environnement sont de bons 
exemples de cette tendance). Si les disciplines, spécialisa- 
tions et secteurs de recherche scientifiques continuent à 
fournir un soutien intellectuel et un sentiment de parti- 
cipation à une communauté, l’engagement parallèle de 
praticiens au service des objectifs d’une recherche multi- 
disciplinaire constitue un fait nouveau clairement visible 
qui donne naissance à ce qu‘on pourrait appeler des com- 
munautés hybrides. En un sens, ces communautés émer- 
gentes correspondent à ce que Callon et a/. (1 991) avaient 
appelé les réseaux techno-économiques. 

La prise en compte des intérêts, de l’obligation 
de résultats et de la structure de rémunération 
La perte de l’autonomie de la recherche n’est pas sans rap- 
port avec le fait que les communautés scientifiques ont vu 
pénétrer dans leurs programmes de recherche divers inté- 
rêts extérieurs émanant de I’État, de l’industrie, des partis 

politiques et de divers groupes et mouvements sociaux. La 
mondialisation a consacré l’influence de groupes d’inté- 
rêts industriels et commerciaux et de leurs communautés 
dans les systèmes de prise de décisions de la S&T au som- 
met même de I‘État, que dominait jusqu’alors une élite de 
scientifiques et de technocrates. Cependant, le devant de 
la scène politique et sociale a été également occupé 
depuis une dizaine d’années par des groupes d’intérêts 
sociaux et des mouvements écologiques et environne- 
mentaux qui ont influé sur les programmes de recherche 
dans de nombreux secteurs scientifiques (Krishna, 1997). 
La manifestation croissante de ces intérêts est au cœur de 
la transformation de l’institution sociale de la science. 
Une conséquence importante en découlant est que les 
scientifiques sont désormais soumis à l’examen critique 
d‘un certain nombre de groupes d’intérêts qui compren- 
nent leurs homologues scientifiques et qu’ils sont tenus de 
leur rendre des comptes. Avec l’importance croissante des 
droits de propriété intellectuelle, les brevets et la concep- 
tion et l’utilisation des logiciels gagnent du terrain au 
détriment des publications ouvertes. Ces dernières verront 
probablement leur nombre décliner peu à peu au cours 
des années à venir, devenant ainsi les victimes de la ten- 
dance à l’utilisation de consultants et de programmes de 
recherche fondés sur le parrainage dans un cadre univer- 
sitaire aussi bien que non universitaire. Certains orga- 
nismes de recherche et institutions universitaires à plein 
temps commencentà s’ouvrir et à remanier les structures 
actuelles des rémunérations pour tenir compte des chan- 
gements’que connaissent les intérêts sociaux et les intérêts 
du marché. Toutefois, les institutions qui ne procèdent pas 
à ce genre de réformes - comme dans beaucoup de petits 
pays pauvres en développement - seront confrontées à 
une césure croissante entre les perspectives de carrière 
qu’elles offrent aux meilleurs scientifiques et les perspec- 
tives qui apparaissent dans le secteur privé à l’intérieur 
comme à l‘extérieur du territoire national. 

Les politiques économiques libérales suivies au titre de 
la mondialisation, qui sont à l’origine de l’expansion du 
secteur privé dans le domaine de I’éducation comme dans 
celui des technologies de pointe et des technologies nou- 
velles, ont engendré des systèmes jumeaux de science pri- 
vée et de science publique, ayant chacun sa culture de tra- 
vail, ses barèmes de rémunération et ses incitations, qui 
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ont créé des problèmes institutionnels et des problèmes de 
gestion pour les institutions de recherche. Dans plusieurs 
pays en développement’ en particulier l’Argentine, le Ban- 
gladesh, le Brésil, l’Inde, le Mexique et Sri Lanka, ainsi 
qu‘en Afrique subsaharienne, les organismes scientifiques 
à financement public subissent actuellement une perte de 
ressources humaines scientifiques et techniques au profit 
d’institutions privées ou même de bailleurs de fonds. 
Comme le chef actuel du CSlR en Inde (avec 40 labora- 
toires nationaux et un personnel de S&T de plus de 
1 O O00 personnes) l’observait récemment : (( II faut consi- 
dérer I’émergence des centres de R&D créés en Inde par 
des multinationales dans une juste perspective. Avec des 
rémunérations hyperattractives, des équipements de tout 
premier ordre, une position d’avant-garde et des pro- 
blèmes passionnants à résoudre, beaucoup des meilleurs 
cerveaux de la communauté de S&T seront attirés par ces 
centres. II est absolument indispensable que les instituts 
indiens de R&D créent d‘urgence un environnement intel- 
lectuellement stimulant où les jeunes esprits pourraient 
avoir des défis à relever et où les gagnants pourraient 
bénéficier de belles récompenses 1) (Mashelkar, 1995). 

La gestion d e  la R&D et l‘esprit d’entreprise 
Dans beaucoup de pays en développement, l‘innovation, 
assimilée à la R&D, donnait plus d’importance à la 
recherche qu’au développement sous l’influence du 
modèle d’innovation linéaire. Ce n‘est qu‘à une date 
récente qu’on a réexaminé le concept de R&D en faisant 
appel à des études détaillées sur I’économie du change- 
ment technique. L‘idée selon laquelle il n‘existe pas de 
lied direct de causalité entre le potentiel scientifique d’un 
pays en termes d’articles publiés et sa capacité d’innover 
en est venue à être appréciée à la lumière d‘éléments d’in- 
formation empiriques provenant tant des pays avancés 
que de l‘Asie orientale. Qui plus est, on s’est aperçu que, 
pour l‘ensemble de la R&D, I’élément développement 
situé en aval était tout aussi, sinon beaucoup plus, ¡Impor- 
tant que I’élément scientifique, et que le succès de la 
modernisation et de l’industrialisation du Japon et d‘autres 
pays nouvellement industrialisés n’avait pas été‘ du moins 
pendant une grande partie de la période d‘après-guerre 
(dans le cas du Japon), directement associé à un savoir 
nouveau engendré dans le cadre national (Salomon et 
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Lebeau, 1993). Le succès de l’innovation était dû avant 
tout au fait que les nouveaux pays industrialisés étaient en 
mesure de puiser dans divers stocks de connaissances pro- 
venant de différentes sources extérieures et de les assimi- 
ler pour en faire un usage approprié dans l‘industrie sans 
perdre de vue les marchés internationaux (uln bon 
exemple étant la façon dont le Japon a su appliqluer les 
résultats des recherches sur le laser). C’est grâce à I’exa- 
men et à l’analyse de la R&D que le concept d’innovation 
a revêtu une signification nouvelle. Quand on s’est rendu 
compte que la R&D jouait peut-être un rôle décisif dans le 
succès de l’innovation, mais qu‘elle n’en demeurait pas . 
moins un élément parmi d’autres (institutionnels, organi- 
sationnels et techniques) qui n’étaient pas liés à la R&D 
(conception des logiciels, etc.), on a commencé à intro- 
duire des changements dans la gestion des organismes 
scientifiques. Associé à cette évolution, on trouve le senti- 
ment que les succès obtenus par les pays industrialisés 
occidentaux et par l’Asie orientale dépendaient aussi de 
leur dynamisme qui leur avait permis de porter la part du 
secteur privé dans l’effort total de R&D jusqu‘au point oìj 
elle représentait 60 à 75 % du total, ainsi que de la 
concentration d‘une grande partie de la R&D dans lle sec- 
teur industriel lui-même - ce qu’on pourrait qualifier de 
R&D maison. 

Les universités des pays en développement font actuel- 
lement l‘objet de réformes destinées principalement à 
faire entrer l’esprit d’entreprise dans leur culture de travail. 
On peut observer différentes manifestations de cette nou- 
velle tendance, et notamment le recours accru à des 
consultants industriels et privés, l’investissement consenti 
par des groupes industriels, les efforts visant à, rendre les 
universités plus sensibles aux besoins et aux demandes de 
l’industrie et la création de firmes nouveliles aussi bien par 
des universitaires que par des professionnels issus de labo- 
ratoires de recherche non universitaires. Un 
nauté nouvelle est en train de naitre dans p h  
en développement, composée d‘entrepreneurs 
riels qui ont créé des sociétés et des firmes spécialisées 

surtout dans les nouvelles techn+ologi 
de pointe (par exemple, logicie8s, in 

logie de l‘information, télécommunications, biotechnolo- 
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transformer I’éthique et les valeurs universitaires tradition- 
nelles, à l‘instar du mouvement qui avait profondément 
marqué les États-Unis au début des années 1980 (Etzko- 
Witz, 1983). 

La migration scientifique internationale 
Si les années 1960 avaient vu le début d’une émigration 
alarmante de personnel hautement qualifié des pays en 
développement, un retour marqué des cerveaux à partir 
du milieu des années 1980 a laissé espérer que les sorties 
antérieures de talents intellectuels allaient enfin se révéler 
payantes (Gaillard et Gaillard, 1997). Dans le cas de l’Asie 
orientale, les scientifiques retournant dans leur pays (sur- 
tout en provenance des États-Unis) ont contribué à 
accroître la productivité scientifique mesurée par les 
articles publiés d‘auteurs de la région, à renforcer les insti- 
tutions de recherche, à faciliter la création d’industries 
nouvelles, en particulier dans les technologies de pointe, 
et par voie de conséquence, à favoriser la croissance de 
I’économie. En Amérique latine, le retour de chercheurs 
dans les années 1980 a joué un rôle décisif dans I’im- 
plantation de disciplines nouvelles, comme la biologie 
moléculaire en Argentine (Kreimer, 1997) ou de sciences 
fondamentales dont le besoin se faisait fortement sentir en 
Uruguay (Barreiro et Velho, 1997). La migration interna- 
tionale des scientifiques a de toute evidence contribué à 
l’internationalisation de la science dans un certain 
nombre de pays d’Asie et d’Amérique latine. Grâce aux 
nouvelles technologies des télécommunications, beau- 
coup de pays en développement ont pu mobiliser le poten- 
tiel de leurs scientifiques expatriés en créant divers réseaux 
électroniques et institutionnels pour rétablir le contact 
entre leur diaspora scientifique et leurs communautés 
scientifiques restées au pays (Meyer et al., 1997). Toutefois, 
le problème bien connu de l’exode des cerveaux subsiste 
toujours, avec des dimensions préoccupantes, dans une 
grande partie du monde en développement, notamment en 
Inde (Krishna et Khadria, 1997) et en Afrique. 

LES IMPLICATIONS POUR LES PAYS 

La mondialisation a déjà provoqué plusieurs changements 

développement (Bhagavan, 1995 ; Rana, 1995 ; Enos, 1995 ; 
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Jacob et Elzinga, 1996). Comme on l’a montré plus haut, 
l’impact de la mondialisation se fait sentir sous de nom- 
breux aspects qui redéfinissent graduellement la nature et 
le champ de l‘institution scientifique et, partant, le rôle 
des communautés scientifiques. En cette période de trans- 
formation, les succès remportés par des pays d’Asie orien- 
tale ont des implications pour le reste du monde en déve- 
loppement : Quel est l’avenir de la recherche fondamen- 
tale i‘ Qu‘est-ce qui justifie le maintien de communautés 
scientifiques nationales dans le contexte de la mondialisa- 
tion ? Quelles stratégies institutionnelles les pays en déve- 
loppement devraient-ils suivre pour moderniser leurs 
structures éducatives ? Enfin, comment devraient-ils réagir 
au défi en cours ? 

Le renforcement des communautés scientifiques 
Beaucoup de pays en développement d’Afrique, d‘Asie du 
Sud et d’Amérique latine en sont encore à se démener 
pour créer des communautés scientifiques viables. Si la 
dernière décennie a vu une stagnation relative des bud- 
gets scientifiques en Amérique latine et en Asie du sud, la 
R&D dans plusieurs pays d’Afrique, principalement au 
Sud du Sahara, est devenue de plus en plus tributaire de 
l’investissement étranger, celui-ci en étant venu à repré- 
senter de 60 à 70% du financement total. II faut certes 
obtenir ou emprunter plus d’argent pour fonder des uni- 
versités et des institutions scientifiques, mais il faut aussi 
insuffler à la science une conscience de ses finalités et de 
sa légitimité tout en créant les structures intellectuelles 
nécessaiFees à la professionnalisation des communautés 
scientifiques. Les recherches faites jusqu’ici par les auteurs 
du présent article révèlent que, pour que la S&T soit effi- 
cacement mise au service du progrès social et écono- 
mique, il ne saurait y avoir de raccourci qui ferait I‘éco- 
nomie de la promotion de communautés scientifiques 
nationales dans des disciplines revêtant une importance 
déterminante pour le pays considéré. C’est ainsi que la 
mise au point d’un vaccin contre la dengue au Venezuela 
et d’un vaccin contre la lèpre en Inde a pu se faire parce 
qu’une communauté de spécialistes de la biologie 
moderne existait depuis 30 ans dans ces pays. Dans le 
contexte de mondialisation actuel, seuls les pays ayant 
des communautés scientifiques nationales et des struc- 
tures éducatives bien établies seront en mesure d’absorber 
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.. 
les chocs du mondialisme économique et de tirer profit 
des flux internationaux de savoir (Gaillard et al., 1997). 
Les forces de mondialisation porteront de plus en plus 

niveau de professionnalisme ne saurait se définir seule- 
ment par l‘effectif du personnel de S&T, sa situation finan- 
cière ou ses laboratoires. Parmi les autres éléments qu’il y 

atteinte aux bases de recherche locales si celles-ci ne sont 
pas d’un niveau élevé parce que, sous des formes variées, 
la performance est directement liée à la capacité de riva- 
liser dans les technologies de pointe et les nouvelles tech- 
nologies. Cela est particulièrement vrai de la biologie et 
des sciences agricoles et chimiques. 
La valeur d’une communauté scientifique ou de son 

a lieu de prendre en considération figurent la capacité 
d‘institutionnaliser des disciplines scientifiques et de nou- 
veaux domaines de recherche, un système permettant de 
susciter des vocations nouvelles, un climat intellectuel 
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munautés scientifiques risquent de voir leur autonomie 
rognée et elles peuvent devoir se soumettre à divers inté- 
rêts, mais elles continueront à jouer un rôle majeur dans 
le progrès économique du monde en déQeloppement. 
Étroitement liée à la promotion des communautés scienti- 
fiques se pose la question d’un réexamen de la recherche 
fondamentale. 

Repenser le rôle de la recherche fondamentale 
II est nécessaire de faire une distinction entre la recherche 
fondamentale universitaire ou recherche pure et la 

recherche fondamentale stratégique orientée vers des 
objectifs sociaux ou économiques qui trouve sa raison 
d’être dans le contexte des pays en développement. II se 
trouve que, sur ce point, une idée erronée gagne de plus 
en plus de terrain selon laquelle la recherche fondamen- 
tale se limiterait au premier de ces ‘deux types de 
recherche. Quand on veut faire intervenir le second, on 
parle d‘innovation technologique. Malgré cette impor- 
tante distinction, il existe aussi bien dans le monde déve- 
loppé que dans le monde en développement un courant 
d’opinion qui veut que la recherche fondamentale soit 
sans rapport immédiat avec les grands problèmes des pays 
en développement et que ces derniers doivent s’attacher 
avant tout à se doter de capacités technologiques locales 
et nationales. Or, si ces capacités sont indispensables, il 
est peu probable qu‘elles puissent être obtenues en I’ab- 
sence d’une base correspondante en recherche fonda- 
mentale. 

Tout d’abord, il faut que les gouvernements des pays en 
développement continuent à financer la science fonda- 
mentale stratégique parce que les moyens et la capacité 
d’entreprendre des recherches fondamentales comportent 
divers avantages pour la collectivité. On fait valoir que I’État 
doit assumer cette responsabilité dans l’intérêt de la popu- 
lation parce que les firmes et organismes privés ont ten- 
dance à sous-investir dans la recherche fondamentale, qui 

pratique les publications ouvertes (Pavitt, 1991). Des 
publications récentes sur la science, la technologie et la 
société, ainsi que des rapports qui ont fait date, mettent en 
lumière différents types d’avantages imputables à la 
recherche fondamentale (SPRU, 1996), mais il convient 
d‘insister sur trois éléments qui présentent une importance 
déterminante pour les pays en développement, à savoir : 

les compétences et la connaissance tacite ; I’instrumenta- 
tion et les méthodes ; les solutions techniques novatrices 
combinées avec la création d’entreprises commerciales. II 
convient de noter que la recherche fondamentale est 
actuellement préconisée comme une composante impor- 
tante de l’innovation. 

L’Unité de recherche sur les politiques scientifiques de 
l’université du Sussex, au Royaume-Uni (SPRU, 1996) 
appelle l’attention sur l’importance des connaissances et 
compétences (( tacites P, par opposition aux connaissances 
(( codifiées )) telles qu’elles apparaissent dans les publica- 
tions. En effet, les diplômés et les chercheurs formés à la 
recherche fondamentale maîtrisent souvent des compé- 
tences et des connaissances utiles et novatrices qui ne se 
prêtent pas à être transférées par l’écrit ou par un autre 
mode d‘information codée. Dans la pratique, ces compé- 
tences et connaissances tacites sont incarnées dans une 
personne et s’apprennent par la formation à la recherche 
dans les laboratoires et les universités. Elles s’accumulent 
ainsi dans l’esprit des intéressés et sont le fruit de périodes 
de formation prolongées. La recherche fondamentale 
apparaît ainsi comme la source principale des compé- 
tences et connaissances tacites qui sont déterminantes 
pour la création de capacités techniques dans toute une 
gamme de nouvelles technologies et de technologies de 
pointe. 

Étroitement liés à cela, on trouve des éléments tels que 
la préparation d‘un doctorat, la socialisation et le déve- 
loppement d’une identité dans le monde de la science et 
de la recherche. La recherche fondamentale dans les uni- 
versités a toujours joÚé un rôle majeur dans ces activités, 
qui sont importantes pour beaucoup de pays en dévelop- 
pement sur le point d‘établir des communautés scienti- 
fiques. 

Price (1 984) et Rosenberg (1 992) soulignent la valeur 
de la recherche fondamentale comme source principale 
de méthodologies importantes et d’instrumentations nou- 
velles. Rosenberg donne de nombreux exemples de cas OÙ 

la recherche fondamentale a été décisive pour la création 
de capacités industrielles et technologiques et, par voie de 
conséquence, de profits économiques dans un passé 
récent. 

En faisant état de ces écrits, notre intention n’est pas de 
préconiser ce que Salomon et Lebeau (1 993) appellent le 
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((tropisme )) de la science internationale ou (( science pour 
la science)), mais bien plutôt de souligner la nécessité 
pour les pays en développement de continuerà renforcer 
leur base de recherche fondamentale qui se révelera selon 
toute vraisemblance comme l’une de leurs sources les 
plus fécondes de méthodologies et d‘instrumentation nou- 
velles. 

II est une autre façon dont la recherche fondamentale 
conditionne le succès de l‘innovation, c’est qu‘elle a les 
moyens de résoudre des problèmes technologiques dans 
toute une série de secteurs comprenant notamment les 
sciences agricoles et biologiques. A cet égard, on trouve 
des éléments d‘information très intéressants dans les rkul- 
tats de deux grandes enquêtes, l’une réalisée par I’univer- 
sité Yale (enquête par questionnaire adressé à 650 direc- 
teurs de R&D industrielle et couvrant 130 industries), 
l’autre étant le rapport PACE, financé par la Commission 
européenne (enquête par questionnaire fondée sur 640 
réponses provenant de 16 secteurs). Analysant les résultats 
de ces enquêtes ainsi que d’autres études pertinentes sur 
le même sujet, I’équipe de la SPRU concluait que (( les 
contributions de la recherche fondamentale à la résolution 
des problèmes technologiques sont nombreuses, souvent 
indirectes et détournées et extrêmement variables selon 
les domaines de connaissance et les secteurs d’applica- 
tion. Les modèles simples, les générallisations et les pres- 
criptions pour une politique de la recherche fondamentale 
risquent donc d‘induire en erreur et même d’être dange- 
reuses )) (SPRU, 1996, p. 36). 

Des éléments d’information substantiels *permettent 
maintenant de penser qu’il existe un lien entre la 
recherche fondamentale et la création de firmes et d‘en- 
treprises dans le domaine des nouvelles technologies et 
notamment des plus récentes d’entre elles. L‘importance 
des connaissances tacites et de leur contribution à la fon- 
dation d‘entreprises par des spécialistes de la recherche 
fondamentale et des ingénieurs ne saurait être sous-esti- 
mée. 

Le besoin d‘une stratégie de réseaux 
On s’accorde de plus en plus à reconnaitre que I’innova- 
tion résulte d’un couplage entre les éléments scientifiques 
et technologiques, d’une part, et le marché, de l’autre 
(Callon et al., 1991). S’il en est effectivement ainsi, les 
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implications pour beaucoup de pays en développement 
devraient être très claires. En l’absence de structures éCo- 

nOm¡qUeS qui pourraient engendrer organiquement des 
couplages de ce genre, il faut que I’État intervienne et joue 
les intermédiaires pour susciter des liaisons entre les labo- 
ratoires, les universités, l’industrie et le marché. [ I  serait 
possible de structurer les mécanismes de politique scien- 
tifique et technologique de manière à créer des pro- 
grammes de constitution de réseaux au niveau moyen ou 
à celui ‘de l’organisme chargé des sciences, axés sur des 
tâches spécifiques orientées en fonction du résultat visé 
(par exemple combustibles de substitution, développe- 
ment de molécules nouvelles à usage pharmaceutique). 
Différents groupes d’intérêts, depuis le marché jusqu’à 
l’université, seraient partenaires en fournissant une mise 
de fonds, et I’État pourrait garantir les risques éventuels 
aux stades initiaux (Krishna, 1994). Les communautés 
scientifiques seraient réorganisées sur la base de groupes 
((hybrides )) et de programmes de recherche. Cela ne 
signifie pas que la recherche tout entière devrait, dans les 
pays en développement, revêtir la forme ‘d’un travail sur 
réseau puisque cela dépendrait du contexte national, mais 
ces stratégies nouvelles pourraient jouer un rôle majeur 
pour relever en temps voulu les défis du marché. II n‘y a 
pas toutefois de modèle unique de recherche organisée 
par réseau, ni de type unique d’avantages à en retirer, 
comme le montre l’expérience des différents pays en Asie 
orientale, en Amérique du Nord et en Europe occidentale. 
C’est ainsi que, pour son développement industriel initial, 
la République de Corée a fait appel à la technologie Ctran- 
gère mais$ue, lorsqu’elle en est arrivée à développer des 
secteurs compétitifs sur le plan international pour I’élec- 
tronique, la sidérurgie, les constructions navales, les télé- 
communications et les machines-outils, elle a systémati- 
quement orienté ses efforts vers le renforcement de l’inno- 
vation endogène, de son système de diffusion et de sa 
base de recherche. Une grande partie des succès rempor- 
tés par la Corée dans ces secteurs a été due au fait que 
Iretat avait \initialement favorisé la constitution de réseaux 
d’universités et d’organisations comme l‘Institut coréen de 
science ,et technologie (KIST) au cours des années 1960. 

En une décennie, l‘action du KIST a eu pour retombée la 
création de centres de R&D de la deuxième génération 
dans la plupart des secteurs susmentionnés relevant du 
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contrôle de I’État ; ces centres du secteur public ont été 
eux-mêmes à l’origine d’une diffusion de la troisième 
génération avec la création de services de R&D maison 
dans les firmes privées à partir des années 1980. En 1990, 
ces services étaient au nombre de I OOO environ. 

Contrairement à l’idée qu’on se fait généralement des 
(( dragons D, la République de Corée donne l’exemple, dans 
ses efforts pour constituer des secteurs économiques inter- 
nationalement compétitifs, de l‘utilisation systématique 
d’une recherche fondamentale stratégique et orientée. 

Le besoin de compétences 
et ses implications pour l‘enseignement 
Trois aspects peuvent être soulignés. En premier lieu, il y 
a le double problème auquel certains pays en développe- 
ment font encore face et qui consiste à atteindre un niveau 
d’enseignement primaire, secondaire et supérieur compa- 
rable à celui des pays industrialisés et des nouveaux pays 
industrialisés tout en les rattrapant sur le plan de I’indus- 
trialisation et de la modernisation (Riddel, 1996 ; Singh, 
1994 ; Lall, 1990). 

En deuxième lieu, l’existence d‘une main d’œuvre à 
bon marché et la possession de ressources naturelles n’ont 
guère de chances de constituer des avantages appré- 
ciables dans un monde dominé par la concurrence. Ces 
avantages seront bien plutôt déterminés par la valeur ajou- 
tée que procurent la technologie et le savoir dans les pro- 
cédés de fabrication et ils dépendront de plus en plus de 
compétences variées basées sur des connaissances spé- 
cialisées et sur l’utilisation des techniques de I’informa- 
tion. Par rapport au nombre de leurs diplômés de I’ensei- 
gnement supérieur et autres professionnels, les pays en 
développement produisent une proportion très faible de 
techniciens qualifiés. L‘organisation des systèmes de pro- 
duction exige des innovations institutionnelles tant dans la 
production elle-même que dans l’enseignement post- 
secondaire et professionnel. Le monde en développement 
doit se fixer pour but de créer de nouvelles formes d‘orga- 
nisation qui réuniront scientifiques, technologues, artisans 
et techniciens pour la formation et pour les loisirs. À 
mesure que les facteurs de flexibilité et de décentralisation 
acquièrent une p lke  dominante dans les systèmes be pro- 
duction, ces nouvelles formes d’organisation devront 
s‘harmoniser à I’évolution des structures industrielles. 

C’est là que les institutions de recherche, universitaires et 
non universitaires, doivent intervenir par l’intermédiaire 
des réseaux pour aider les entreprises rurales et les petites 
entreprises industrielles à favoriser ce qu’on pourrait appe- 
ler des (( systèmes régionaux d’innovation n. 

En troisième lieu, l’enseignement des sciences (à I’ex- 
ception habituelle des sciences de l’ingénieur et de la 
médecine) au niveau post-secondaire traverse une crise 
grave dans beaucoup de pays en développement. La 
science perd de son attrait pour les jeunes étudiants, que 
I’économie, le commerce, l‘administration des affaires et 
l’informatique motivent davantage, et elle doit rivaliser 
avec d’autres occupations en croissance rapide qui sont 
considérées comme offrant de meilleures perspectives de 
carrière. La science est tout simplement en train de perdre 
aux yeux des étudiants son prestige de profession sédui- 
sante et hautement appréciée. II y a à cela diverses rai- 
sons : la dégradation des conditions de travail dans les 
laboratoires et les universités, les grandes disparités des 
rémunérations qui favorisent les scientifiques du secteur 
privé et le sentiment général que la science ne parvient 
pas à résoudre les problèmes de la vie quotidienne 
concernant l’eau, l’assainissement et l’environnement. 

La science, bien public, 
et la science, bien commercial 
Sources de tensions nouvelles, ces deux conceptions de la 
science procèdent de logiques différentes, d‘une part celle 
de la divulgation, de la connaissance ouverte et donc de 
la libre c_irculation de l‘information, d’autre part celle de 
la propriété intellectuelle et du savoir considéré comme 
propriété privée et donc de la rétention de l’information 
(Dasgupta et David, 1994). La science constitue un aspect 
important de notre domaine culturel et elle a été histori- 
quement un facteur de progrès socioconomique. Avec le 
processus de mondialisation en cours, l’idée que la 
science est un bien commercial a pénétré jusque dans les 
pays en développement, mettant en question la concep- 
tion qui prévalait de la science, bien public, avec des 
conséquences à long terme pour la structure des systèmes 
de recherche scientifique nationaux. II s’agit là sans nul 
doute d‘un problème grave dans des pays en développe- 
ment oh la R&D est financée à plus de 80% par I’État. 
Étant donné que les mécanismes de fonctionnement de la 
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(( science privée )) régis par des intérêts commerciaux sont 
de plus en plus appliqués pour réguler la recherche dans 
les organismes scientifiques financés par le secteur public, 
on voit nettement que des coupures vont être pratiquées 
dans les dépenses de recherche concernant la protection 
sociale, I’éducation, la santé et certaines questions écono- 
miques, activités qui sont considérées comme éminem- 
ment légitimes quand l’idéal de la science est celui du 
bien public. Le monde en développement devient de plus 
en plus prisonnier d’une situation en (( double aveugle )). 
D’une part, il réagit aux forces du marché avec la mon- 
dialisation et, d’autre part, il maintient des activités de 
recherche dans l’intérêt du bien public. Un rejet de/ la 
conception de la science, bien public en faveur d‘une 
science orientée par le marché risque d’avoir des consé- 
quences dangereuses pour les pays en développement. Si 
l’expérience de l’Asie orientale a une quelconque valeur 
d’exemple, le message devient parfaitement limpide. il 
faut que I’État assume une responsabilité majeure en inter- 
venant pour établir un équilibre entre les deux politiques 
afin que la science bénéficie d’un soutien en tant que bien 
public, jusqu’au jour où la société pourra absorber les 
chocs provoqués par les forces du marché. 

Y a-t-il place pour des politiques de S&T ? 
Depuis quelques années, cette question se pose avec 
acuité dans le contexte des pays en développement, 
Compte tenu des diverses questions évoquées plus haut, il 
convient de répéter que les institutions et les politiques 
nationales de S&T dans les pays en développement ont 
encore un rôle majeur à jouer dans les instances restruc- 
turées de S&T au sein de chaque contexte socio-écono- 
mique national. Dans le passé, les programmes de poli- 
tique scientifique et technologique des pays en dévelop- 
pement légitimaient souvent leur position par une rhéto- 
rique du (( progrès )) et du (( développement )) ; pair voie de 
conséquence, dans un certain nombre de pays, la poli- 
tique et les mécanismes de S&T sont demeurés prisonniers 
du système bureaucratique et privés de toute pertinence 
fonctionnelle. Le succès relatif rencontré par certains pays 
d’Asie a fourni divers exemples des modalités selon les- 
quelles ces politiques doivent être combinées avec des 
politiques industrielle, économique et fiscale ; il a montré 
aussi que les politiques scientifiques et technologiques 

proclamées par les gouvernements impliquent des 
mesures de soutien obligatoires pour assurer leur perti- 
nence et leur réalisation. 

Dans l’avenir prévisible, le progrès des puissances 
scientifiques du monde industrialisé plongera les pays les 
moins avancés dans des difficultés plus grandes encore 
que par le passé. Le Nord a à son ordre du jour la concur- 
rence sur les marchés du Nord, la fermeture des frontières 
à l’immigration non qualifiée, la substitution de produits 
primaires, la préférence pour les importations de haute 
qualité, les barrières non tarifaires, etc. La volonté des 
gouvernements en matière de science demeure décisive, 
comme les nations émergentes en apportent la preuve. I I  
existe une niche pour les acteurs mineurs équipés des 
politiques appropriées qui leur permettront de tirer profit 
de la mondialisation (Hill, 1996). Comparés à ceux d‘Asie 
et d’Amérique latine, beaucoup de pays d’Afrique ont 
accédé tardivement à l’indépendance dans les années 
1960. Pour des raisons historiques, ces pays ont hérité de 
structures scientifiques et technologiques faibles et ils se 
battent encore pour constituer des communautés scienti- 
fiques nationales (EI Kenz et Waast, 1997 ; Eisemon et 
Davis, 1997 ; Chatelin et al., 1997). Pour diverses raisons, 
le système social de la science n’a pas été en mesure d’ob- 
tenir la légitimité politique voulue. À propos de cette 
situation, il faut bien comprendre qu‘aucune quantité 
d’aide extérieure et de coopération internationale 
(Gaillard, 1996) ne pourra jamais compléter ou remplacer 
entièrement le soutien local et national pour mettre la S&T 
au service du développement endogène. Ce sont Ià deux 
questions extrêmement préoccupantes pour une grande 
partie de la région africaine. 

0 %  
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