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�5�p�V�X�P�p 

�&�R�P�P�H�Q�W���V�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�V�H�Q�W�����V�H���V�W�U�X�F�W�X�U�H�Q�W���H�W���V�¶�R�U�J�D�Q�L�V�H�Q�W���O�H�V���I�L�O�L�q�U�H�V des industries culturelles 

et créatives au Burkina Faso ? Quel est leur niveau de développement ? Quels sont les défis 

actuels auxquels elles sont confrontées et quelles sont les stratégies des acteurs. Ce sont-là les 

questions que se propose de répondre notre travail de recherche. 

Le développement des industries culturelles au Burkina Faso est en marche depuis les 

�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�V���H�W���V�¶est accentué lors de ces dix dernières années. Cette dynamique connait des 

hauts et des bas au gré des circonstances (environnement), des acteurs et des politiques 

publiques. Malgré les efforts et les avancées dans le secteur, on note la faible industrialisation 

de la culture et le caractère dit embryonnaire des filières. Pendant ce temps, les espoirs des 

acteurs placés en ces industries culturelles et créatives pour leurs capacités à créer des richesses 

et des emplois sont grands et relatifs. Les discours et les pratiques sont souvent contradictoires 

et les politiques publiques manquent de pragmatisme. 

Face à cette situation, couplée avec les mutations �T�X�L�� �D�W�W�H�L�J�Q�H�Q�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �O�H�V�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V��

culturelles, �Q�R�W�U�H���W�U�D�Y�D�L�O���V�¶�H�V�W���p�Y�H�U�W�X�p���j���P�R�Q�W�U�H�U���O�¶�p�W�D�W���R�X���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��dans lequel a évolué 

et évolue actuellement �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�Wion de la culture et comment les acteurs à chaque niveau 

des filières industrielles (Livre, Musique enregistrée, Cinéma et audiovisuel, Jeux vidéo) et 

des filières dites créatives (Mode et textile, D�H�V�L�J�Q���	���D�U�W�L�V�D�Q�D�W���G�¶�D�U�W�����V�¶�R�U�J�D�Q�L�V�H�Q�W���H�W���V�W�U�X�F�W�X�U�H�Q�W��

�O�H�X�U�V�� �V�H�F�W�H�X�U�V�� �S�R�X�U�� �F�R�Q�W�L�Q�X�H�U�� �G�¶�H�[�L�V�W�H�U���G�D�Q�V�� �X�Q���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���� �G�H��mondialisation des 

�°�X�Y�U�H�V�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�V�� �H�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���� �(�Q�I�L�Q���� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�H��conclut en �V�¶�R�X�Y�U�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�V��mutations 

actuelles qui caractérisent les filières industrielles de la culture, tant au niveau des facteurs de 

production que des stratégies des acteurs. 

Mots-clés  

Industries culturelles ; Industries culturelles et créatives ; Développement culturel ; Filières ; 

�6�W�U�D�W�p�J�L�H�V���G�¶�D�F�W�H�X�U�V ; Politiques culturelles ; Politiques publiques ; Economie de la culture ; 

Economie politique.  
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�$�E�V�W�U�D�F�W 

How are built, to structure and organize courses cultural industries and creative in Burkina 

Faso? What is their level of development? What are the current challenges they are facing 

and what are the strategies actors? These are just issues that sets out to answer our research 

work. 

The development of cultural industries in Burkina Faso is in operation since independence 

and has intensified over the past ten years. This dynamic knows the ups and downs 

depending on the circumstances (environment), actors and public policy.  

Despite the efforts and progress in the sector there is the low industrialization of culture and 

embryonic chains character. Meanwhile the hopes of the actors placed in them (cultural 

industries and creative) for their ability to create wealth and jobs are large and related. 

Discourses and practices are often contradictory and public policy lack of pragmatism. 

Faced with this situation, our work is striven is to show the State or the environment in which 

evolved and are currently changing the industrialization of culture and how the actors at each 

level of the streams industrial (Book, Music, Cinema and audiovisual, Video games) and the 

so-called creative industries (Fashion and textile, design & Arts and crafts) are organized 

and structure their sectors to continue to exist in a context of openness, globalization of 

artistic and cultural works.  

Finally, the work closes by opening up the current changes that characterize the industrial 

sectors of culture both at the level of production factors in the strategies of the actors. 

Keywords 

Cultural industries ; Cultural and creative industries ; Cultural development ; Dies ; 

Stakeholder strategies ; Cultural policies ; Public policies ; Economy of culture ; Political 

economics. 
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�.�R�R�O�R�Q�J���Q�¶�J�X�L�O�L1 

�%�X�U�N��Q�D���)�D�D�V�R���N�D�����N�]d�Ámdã t�]�]m noyã la t�]�]m naadsã, meebo, la yõgnego yaa yell yaa wãn 

wãna? B y�;�G�J�D�P�H���Q���W�D���]����E�]go ? Zuloees nins s�Án be, t�; neb nins s�Án be t�]�]m noay kãensa p�]gã 

wã s�-�J�G���U�Ê�Q�G�D-�U�Ê�Q�G�D���Z�m���\�D�D���E�}�H���Q�H���E�}�H��? Yaa sokdes a woto la tõnd vaeesg t�]�]mdã na n leoke.  

K�]d�Ámda t�]�]m noy laog s�Á�Q���W�}�H���W�Ê�X���Q���N�Á wã, y�;dgr s�;�Q�J�D���K�D�O���%�X�U�N��Q�D���)�D�D�V�R���V�R�R�J-m-menga 

reegr wakate la �\�D�D���\�]�]�P���S�L�L�J���V�Á�Q���Q�D�Q���O�R�R�J�m���S�]�J�Á���O�D���D���V�;�Q�J���W�D�R�R�U���N�Á�Q�G�H. T�]�]md a woto tara 

a pãnga la a pãn-komsem ne y�-ll nins s�Á�Q���J�Ê�E�;g tõndã, s�Án k�Áed ne a t�]mt�]mdbã la  

pol�Ánt�;ka rãmba raabo. La baa ne b s�Án nãngd pãnga n k�Ándg taorã, d yãtame t�; k�]d�Ámda yell 

s�Án k�Áesd laoga ka waoge, la a t�]�]m noyã yaa wa b s�Án na dogde. La wakat kãnga neb nins 

s�Án t�]md a p�]g�Á wã tara t�Á�H�E�� �J�Ê�X�G�H�P�� �N�m�V�H�Q�J�D�� ���N�]d�Ámda t�]�]m noyã, ne t�]�]m naandse) ne 

bãmb s�Án tar pãng tõogo t�; naan arz�-gse ne nus t�]�]ma s�Án k�Áed bõn-kãng w�-�-ng�Á. Goama ne 

t�]�]�P�D���P�L�L���Q���N�D���W�Ê�X�G���W�D�D�E���\�H�����E�D�O�D�����W�Á�Q�J�m���]�m�D�G�E���N�D���W�R�O�J���Q���N�Á�H�V-�D���V�]�N���E�R�W�R���\�H���� 

  

Yell a woto taore, tõnd t�]�]mda makame t�; wilig k�]d�Ámda t�]�]ma s�Án yaa soaba, a s�Á�Q���E�H���]��L�J��

ninga, la t�]mt�]mdba s�Án be nems nins fãa (Seb-�J�]�Q�G�E�D����Y�;�;�Q�\�;�;�G�E�D����S��Q�L�P���P�D�D�Q�G�E�D����Reem-

kelgdse, R�H�H�P���J�H�W�V�H�����©���]�H���Y�L�G�L�H�R���ª�����O�D���Q�X�V���W�]�]�P���Q�D�D�Q�G�;���Z�m���U�m�P�E�D���������]�D�P�D�D�Q�m���Q�X�J���Q�D�J-teedo, 

te-�Z�]�J�G�;�����O�D���Q�L�Q-naandse fanteedo, sunda futu, ne yõg-teedo,) �V�L�J�O�D���E���W�]�]�P�D���V�Á�Q���Q�D���\�;�O���Q���S�D�D�P��

�W�;���m�Q�G�Ê�Q�L���Z�m���U�m�P�E���E�m�Q�J���E���W�]�P���W�]�P�G�;���O�D���E���U�R�J���Q���P�L�N���W�]�]�P���V�Á�Q���\�D���W�R�W�R���G�Ê�Q�L���Z�m���\�L�G�J�U���Z�-�-�Q�J�Á��    

T�; baase, t�]�]mda pakd a k�]�;lemse ne tekr nins s�Á�Q���E�H���U�Ê�Q�G�D-�U�Ê�Q�G�m���V�Án k�Áed ne k�]d�Ámda t�]�]m 

noya w�-�-ng�Á, sãn yaa ne a t�]�]mt�]mdbã b�; t�]�]mda menga, b�; nao-k�Ándr nins t�]mt�]mdba s�Án 

tog n d�;kã.  

Gombi-raado 

K�]d�Ámda t�]�]m-noyã ; k�]d�Ám t�]�]ma s�Án k�Áesd laogo ; k�]d�Ámda t�]�]m y�;d�;gr�; ; t�]�]m-noyã ; so-

�W�Ê�X�G�V�L ; pol�Ántik ninga s�Án be k�]d�Ámda t�]�]m w�-�-ng�Á ; neb nins s�Án maand pol�Ánt�;kã ; laog 

ninga s�Á�Q���E�H���N�Ê�G�Ámda t�]�]ma w�-�-ng�Á .

                                                 
1 « �.�R�R�O�R�Q�J���Q�¶�J�X�L�O�L » signifie en langue mooré �����O�¶�D�F�W�Lon �G�H���U�p�V�X�P�H�U���G�H���V�\�Q�W�K�p�W�L�V�H�U�����/�¶�L�G�p�H���G�¶�X�Q���Uésumé, en langue nationale 
mooré parlée par la majeure partie des burkinabè, révèle la difficulté de traduire dans nos langues, certains 
concepts et réalités sc�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V�����/�¶�H�[�H�U�F�L�F�H��de traduction de certains travaux scientifiques dans les langues 
nationales de certains pays africains reste un enjeu total. 
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AEPJLN : Association des éditeurs et publicitaires de journaux en langues nationales  

ANAPAP : Association nationale des artistes plasticiens  

APRODEM : Association des producteurs, éditeurs et distributeurs de musique  

ARPEM  : Appui au réseau des entrepreneurs de musique  

ARPIC : Appui au renforcement des politiques et industries culturelles  

ASCOVECA : Association des commerçants et vendeurs de K7 et CD du Kadiogo 

ASSEDIF : Association des éditeurs du Burkina Faso  

BBDA :  �%�X�U�H�D�X���E�X�U�N�L�Q�D�E�q���G�X���G�U�R�L�W���G�¶�D�X�W�H�X�U�� 

CEDEAO : Communauté économique �G�H�V���e�W�D�W�V���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�2�X�H�V�W�� 

CELPAC : Centre de lecture et de promotion artistique et culturelle 

CENASA : Centre national des arts du spectacle et �G�H���O�¶audiovisuel   

CEPRODIF : Centre �G�¶�p�G�L�Wion, de production, de distribution et de formation 

CERFAC : �&�R�P�L�W�p���F�K�D�U�J�p���G�H���O�¶�H�[�D�P�H�Q���G�H�V���U�H�T�X�r�W�H�V���G�H���I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W���G�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V��
culturelles  

CLAC :  Centre de lecture et �G�¶�D�Q�L�P�D�Wion culturelle 

CNAA : Centre national �G�¶�D�U�W�L�V�D�Q�D�W���G�¶�D�U�W�� 

DGCA : Direction �J�p�Q�p�U�D�O�H���G�X���F�L�Q�p�P�D���H�W���G�H���O�¶�D�X�G�L�R�Y�L�V�X�H�O 

DPICC : Direction de la promotion des industries culturelles et créatives  

DRCT : Direction régionale de la Culture et du Tourisme 

FDCT  : Fonds de développement culturel et touristique 

FESPACO : Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou  

FILO  : Foire internationale du livre de Ouagadougou 

GPNAL : Grand prix national des arts et des lettres 

ICC : Industries culturelles et créatives  

INAFAC : Institut national de formation artistique et culturelle  

INAFEC : Institut africain d'études cinématographiques 

ISIS/SE : �,�Q�V�W�L�W�X�W���V�X�S�p�U�L�H�X�U���G�H���O�¶�L�P�D�J�H���H�W���G�X���V�R�Q��Studio-école 

MCT : Ministère de la Culture et du Tourisme  

PNC : Politique nationale de la culture  

PNDES : Plan national de développement économique et social 

REDISPAM :  Réseau des acteurs de la distribution des produits audiovisuels et musicaux  

SCADD : Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

SNC : Semaine nationale de la culture 

SNDICC : Stratégie nationale de développement des industries culturelles et créatives  

SONACIB : Société nationale du cinéma du Burkina 

UEMOA : Union économique et monétaire Ouest-africaine  
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�,�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���J�p�Q�p�U�D�O�H �� 
�&�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���W�K�p�R�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�p�W�X�G�H���H�W���D�S�S�U�R�F�K�H�V��

�P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�T�X�H�V���G�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H 

 

Le présent texte introductif aborde la démarche théorique et la posture méthodologique 

adoptées pour conduire notre recherche portant sur : « Industries culturelles et créatives au 

Burkina Faso. Analyse des filières au prisme des politiques et des stratégies �G�¶�D�F�W�H�X�U�V ». 

Dans un premier temps, nous présentons les enjeux de notre travail et les motivations 

intrinsèques qui nous ont littéralement poussé à nous engager dans cette recherche.  

Dans un second temps, nous exposons la problématique suivie de la formulation des hypothèses 

construites autour des filières des industries culturelles et créatives �G�¶�X�Q�H���S�D�U�W��et des politiques 

et �V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���G�¶�D�F�W�H�X�U�V �G�H���O�¶�D�X�W�U�H. 

Le troisième moment situe le cadre théorique dans lequel notre objet �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W����

Ce cadre théorique est porté �S�D�U���O�H�V���F�R�Q�F�H�S�W�V���G�¶industries culturelles et créatives �G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���H�W��

de filière �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W. �/�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �H�V�W���� �S�U�p�F�L�V�R�Q�V-le, plus largement la question du 

développement �H�W���G�H���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q��des industries culturelles et créatives au Burkina Faso.  

Cette section portant sur le cadre théorique fait donc le point des connaissances sur les théories 

des industries culturelles et discute les concept�V���G�¶industries culturelles�����G�¶industries créatives et 

de filière, les considérant comme essentiels �G�D�Q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H��que nous portons sur le développement 

�G�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���H�W���O�D��compréhension des stratégies et politiques développées 

�H�W���P�L�V�H�V���H�Q���°�X�Y�U�H���G�D�Q�V���O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�X���%�X�U�N�L�Q�D���)�D�V�R, �G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W.  
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La théorie sur laquelle se fonde notre travail étant celle des industries culturelles, cette section 

propose également �X�Q�� �P�R�G�q�O�H�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���� �F�R�Q�V�W�U�X�L�W��sur la base de nos hypothèses, pour faire 

ressortir l�H�V�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�V�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �H�W��la nature des politiques de développement des industries 

culturelles et créatives au Burkina Faso. Des stratégies �G�¶�D�G�D�S�W�D�Wion aux stratégies pragmatiques 

�H�Q�� �S�D�V�V�D�Q�W�� �S�D�U�� �O�¶�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�V�P�H���� �O�D��section �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U�� �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�F�L�W�p�� �G�H�V industries 

culturelles et leur évolution (révolution���� �G�H�S�X�L�V�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ���������� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�� �H�W�� �H�Q�Y�L�V�D�J�H�U�� �X�Q�H��

compréhension des mutations diachroniques, �G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�� 

Enfin, nous présentons et décrivons la posture méthodologique adoptée pour traiter notre objet 

�G�¶�p�W�X�G�H. Il met un point sur la délimitation �G�H���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�p�W�X�G�H����sur les méthodes de recherche et 

sur les outils de collecte des données.  

Le fil conducteur de cette recherche reste, bien entendu, �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �I�L�O�L�q�U�H�V des industries 

culturelles et créatives dans le but de comprendre mieux ce qu�¶�L�O���F�R�Q�Y�L�H�Q�W���G�¶�D�S�Seler le « projet 

de développement des industries culturelles et créatives au Burkina Faso »2.  

I. Contexte et enjeux de notre recherche 

A. Un contexte évolutif mais avec les mêmes préoccupations 

Le Burkina Faso3, autrefois appelé Haute-Volta, est communément appelé pays du Cinéma ou 

pays de la Culture du fait de �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Wion régulière et de la notoriété continentale du Festival 

panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) et de la Semaine 

nationale de la Culture (SNC), entre autres. Au fil des années, des contextes différents ont 

caractérisé le développement de la culture. 

�/�H���S�U�H�P�L�H�U���Q�L�Y�H�D�X���G�X���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�¶évolution des industries culturelles et créatives est un contexte 

caractérisé par une « quête de développement ». Le pays, en effet, a entamé aux lendemains des 

Indépendances en 1960, �j���O�¶�L�Q�V�W�D�U���G�H�V���D�X�W�U�H�V���S�D�\�V���G�¶�$�I�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�F�R�S�K�R�Q�H�����F�H���T�X�¶�L�O���F�R�Q�Y�L�H�Q�G�U�D�L�W��

�G�¶�D�S�S�H�O�H�U�� �V�D « marche vers le développement »4. Cette quête, en vue de sortir du sous-

                                                 
2 �&�¶�H�V�W���E�L�H�Q���X�Q���S�U�R�M�H�W�����G�X���I�D�L�W���G�H���O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���U�H�O�D�W�L�Y�H���G�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�����X�Q���S�H�X���S�O�X�V���G�H���������D�Q�V���S�R�X�U���F�H�U�W�D�L�Q�H�V��
filières et sérieusement moins de 20 ans pour toutes les filières dans la perspective industrielle de la culture) mais 
aussi du fait de �V�R�Q���Q�L�Y�H�D�X���G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Wion et de structuration. Par ailleurs, les programmes et projets implémentés 
�S�D�U���O�¶�e�W�D�W���H�W���V�H�V���S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V���P�R�Q�W�U�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�X�U���Q�D�W�X�U�H�����O�¶�L�G�p�H���G�¶�X�Q���G�p�E�X�W���R�•���W�R�X�W���H�V�W���j���I�D�L�U�H�� 
3 Burkina Faso se traduit littéralement en : « pays ou terre des Hommes intègres ». 
4 Le développement entendu comme amélioration �G�H�V�� �F�D�S�D�F�L�W�p�V�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �R�X�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�L�Wions sociales, 
économiques, politiques et culturelles. �/�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���� �R�Q�� �O�H�� �V�D�L�W���� �G�R�Q�Q�H�� �O�L�Hu à des interprétations 
�G�L�Y�H�U�V�H�V�����1�R�X�V���Q�¶�D�O�O�R�Q�V��pas trop nous étendre donc sur cette notion polémique et même le considérer comme une 
quête de bien-être. Cf. CABEDOCHE, Bertrand, 1990, Les Chrétiens et le tiers-monde. Une fidélité critique, Paris, 
Karthala (Coll. « Economie et Développement »). 
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développement et se hisser au rang des « pays émergents », �V�¶�H�V�W���W�U�D�G�X�L�W�H���S�D�U��des discours et 

des pratiques tantôt volontaristes, souvent contradictoires et toujours soutenus par des théories 

du développement sans cesse remises en cause. �/�¶�L�G�p�H���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�����R�Q���O�H���V�D�L�W�����G�R�Q�Q�H���O�L�H�X��

à des interprétations diverses et est toujours sous-tendue par des idéologies et des ambitions 

géopolitiques comme le confirme Bertrand CABEDOCHE :  

«�« �/�¶�L�Q�F�D�U�Q�D�Wion �Q�¶�H�V�W���S�D�V���D�Q�R�G�L�Q�H�����(�Q���F�H�V���D�Q�Q�p�H�V���V�R�L�[�D�Q�W�H���R�•���O�D���J�p�R�S�R�O�L�W�L�T�X�H���G�X���P�R�Q�G�H���V�H��

cristallise dans la guerre froide, le président Harry S. Truman témoigne de sa conviction 

profonde : la pauvreté constitue le lit du communisme. Forte du succès de �O�¶�H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�D�Wion du 

plan Marshall, la Maison Blanche prône la lutte contre le sous-développement. La référence 

enjoint concrètement de procéder à �O�¶�L�Q�M�H�F�Wion �P�D�V�V�L�Y�H���G�¶�X�Q�H���D�L�G�H���I�L�Q�D�Q�F�L�q�U�H���W�H�P�S�R�U�D�L�U�H�P�H�Q�W��

limitée et au transfert technologique, pour accélérer le take-off ». 5 

Quoi �T�X�¶�L�O���H�Q���V�R�L�W����au-delà des guerres de mots et loin des contradictions des courants et écoles 

développementalistes, le Burkina Faso doit objectivement relever encore nombre de défis tels 

que l�¶accès �j���O�¶�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H����à �O�¶�p�G�X�F�D�Wion, aux soins de santé, à la nourriture... Ce sont ces défis 

qui ont favorisé, de gré ou de force, �O�¶�D�G�R�S�Wion �G�¶�R�X�W�L�O�V���H�W���G�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���M�X�J�p�V���F�D�S�D�E�O�H�V���G�¶�L�Q�G�X�L�U�H��

la croissance économique et sociale �D�S�U�q�V���O�H�V���D�Q�Q�p�H�V���G�¶�,ndépendance.  

En effet, le pays a connu successivement des plans quinquennaux et décennaux de 

développement, puis au tournant des années 1980, �G�H�V�� �S�K�D�V�H�V�� �G�H�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�V��

�3�U�R�J�U�D�P�P�H�V���G�¶�D�M�X�V�W�H�P�H�Q�W���Vtructurel (PAS)6 dont la plus emblématique est la phase des années 

1990, avec son lot de privatisations et �G�¶�D�U�E�L�W�U�D�J�Hs sur les secteurs dits « prioritaires ». Lesdits 

secteurs �p�W�D�L�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �O�D�� �V�D�Q�W�p�����O�¶�p�G�X�F�D�Wion���� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �O�¶�H�D�X�� �H�W�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W. 

�&�R�P�P�H�� �L�O�� �I�D�O�O�D�L�W�� �V�¶�\�� �D�W�W�H�Q�G�U�H, la culture ne constituait guère un secteur prioritaire pour les 

institutions internationales, instigatrices de ces p�U�R�J�U�D�P�P�H�V�� �G�¶�D�M�X�V�W�H�P�H�Q�W�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�O���� �&�H�W�W�H��

�S�p�U�L�R�G�H���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�X���%�X�U�N�L�Q�D���)�D�V�R�����W�R�X�W���F�R�P�P�H���F�H�O�O�H���G�H���S�U�H�V�T�X�H���W�R�X�V���O�H�V���S�D�\�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�V���T�X�L��

voulaient bénéficier de �O�¶�D�L�G�H���D�X���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W, distribuée par la Banque mondiale et le Fonds 

monétaire international) a marqué plus ou moins profondément les politiques publiques en 

général et les initiatives culturelles en particulier. 

                                                 
5 CABEDOCHE Bertrand. Communication internationale et enjeux scientifiques : un état de la recherche à la 
�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �V�F�L�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion-communication en France », �/�H�V�� �(�Q�M�H�X�[�� �G�H�� �O�¶�,�Q�I�R�U�P�D�Wion et de la 
Communication, n° spécial 20 ans, dossier �/�¶�L�Q�W�H�U�Q�D�Wionalisation de la communication, n°17/2, 2016, pp. 55 à 82, 
[en ligne] URL : http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2016-dossier/04-CABEDOCHE/. Consulté le 10 avril 2018. 
6 Pour aller loi�Q���G�D�Q�V���O�D���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���F�H�V���U�p�I�p�U�H�Q�W�L�H�O�V���S�R�X�U���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���H�W���O�H�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���S�R�X�U��
le continent africain lire entre autres : KI -ZERBO, Joseph. �$���T�X�D�Q�G���O�¶�$�I�U�L�T�X�H�ß�"  Entretien avec René Holenstein. 
Paris, France: Edition�V���G�H���O�¶�$�X�E�H����������������KABOU, Axelle. �(�W���V�L���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���U�H�I�X�V�D�L�W���O�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���" Paris, France: 
�/�¶�+�D�U�P�D�W�W�D�Q�������������� 



Introduction générale   �&�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���W�K�p�R�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�R�E�M�H�W���H�W���D�S�S�U�R�F�K�H�V���P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�T�X�H�V 
 

                                                                                                                                                
Page | 21 

Volume I 

Puisque les mesures macroécono�P�L�T�X�H�V���S�U�L�V�H�V���H�W���P�L�V�H�V���H�Q���°�X�Y�U�H n�¶�R�Q�W���S�D�V donné les résultats 

escomptés, les décideurs à tous les niveaux, �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �H�Q�F�R�U�H, prospectent des voies et 

moyens pour enclencher le développement (poursuivi comme un idéal finalement). Selon le 

Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Burkina Faso fait partie des 

pays ayant un Indice de développement humain (IDH) faible. En effet, le Rapport sur le 

développement humain 2016 classe le Burkina Faso au rang de 185e sur 1887. L�¶IDH du Burkina  

en 2016 est de 0,402 et son PIB par habitant est estimé lui aussi, pour la même année, à  650 

$USD ; ce qui fait du Burkina Faso, sur la base de ces données macroéconomiques, �O�¶�X�Q���G�H�V��

pays les plus pauvres de la planète avec plus de 40 % de la population vivant toujours sous le 

seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. 

�/�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �G�X�� �%�X�U�N�L�Q�D�� �)�D�V�R�� �U�H�S�R�V�H�� �V�X�U�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H occupant 86 % de la 

population active. Le coton, �S�X�L�V���O�¶�R�U, à partir des années 2009, constituent les deux piliers (mais 

combien dépendant du marché international) de la croissance économique du pays8.  

�2�Q���H�V�W���H�Q���S�O�H�L�Q���G�D�Q�V���O�H���V�F�p�Q�D�U�L�R���G�¶�X�Q���S�D�\�V���T�X�L���F�K�H�U�F�K�H���V�H�V���P�D�U�T�X�H�V���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���P�D�L�V��qui 

va, après coup, désenchanter très vite face aux faibles résultats produits par les théories 

développementalistes censées impulser le take off de Rostow.  

« Un siècle plus tard, les sociétés humaines sont pareillement hiérarchisées et linéairement 
�G�L�V�S�R�V�p�H�V�����F�K�H�]���:�D�O�W���:�K�L�W�P�D�Q���5�R�V�W�R�Z�����V�H�O�R�Q���O�H�X�U���G�H�J�U�p���G�¶�D�Y�D�Q�F�H�P�H�Q�W���H�Q���V�L�[���p�W�D�S�H�V���V�X�U���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�H��
la croissance. Point de départ, la société traditionnelle ; puis, le pré-décollage, avec le dégagement 
de surplus agricoles ; le take off���� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�¶�X�Q�� �I�R�U�W�� �L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V��
motrices et la fin des blocages culturels et socio-�S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� ���� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�H�� �O�D�� �P�R�G�H�U�Q�L�W�p���� �D�Y�H�F��
�O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �G�p�P�R�F�Uatie, condition de dépassement du décollage ; la voie vers le 
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�����D�Y�H�F���O�H���F�R�Q�V�W�D�W���G�¶�X�Q���H�[�R�G�H���U�X�U�D�O�����F�R�Q�M�R�L�Q�W�H�P�H�Q�W���D�X���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q��
industrielle ; enfin, la maturité, concrétisée par la consommation de masse ».9  

Les premiers éléments de contexte, en lien direct avec les courants de pensées des années 

�G�¶après-guerre et post-indépendances, montrent combien le développement de la culture, plus 

loin, saisie comme donnée économique, va devenir dans le même contexte (quête de 

développement) un enjeu pour les États désormais libres et souverains.  

                                                 
7 PNUD, Rapport sur le développement humain 2016, 43 p. [document PDF]. 
8 Depuis 1994, le Burkina Faso connaît une croissance économique moyenne de 5 %...Le système productif est 
marqué par une prépondérance du secteur tertiaire dont la part est supérieure à 45 %. Le poids du secteur primaire 
varie entre 28 et 31 % et celui du secteur secondaire, entre 14 % et 24 %. cf. PNDES, p.8. 
9 CABEDOCHE Bertrand. Communication internationale et enjeux scientifiques : un état de la recherche à la 
�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �V�F�L�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion-communication en France », �/�H�V�� �(�Q�M�H�X�[�� �G�H�� �O�¶�,�Q�I�R�U�P�D�Wion et de la 
Communication, n° spécial 20 ans, dossier �/�¶�L�Q�W�H�U�Q�D�Wionalisation de la communication, n°17/2, 2016, pp. 55 à 82, 
[en ligne] URL : http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2016-dossier/04-CABEDOCHE/. Consulté le 10 avril 2018. 
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Le second niveau du contexte se situe dans les constatations faites par les autorités politiques 

�H�W���O�H�X�U�V���S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V���V�X�U���O�H�V���p�F�K�H�F�V���U�H�O�D�W�L�I�V���G�H�V���S�U�R�J�U�D�P�P�H�V���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���P�L�V���H�Q���°�X�Y�U�H���H�W��

la volonté de continuer à croire au développement. En effet, toujours dans cette volonté de venir 

à bout du sous-développement et de ses manifestations, comme la pauvreté, et ainsi nouer avec 

la croissance économique, le Burkina Faso a façonné de nouveaux outils de développement10. 

En faisant le constat, dans les années 2000, �G�H�� �O�¶�p�F�K�H�F�� �U�H�O�D�W�L�I�� �G�H�V�� �S�U�p�F�p�G�H�Q�W�H�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V11 et 

dynamiques de développement, le Burkina Faso �V�¶�H�V�W�� �D�S�S�U�R�S�U�L�p�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �U�p�I�p�U�H�Q�W�L�H�O�V�� �G�H��

�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �P�r�P�H�� �H�V�S�R�L�U�� �G�¶�D�P�R�U�F�H�U�� �V�R�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �O�D�� �F�U�R�L�V�V�D�Q�F�H��

économique. Le pays a élaboré un premier référentiel intitulé : Cadre stratégique de lutte contre 

la pauvreté (CSLP). Le bilan mitigé de ce dernier a conduit le gouvernement burkinabè à la 

rédaction �G�¶�X�Q�� �V�H�F�R�Q�G�� �U�p�I�p�U�H�Q�W�L�H�O�� �H�Q�� ���������� �L�Q�W�L�W�X�O�p :  Stratégie de croissance accélérée et de 

développement durable (SCADD) avec pour objectif global de : « réaliser une croissance 

économique forte, soutenue et de qualité, génératrice d'effets multiplicateurs sur le niveau 

�G�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�Wion des revenus, la qualité de vie de la population et soucieuse du respect du 

principe de développement durable ».12  

�/�¶�L�Q�V�X�U�U�H�F�Wion �S�R�S�X�O�D�L�U�H���G�¶�R�F�W�R�E�U�H������������a mis brusquement fin aux initiateurs de la SCADD 

�G�¶�R�•�����O�H��troisième référentiel en vigueur depuis 2016 baptisé : Plan national de développement 

économique et social (PNDES)13. L'objectif global du PNDES est de transformer 

structurellement l'économie burkinabè, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, 

créatrice d'emplois décents pour tous et induisant �O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�Wion du bien-être social.  

                                                 
10 Ces nouveaux outils, après les �3�U�R�J�U�D�P�P�H���G�¶�D�M�X�V�W�H�P�H�Q�W���V�W�U�X�F�W�X�U�H�O�����3�$�6�������V�R�Q�W���D�X�V�V�L���H�Q�F�R�X�U�D�J�p�V���S�D�U���O�H�V���P�r�P�H�V��
Institutions internationales (de Bretton Woods) et les autr�H�V�� �S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V�� �D�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�8�Q�L�R�Q��
�H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H�« 
11 Avec les plans 1960-1962, 1963-1967 (premier plan quinquennal), 1967-1970 (Plan-cadre de développement 
économique et social), 1971 (Plan intérimaire), les plans 1972-1976, 1977-1981, le Programme populaire de 
développement (PPD) 1984-1985 et le Plan quinquennal de développement populaire (PQDP) 1986-1990, l'État a 
été positionné dans un rôle d'entrepreneur. À l'inverse, avec les Programmes d'ajustement structurel (PAS) 1991-
2000, le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) 2000-2010 et la Stratégie de croissance accélérée et 
de développement durable (SCADD) 2011-2015, l'entreprise privée a été considérée comme le moteur du 
développement. 
12 Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 2011-2015, p.36 [document PDF] 
13 �&�H���G�H�U�Q�L�H�U���U�p�I�p�U�H�Q�W�L�H�O���Q�R�X�U�U�L�W���O�¶�D�P�E�L�W�L�R�Q���G�H���I�D�L�U�H���G�X��Burkina Faso, une nation démocratique, unie et solidaire, 
transformant la structure de son économie et réalisant une croissance forte et inclusive, au moyen de modes de 
consommation et de production durables.  
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�3�R�X�U���D�W�W�H�L�Q�G�U�H���O�¶objectif du PNDES14, trois axes stratégiques15 ont été déclinés et �F�¶�H�V�W���M�X�V�W�H�P�H�Q�W��

sur le �G�H�U�Q�L�H�U���D�[�H���T�X�H���V�R�Q�W���O�R�J�p�V���O�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V���j���I�R�U�W���S�R�W�H�Q�W�L�H�O���G�H���F�U�R�L�V�V�D�Q�F�H���F�R�P�P�H�����O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H����

�O�H�V���P�L�Q�H�V�����O�¶�D�U�W�L�V�D�Q�D�W�����O�H�V���S�H�W�L�W�H�V���H�W���P�R�\�H�Q�Q�H�V���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V, les petites et moyennes industries, les 

industries culturelles et touristiques16.  

En somme, les éléments de contexte, en lien avec le recours aux référentiels de développement, 

permettent de tracer la prise en compte de la culture comme facteur de développement�����&�¶�H�V�W���j��

partir de la SCADD (en 2011) que l�¶�R�Q�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�� �G�H�V�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H�V�� �j�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �S�O�X�V��

spécifiquement aux industries culturelles. 

Le troisième niveau de contexte est relatif aux trajectoires politiques du pays. Aux lendemains 

des Indépendances, la Haute-Volta �D�� �F�R�Q�Q�X�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �G�¶�p�S�U�H�X�Y�H�V�� �V�X�U�� �O�H�� �S�O�D�Q�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H��

(instauration �G�X���S�D�U�W�L���X�Q�L�T�X�H�����V�R�X�O�q�Y�H�P�H�Q�W���S�R�S�X�O�D�L�U�H�����F�D�V�F�D�G�H���G�H���F�R�X�S�V���G�¶�e�W�D�W�«�����P�D�L�V���D�X�V�V�L���V�X�U��

le plan social et économique (sécheresse des années 1973-1974 ���� �J�U�q�Y�H�V�� �V�\�Q�G�L�F�D�O�H�V�«������

�/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���H�W���O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H���G�X���%�X�U�N�L�Q�D���)�D�V�R���R�Q�W���L�Q�I�O�X�H�Q�F�p���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W���O�H�V���S�R�O�L�W�L�T�X�H�V��

culturelles. Les effets des différents « choix politiques �ª���V�H���I�R�Q�W���V�H�Q�W�L�U���H�Q�F�R�U�H���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���P�D�O�J�U�p��

la stabilisation politique retrouvée en 2016���� �/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �Q�¶�H�V�W�� �G�R�Q�F��pas neutre sur les faits 

�F�X�O�W�X�U�H�O�V�� �H�W�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �L�Q�Y�R�T�X�p�H�� �G�D�Q�V��notre travail tient à cette vérité 

particulièrement vraie pour le Burkina Faso. 

�(�Q���V�R�P�P�H�����F�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���G�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H���U�H�Q�Y�R�L�H�Q�W���D�X���V�F�p�Q�D�U�L�R���G�¶�X�Q���S�D�\�V���T�X�L���Y�L�H�Q�W���G�H���O�R�L�Q��

et qui retrouve progressivement sa stabilité politique et démocratique. Ce contexte stimule des 

initiatives et incitent les partenaires techniques et financiers au développement de programmes 

et projets culture (le cas de ARPEM, ARPIC et plus loin le cas du PSIC).17 

En définitive, les contextes socioéconomique et politique de la Haute-Volta au Burkina Faso 

expliquent �X�Q���S�D�Q���G�H���O�¶�H�Qgagement des différents gouvernements qui se sont succédé, à faire 

recours systématiquement à de nouveaux modèles de développement, y compris récemment en 

2010, le modèle basé sur les industries culturelles.  

                                                 
14 Plan national de développement économique et social 2016-2020, p. 34 [document PDF]. 
15 Axe 1 : �³réformer les institution�V�� �H�W�� �P�R�G�H�U�Q�L�V�H�U���O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�´, Axe 2 : �³développer le capital humain�  ́et     
Axe 3 : �³dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois� .́ 
16 �/�H�V���D�F�W�H�X�U�V���F�X�O�W�X�U�H�O�V���V�¶�D�F�F�R�U�G�H�Q�W���j���G�L�U�H���T�X�H���F�H���U�p�I�p�U�H�Q�W�L�H�O���Q�H���I�D�L�W���S�D�V���X�Q�H���S�D�U�W��belle aux industries culturelles, 
�F�R�P�P�H���O�¶�D���p�W�p���O�D���6�&�$�'�'. 
17 ARPEM : Appui au réseau des entrepreneurs de musique ; ARPIC : Appui au renforcement des politiques et 
industries culturelles ; PSIC : Programme de soutien aux initiatives culturelles. 
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Ces contextes ont largement joué sur le développement culturel en général et les initiatives 

�G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�Wion de la culture en particulier. De tous ces référentiels évoqués précédemment, 

�F�¶�H�V�W���E�L�H�Q���W�L�P�L�G�H�P�H�Q�W���T�X�H���O�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���R�Q�W���p�W�p���L�Q�V�F�U�L�W�H�V���F�R�P�P�H���V�H�F�W�H�Xr �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V��

à part entière.  

Depuis 2000, dans un contexte marqué par la mondialisation, le développement culturel et la 

promotion des industries culturelles et créatives, constituent des enjeux socioéconomiques et 

politiques.  

�� Les enjeux purement socioéconomiques et politiques 

En raison de la mondialisation entre autres, la préservation des identités sociales et culturelles 

constitue �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���X�Q���H�Q�M�H�X���P�D�M�H�X�U���S�R�X�U���O�H���%�X�U�N�L�Q�D���)�D�V�R�����/�¶�L�Q�Y�D�Vion des biens et services 

culturels �Y�H�Q�D�Q�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V et surtout face à la faible capacité de production et de diffusion des 

produits culturels locaux, conduisent les décideurs à adopter, au moins dans les discours, des 

positions pour la sauvegarde du patrimoine et de la culture burkinabè.  

Du point de vue des enjeux sociaux, la culture est perçue comme étant le socle de la cohésion 

sociale et de la paix au Burkina Faso. À travers les divers mécanismes traditionnels de 

régulation sociale,18 l�¶État pense que développer les industries culturelles, �F�¶�H�V�W�� �W�L�U�H�U�� �G�X��

patrimoine culturel burkinabè toutes les bonnes pratiques nécessaires à la consolidation de la 

paix et du vivre-ensemble.19  

Du point de vue des enjeux économiques et prenant en compte la fragilité20 de son économie, 

le Burkina Faso semble considérer la culture comme une panacée de la dynamisation de 

�O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H��nationale. �&�¶�H�V�W���j���F�H���W�L�W�U�H que la SCADD, pour la première fois, a érigé les industries 

culturelles au rang de secteurs prioritaires. Pour conforter cette perception des choses, les 

résultats de �O�¶Étude sur les impacts du secteur de la culture sur le développement social et 

économique �U�p�Y�q�O�H�Q�W�� �T�X�¶�H�Q�� ������������ �O�D�� �Y�D�O�H�X�U�� �D�M�R�X�W�p�H�� �G�p�J�D�J�p�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �I�L�O�L�q�U�H�V culturelles est 

                                                 
18 Voir l �¶�p�W�X�G�H���Q�D�Wionale prospective « Burkina 2025 » où il est question des mécanismes de la parenté à plaisanterie 
comme véritable outil pour désamorcer les crises sociales et promouvoir le vivre-ensemble. 
19 On peut se référer à la Politique nationale culturelle de 2009. 
20 Même si les autorités affichent un optimisme fort, les chiffres macroéconomiques sont encore assez faibles 
« Notre pays �H�V�W���V�X�U���O�D���Y�R�L�H���G�H���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���F�D�U�����D�Y�H�F���O�¶�R�S�p�U�D�Wionnalisation du PNDES, le taux de croissance de 
�O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���Q�D�Wion�D�O�H���G�H�Y�U�D�L�W���V�¶�D�P�S�O�L�I�L�H�U���H�Q���������������H�Q�������������H�W���H�Q���������������1�R�W�U�H���p�F�R�Q�R�P�L�H���Q�D�Wionale en affichant une 
performance 6,7 % en 2017 a déjà renoué avec un taux de croissance au niveau du potentiel, ce qui permettra sur 
�O�D���G�X�U�p�H�����G�H���P�H�W�W�U�H���I�L�Q���j���O�D���S�D�X�Y�U�H�W�p���H�W���G�¶�p�O�H�Y�H�U���V�X�E�V�W�D�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���O�H���Q�L�Y�H�D�X���G�H���Y�L�H���G�H�V���E�X�U�N�L�Q�D�E�q�����3�R�X�U���P�p�P�R�L�U�H����
le taux de croissance de la richesse nationale était ressorti en 2016 à 5,9 % et à 4,0 % en 2015 », Discours du 
Premier ministre burkinabè sur la situation de la nation �O�H���������D�Y�U�L�O�������������G�H�Y�D�Q�W���O�H�V���G�p�S�X�W�p�V���j���O�¶�$�V�V�H�P�E�O�p�H���Q�D�Wionale 
[document PDF]. 
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estimée à près de 80 milliards de francs CFA, soit 2,02 % du Produit intérieur brut (PIB).21 Le 

secteur au Burkina Faso emploie par ailleurs, un nombre relativement important de personnes. 

En effet, 164 592 personnes, représentant 1,78 % des actifs occupés en 2009, ont un emploi 

dans le secteur de la culture22.  

�� Les enjeux liés aux politiques culturelles  

Au regard du contexte, notre travail revisite les enjeux liés aux politiques culturelles. Le pays a 

connu, en effet, plusieurs formes et types de politiques culturelles. Avant les indépendances, 

�O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�Wion fédérale a créé des c�H�Q�W�U�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�V���F�R�P�P�H���O�¶�L�Q�G�L�T�X�H���Oa circulaire n°191-CAB-

SA du 23 février 1954 consacrant la création desdits centres, �D�Y�H�F���S�R�X�U���R�E�M�H�F�W�L�I�V���G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�H�U��

des projections, des conférences et mettre en place des bibliothèques. La délibération n°191 du 

12 juillet 1958 consacrait la création des Maisons des jeunes et de la culture (MJC) dans tous 

les chefs-lieux de cercles.  

Mais aux lendemains des Indépendances, les politiques culturelles sont formulées et mises en 

�°�X�Y�U�H�� �H�Q lien avec des enjeux identitaire et géopolitique���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H��   

postindépendance ont montré leur volonté, voire leur enthousiasme, à faire de la culture un 

élément �G�¶�D�I�I�L�U�P�D�Wion de soi et le porte-voix de la Haute-Volta dans le concert des Nations. 

�&�¶�Hst ainsi que les MJC se sont dotées de statuts, avec pour objectif la revalorisation du 

patrimoine culturel et dans la même logique de combat pour �O�¶�D�I�I�L�U�P�D�Wion �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �H�W�� �O�D��

culture dite « nègre », la Semaine nationale du cinéma africain a été lancée en 1969 ; elle avait 

pour objectif de �S�U�p�V�H�Q�W�H�U���O�¶�L�P�D�J�H���G�¶�X�Q�H�� �$�I�U�L�T�X�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H���H�W���P�D�W�X�U�H, �H�W���G�p�I�H�Q�G�U�H�� �D�L�Q�V�L���O�¶�L�G�p�H��

�G�¶�X�Q�H�� �K�L�V�W�R�L�U�H�� �U�D�F�R�Q�W�p�H�� �S�D�U�� �O�H�V��Africains et pour les Africains. La démarche a été de même 

nature au niveau de �O�¶�D�F�Wion littéraire avec la création en 1967 du Cercle �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V���Oittéraires 

et artistiques de Haute-Volta  (CALAHV) , avec comme objectifs la recherche des valeurs de la 

culture africaine pour le rendez-vous des civilisations et des peuples. La question de la présence 

africaine dans les relations internationales traverse par ailleurs �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�V��

culturelles de cette époque. 

Quant aux acteurs de la période révolutionnaire, au tournant des années 1980, la culture est 

avant tout un outil idéologique et de mobilisation �G�H�V���P�D�V�V�H�V���� �/�D���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�L�P�S�p�U�L�D�O�L�V�P�H��

culturel était clairement le leitmotiv de la Révolution démocratique et populaire (RDP), dont 

                                                 
21 Ministère de la Culture et du Tourisme. 2012. « Etude sur les impacts du secteur de la culture sur le 
développement social et économique ». 
22 Ministère de la Culture et du Tourisme. 2012. ibid.  
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Thomas Sankara en était le leader emblématique. Dans le Discours �G�¶�R�U�L�H�Q�W�D�Wion politique  

(DOP) prononcé le 2 octobre 1983, il  est affirmé clairement que : 

« Dorénavant, �O�¶�p�S�D�Q�R�X�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�X�O�W�X�U�H�O���Q�H���V�H�U�D���S�O�X�V���O�¶�D�S�D�Q�D�J�H���G�¶�X�Q���J�U�R�X�S�X�V�F�X�O�H���G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V��

considéré comme une élite du fait de leur instruction scolaire, de leur pouvoir économique ou 

de leur  autorité politique ; cela signifie que toutes les activités culturelles doivent partir du 

peuple créateur de sa culture et retourner au peuple consommateur de sa culture ».23  

�/�¶�Xn des outils majeurs de cette période, �F�¶�H�V�W�� �Y�U�D�L�V�H�P�E�O�D�E�O�H�P�H�Q�W�� �O�D��création de la Semaine 

nationale de la culture (SNC) par décret n°85-486/CNR/PRES/MIC portant institution de la 

SNC �����F�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���O�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���W�R�X�W�H�V���O�H�V���S�U�R�Y�L�Q�F�H�V���G�¶�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�����&�¶�H�V�W��

enfin, mais pas seulement, la période qui a consacré un ministère plein pour la culture. Dans 

�O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�� �G�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H��Burkinabè �H�W�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�V���� �F�¶�H�V�W�� �E�L�H�Q�� �O�D�� �S�p�U�L�R�G�H��

révolutionnaire, sous le leadership du président Thomas Sankara, que la culture, vue sous 

�O�¶�D�Q�J�O�H�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�� �H�W�� �S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�T�X�H���� �D�� �F�R�Q�Q�X�� �V�H�V�� �O�H�W�W�U�H�V�� �G�H�� �Q�R�E�O�H�V�V�H���� �/�H�� �G�L�V�Fours 

idéologique et la stratégie pragmatique du Président ont permis à la période révolutionnaire 

�G�¶�H�Q�J�U�D�Q�J�H�U�� �G�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�[�� �D�F�T�X�L�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �Y�L�V�L�E�O�H�V (théâtres, salles de cinéma, espaces de 

loisirs...)  

�'�H���U�H�W�R�X�U���j���O�¶�R�U�G�U�H��constitutionnel avec la IVe République, le Burkina Faso a connu un temps 

caractérisé par des hésitations et injonctions venues des institutions internationales, puis un 

autre temps caractérisé par un intérêt accentué pour la dimension économique de la culture.  

En effet, de 1990 à la fin du siècle dernier, dans un contexte marqué par la conjoncture 

économique, le Burkina Faso a tâtonné sur les questions culturelles24 avant de renouer, au début 

des années 2000, avec des programmes et projets culturels (Programme de soutien aux 

initiatives culturelles (PSIC), �3�U�R�J�U�D�P�P�H���G�¶�D�S�S�X�L���D�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�D��culture (PASC)�«���� La remise 

en cause des modèles de développement et �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�Wion de la notion de développement humain 

puis de développement durable ont permis, somme toute, de reconsidérer la variable culture 

dans les approches de développement avec la prise en compte des notions de bien-être.25  

Au tournant du XXIe siècle alors, �Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���D�V�V�L�V�W�p���j���X�Q���U�H�J�D�L�Q���G�¶�L�Q�W�p�U�r�W���S�R�X�U���O�D���F�X�O�W�X�U�H���D�S�U�q�V��

�T�X�¶�H�O�O�H��ait été considérée sur plus de deux décennies comme secteur non prioritaire. La IVe 

                                                 
23 D�L�V�F�R�X�U�V���G�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q���S�R�O�L�W�L�T�X�H���G�X�������R�F�W�R�E�U�H������������  
24 �7�k�W�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V���R�E�V�H�U�Y�D�E�O�H�V���G�D�Q�V���O�¶�L�Q�V�W�D�E�L�O�L�W�p���L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���H�W���G�D�Q�V���O�H�V���I�D�L�E�O�H�V��ressources allouées à la culture. 
25 �&�H�V�� �G�H�X�[�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �V�R�Q�W�� �W�U�q�V�� �I�R�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�L�V�F�X�W�p�V���� �2�Q�� �S�H�X�W�� �V�H�� �U�p�I�p�U�H�U�� �j�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� �G�H�� �6�H�U�J�H�� �/�$�7�2�8�&�+�(���� �© Les 
�P�L�U�D�J�H�V�� �G�H�� �O�¶�R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�L�V�D�Wion du monde. En finir une fois pour toutes avec le développement », Le Monde 
Diplomatique, mai 2001. 
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République a connu son premier document de politique culturelle �T�X�¶en 2005, en lien avec le 

contexte national �G�H���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�X���&adre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) et 

la Convention �G�H�� �O�¶UNESCO pour la diversité des expressions culturelles26 sur le plan 

international. Cette première politique culturelle sera vite abandonnée (pour prendre en compte 

le nouveau référentiel de développement, la SCADD) pour une nouvelle, adoptée en octobre 

2009, visant à mettre �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �X�Q�H�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O, fondée sur les 

valeurs culturelles communes propres aux Burkinabè et sur la créativité des acteurs en vue de 

�O�¶�p�S�D�Q�R�X�L�V�V�H�P�H�Q�W���V�R�F�L�D�O���H�W���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���G�H�V��populations du Burkina Faso.  

�&�¶�H�V�W���F�H�W�W�H���G�H�U�Q�L�q�U�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H�����������������T�X�L���F�R�Q�V�D�F�U�H���O�D���S�O�D�F�H���G�H���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���G�D�Q�V���V�R�Q��

objectif stratégique 3 : « �6�W�U�X�F�W�X�U�H�U���H�W���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���S�D�U���O�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W��

des industries culturelles ». 

�$�O�R�U�V�����H�Q���S�U�H�Q�D�Q�W���H�Q���F�R�P�S�W�H���W�R�X�V���F�H�V���S�D�U�D�P�q�W�U�H�V���H�W���O�¶évolution des politiques publiques, on peut 

dire que depuis toujours, mais à des degrés différents, le Burkina Faso a considéré la culture 

�F�R�P�P�H���p�W�D�Q�W���X�Q���R�X�W�L�O�����F�¶�H�V�W-à-dire un moyen de développement. Mais �F�H���Q�¶�H�V�W���T�X�H���U�p�F�H�P�P�H�Q�W��

que la dimension �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���E�p�Q�p�I�L�F�L�D�Q�W���G�¶�X�Q�H���W�H�O�O�H���Y�R�O�R�Q�W�p��a été prise en compte. 

�� Les enjeux de développement des industries culturelles et créatives 

Le développement des industries culturelles et créatives est un enjeu �T�X�L���Q�¶�H�V�W��perceptible que 

dans cette dernière décennie. Le rôle attribué aux industries culturelles et créatives est pour 

�E�H�D�X�F�R�X�S���G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� un rôle, voire une mission de développement économique.  

Dans le PNDES, le référentiel en vigueur, �F�¶�H�V�W���V�D�Q�V ambiguïté que les industries culturelles et 

créatives portent le projet de développement économique et social pour leur capacité présumée 

ou avérée de création �G�¶�H�P�S�O�R�L�V���H�W���G�H���U�L�F�K�H�V�V�H�V����L�¶État burkinabè, au regard de la faiblesse de 

ses ressources économiques, envisagerait tirer profit de cette nouvelle dynamique autour des 

industries culturelles et créatives, �F�R�P�P�H�� �O�¶�D�W�W�H�V�W�H�� �W�R�X�W�H�� �O�D��documentation institutionnelle 

                                                 
26 Lire MATTELART, Tristan (2009), « Enjeux intellectuels de la diversité culturelle. Éléments de déconstruction 
théorique », Culture et prospective, n°2, 2009, p. 1-8. MIEGE, Bernard (2011) « La question des industries 
culturelles impliquées par/dans la diversité culturelle » dans Actes du colloque Systèmes Informatiques et Gestion 
de l'Environnement (SIGE), Douala, Cameroun, 2006, p. 75-81, �/�H�V�� �(�Q�M�H�X�[�� �G�H�� �O�¶�,�Q�I�R�U�P�D�Wion et de la 
Communication [en ligne], 2006, mis à jour 14 août 2011. w3.u-grenoble3.fr/les.../Actes%20de%20Douala-
Miege-pp75-81.html. Et CABEDOCHE, Bertrand (2013), « Diversité culturelle et régulation : des convocations 
terminologiques historiquement et politiquement délicates », pp. 53-68, in Jamal Eddine NAJI et Yves THÉORÊT 
(dir.), Réflexions sur les diversités mondiales, (Orbicom, Unesco et HACA), Casablanca, Les éditions maghrébines 
Aïn Sebaâ, 2013. Vidéo : http://orbicom.ca/fr/archives/188-morocco-2013-videos.html. 
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produite sur le sujet27 et les discours récurrents des autorités portant sur les « bienfaits » des 

industries culturelles et créatives au Burkina Faso. 

« Le secteur de la culture et du tourisme est un pan important des services marchands et notre 

�S�D�\�V�� �G�L�V�S�R�V�H�� �G�¶�p�Q�R�U�P�H�V�� �S�R�W�H�Q�W�L�D�O�L�W�p�V�� �j�� �P�r�P�H�� �G�H�� �F�R�Q�I�R�U�W�H�U�� �V�R�Q�� �O�Hadership culturel et de 

renforcer son attractivité touristique. A ce titre, mon Gouvernement porte une attention 

particulière au développement des industries culturelles et touristiques, afin de renforcer la 

contribution de ce sous-secteur au développement socio-�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���G�X���%�X�U�N�L�Q�D���)�D�V�R�����&�¶�H�V�W���O�H��

lieu pour moi de féliciter et de louer le courage et �O�¶�D�E�Q�p�J�D�Wion des acteurs de la culture et du 

tourisme qui ont su, malgré une situation sécuritaire difficile, développer des initiatives 

innovantes pour continuer à inciter les visiteurs du monde entier à privilégier davantage la 

destination Burkina Faso »28. 

Notre enquête révèle que près de 70 % des personnes interrogées pensent que les industries 

culturelles ont un pouvoir économique et �T�X�¶�H�O�O�H�V constituent un paradigme de développement 

digne de confiance. Les industries culturelles dans cette perspective doivent créer des richesses 

et des emplois et aider à sortir le pays de sa situation de pays en voie de développement.  

En somme, au regard du contexte particulièrement rythmé politiquement et préoccupant 

économiquement parlant, des enjeux politiques, sociaux et économiques structurent et 

expliquent �O�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�X���S�U�R�M�H�W���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���H�W���Fréatives.  

B. Les objectifs de la recherche  

Les recherches sur les industries culturelles et créatives au Burkina Faso, voire en Afrique 

francophone, sont encore assez marginales29, �P�r�P�H���V�L���O�¶�R�E�M�H�W���Q�¶�H�V�W���S�D�V���D�X�V�V�L���G�L�V�W�D�Q�W���G�H�V���U�p�D�O�L�W�p�V��

et pratiques de toujours. On dispose de quelques travaux sur le Livre, la Presse, le Cinéma, la 

                                                 
27 Le document de stratégie de développement des industries culturelles ; la Stratégie nationale de la culture et du 
tourisme ; le programme nation�D�O���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���H�W���V�R�F�L�D�O�« 
28 Discours du premier Ministre burkinabè sur la situation de la Nation���� �'�L�V�F�R�X�U�V�� �S�U�R�Q�R�Q�F�p�� �G�H�Y�D�Q�W���O�¶�D�V�V�H�P�E�O�p�H��
Nationale le 12 avril 2018. 
29 Au tournant des années 2000, une étude pion�Q�L�q�U�H�� �D�� �p�W�p�� �U�p�D�O�L�V�p�H���� �V�X�U�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H����ALLEMAN , 
Marie-�/�L�V�H���� �'�¶ALMEIDA , Francisco Ayi, MIÈGE, Bernard, WALLON, Dominique (2004), Les industries 
culturelles des pays du sud, enjeux du projet de convention internationale sur la diversité culturelle, Paris ; elle a 
été commanditée par �O�¶�2�U�J�D�Q�L�V�D�Wion internationale de la Francophonie �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�U�R�J�U�D�P�P�D�Wion 
�J�p�Q�p�U�D�O�H���V�X�U���O�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�����$�S�U�q�V���F�H�W�W�H���p�W�X�G�H�����D�Y�H�F���O�¶�D�L�G�H���G�H���O�¶�8�1�(�6�&�2, une étude 
sur les impacts du secteur de la culture sur le développement social et économique, a été réalisée. Des études 
�S�R�Q�F�W�X�H�O�O�H�V���H�W���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���V�R�Q�W���V�R�X�Y�H�Q�W���S�U�R�G�X�L�W�V���D�Y�H�F���O�¶�D�S�S�X�L���G�H�V���S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���H�W���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�V��
mais aucune approche scientifique sur le sujet �G�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���Q�¶�D���p�W�p���H�Q�Y�L�V�D�J�p�H�����,�O���H�[�L�V�W�H maintenant un 
�G�p�E�X�W�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �W�K�q�V�H�� �T�X�¶�e�P�L�O�H��ZIDA a soutenu le 2 mars 2018 sous la direction de Bertrand 
CABEDOCHE, au sein du Laboratoire du Gresec. Sinon, les ressources disponibles sont sectorielles et produites 
soit par des chercheurs étrangers, soit commandées par des Institutions internationales et régionales.  
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Radio et plus encore de la Télévision. Mais la plupart des travaux sont abordées dans des 

champs disciplin�D�L�U�H�V�� �D�V�V�H�]�� �G�L�V�S�D�U�D�W�H�V�� ���F�R�P�P�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W���� �O�H�V�� �O�H�W�W�U�H�V�� �P�R�G�H�U�Q�H�V���� �O�D��

�V�R�F�L�R�O�R�J�L�H�����O�H���M�R�X�U�Q�D�O�L�V�P�H���H�W���O�D���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�����O�H���P�D�U�N�H�W�L�Q�J�«�� et ne permettent pas une vue 

�G�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���O�D���U�p�D�O�L�W�p���G�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V. �(�Q���H�I�I�H�W���� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O de ces travaux restent 

marqués par des conceptions esthétiques et sont élaborés dans la sphère professionnelle pour 

des finalités prescriptives ; ainsi, ils se donnent rarement comme perspective l�¶�D�Q�D�O�\�V�H des 

relations complexes de la production et de consommation et �V�¶�H�P�S�O�R�L�H�Q�W�� �S�H�X�� �j�� �U�H�O�H�Y�H�U�� �O�H�V��

caractéristiques communes aux produits culturels. 

En consacrant donc �F�H�W�W�H���W�K�q�V�H���j���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���H�W���F�U�p�D�W�L�Y�H�V���F�R�P�P�H���O�H��Livre, 

la Musique enregistrée, le Cinéma �H�W���O�¶�D�X�G�L�R�Y�L�V�X�H�O30, nous voulons en réalité poser la question 

de la complexité des médiations qui relient, �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���S�O�X�V���T�X�¶�K�L�H�U, la chaine de valeur dans 

chaque filière �G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���H�W���O�H�V���V�W�U�D�W�p�J�L�H�V des acteurs qui vont avec les mutations actuelles et les 

définitions des politiques publiques culturelles�����G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W.  

�/�¶�D�X�W�U�H���U�D�L�V�R�Q est liée aux défis que notre pays le Burkina Faso travaille à relever depuis les 

années 2010 en matière de développement des industries de la culture. Ces industries culturelles 

suscitent chez la majeure partie des acteurs (publics et privés) espoirs et admiration. Les 

tendances actuelles, voulues par les institutions internationales �F�R�P�P�H���O�¶UNESCO et le �O�¶�2�,�)��

notamment, autour des politiques culturelles africaines, placent largement les questions 

�G�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �G�H�� �Oa culture en général et celles de développement des industries culturelles et 

�F�U�p�D�W�L�Y�H�V���H�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�����D�X���F�H�Q�W�U�H���G�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V���G�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�W�����/�H���%�X�U�N�L�Q�D���)�D�V�R���V�H�P�E�O�H��

vouloir profiter de tout cela en acceptant les réformes qui vont avec31 et les signatures de 

conventions �T�X�L���O�¶�H�Q�J�D�J�H�Q�W.  

Finalement pour avoir fait un Master32 sur la question des industries culturelles �j���O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p��

�6�H�Q�J�K�R�U���G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�L�H�����(�J�\�S�W�H��, nous avons senti à la fin de ce parcours, le besoin de continuer 

�H�W�� �G�¶�D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�U��nos connaissances sur le sujet, tant son intérêt pour les pays du Sud est 

grandissant et les attentes vis-à-vis de lui sont prégnantes. Par ailleurs, en �W�D�Q�W���T�X�¶�D�F�W�H�X�U���V�X�U���O�H��

                                                 
30 Les filières Jeux vidéo, Mode et textile, Design et artisanat sont aussi analysées pour révéler leur potentiel et 
situer les contraintes actuelles de leur plein épanouissement. Les deux dernières �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���H�Q���R�X�W�U�H���G�¶�D�E�R�U�G�H�U���X�Q��
pan des industries créatives dans leur fonctionnement et leur modèle économique. 
31 Le pays a rédigé sa politique nationale cu�O�W�X�U�H�O�O�H���D�Y�H�F���O�¶�D�L�G�H���G�H���O�¶�8�1�(�6�&�2. Il a entrepris la révision de cette 
�S�R�O�L�W�L�T�X�H���D�Y�H�F���O�¶�D�S�S�X�L���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U���G�H���O�D���&�R�P�P�L�V�Vion e�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H�«���S�R�X�U���Q�H���F�L�W�H�U���T�X�H���F�H�V���H�[�H�P�S�O�H�V���T�X�L���P�R�Q�W�U�H�Q�W���O�H�V��
retombées directes des engagements internationaux sur les politiques publiques des pays du Sud en particulier. 
32 Nous avons été  de la première promotion en 2009 ayant eu droit à ce Master, consacré uniquement à la question 
des industries culturelles. Avant, ledit Master était intitulé « Management de la culture et des médias �ª�����/�¶�R�I�I�U�H���G�H��
formation est depuis cette période orientée vers la problématique des industries culturelles.  
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terrain,33 nous sommes souvent confronté aux nombreuses questions de signification des 

notions �G�¶industries culturelles et créatives �G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���H�W���G�H���F�R�P�P�H�Q�W���I�D�L�U�H pour développer une 

industrie culturelle typique, �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W. Des acteurs culturels, tout comme �O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�Wion 

culturelle publique, manipulent le concept �G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�� ���H�W�� �U�p�F�H�P�P�H�Q�W�� �F�H�O�X�L��

�G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�U�p�D�W�L�Y�H�V����en le débarrassant de ses éléments de complexité �S�R�X�U���Q�H���U�H�W�H�Q�L�U���T�X�¶�X�Q��

aspect de son ambiguïté ���� �O�¶�D�U�J�H�Q�W ! Les industries culturelles sont perçues au Burkina Faso 

comme tout ce qui donne �G�H���O�¶�D�U�J�H�Qt dans le secteur de la culture.  

Combien de fois avions-nous donc été interpelé en public comme en privé pour « livrer une 

définition-explication » du groupe de mots « industries culturelles et créatives » ? Et combien 

de fois encore nous avons eu de la peine à fournir une réponse adéquate à nos interlocuteurs ? 

Dieu seul sait combien de fois en effet, nous avons eu des dialogues fortuits comme celui 

(souvent sans parvenir à convaincre) �G�D�Q�V���O�¶�H�Q�F�D�G�U�p��infra. 

Encadré 1: Dialogue de sourds autour des industries culturelles 

Dialogue de sourds autour des industries culturelles 
�«�5�D�S�S�H�O�O�H-moi encore ce que tu fais comme recherche ?  

Je travaille sur les industries culturelles et créatives. 
�«�G�H�V���X�V�L�Q�H�V���G�H�« euh ! Culture ? On en a par ici au Burkina Faso ? 

Non pas vraiment ça.  
�&�¶�H�V�W���T�X�R�L���D�O�R�U�V���F�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V et...quoi ? 

�«�(�W���F�U�p�D�W�L�Y�H�V���� 
Les industries culturelles et créatives, oui �����&�¶�H�V�W���o�D �����0�D�L�V���F�¶�H�V�W���S�U�p�F�L�V�p�P�H�Q�W���T�X�R�L���W�X���I�D�L�V ? 

Pour faire simple, je veux savoir comment notre pays peut bien profiter de sa culture pour se développer. 
Ah ! Ça ! Je te dis, tu es sur la bonne voie �����7�X���V�D�L�V�����O�D���F�X�O�W�X�U�H���H�V�W���Q�R�W�U�H���D�Y�H�Q�L�U�����F�¶�H�V�W���Q�R�W�U�H���S�p�W�U�R�O�H�����2�Q��
�G�L�W���V�R�X�Y�H�Q�W���T�X�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���F�¶�H�V�W���W�R�X�W���F�H���T�X�L���Q�R�X�V���U�H�V�W�H�����T�X�D�Q�G���R�Q���D���W�R�X�W���S�H�U�G�X ! 

Tu as raison ! 
Bonne chance à toi 

Merci ! 
Source : Notre enquête de terrain, 2017 

�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V��perceptions des acteurs et des discours produits �D�X�W�R�X�U���G�H���O�¶�R�E�M�H�W���G�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V��

culturelles et créatives en révèle un contenu relativement �H�Q�F�K�D�Q�W�H�X�U���H�W���D�W�W�U�D�F�W�L�I�����M�X�V�T�X�¶�j���p�U�L�J�H�U��

ces dernières comme une panacée contre les grands maux et défis de développement du pays. 

Le développement tant voulu par le Burkina Faso veut (voudrait) se reposer aussi sur les 

industries culturelles et créatives, si nous prenons pour authentiques et sincères les déclaratifs 

des acteurs et des décideurs.  

                                                 
33 Nous avons coordonné des projets culturels qui nous renvoyaient constamment à la problématique de 
développement des industries culturelles et créatives. Ceci notamment à partir de notre nomination au poste de 
coordonnateur  du festival de musique dénommé les Nuits atypiques de Koudougou  (NAK)  entre 2008 et 2009 ; 
puis le post�H���G�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�H�X�U���G�X���&�H�Q�W�U�H���G�H���'�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�Hnt Chorégraphique la Termitière. 
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�3�U�H�Q�D�Q�W���H�Q���F�R�P�S�W�H���O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���H�W���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W�����Oes enjeux 

liés à leur développement et �G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W��considérant les défis attachés au projet �G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q��

de la culture au Burkina Faso, notre travail, in fine, voudrait tracer des sillons pour beaucoup 

plus de recherches scientifiques34 sur la question des industries culturelles et créatives dans le 

�F�K�D�P�S���G�H�V���6�F�L�H�Q�F�H�V���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�����6�,�&��.  

II.  Problématique et formulat ion des hypothèses 

A. Le développement et �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Wion des filières culturelles en question 

Le développement des industries culturelles et créatives �V�¶�H�V�W���R�S�p�U�p���S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W���D�X���J�U�p���G�H�V��

politiques publiques, des opportunités offertes par les organisations internationales et des 

�V�W�U�D�W�p�J�L�H�V�� �G�¶acteurs économiques et sociaux. Les discours et les pratiques des autorités 

nationales depuis la IVe République sont assez volontaristes se contentant souvent de récupérer 

à leur compte les discours et concepts de certaines organisations internationales comme 

�O�¶�8�1�(�6�&�2��(Culture et développement, politiques culturelles, industries créatives, villes 

�F�U�p�D�W�L�Y�H�V���� �G�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�«������et plus récemment �O�¶�2�U�J�D�Q�L�V�D�Wion internationale de la 

francophonie (OIF). Tous ces discours portés par les autorités politiques du Burkina Fa�V�R���G�¶�K�L�H�U��

�j���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���L�Q�V�L�V�W�H�Q�W���V�X�U���O�H���U�{�O�H��ô combien déterminant de la culture dans le développement 

économique et social du pays. �5�L�H�Q���T�X�¶�D�X début du 2e �W�U�L�P�H�V�W�U�H���G�H���O�¶�D�Q�Q�p�H�������������� �O�H���3remier 

ministre du pays a encore usé de cette rhétorique en déclarant en substance que :  

« �«�P�R�Q�� �*�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W�� �S�R�U�W�H�� �X�Q�H��attention particulière au développement des industries 

culturelles et touristiques, afin de renforcer la contribution de ce sous-secteur au développement 

socio-économique du Burkina Faso ».35 

« La culture compte ! », « La culture est un puissant levier de développement ! », sont entre 

autres convictions et déclaratifs qui reviennent dans les discours des acteurs politiques et 

économiques du Burkina Faso. Cette insistance établissant le lien entre développement culturel 

et développement économique est désormais une constante surtout après les premières études 

sectorielles et programmatiques qui ont su relever le potentiel de la culture en termes de création 

                                                 
34 �1�R�W�U�H�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �V�¶�p�F�D�U�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �G�p�P�D�U�F�K�H�� �S�U�H�V�F�U�L�S�W�L�Y�H�� �H�W��se réserve de donner des solutions ou des plans de 
développement des industries culturelles et créatives. Notre travail cependant se veut une analyse de �O�¶�H�[�L�V�W�D�Q�W 
�F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H���G�H�V���I�D�L�W�V���G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���R�X���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���H�W���F�U�p�D�W�L�Y�H�V�����1�R�X�V���H�V�S�p�U�R�Q�V��
ainsi contribuer �j�� �O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�Wion des connaissances et dans une moindre mesure permettre aux acteurs engagés 
�G�D�Q�V�� �O�H�� �S�U�R�M�H�W�� �G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�Wion de la culture au Burkina Faso �G�H�� �V�¶�H�Q�� �L�Q�V�S�L�U�H�U�� �S�R�X�U�� �I�R�U�P�X�O�H�U�� �G�H�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V��
publiques.  
35 Discours sur la situation de la Nation �������������S�U�R�Q�R�Q�F�p���j���O�¶�$�V�V�H�P�E�O�p�H���Q�D�Wionale le 12 avril [support PDF]. 
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�G�H�� �U�L�F�K�H�V�V�H�� ���S�O�X�V�� �G�H�� ���� ���� �D�X�� �3�,�%�� �H�Q�� ������������ �H�W�� �G�¶�H�P�S�O�R�Ls (plus de 150 000 emplois en 2009). 

Abdelfettah BENCHENNA36 confirme �T�X�H���F�H�W�W�H���L�Q�V�L�V�W�D�Q�F�H���Q�H���G�D�W�H���S�D�V���G�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L37 : 

« Ses premières traces se trouvent déjà, dès la fin des années 1960, dans les premières 

réflexions�����P�H�Q�p�H�V���D�X���V�H�L�Q���G�H���O�¶�8�1�(�6�&�2, sur le rôle que doivent jouer les activités culturelles 

�G�D�Q�V���O�D���Y�L�H���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���G�H�V���S�D�\�V���T�X�L���Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���j���S�H�L�Q�H���G�H���F�R�Q�T�X�p�U�L�U���O�H�X�U���L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�����/�¶�D�F�F�H�Q�W��

�H�V�W�� �P�L�V�� �V�X�U�� �O�D�� �V�L�P�X�O�W�D�Q�p�L�W�p�� �H�Q�W�U�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �H�W�� �V�R�F�L�D�O���� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W���� �H�W��

�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���F�X�O�W�X�U�H�O�����G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�« ».38  

�'�H�S�X�L�V�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �G�H�V�� �L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�V�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W���� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �D�� �p�W�p�� �T�X�D�V�L�P�H�Q�W�� �O�H�� �P�r�P�H, 

�T�X�R�L�T�X�H���O�H�V���P�R�\�H�Q�V���G�H���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���D�L�H�Q�W���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�P�H�Q�W���F�K�D�Q�J�p�����,�O���V�¶�H�V�W���W�R�X�M�R�X�U�V���D�J�L���G�H��

mettre le développement culturel au service du développement économique et social.  

A partir de la période des Indépendances jusque dans les années 1980, le développement 

culturel était pensé comme une �D�I�I�D�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�e�W�D�W�� �F�H�Q�W�U�D�O et des associations à vocation non 

marchande ; cette tendance va évoluer par la promotion �G�H�� �O�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�� �S�U�L�Y�p�H�� �H�W�� �G�H��

�O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�H�X�U�L�D�W���D�X���W�R�X�U�Q�D�Q�W���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V������������ �H�W�������������D�Y�H�F���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���O�¶�D�S�S�O�L�F�D�Wion du PAS 

(P�U�R�J�U�D�P�P�H�� �G�¶�D�M�X�V�W�H�P�H�Q�W�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�O���� �H�W��autres théories néolibérales. Depuis cette dernière 

période, la culture est présentée comme le fer de lance pour bâtir une économie et une industrie 

créatives.  

Dans les pays en développement comme le Burkina Faso, les institutions internationales 

���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�¶�8�1�(�6�&�239) ont beaucoup encouragé (voire imposé) les États à stimuler 

�O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���S�U�L�Y�p�H����la créativité, �O�¶�L�Q�Q�R�Y�D�Wion. Au Burkina Faso, et comme un peu partout en 

Afrique occidentale francophone, on est arrivé au point où la question du développement est 

perçue comme étant, certes, économique mais aussi culturelle. 

Fort de ce qui précède, notre préoccupation �F�H�Q�W�U�D�O�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���G�H���U�H�Y�H�Q�L�U���V�X�U���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���F�H�W�W�H��

conviction (ou de cette croyance pour reprendre le terme de Gilbert RIST, 200740) pour retracer 

                                                 
36 Abdelfettah BENCHENNA est Maitre de conférences en sciences de la communication �j���O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���3�D�U�L�V������. 
37 Cf. annexe des parties pour voir la prise de conscience progressive qui a marqué la culture et les acteurs. 
38 BENCHENNA, Abdelfettah. « Une économie pol�L�W�L�T�X�H���F�U�L�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�H�X�U�L�D�W���F�X�O�W�X�U�H�O���G�D�Q�V���O�H�V���S�D�\�V���G�X��
Maghreb est-�H�O�O�H�� �H�Q�Y�L�V�D�J�H�D�E�O�H�×�" » In Industries culturelles et entrepreneuriat au Maghreb, 282. Paris, France: 
�/�¶�+�D�U�P�D�W�W�D�Q�������������� P.37. 
39 Unesco, conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles pour le développement, conférence de 
Stockholm, 30 mars au 2 avril 1998. 
40 Le développement a servi, selon Gilbert RIST, pendant des décennies, à légitimer des politiques économiques 
et sociales et a fait croire à la richesse pour tous. Pourquoi le développement est-�L�O���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���H�Q�F�R�U�H���D�X���F�H�Q�W�U�H��
�G�¶�X�Q���G�p�E�D�W���S�D�V�Vion�Q�p���V�¶�L�O���D���O�D�U�J�H�P�H�Q�W���p�F�K�R�X�p ? C�¶�H�V�W���V�D�Q�V���G�R�X�W�H, selon Gilbert RIST, �S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O���U�H�S�R�V�H���V�X�U���X�Q�H��
croyance occidentale. Pour Rist, les stratégies de développement sont une suite de paradigmes inefficaces. Lire 
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les différents programmes et projets avec leur succès et leurs échecs, mais plutôt de porter un 

regard distancié sur les éléments de compréhension relatifs aux enjeux de développement des 

industries culturelles au Burkina Faso, �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�¶�X�Q�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �I�L�O�L�q�U�H�V����en mettant à 

contribution �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W, la théorie des industries culturelles et �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�� �O�¶Économie 

politique critique (EPC), �G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W. 

En effet, les industries culturelles et créatives sont des industries qui ont pour objet des contenus 

ou des biens fortement symboliques. Ces contenus, pas comme les autres41, font depuis ces 

�G�H�X�[�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�V�� �G�p�F�H�Q�Q�L�H�V���� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�X�Q�H��industrialisation42 au Burkina Faso et constituent un 

enjeu économique, sociopolitique et un enjeu culturel et artistique. Tout compte fait, les 

industries culturelles jouent un rôle sociétal spécifique et doivent être questionnées comme un 

fait social total43 �S�X�L�V�T�X�¶�Hlles participent à la construction des sociétés, favorisent �O�¶�D�F�F�p�O�p�U�D�Wion 

et le développement des échanges sociaux et contribuent à la création et à la diffusion des 

représentations. Dans ce sens, on peut remarquer �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H, voire 

systématique, des produits culturels ; ce qui ne permet pas du reste, de voir ce qui les rend 

singuliers et ce qui les oppose aux formes antérieures de la production �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �H�W�� �G�H��

�O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion ; aussi, �F�H�W�W�H���D�E�V�H�Q�F�H���G�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���O�D�L�V�V�H���F�U�R�L�U�H���T�X�H���O�H�V���S�U�R�G�X�L�W�V���F�X�O�W�X�U�H�O�V��

ne relèveraient que de leur dynamique propre. Or, une approche générale pourrait montrer les 

relations qui les rapprochent au point de constituer un « système ». En somme, la sectorisation 

empêche de voir le phénomène des industries culturelles et créatives dans son ensemble.  

                                                 
RIST, Gilbert, �/�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�����+�L�V�W�R�L�U�H���G�¶�X�Q�H���F�U�R�\�D�Q�F�H���R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�H. Presse de Sciences Po, Paris, 3e édition 
revue et augmentées, 2007, 483 p. 
41 Ces biens ou produits ne sont pas comme les autres parce que le produit culturel présente des spécificités 
intrinsèques : la complexité même du produit, son unicité, sa valeur symbolique esthétique intrinsèque (un produit 
�G�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H������ �V�D�� �G�L�P�H�Q�Vion hédonique et esthétique entre autres. Bernard MIÈGE identifie cinq principaux 
constituants qui font des produits culturels industrialisables, des produits à part entière. Le premier trait 
constituant est la reproductibilité du produit culturel �����O�H���G�H�X�[�L�q�P�H���W�U�D�L�W���U�H�Q�Y�R�L�H���j���O�¶�L�Q�F�H�U�W�L�W�X�G�H qui caractérise le 
�S�U�R�G�X�L�W���F�X�O�W�X�U�H�O���H�Q���W�D�Q�W���T�X�H���E�L�H�Q���G�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�������O�H���W�U�R�L�V�L�q�P�H���W�U�D�L�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�D�Q�W���H�V�W���O�L�p���D�X���U�H�F�R�X�U�V���D�X���W�U�D�Y�D�L�O���H�W���j�� �O�D��
création artistique ; le quatrième trait quant à lui �V�¶�D�S�S�X�L�H���V�X�U���O�H���P�R�G�q�O�H���p�G�L�W�R�U�L�D�O���H�W���G�H���I�O�R�W���H�W���H�Q�I�L�Q���O�H���F�L�Q�T�X�L�q�P�H��
�W�U�D�L�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�D�Q�W���H�V�W���O�¶�L�Q�W�H�U�Q�D�Wionalisation des produits culturels (MIÈGE, 2017). 
42 Sans entrer dans une longue discussion conceptuelle, précisons que le terme industrialisation est utilisé ici pour 
faire référence à la présence de trois facteurs dans le champ de la production culturelle et communicationnelle: 
investissement et valorisation de capitaux importants, production mécanisée, division du travail. Par le terme de 
marchandisation, nous faisons référence au processus qui transforme, en les soumettant aux lois du marché, objets 
�H�W���V�H�U�Y�L�F�H�V���H�Q���P�D�U�F�K�D�Q�G�L�V�H�V�����F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H���H�Q���S�U�R�G�X�L�W�V���G�R�W�p�V���W�R�X�W���j���O�D���I�R�L�V���G�H���Y�D�O�H�X�U���G�¶�X�V�D�J�H���H�W���G�H���Y�D�O�H�X�U���G�¶�p�F�K�D�Q�J�H����
La marchandisation est un proces�V�X�V�� �S�O�X�V�� �H�Q�J�O�R�E�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�Wion �H�Q�� �F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�¶�L�P�S�O�L�T�X�H�� �S�D�V��
�Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�P�H�Q�W���O�¶�X�W�L�O�L�V�D�Wion de techniques industrielles de production. Voir : Tremblay, Gaëtan. 2008. « Industries 
�F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�����p�F�R�Q�R�P�L�H���F�U�p�D�W�L�Y�H���H�W���V�R�F�L�p�W�p���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q ». Global Média Journal-Canadian Edition 1 (1): 65-88. 
43 �0�¯�*�/�,�1�� Pierre, 2012, « Une théorie pour penser les industries culturelles et informationnelles ? », Revue 
�I�U�D�Q�o�D�L�V�H���G�H�V���V�F�L�H�Q�F�H�V���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q [En ligne], 1 | 2012, mis en ligne le 05 septembre 
2012, consulté le 04 juillet 2016. URL : http://rfsic.revues.org/130. 
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�&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L, de façon générale, nous nous posons la question de savoir : comment se 

�V�W�U�X�F�W�X�U�H�Q�W���H�W���V�¶�R�U�J�D�Q�L�V�H�Q�W���O�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H�V���L�Q�G�Xstries culturelles et créatives au Burkina 

Faso ? �&�¶�H�V�W���O�H���O�L�H�X���G�H���V�D�Y�R�L�U, en effet, si la perspective holistique des faits culturels oriente ou 

pas �O�H�V���S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���H�W���O�H�V���V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���G�¶�D�F�W�H�X�U�V �G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���H�W���V�¶�L�O��suggère la complexité des liens 

inter et intra filières en rapport avec la pluralité des champs imbriqués, �G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�� 

Analyser, �H�Q���H�I�I�H�W�����O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Wion des filières des industries culturelles au prisme des politiques 

�H�W���G�H�V���V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���G�¶�D�F�W�H�X�U�V�����U�H�Y�L�H�Q�W���j���O�H�Y�H�U���X�Q���S�D�Q���G�H���O�D���T�X�H�V�Wion générale de recherche, exprimé 

ci-�D�Y�D�Q�W���� �&�¶�H�V�W�� �j�� �F�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� ���I�L�O�L�q�U�H���� �T�X�H�� �V�H�� �M�R�X�H�Q�W�� �O�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�D�Wion �H�W�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Wion de la 

production �����H�W���F�¶�H�V�W���E�L�H�Q���O�j���D�X�V�V�L���T�X�H���O�¶�R�Q���S�H�U�o�R�L�W���O�D���S�H�U�W�L�Q�H�Q�F�H���G�H�V���S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���S�X�E�O�L�T�X�H�V���j���W�U�D�Y�H�U�V��

�X�Q���H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���M�H�X�[���G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� 

�2�U���� �S�R�X�U�� �O�¶�L�Q�V�W�D�Q�W���� �O�H�V�� �I�L�O�L�q�U�H�V affichent un niveau de développement plus ou moins modeste 

�G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���H�W���F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W���G�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���I�R�U�P�H�V���G�H���© filialisation » voire de mutations44 (en termes 

de modes de créations, de production des contenus, de diffusion, de valorisation et même de 

consommation���� �S�O�X�V�� �R�X�� �P�R�L�Q�V�� �S�U�R�I�R�Q�G�H�V���� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W�� �&�¶�H�V�W cette situation qui a inspiré les 

questions spécifiques qui cherchent à comprendre : quelles sont les modalités �G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Wion 

des filières des industries culturelles et créatives au Burkina Faso ? Autrement dit, comment se 

�F�R�Q�V�W�U�X�L�V�H�Q�W�����V�H���V�W�U�X�F�W�X�U�H�Q�W���H�W���V�¶�R�U�J�D�Q�L�V�H�Q�W���O�H�V���I�L�O�L�q�U�H�V et les acteurs des industries culturelles 

et créatives au Burkina Faso ? Quels sont les marchés et les défis de mise en marché des 

produits culturels industrialisés ? Quelles �V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���V�R�Q�W���L�P�D�J�L�Q�p�H�V���H�W���P�L�V�H�V���H�Q���°�X�Y�U�H���S�D�U���O�H�V��

différents acteurs face aux mutations incessantes qui touchent et qui caractérisent même les 

filières des industries culturelles ? 

�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �I�L�O�L�q�U�H�V �G�D�Q�V�� �Q�R�W�U�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�¶�R�S�p�U�H�U�D�� �H�Q�� �O�L�H�Q�� �D�Y�H�F�� �O�D��théorie des industries 

culturelles, laquelle suggère �G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���H�W���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U���O�D���S�U�R�G�X�F�W�Lon et la consommation et 

par ricochet le fonctionnement des filières, comme un système et dont la structure est en 

« crise » permanente.45 

                                                 
44 Les mutations, rappellent  Philippe BOUQUILLION et Yolande COMBÈS (2007)�����S�H�X�Y�H�Q�W���W�p�P�R�L�J�Q�H�U���G�¶�X�Q�H��
�F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�p���� �Y�R�L�U�H�� �G�¶�X�Q�H accentuation de phénomènes anciens, et être également porteuses de changements 
importants pour les industries de la culture et de la communication, voire de rupture au niveau de la distribution et 
de la diffusion et parfois au niveau de la production. p.17. 
45 BOUQUILLION, Philippe, et COMBÈS Yolande. 2007. Diversité et industries culturelles. Questions 
contemporaines�����3�D�U�L�V�����)�U�D�Q�F�H�����/�¶�+�D�U�P�D�W�W�D�Q�����S�������� 
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B. Formulat ion des hypothèses 

Fort de ces questionnements �T�X�L���Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���G�¶�r�W�U�H���p�P�L�V�� et prenant appui sur les objectifs visés, 

�Q�R�W�U�H���W�U�D�Y�D�L�O���V�¶�D�S�S�X�L�H���V�X�U��deux hypothèses principales. 

Hypothèse 1 :  

À propos du développement des industries culturelles et créatives, les politiques et les stratégies 

�G�H�V���D�F�W�H�X�U�V���F�R�Q�o�X�H�V���H�W���P�L�V�H�V���H�Q���°�X�Y�U�H���S�D�U���O�H���%�X�U�N�L�Q�D Faso correspondent à des spécificités ou 

réalités politiques, économiques, culturelles et historiques. Il semble que les rapports aux 

industries culturelles seraient beaucoup plus caractérisés �S�D�U���O�H���P�L�P�p�W�L�V�P�H���H�W���O�¶�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�V�P�H���H�W��

de ce fait, entraveraient la conception �H�W���O�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���S�X�E�O�L�T�X�H�V���j���P�r�P�H���G�H��

traduire dans les faits, après les discours, la réalité souhaitée du développement industriel de la 

culture.  

En effet, le développement des industries culturelles au Burkina Faso est un fait social total. Il 

implique des acteurs et fait référence à des stratégies qui montrent bien que les industries 

culturelles et créatives sont une construction sociale (souvent controversée). La réalité 

sociologique révèle un développement relativement faible des filières, et les industries 

culturelles font face à un problème de synergie et de cohérence des politiques en regard des 

�H�[�L�J�H�Q�F�H�V���T�X�¶�L�P�S�O�L�T�X�Hraient les logiques �G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Wion industrielle des filières et le prisme de 

�O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���J�O�R�E�D�O���� 

Cette incohérence, nous semble-t-il, contraint les acteurs, tantôt au mimétisme et à �O�¶�D�G�D�S�W�D�Wion 

sans cesse du système et des logiques, tantôt le plus souvent à des actions pragmatiques de 

courte durée et de moindre portée. Tout �F�H�F�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�D�Q�V�� �H�I�I�H�W�� �V�X�U�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W��

�O�¶�p�S�D�Q�R�X�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���I�L�O�L�q�U�H�V���G�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���H�W���S�H�X�W���H�[�S�O�L�T�X�H�U���P�L�H�X�[���O�H���F�D�U�D�F�W�q�U�H��dit 

« embryonnaire » des industries culturelles et créatives au Burkina Faso.  

Ce caractère « embryonnaire �ª�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �P�R�L�Q�V�� �S�D�U�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�V�V�H�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�� �G�H�V�� �I�L�O�L�q�U�H�V��et des 

acteurs que par ladite (in)cohérence des politiques et des stratégies �G�¶�D�F�W�H�X�U�V face aux mutations 

(imposées �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L��par le numérique et �O�¶�L�Q�W�H�U�Q�D�Wionalisation du marché essentiellement) qui 

affectent les filières des industries culturelles en termes de production, de distribution et de 

consommation des produits culturels.  
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En outre, si les constats relatifs à la situation des industries culturelles des pays comme le 

Burkina Faso mettent à jour les obstacles économiques46 comme principale contrainte et facteur 

explicatif du niveau (insatisfaisant) de développement actuel des industries culturelles, ces 

constats �U�p�Y�q�O�H�Q�W���D�X�V�V�L�����T�X�D�Q�G���R�Q���S�R�X�V�V�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�D�Q�V���X�Q�H���D�S�S�U�R�F�K�H���I�L�O�L�q�U�H, des incohérences 

et des tâtonnements au niveau des stratégies �G�¶�D�F�W�H�X�U�V���H�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Wion : 

organisation de la production, organisation des acteurs, organisation institutionnelle, �H�W�F�����&�¶�H�V�W��

la raison pour laquelle nous pensons que �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�Wion de la culture, qui reste un projet, 

�W�R�X�W�� �F�R�P�P�H�� �V�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �D�F�W�X�H�O�O�H���� �H�V�W��caractérisée par un ensemble de forces et 

�G�¶�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�W�p�V���H�Q���T�X�r�W�H���G�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���H�W���G�H���F�R�K�p�U�H�Q�F�H���S�R�X�U �O�H�V���S�U�R�S�X�O�V�H�U���H�W���G�¶�D�X�W�U�H part, par des 

�I�D�L�E�O�H�V�V�H�V���H�W���P�H�Q�D�F�H�V���W�D�Q�W���R�E�M�H�F�W�L�Y�H�V���T�X�H���U�H�O�D�W�L�Y�H�V�����L�Q�W�U�L�Q�V�q�T�X�H�V���T�X�¶�H�[�W�Uinsèques, �H�Q���T�X�r�W�H���G�¶�X�Q��

environnement adéquat pour se développer et donc passer de la chenille au papillon. 

Cette hypothèse, en lien avec les industries culturelles et créatives, nous permet �G�H���I�D�L�U�H���O�¶�p�W�D�W��

des lieux du développement des industries culturelles en termes de forces et de faiblesses 

objectives et de construire les temporalités caractéristiques de la marche des industries 

culturelles au Burkina Faso. Si par ailleurs, cette hypothèse est vérifiée (ou pas), nous 

parviendrons à expliquer le faible développement des filières empiriquement constaté, le 

mimétisme des acteurs et la faible adaptation des politiques publiques.  

In fine, cette hypothèse vise à mettre à jour les freins ou obstacles structurels au développement 

des industries culturelles et créatives. Elle suggère une perspective sociohistorique (même si 

�O�¶�D�F�F�q�V�� �D�X�[�� �D�U�F�K�L�Y�H�V�� �H�V�W�� �X�Q�� �F�D�V�V�H-tête chinois) pour appréhender le développement des 

industries culturelles au Burkina Faso. Sur le plan théorique, cette hypothèse nous permet de 

revisiter la question �G�H���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H���H�W���O�D���W�K�p�R�U�L�H���G�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�� 

Hypothèse 2 :  

À propos des filières culturelles industrielles, �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Wion de la production (sous la forme 

�G�¶�X�Q��oligopole à franges avec des logiques ou des modèles stables) �H�W���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W global 

ne favorisent pas suffisamment le développement des industries culturelles et créatives au 

Burkina Faso. Les mutations actuelles commandent une réorganisation des filières culturelles 

industrielles à partir de logiques et des synergies industrielles cohérentes et intégrées.  

                                                 
46 La réponse, dans presque tous les pays, se traduit par la flopée de mécanismes de financement ou de soutien 
aux initiatives culturelles. 
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�/�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Wion de la production dans les différentes filières des industries culturelles légitime 

de ne pas envisager les filières étudiées comme une entité homogène. Elles présentent des 

�F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���G�¶�K�p�W�p�U�R�J�p�Q�p�L�W�p���W�R�X�F�K�D�Q�W���O�D��structuration, la logique industrielle et économique 

des filières. Une telle compréhension et organisation des filières assure la prise en compte des 

facteurs extrinsèques et intrinsèques, perturbant ou rendant difficile �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Wion de la chaine 

de production des filières.  

Quand on considère �X�Q���F�H�U�W�D�L�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V���V�X�U��la fragilité des industries culturelles 

étudiées et �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Wion des acteurs, �R�Q���H�V�W���E�L�H�Q���W�H�Q�W�p���S�D�U���O�¶�L�G�p�H���G�H��formulation �G�¶�X�Q���P�R�G�q�O�H��

de développement des industries culturelles et créatives. Ce modèle, qui se voudrait politique 

et stratégique, devrait incarner les enjeux et défis actuels pour arriver à opérer un changement 

�S�U�R�I�R�Q�G�� �H�W�� �I�D�L�U�H�� �S�D�V�V�H�U�� �O�H�� �%�X�U�N�L�Q�D�� �)�D�V�R�� �G�¶�X�Q�H�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H de serpent (mimétisme) et caméléon 

(formalisme et adaptation) à une stratégie de chenille-papillon (développement intrinsèque et 

extrinsèque).  

En définitive, cette hypothèse �V�L�W�X�H���O�D���S�O�D�F�H���G�¶�X�Q�H���D�S�S�U�R�F�K�H���I�L�O�L�q�U�H���G�D�Q�V���O�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H�V��

industries culturelles et créatives au Burkina Faso. Elle pose le débat théorique sur 

�O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Wion classique de la production des biens culturels industrialisés avec des mutations 

profondes en cours dans le monde.  

Toute la démarche théorique est matérialisée par le schéma ci-dessous. 
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Figure 1: Synthèse du cadre théorique 
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Source : Auteur, 2017 
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III.  Cadre conceptuel et délimitat ion �G�H���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�p�W�X�G�H 

A. �/�H���F�D�G�U�H���W�K�p�R�U�L�T�X�H���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H 

�$�I�L�Q�� �G�¶�D�S�S�R�U�W�H�U�� �G�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �G�H��compréhension relatifs aux questionnements exprimés 

précédemment sur le développement et �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Wion des industries culturelles et créatives au 

Burkina Faso, nous avons eu recours à la théorie des industries culturelles. Les travaux 

contemporains47 liés à cette théorie permettent de penser les industries culturelles et créatives 

dans une approche socioéconomique et avec une perspective sociohistorique.  

En effet, une approche socioéconomique de notre objet �V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�D�Q�W���E�L�H�Q���G�D�Q�V le �F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H��

Économie politique critique (EPC) de la culture, est à juste titre appropriée. Cette approche 

�S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �S�R�U�W�H�U�� �X�Q�� �U�H�J�D�U�G�� �F�U�L�W�L�T�X�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �H�Q�M�H�X�[�� �T�X�¶�L�O�� �\�� �D�� �S�R�X�U��le pays de développer des 

�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���H�W���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�����R�X���W�H�Q�W�H�U���G�H���F�Rmprendre) les rapports de force 

ou les stratégies des acteurs, �G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�����&�¶�H�V�W���F�H���F�D�G�U�H���W�K�p�R�U�L�T�X�H���T�X�L���V�X�J�J�q�U�H aussi la prise en 

�F�R�P�S�W�H���G�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V���Q�L�Y�H�D�X�[���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H, tels que le rôle des pouvoirs politiques, les stratégies 

des acteurs économiques et sociaux et enfin, les perceptions et les pratiques des publics-

consommateurs. 

La perspective sociohistorique que nous avons convoquée dans ce travail, �S�H�U�P�H�W���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U��

les problèmes empiriques, de comprendre les évolutions et les moments clés de ruptures depuis 

les années 1960 à nos jours���� �(�O�O�H�� �S�H�U�P�H�W�� �S�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �H�W�� �G�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�H�V�� �F�K�R�L�[��

opérés par les différents acteurs en présence dans les différentes filières des industries 

culturelles et créatives. �&�¶�H�V�W��le cas des politiques publiques culturelles des années 

�G�¶�,ndépendance à �O�¶�D�G�R�S�Wion de la politique culturelle de 2010 en passant par la période 

révolutionnaire et des ajustements structurels. 

�&�¶�H�V�W���H�Q��se référant à ce cadre théorique que nous avons conçu le modèle ci-après. Ledit modèle 

�G�¶�D�Q�D�O�\�V�H��rend �F�R�P�S�W�H���G�H���O�D���F�R�P�S�O�H�[�L�W�p���G�H���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�p�W�X�G�H���H�W���G�H���O�¶�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�W�p���G�H���Q�R�V���K�\�S�R�W�K�q�V�H�V. 

Il fait allusion à une métaphore sur le caméléon, le serpent et la chenille pour traduire les enjeux 

des industries culturelles et créatives au Burkina Faso. Ces trois métaphores renvoient à la 

trilogie adaptation-mutation-transformation et suggèrent les états suivants : le mimétisme, 

�O�¶�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�V�P�H���H�W���O�H���S�U�D�J�P�D�W�L�V�P�H�� 

 

                                                 
47 �1�R�W�D�P�P�H�Q�W�����F�H�X�[���G�H���%�H�U�Q�D�U�G���0�,�Ê�*�(�����3�L�H�U�U�H���0�¯�*�/�,�1�����*�D�s�W�D�Q���7�U�H�P�E�O�D�\�����3�K�L�O�L�S�S�H���%�2�8�4�8�,�/�/�,�2�1�����%�H�U�W�U�D�Q�G��
CABEDOCHE, qui structurent notre réflexion autour des industries culturelles. 
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Quand on considère ces métaphores du caméléon, du serpent et de la chenille���� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V��

filières, objet de notre recherche, devient un grand projet où des intérêts divergents se 

rencontrent et où les acteurs différenciés font et défont, en fonction des opportunités et de 

�O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�����Oes politiques de développement des industries culturelles. Ce modèle révèle 

�O�H�V���D�W�W�L�W�X�G�H�V���G�H�V���D�F�W�H�X�U�V�����O�D���F�R�K�p�U�H�Q�F�H���G�H�V���S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���H�W���O�D���T�X�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� 

 

�� La stratégie du caméléon ou �O�¶�D�G�D�S�W�D�Wion et le mimétisme 

Le caméléon change de façon régulière la couleur de sa peau et prend celle de son 

�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �L�P�P�p�G�L�D�W���� �&�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H �G�H�� �F�D�P�R�X�I�O�D�J�H�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�p�F�K�D�S�S�H�U�� �D�X�[��

prédateurs du milieu ou encore de tromper la vigilance des proies. Le caméléon, dans ce cas, se 

fond (et se confond) à �O�¶�H�Q�Yironnement pigmenté et est �J�X�L�G�p���S�D�U���O�¶�L�Q�V�W�L�Q�F�W���G�H���V�X�U�Y�L�H�����$�Q�D�O�\�V�H�U��

les filières �D�X���S�U�L�V�P�H���G�H�V���V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���G�¶�D�F�W�H�X�U�V���H�W���G�H���O�¶environnement global revient à prendre en 

compte les leçons que nous inspire la stratégie du caméléon, laquelle a ses avantages mais aussi 

ses inconvénients.  

Le premier principe �j�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U���� �F�¶�H�V�W�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �/�H�� �F�D�P�p�O�p�R�Q�� �Q�H�� �G�p�F�L�G�H�� �S�D�V�� �G�H�� �O�D��

�F�R�X�O�H�X�U�� �j�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �S�R�X�U�� �V�D�� �S�H�D�X���� �/�H�� �F�K�R�L�[�� �H�V�W�� �G�L�F�W�p�� �S�D�U���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���L�P�P�p�G�L�D�W�� ���H�V�S�D�F�H�� �H�W��

temps). �/�H���G�H�X�[�L�q�P�H���S�U�L�Q�F�L�S�H���j���F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�����F�¶�H�V�W���O�H���V�W�D�W�X�W���G�X���S�L�J�P�H�Q�W���T�X�L, finalement, �Q�¶�H�V�W���S�Ds 

stable mais changeant. On ne sait jamais la couleur du caméléon ! Il la prend constamment dans 

son biotope. Il est donc assujetti au rythme de changement et de modification de ce biotope. Le 

�W�U�R�L�V�L�q�P�H���S�U�L�Q�F�L�S�H�����F�¶�H�V�W���T�X�H���P�D�O�J�U�p���W�R�X�W�H�V���O�H�V��précautions pri�V�H�V���S�D�U���O�H���F�D�P�p�O�p�R�Q�����L�O���D�U�U�L�Y�H���T�X�¶�L�O��

  Transformat ion 
(Politique de la chenille-

papillon) 
 

Adaptation 
(Politique du caméléon) 

Mutat ion 
(Politique du serpent) 

 

Figure 2�����0�R�G�q�O�H���W�K�p�R�U�L�T�X�H���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���H�W���F�U�p�D�W�L�Y�H�V�� 

Source : Auteur, 2017 
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�V�R�L�W���F�D�S�W�X�U�p���S�D�U���G�¶�D�X�W�U�H�V���S�U�p�G�D�W�H�X�U�V���S�O�X�V���I�R�U�W�V���H�W���S�O�X�V���U�X�V�p�V���T�X�H���O�X�L�����,�O���\���D��donc des limites dans 

la stratégie du mimétisme48. 

�5�H�Y�H�Q�D�Q�W���j���Q�R�W�U�H���R�E�M�H�W���G�¶�p�W�X�G�H�����L�O���V�H�P�E�O�H���T�X�H���F�¶�H�V�W���G�H���F�H�W�W�H���I�D�o�R�Q���T�X�H���O�Hs acteurs du secteur de 

la culture se comportent. Les décideurs politiques �V�¶�D�G�D�S�Weraient aux discours et pratiques dictés 

�S�D�U���O�¶�q�U�H���G�X���W�H�P�S�V�����/�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���G�R�P�L�Q�D�Q�W�H�V���j���O�¶�L�Q�W�H�U�Q�D�Wional seraient celles qu�H���O�¶on retrouve 

en local sans souvent un effort �G�¶�D�Spropriation conceptuelle. Les politiques publiques et les 

pratiques �V�H�U�D�L�H�Q�W���H�Q���W�U�D�L�Q���G�¶�r�W�U�H mimées en fonction �G�H���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H�V���I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W�V et le poids 

du donateur���� �/�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �V�¶�D�F�F�R�P�P�R�G�H�U�D�L�H�Q�W���� �j�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�X�� �F�D�P�p�O�p�R�Q����pour bénéficier des 

avantages �R�I�I�H�U�W�V���S�D�U���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U���H�W���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�����,�O�V���V�¶�D�F�F�R�P�P�R�G�Hraient aussi pour 

�Q�H���S�D�V���V�¶�D�W�W�L�U�H�U���G�H�V���H�Q�Q�X�L�V���D�Y�H�F���O�H�V���J�U�D�Q�G�H�V���S�X�L�V�V�D�Q�F�H�V���H�W���O�H�V��institutions internationales.  

La caractéristique principale de cette posture, �F�¶�H�V�W���O�H���U�H�W�R�X�U���S�U�H�V�T�X�¶�j���O�D���Fase départ, �G�q�V���O�¶�D�U�U�r�W��

des financements et la clôture des projets. En témoignent les effets mitigés du Programme de 

soutien aux initiatives culturelles (PSIC)49. 

�/�¶�D�X�W�U�H�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�� �T�X�L�� �Q�¶�H�Q���H�V�W�� �S�D�V�� �P�R�L�Q�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���� �F�¶�H�V�W�� �O�¶�D�V�S�H�F�W��peu 

structurant des initiatives. Le mimétisme aurait finalement transformé des acteurs culturels en 

capteurs de financements extérieurs. �,�O�� �D�X�U�D�L�W�� �U�p�G�X�L�W�� �O�¶�H�I�I�R�U�W, en termes de rupture 

épistémologique, pourtant nécessaire au succès des projets et programmes que les partenaires 

techniques et financiers offrent �j���O�¶�e�W�D�W���Eurkinabè. Sans conviction, ni vision, il serait difficile 

de développer des industries culturelles au Burkina Faso, même avec �G�H���O�¶argent à la pelle. 

�� La stratégie du serpent ou la mutation �H�W���O�¶�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�V�P�H 

�/�H���V�H�U�S�H�Q�W���G�H���W�H�P�S�V���H�Q���W�H�P�S�V���V�H���G�p�E�D�U�U�D�V�V�H���G�H���V�D���Y�L�H�L�O�O�H���S�H�D�X���H�W���V�H���U�H�Y�r�W���G�¶�X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���P�D�L�V��

tout en restant venimeux ���� �6�D�� �S�H�D�X�� �Q�H�X�Y�H�� �Q�H�� �F�K�D�Q�J�H�� �S�D�V�� �V�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �G�¶�D�Q�L�P�D�O�� �G�D�Q�J�H�U�H�X�[�� �j�� �O�D��

morsure mortelle. Mais cette capacité de muer confère des avantages en termes de 

renouvellement des cellules. Les cellules mortes et devenues inefficaces sont remplacées par 

�G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �F�H�O�O�X�O�H�V�� �S�U�R�W�H�F�W�U�L�F�H�V���� �2�Q�� �S�H�X�W�� �U�H�P�D�U�T�X�H�U�� �T�X�H�� �O�H�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �S�H�D�X�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��

                                                 
48 Michel De CERTEAU définit comment prendre acte des tactiques des acteurs, tout en les distinguant des 
�V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���F�R�Q�V�W�L�W�X�D�Q�W���O�H���F�D�G�U�H���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W���G�¶�H�[�H�U�F�L�F�H���G�H���O�H�X�U���U�p�V�L�O�L�H�Q�F�H�����F�R�P�P�H���D�X�U�D�L�W���D�X�V�V�L���G�L�W���%�R�U�L�V���&�<�5�8�/�1�,�.����
Cf. De CERTEAU Michel (1980). �/�¶�L�Q�Y�H�Q�Wion du quotidien. Les arts de faire. Paris: Gallimard (The Practice of 
Everyday Life, trans. Steven Rendall, BERKELEY : University of California Press, 1984). 
49 Toutes les 2 phases (phase 1 du 1er février 2000 au 31 janvier 2003 ; et phase 2 du 1er février 2003 au 31 juillet 
�������������R�Q�W���F�H�U�W�H�V�����D�W�W�H�L�Q�W���G�H�V���R�E�M�H�F�W�L�I�V���P�D�L�V���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���W�R�X�V���O�H�V���D�F�W�H�X�U�V���V�¶�D�F�F�R�U�G�H�Q�W���j���G�L�U�H���T�X�¶�L�O���D���P�D�Q�T�X�p���X�Q�H��
�D�S�S�U�R�F�K�H���V�W�U�X�F�W�X�U�D�Q�W�H���G�D�Q�V���O�¶�D�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�8�(�� 
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automatique mais périodique. On peut aussi observer que le serpent se débarrasse toujours de 

�O�D���Y�L�H�L�O�O�H���R�X���D�Q�F�L�H�Q�Q�H���S�H�D�X���D�X���S�U�R�I�L�W���G�¶�X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���� 

�/�¶�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�V�P�H���H�V�W���D�X���F�°�X�U���G�H���O�D���V�W�U�D�W�p�J�L�H���G�X���V�H�U�S�H�Q�W�����,�O���V�H���I�D�L�W���X�Q�H���S�H�D�X���Q�H�X�Y�H���O�D�L�V�V�D�Q�W���Y�R�L�U���H�W��

�F�U�R�L�U�H�� �T�X�¶�L�O�� �P�D�L�W�U�L�V�H�� �O�D��situation �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H lui échappe et que le vieillissement est 

inexorable50. 

�)�R�U�W���G�H�� �F�H�V�� �F�R�Q�V�W�D�W�V���� �H�W�� �U�H�Y�H�Q�D�Q�W�� �j�� �Q�R�W�U�H�� �R�E�M�H�W���G�¶�p�W�X�G�H���� �R�Q�� �S�H�X�W�� �H�[�S�O�L�T�X�H�U���O�D�� �I�D�L�E�O�H�V�V�H�� �G�H�� �Q�R�V��

politiques en matière �G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�Wion �G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���D�Y�H�F���O�H�V���O�L�P�L�W�H�V���G�H���O�¶�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�V�P�H�����'�D�Q�V��

le cadre de certains programmes, des acteurs auraient su profiter de la générosité des bailleurs 

pour intercepter des fonds et les détourner par la suite. Nous verrons plus loin le boom de 

création de structures culturelles de type associatif au tournant des années 2000 et qui 

�V�¶�H�[�S�O�L�T�X�Hrait par ce que nous avons appelé opportunisme. Les initiatives culturelles (création 

�G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V����création de festival, lancement de concours musical, de danse, de théâtre) ne 

résistent pas longtemps. En pleine conscience de leur mortalité prochaine, voire avec la pleine 

volonté de ne pas les voir perdurer, la finalité première de certaines entreprises créées dans des 

conditions �R�S�S�R�U�W�X�Q�L�V�W�H�V���� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�X�� �S�U�R�M�H�W���� �P�D�L�V�� �O�H�� �E�p�Q�p�I�L�F�H�� �L�P�P�p�G�L�D�W�� �G�H�� �O�D��

subvention sans condition de suivi.  

�©�«�Y�R�L�O�j���F�R�P�P�H�Q�W���o�D���V�H���S�D�Vsait avant. C'est-à-dire que �O�¶�8�Qion Européenne ou la Francophonie 

de manière générale, pour encourager la création artistique sur le continent africain, pas parce 

�T�X�¶�L�O�V�� �Q�R�X�V�� �D�L�P�D�L�H�Q�W�� �K�H�L�Q���� �P�D�L�V��parce que les films étaient en français, ils soutenaient 

�G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W���O�H�V���U�p�D�O�L�V�D�W�H�X�U�V�����-�H���V�X�L�V���X�Q���U�p�D�O�L�V�D�W�H�X�U�����M�¶�D�L���P�R�Q���S�U�R�M�H�W, je vais moi-même déposer 

une demande de financement au niveau de �O�¶�8�Qion �(�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H�����D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�¶�$�&�3���j���O�¶�p�S�R�T�X�H��

puis en fonction �G�H���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�X���S�U�R�M�H�W���R�Q���O�H���I�L�Q�D�Q�o�D�L�W���>�«�@����Et si tu constates le caractère rigolo 

�G�H���O�¶�D�I�I�D�L�U�H�����F�¶�H�V�W���T�X�H���I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W���O�H�V���$fricains, ils ont tellement bien compris ça que, chaque 

cinéaste a créé sa maison de production. Bon mais, ça satisfait au moins les besoins de 

procédures de nos bailleurs du Nord qui es�W�L�P�H�Q�W�� �T�X�H�� �O�¶�D�U�J�H�Q�W�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H�� �G�R�Q�Q�p�� �S�O�X�W�{�W�� �j�� �G�H�V��

�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���T�X�¶�j���G�H�V���L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�����Y�R�L�O�j�����%�R�Q�����Y�R�L�O�j���G�R�Q�F���H�W���M�H���S�H�Q�V�H���T�X�H���F�¶�H�V�W���E�H�D�X�F�R�X�S���S�O�X�V���G�H�V��

�E�R�X�W�L�T�X�H�V���T�X�R�L�����U�L�U�H���« ».51 

                                                 
50  Nous nous recommandons de la posture défendue par tous ceux qui, comme Armand MATTELART, Roger 
BAUTIER, Bernard MIÈGE�«�����Q�R�X�V���L�Q�Y�L�W�H�Q�W���j���Q�R�X�V���L�Q�V�F�U�L�U�H���G�D�Q�V���O�H���O�R�Q�J���W�H�U�P�H���H�W���j���Q�R�X�V���S�U�p�Y�H�Q�L�U���G�X���V�\�V�W�p�P�D�W�L�V�P�H��
des lectures en termes de rupture et à les considérer conjointement aux lectures en termes de continuité.  
Cf. CABEDOCHE, Bertrand (2018), « �7�p�P�R�L�J�Q�D�J�H���G�X���G�p�V�L�U���G�¶�+�L�V�W�R�L�U�H », pp. 8-���������S�U�p�I�D�F�H���j���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���G�H���-�H�D�Q-
Chrétien EKAMBO, Médias pionniers au Congo : Se Kukianga 1891 ; Minsamu Miayenge 1892, Kinshasa et 
�3�D�U�L�V�����/�¶�+�D�U�P�D�W�W�D�Q�����F�R�O�O�������0�p�G�L�D�V���G�¶�K�L�H�U���� 
51 Entretien avec BB, le 15 février 2017 d�H�����K�������j�������K�������G�D�Q�V���O�H�V���O�R�F�D�X�[���G�H���O�¶�,�6�7�,�&�� 
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Enfin, �F�¶�H�V�W�� �D�V�V�H�]�� �H�P�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�� �G�H�� �Y�R�L�U�� �O�H�V�� �J�U�L�S�S�D�J�H�V��fonctionnels dans la plupart des 

associations ou faitières culturelles au Burkina Faso. Certains acteurs seraient arrivés à des 

niveaux où ils ne se font plus confiance et ne se cachent pas leur haine mutuelle. Des 

associations sont créées avec de bonnes intentions au départ avec une convergence parfaite du 

déclaratif, de �O�¶�L�Q�W�H�Q�Wionnalité �H�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�� �U�p�H�O ; elles ont su convaincre certains 

partenaires au développement, qui ont même accepté délier le cordon de la bourse. Et soudain, 

�F�¶�H�V�W�� �O�D�� �O�p�W�K�D�U�J�L�H���� �O�H�� �G�p�F�O�L�Q�� �H�W�� �O�D�� �P�R�U�W��de �O�¶�D�V�V�R�F�L�D�Wion. Ces cas sont tellement légion �T�X�¶�L�O�V��

pourraient interpeler les acteurs au sujet des �P�p�I�D�L�W�V���G�H���O�¶�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�V�P�H���H�W���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���S�U�R�M�H�W��

�V�W�U�X�F�W�X�U�D�Q�W���G�D�Q�V���E�H�D�X�F�R�X�S���G�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���P�D�L�V���S�O�X�W�{�W���G�H�V���H�I�I�H�W�V���G�H���S�D�L�O�O�H�����G�H�V���S�p�W�D�U�G�V��

mouillés, des initiatives mort-�Q�p�H�V�«�� 

�� La stratégie de la chenille-papillon ou la transformation radicale et le pragmatisme 

La chenille au départ est une bête rampante. Elle passe une partie de sa vie dans ce statut. Lequel 

statut lui confère des avantages mais aussi des inconvénients. Elle est bien limitée dans ses 

déplacements et peut être à tout moment rattrapée par des prédateurs. Avec la volonté et un 

travail bien souvent dur et douloureux, elle subit un processus profond et se transforme en un 

�S�D�S�L�O�O�R�Q�����'�¶�X�Q�H���E�r�W�H���U�D�P�S�D�Q�W�H�����O�D���Y�R�L�O�j���H�Q���W�U�D�L�Q���G�H���Y�R�O�H�U���G�H���I�O�H�X�U���H�Q���I�O�H�X�U���� 

On pourrait remarquer que ce ne sont jamais toutes les chenilles qui deviennent des papillons. 

Cela �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�R�Q�F�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�� �H�W�� �F�H�O�D�� �L�P�S�O�Lque un 

environnement favorable. On note aussi que le changement est radical et oblige un changement 

de statut52. 

Revenant donc à notre objet, tenté ici par la prescription, �F�¶�H�V�W��le type de stratégie qui convient 

au contexte du Burkina Faso. Il faut une « révolution culturelle » �T�X�L���I�D�L�W���S�D�V�V�H�U���O�H���S�D�\�V���G�¶�X�Q��

simple pourvoyeur de « matières premières culturelles » à un pays qui crée de la valeur ajoutée 

avec une logique industrielle maitrisée de sa culture, de son patrimoine que tout le monde 

reconnait riche et varié.  

Cette stratégie de chenille-�F�D�P�p�O�p�R�Q�� �L�Q�V�S�L�U�H�� �G�H�V�� �U�p�I�R�U�P�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� ���V�X�U�W�R�X�W���� �H�W�� �G�H��

�O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U���� �&�H�V�� �U�p�I�R�U�P�H�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �W�R�X�F�K�H�U�� �O�H�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V���� �O�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V�� �G�¶�D�S�S�X�Ls 

                                                 
52  Nous nous recommandons de la posture défendue par ceux qui, comme Missè, nous invitent à nous débarrasser 
radicalement des fausses barbes, comme celle par exemple du développement pour construire le paradigme du 
changement social. Cf. MISSÈ Missè (2014), « Les théories critiques en communication pour le changement 
social : regard critique », �5�H�Y�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���G�H�V���V�F�L�H�Q�F�H�V���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion et de la communication [En ligne], 4 | 2014, 
mis en ligne le 01 janvier 2014. URL : http://rfsic.revues.org/931 ; DOI : 10.4000/rfsic.931. 
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financiers et techniques. Une véritable politique �G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�Wion de la culture ne se 

�F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�U�D�L�W���D�O�R�U�V���T�X�H���V�R�X�V���O�H���V�F�H�D�X���G�¶�X�Q���G�R�X�E�O�H���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W : intrinsèque et extrinsèque.  

B. Les industries culturelles comme théorie53 

1. De �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���D�X�[���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V��culturelles  

a. �/�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H �S�R�X�U���G�p�Q�R�Q�F�H�U���O�D���O�R�J�L�T�X�H���F�D�S�L�W�D�O�L�V�W�H���G�H���O�¶�°�X�Y�U�H���G�¶�D�U�W 

Le concept « industrie culturelle » ���D�X���V�L�Q�J�X�O�L�H�U�����D���p�W�p���O�¶�°�X�Y�U�H���G�¶ADORNO et HORKHEIMER, 

�W�R�X�V�� �G�H�X�[�� �G�H�� �O�¶�e�F�R�O�H�� �G�H�� �)�U�D�Q�F�I�R�U�W54. Il  a été forgé face aux menaces appréhendées de 

�O�¶�D�S�S�O�L�F�D�Wion des techniques de reproduction industrielle à la création et à la diffusion massive 

�G�H�V���°�X�Y�U�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V����Les propos suivants  traduisent la posture des auteurs de La dialectique 

de la raison et �W�R�X�W�� �O�H�� �S�U�R�F�q�V�� �I�D�L�W�� �j�� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �U�{�O�H�� �G�H�� �Q�L�Y�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �G�H��

standardisation.  

« �/�H�V���S�D�U�W�L�H�V���L�Q�W�p�U�H�V�V�p�H�V���H�[�S�O�L�T�X�H�Q�W���Y�R�O�R�Q�W�L�H�U�V���O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���H�Q���W�H�U�P�H�V���G�H���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H����

Le �I�D�L�W���T�X�¶�H�O�O�H���V�¶�D�G�U�H�V�V�H���j���G�H�V��millions de personnes impose des méthodes de reproduction qui, 

à leur tour, fournissent en tous lieux des biens standardisés pour satisfaire aux nombreuses 

demandes identiques. Le contraste technique entre les quelques centres de production et des 

points de réception très dispersés exige forcément une organisation et une planification du 

management. Les standards de la production  sont prétendument basés sur les besoins des 

consommateurs ���� �D�L�Q�V�L�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�D�L�W�� �O�D�� �I�D�F�L�O�L�W�p�� �D�Y�H�F�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �R�Q�� �O�H�V�� �D�F�F�H�S�W�H���� �(�W���� �H�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�H��

cercle de la manipulation et des besoins qui en résultent resserre de plus en plus les mailles du 

�V�\�V�W�q�P�H�����0�D�L�V���F�H���T�X�H���O�¶�R�Q���Q�H���G�L�W���S�D�V�����F�¶�H�V�W���T�X�H���O�H���W�H�U�U�D�L�Q���V�X�U���O�H�T�X�H�O���O�D���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���D�F�T�X�L�H�U�W���V�R�Q��

pouvoir sur la société est le pouvoir de ceux qui la dominent économiquement. De nos jours, la 

rationalité technique est la rationalité de la domination même. Elle est le caractère coercitif de 

la société aliénée ; les autos, les bombes et les films assurent la cohésion �G�X���V�\�V�W�q�P�H���M�X�V�T�X�¶�j���F�H��

que leur fonction �Q�L�Y�H�O�O�D�W�U�L�F�H�� �V�H�� �U�p�S�H�U�F�X�W�H�� �V�X�U�� �O�¶�L�Q�M�X�V�W�L�F�H�� �P�r�P�H�� �T�X�¶�H�Ole a favorisée. Pour le 

�P�R�P�H�Q�W���� �O�D�� �W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �Q�¶�D�� �D�E�R�X�W�L�� �T�X�¶�j�� �O�D��standardisation et à la 

production en série, sacrifiant tout ce qui faisait la différence �H�Q�W�U�H���O�D���O�R�J�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�°�X�Y�U�H���H�W��

celle du système social. Cela est le résult�D�W���Q�R�Q���S�D�V���G�¶�X�Q�H���O�R�L���G�H���O�¶évolution de la technologie 

en tant que telle, mais de sa fonction �G�D�Q�V���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���D�F�W�X�H�O�O�H »55 

                                                 
53 Cette section �V�¶�L�Q�V�S�L�U�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���G�X���G�H�U�Q�L�H�U���R�X�Y�U�D�J�H���G�H���%�H�U�Q�D�U�G��MIÈGE (2017), Les industries culturelles 
�H�W���F�U�p�D�W�L�Y�H�V���I�D�F�H���j���O�¶�R�U�G�U�H���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion et de la communication, aux éditons PUG, Une édition entièrement 
refondue et augmentée. 
54 �/�¶�e�F�R�O�H���G�H���)�U�D�Q�F�I�R�U�W���H�V�W���X�Q�H��école de philosophie et de sociologie critique allemande dont les plus illustres sont 
bien entendu Theodor W. ADORNO, Max HORKHEIMER, Herbert MARCUSE, Jürgen HABERMAS, Axel 
�+�2�1�1�(�7�+�«�� 
55 HORKHEIMER, Max, et ADORNO, W. Theodor. La dialectique de la raison. Fragments philosophiques. Paris, 
France: Gallimard, 1974, p.180-181. 
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Dans La dialectique de la raison, un ouvrage écrit pendant la guerre et publié à Amsterdam en 

1947, lesdits auteurs ont relevé les menaces perçues de �O�¶�D�S�S�O�L�F�D�Wion des techniques de 

reproduction e�Q���V�p�U�L�H���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���� 

Ils ont utilisé les termes culture de masse pour caractériser le phénomène de reproduction 

�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H���D�Y�D�Q�W���G�H���O�¶�D�E�D�Q�G�R�Q�Qer au profit du terme « industrie culturelle ».56 À leurs yeux, 

comme le souligne Enzo TRAVERSA57, l'industrie culturelle (Kulturindustrie) n'est qu'une 

dimension du processus de réification qui, depuis le début du XXe siècle, phagocyte la planète. 

ADORNO et HORKHEIMER pensent en effet que, lorsque les relations sociales prennent la 

forme d'un échange de marchandises, la culture n'échappe pas à �O�¶�D�O�L�p�Q�D�Wion générale.  

« Maintenant �T�X�H���O�¶�D�U�W���Q�H���F�R�Q�Q�D�L�W���S�O�X�V���G�H���O�L�P�L�W�H�V���H�W���T�X�H���O�¶�D�U�J�H�Q�W���D���S�H�U�G�X���V�D��fonction médiatrice, 

�L�O���D�F�K�q�Y�H���G�¶�D�O�L�p�Q�H�U���F�H�X�[���T�X�L���V�¶�H�Q���D�S�S�U�R�F�K�H�Q�W���H�W���V�¶�D�V�V�L�P�L�O�H�Q�W���j���O�X�L : on aboutit à la réification 

totale ».58 

Cette préoccupation des auteurs laisse voir que chaque secteur de la production est uniformisé 

et tous le sont par rapport aux autres et que finalement la civilisation contemporaine �Q�¶�R�I�I�U�H��

plus rien de nouveau. 

« �/�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �I�R�X�U�Q�L�W�� �H�Q�� �W�R�X�W�� �O�L�H�X�� �G�H�V�� �E�L�H�Q�V�� �V�W�D�Q�G�D�U�G�L�V�p�V�� �S�R�X�U�� �V�D�W�L�V�I�D�L�U�H�� �D�X�[��

nombreuses demandes identifiées comme autant de distinctions auxquelles les standards de la 

production doivent répondre. A travers un mode industriel de production, on obtient une culture 

�G�H�� �P�D�V�V�H�� �I�D�L�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �V�p�U�L�H�� �G�¶�R�E�M�H�W�V�� �S�R�U�W�D�Q�W�� �W�U�q�V�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�H�P�H�Q�W�� �O�¶�H�P�S�U�H�L�Q�W�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H��

culturelle : sérialisation-standardisation-division du travail. Cette situation �Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�H���U�p�V�X�O�W�D�W��

�G�¶�X�Q�H���O�R�L���G�H���O�¶évolution de la technologie en tant que telle mais de sa fonction �G�D�Q�V���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H��

actuelle ».59  

�/�¶�L�G�p�H���F�H�Q�W�U�D�O�H��donc des auteurs est celle de la dégradation �G�H���O�¶�D�U�W��qui perd son caractère propre 

�H�Q�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �V�D�� �P�L�V�H�� �V�X�U�� �O�H�� �P�D�U�F�K�p�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �S�D�U�� �O�H�� �F�R�Q�V�R�P�P�D�W�H�X�U�� �G�¶�X�Q�H�� �X�W�L�O�L�W�p�� 

�/�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �I�L�[�H�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �H�[�H�P�S�O�D�L�U�H�� �O�D�� �I�D�L�O�O�L�W�H�� �G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H���� �V�D��réduction à une 

                                                 
56 Lors de deux conférences radiophoniques prononcées en 1962, ADORNO révèle que, dans leurs premières 
esquisses, ils utilisaient les termes « culture de masse »�����T�X�¶�L�O�V���R�Q�W���S�D�U���O�D���V�X�L�W�H���D�E�D�Q�G�R�Q�Q�p�V���D�X���S�U�R�I�L�W���G�H���O�¶�H�[�S�U�H�V�Vion 
« industrie culturelle » pour éviter de faire croire « �T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���T�X�H�O�T�X�H���F�K�R�V�H���F�R�P�P�H���X�Q�H���F�X�O�W�X�Ue jaillissant 
�V�S�R�Q�W�D�Q�p�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �P�D�V�V�H�V�� �P�r�P�H�V���� �H�Q�� �V�R�P�P�H�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �D�F�W�X�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �S�R�S�X�O�D�L�U�H���� �2�U�� �G�H�� �F�H�W�� �D�U�W���� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H��
culturelle se distingue par principe » (ADORNO, 1964: 12-18). Ils le préfèrent donc à « culture de masse » à 
cause �G�H���O�
�D�P�E�L�J�X�w�W�p���G�H���O�¶�H�[pression.  
57 TRAVERSO, Enzo. « ADORNO �H�W���O�H�V���D�Q�W�L�Q�R�P�L�H�V���G�H���O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H ». Communications 2012/2, no 91 
(2012): 51-63. 
58 HORKHEIMER, Max, et ADORNO W. Theodor. La dialectique de la raison. Fragments philosophiques. Paris, 
France: Gallimard, 1974, p. 237. 
59 MATTELART, Armand, et MATTELART, Michèle. Histoire des théories de la communication. 3e édition. 
Repères. Paris, France: La découverte, 2004, p. 42. 
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marchandise comme les autres. Elle �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�H���O�¶�D�F�W�H���F�U�p�D�W�L�I���H�Q���Y�D�O�H�X�U���H�W���D�E�R�O�L�W���G�H���F�H���I�D�L�W���V�D��

puissance critique  et dissout en lui les traces �G�¶�X�Q�H���H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H���D�X�W�K�H�Q�W�L�T�X�H����Il est clair que pour 

ADORNO et HORKHEIMER, �O�¶�D�S�S�O�L�F�D�Wion des méthodes industrielles au champ de la culture 

aboutirai�W���j���O�D���P�R�U�W���G�H���O�¶�D�U�W�� 

De cette conception des choses, Bernard MIÈGE relève au moins deux conséquences.  

« �'�¶�X�Q�H���S�D�U�W���G�¶�X�Q�H��dénonciation des formes modernes de la culture de masse �����G�¶�Dutre part, le 

contrôle désormais assuré de tous ces processus par �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H, utilisant à son profit 

les ressources fournies par les progrès de la science et de la technique, et capable de 

« récupérer » les productions apparemment les plus radicales ».60  

Mais pour mieux appréhender la position de Theodor ADORNO et de Max HORKHEIMER, 

Gaëtan TREMBLAY 61 recommande à juste titre de ne pas occulter le contexte qui était celui 

des deux auteurs.  

Inspirés, en effet, �S�D�U���O�H���P�D�U�[�L�V�P�H���H�Q���U�X�S�W�X�U�H���D�Y�H�F���O�¶�R�U�W�K�R�G�R�[�L�H�����O�H�V���S�K�L�O�R�V�R�S�K�H�V���G�H���O�¶�e�F�R�O�H���G�H��

Francfort, exilés aux États-�8�Q�L�V�����V�¶�L�Q�T�X�L�q�W�H�Q�W���G�X���G�H�Y�H�Q�L�U���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���G�q�V���O�H�V���D�Q�Q�p�H�V���T�X�D�U�D�Q�W�H�� 

« �/�¶�L�G�p�H���F�H�Q�W�U�D�O�H�����P�D�L�Q�W�H�V���I�R�L�V���G�p�Y�H�O�R�S�S�p�H���S�D�U��Adorno�����H�V�W���F�H�O�O�H���G�H���O�¶�(�Q�W�N�X�Q�V�W�X�Q�J���G�H���O�¶�$�U�W�����F�H�O�X�L-

�F�L���V�H���G�p�J�U�D�G�D�Q�W���H�W���S�H�U�G�D�Q�W���V�R�Q���F�D�U�D�F�W�q�U�H���S�U�R�S�U�H�«�H�Q���U�D�L�V�R�Q���P�r�P�H���G�H���V�D��mise sur le marché et 

de la recherche �S�D�U���O�H���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�H�X�U���G�¶�X�Q�H���X�W�L�O�L�W�p�����T�X�L���V�H�U�D�L�W���V�R�X�U�F�H���G�H���E�R�Q�K�H�X�U���R�X���G�p�E�R�X�F�K�H�U�D�L�W��

sur une appropriation ».62 

Les auteurs ne cachent pas leurs inquiétudes et fustigent le système capitaliste vis-à-vis de 

�O�¶�°�X�Y�U�H���G�¶�D�U�W���T�X�L, en réalité, �Q�¶�D���S�D�V���S�R�X�U��vocation �G�¶�r�W�U�H���X�W�L�O�H���Q�L���S�U�R�F�K�H���G�H�V���F�K�R�V�H�V���G�H���O�D���Y�L�H����

des passions humaines.  

« �$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���G�p�M�j�����O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���D�S�S�U�r�W�H���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�¶�D�U�W���F�R�P�P�H���G�H�V���V�O�R�J�D�Q�V���S�R�O�L�W�L�T�X�H�V��

et les impose à des prix réduits à un public réticent ; elles sont accessibles à tous comme les 

�M�D�U�G�L�Q�V���S�X�E�O�L�F�V���>�«�@���/�D���F�X�O�W�X�U�H���H�V�W���X�Q�H���P�D�U�F�K�D�Q�G�L�V�H���S�D�U�D�G�R�[�D�O�H�����(�O�O�H���H�V�W���V�L���W�R�W�D�O�H�P�H�Q�W���V�R�X�P�L�V�H��

�j�� �O�D�� �O�R�L�� �G�H�� �O�¶�p�F�K�D�Q�J�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �p�F�K�D�Q�J�p�H ; elle se fond si aveuglement dans la 

consommation �T�X�¶�H�O�O�H���Q�¶�H�V�W���S�O�X�V���F�R�Q�V�R�P�P�D�E�O�H�« ».63 

                                                 
60 MIÈGE, Bernard. 2017. Les industries culturelles et créatives �I�D�F�H�� �j�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion et de la 
communication. Communication en +. Grenoble, France: Presses Universitaires de Grenoble. 
61 TREMBLAY, Gaëtan. 2008. « �,�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�����p�F�R�Q�R�P�L�H���F�U�p�D�W�L�Y�H���H�W���V�R�F�L�p�W�p���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion ». Global 
Média Journal-Canadian Edition 1 (1): 65-88. 
62 MIÈGE, Bernard. �/�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���H�W���F�U�p�D�W�L�Y�H�V���I�D�F�H���j���O�¶�R�U�G�U�H���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion et de la communication. 
Communication en +. Grenoble, France: Presses Universitaires de Grenoble, 2017, p.15-16. 
63 HORKHEIMER, Max, et W. Theodor ADORNO. 1974. La dialectique de la raison. Fragments philosophiques. 
Paris, France: Gallimard, p. 238 et 239. 
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Les prises de position �G�¶ADORNO en particulier sont nées autour du projet de recherche sur 

les effets culturels des programmes musicaux à la radio, dans le cadre du Princeton Office of 

Radio Research. Ce projet de recherche en collaboration avec Paul LAZARSFELD  en terre 

américaine, comme nous le relatent Armand et Michèle MATTELART, �Q�¶�D�� �S�D�V�� �D�E�R�X�W�L�� �D�X�[��

résultats escomptés.  

Pendant que LAZARSFELD travaille �j�� �U�D�S�S�U�R�F�K�H�U�� �O�¶�(�X�U�R�S�H�� �H�W�� �O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H�� �R�X�� �H�Q�F�R�U�H�� �j��

développer une convergence entre la théorie euro�S�p�H�Q�Q�H���H�W���O�¶�H�P�S�L�U�L�V�P�H���D�P�p�U�L�F�D�L�Q����ADORNO 

refuse de se plier au catalogue de questions proposé par le commanditaire : selon lui, les 

modalités de construction de ce questionnement enferment �O�¶�R�E�M�H�W���G�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���G�D�Q�V���O�H�V���O�L�P�L�W�H�V��

du système de radio commerciale en vigueur aux États-Unis, et font �R�E�V�W�D�F�O�H���j���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���F�H��

système, ses conséquences culturelles et sociologiques. Il critique de ce fait, dans cette étude, 

le statut de la musique �U�D�Y�D�O�p�H���j���O�¶�p�W�D�W���G�¶�R�U�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���Y�L�H���T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H�����H�W���G�p�Q�R�Q�Fe �F�H���T�X�¶�L�O��

appelle le �E�R�Q�K�H�X�U���I�U�D�X�G�X�O�H�X�[���G�H���O�¶�D�U�W���D�I�I�L�U�P�D�W�L�I�����F�¶�H�V�W-à-dire un art intégré au système. Mais 

ce sont ses analyses du jazz qui restent emblématiques de sa position extrême. �&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�H, 

au milieu des années 1940, ADORNO et HORKHEIMER �F�U�p�H�Q�W�� �O�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �G�¶industrie 

culturelle. Cet oxymore64 �K�D�X�W�H�P�H�Q�W�� �S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�� �H�V�W�� �L�V�V�X�� �G�¶�X�Q�� �G�p�W�R�X�U�Q�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �F�R�Q�W�H�Q�X��

�L�Q�L�W�L�D�O���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H�����D�X���S�U�R�I�L�W���G�H���O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���F�D�S�L�W�D�O�Lste. 

« �«ils analysent la production industrielle des biens culturels comme mouvement global de 

production de la culture, comme marchandise. Les produits culturels, les films, les programmes 

radiophoniques, les magazines témoignent de la même rationalité technique, du même schéma 

�G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Wion et de planification du management que la fabrication des voitures en série ou 

�O�H�V���S�U�R�M�H�W�V���G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H »65. 

On peut donc remarquer avec Gaëtan TREMBLAY �T�X�H���O�H���F�R�Q�F�H�S�W���G�¶industrie culturelle a pris 

forme dans un conte�[�W�H�� �G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �P�p�G�L�D�V�� �G�H��diffusion massive, dans une tentative 

�G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���F�U�L�W�L�T�X�H���G�H���O�D��standardisation �G�X���F�R�Q�W�H�Q�X���H�W���G�H���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���G�H���O�¶�H�I�I�H�W���T�X�L���V�H���V�L�W�X�Hnt, 

�V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �W�K�p�R�U�L�F�L�H�Q�V�� �G�H�� �O�¶�e�F�R�O�H�� �G�H�� �)�U�D�Q�F�I�R�U�W���� �D�X�[�� �D�Q�W�L�S�R�G�H�V�� �G�H�� �F�H�� �T�X�¶�H�V�W�� �I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�P�H�Q�W��

                                                 
64 �/�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �U�H�O�q�Y�H�� �G�H�� �O�¶�R�[�\�P�R�U�H���� �F�H�W�W�H�� �I�L�J�X�U�H�� �O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H�� �T�X�L�� �F�R�Q�V�L�V�W�H�� �j�� �D�O�O�L�H�U�� �G�H�X�[�� �P�R�W�V�� �G�H�� �V�H�Q�V 
contradictoire pour leur donner plus de force expressive. Mais cette expression �S�H�U�P�H�W���D�X�V�V�L���G�¶�L�Q�V�L�V�W�H�U���V�X�U���O�D���W�H�Q�Vion 
productive (HIVER 2010) entre les deux notion�V�� �G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �H�W�� �G�H�� �F�X�O�W�X�U�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W, Enzo TRAVERSO (2012) 
rappelle que le concept d'« industrie culturelle » se situe au croisement du pessimisme culturel allemand, de la 
théorie wébérienne de la rationalité et de la théorie marxiste de la réification. Theodor W. ADORNO l'élabore 
dans une double confrontation avec Walter BENJAMIN, dont il reprend l'idée du déclin de l'aura �G�H���O�
�°�X�Y�U�H���G�
�D�U�W��
dans le monde industriel, et Kracauer SIEGFRIED, dont il récuse la vision de l'image comme moyen de 
connaissance. 
65 MATTELART, Armand et MATTELART, Michèle. 2004. Histoire des théories de la communication. 3e 
édition. Repères. Paris, France: La découverte, p. 41. 
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�O�¶�°�X�Y�U�H���G�¶�D�U�W. E�Q���S�O�X�V���G�H���F�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�¶émergence des médias, Enzo TRAVERSO66 fait savoir 

que la théorie adornienne de l'industrie culturelle s'inscrit dans un contexte marqué par 

l'avènement de la société de consommation, la naissance du marxisme occidental et l'essor du 

modernisme esthétique des avant-gardes, avec à l'arrière-plan un anticapitalisme romantique 

hérité d'une Kulturkritik débarrassée de ses visées conservatrices.  

En conclusion, il est clair �D�X�[���\�H�X�[���G�H���F�H�V���G�H�X�[���D�X�W�H�X�U�V���T�X�H���O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���H�V�W���j���U�H�G�R�X�W�H�U��

car elle fixe la faillite de la culture, sa chute dans la marchandise, �J�D�J�H���G�¶�X�Q�H��dévalorisation de 

�O�¶�D�F�W�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �H�W�� �O�D��restriction de sa valeur critique. La production industrielle scelle 

définitivement la dégradation du rôle intrinsèque de la culture. 

b. �/�H�V���F�U�L�W�L�T�X�H�V���V�X�U���O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� 

Il est difficile, comme le relèvent Armand et Michèle MATTELART, de ne pas entendre dans 

le texte �G�¶ADORNO et HORKHEIMER, �O�¶�p�F�K�R�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�L�J�R�X�U�H�X�V�H��protestation lettrée contre 

�O�¶�L�Q�W�U�X�Vion �G�H���O�D���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���G�D�Q�V���O�H���P�R�Q�G�H���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H�����/�D���S�L�H�U�U�H���G�¶�D�F�K�R�S�S�H�P�H�Q�W���V�H�P�E�O�H���E�L�H�Q��

être cette reproductibilité �G�¶�X�Q��donné culturel par des moyens techniques. Gaëtan TREMBLAY 

fait remarquer que sur la question des moyens techniques, HORKHEIMER et ADORNO 

insistent moins sur la technologie elle-même, que sur �V�R�Q���U�{�O�H���G�D�Q�V���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���H�W���V�H�V���H�I�I�H�W�V���V�X�U��

la société et la culture. 

�&�R�P�P�H���R�Q���S�H�X�W���O�H���F�R�Q�V�W�D�W�H�U���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����O�¶�H�V�V�D�L���G�H���7�K�H�R�G�R�U���:����ADORNO apparaît, comme le 

qualifie Enzo TRAVERSO67, à la fois prémonitoire et myope : prémonitoire, car la réification 

de la culture a connu des développements à l'époque insoupçonnables ; et myope, car l'art et la 

création ne sont pas morts, en dépit de leur forme marchande portée par le concept et la théorie 

des industries culturelles (au pluriel). La déploration adornienne68 sur la culture populaire 

industrialisée met en évidence les réticences qui sont bien perceptibles tant dans le milieu 

�D�U�W�L�V�W�L�T�X�H���T�X�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I�� �2�U�����O�D���F�X�O�W�X�U�H���V�H���S�U�p�V�H�Q�W�H���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����G�H���S�O�X�V���H�Q���S�O�X�V, sous la forme 

�G�¶une marchandise qui se vend de mieux en mieux (même si la forme marchande est encore 

�O�R�L�Q���G�H���U�H�F�R�X�Y�U�L�U���W�R�X�W�H�V���O�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���G�¶�R�U�G�U�H���F�X�O�W�X�U�H�O������ 

                                                 
66 TRAVERSO, Enzo. « ADORNO �H�W���O�H�V���D�Q�W�L�Q�R�P�L�H�V���G�H���O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H ». Communications 2012/2, no 91 
(2012): 51-63. 
67 TRAVERSO, Enzo. Op. cit. p. 62. 
68 Theodor W. ADRONO soutient la thèse selon laquelle la forme esthétique est du contenu sédimenté. Cf. Théorie 
esthétique (1982), Paris, Klinchsieck (traduction française Marc Jimenez).  
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Des auteurs sur la base de travaux de terrain69 insistent sur le fait que les produits culturels ne 

constituent pas un tout indifférencié (comme chez ADORNO �H�W�� �O�H�V�� �P�H�P�E�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �G�H��

Francfort). Ils repèrent ainsi des conditions de production et de valorisation très différentes, 

selon que ces produits peuvent être reproduits aisément ou pas �����V�H�O�R�Q���T�X�¶�L�O�V���L�P�S�O�L�T�X�H�Q�W���R�X���Q�R�Q��

la participation �G�L�U�H�F�W�H�� �G�¶�D�U�W�L�V�W�H�V�� �j�� �O�H�X�U��conception ou encore selon que les stratégies des 

producteurs se développent ou non dans un cadre national ou transnational. 

« �4�X�H�O�O�H���T�X�¶�D�L�W���S�X���r�W�U�H���O�D���F�O�D�L�U�Y�R�\�D�Q�F�H���G�¶ADORNO �H�W���G�¶HORKHEIMER, comme le relèvent 

Armand et Michelle MATTELART�������G�D�Q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�V�����L�O���V�H�P�E�O�H���T�X�¶�Lls 

�Q�¶�D�L�H�Q�W�� �D�S�H�U�o�X�� �T�X�¶�X�Q�� �D�V�S�H�F�W-certes, fondamental-de la conjonction entre art et technologie, 

�P�D�L�V���T�X�¶�X�Q�H��surestimation �G�H���O�¶�D�U�W���F�R�P�P�H���I�H�U�P�H�Q�W���Uévolutionnaire les a empê�F�K�p�V���G�¶�D�S�H�U�F�H�Y�R�L�U��

de tout autres aspects de cette conjonction ».70  

�/�¶�Xne des preuves sur ce sujet est venue de Walter BENJAMIN71 qui a produit un texte intitulé 

« �/�¶�°�X�Y�U�H���G�¶�D�U�W���j���O�¶�q�U�H���G�H���V�D���U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�E�L�O�L�W�p���W�H�F�K�Q�L�T�X�H », écrit en 1933 où il indique en effet, 

comment le principe même de la reproductibilité rend périmée une vieille conception �G�H���O�¶�D�U�W, 

�T�X�¶�L�O���D�S�S�H�O�O�H���F�X�O�W�X�H�O�O�H���� �/�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���G�H��reproduction, pour BENJAMIN, ont la capacité de 

�V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�U���j�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V���°�X�Y�U�H�V�� �G�¶�D�U�W���� �H�Q�� �p�E�U�D�Q�O�D�Q�W���O�D��tradition et en atteignant leur aura. On 

peut se demander, en effet, �F�R�P�P�H�Q�W�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �F�L�Q�pmatographique ou photographique peut 

parvenir au consommateur final sans passer par la reproduction ? Comme le fait remarquer 

Walter  BENJAMIN: « on reproduit de plus en plus �G�¶�°�X�Y�U�H�V���G�¶�D�U�W���T�X�L���R�Q�W���p�W�p���I�D�L�W�H�V���M�X�V�W�H�P�H�Q�W��

pour être reproduites »72.  

Après tout, malgré le développement fulgurant de �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�Wion de la culture depuis 

�O�¶�p�S�R�T�X�H�� �G�¶ADORNO �H�W�� �G�¶HORKHEIMER, �R�Q�� �S�H�X�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�P�H�Q�W�� �V�R�X�W�H�Q�L�U�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�H�V�W��

                                                 
69 �/�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �S�R�X�U�� �O�H�� �F�R�P�S�W�H�� �G�X�� �&�1�5�6�� �G�¶�$�U�P�H�O��HUET, Jacques ION, Alain LEFÈBVRE, René PERON et 
Bernard MIÈGE (1973-1975 : Capitalisme et industries culturelles, 1978 ; HUET et alii , Capitalisme et industries 
culturelles, 1984 ; MIÈGE, 1989, The capitalization of Cultural Production. 
70 MATTELART, Armand, et Michèle MATTELART. Histoire des théories de la communication. 3e édition. 
Repères. Paris, France: La découverte, 2004, p. 42. 
71 Bernard MIÈGE dit à propos de Walter �%�(�1�-�$�0�,�1�� �T�X�H�� �P�r�P�H�� �V�L�� �O�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V�� �G�¶�L�Q�V�S�L�U�D�Wion théoriques 
�G�¶ADORNO et de Benjamin sont parfois assez voisines, leurs perspectives diffèrent donc sensiblement ; le second 
���%�H�Q�M�D�P�L�Q�����H�V�W���L�Q�F�R�Q�W�H�V�W�D�E�O�H�P�H�Q�W���S�O�X�V���V�H�Q�V�L�E�O�H���D�X�[���S�U�R�E�O�q�P�H�V���V�R�F�L�p�W�D�X�[�����H�W���P�r�P�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�«�H�W���V�X�U�W�R�X�W���L�O���S�U�H�Q�G��
�H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �O�H�� �G�R�P�D�L�Q�H�� �G�H�� �O�D�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �T�X�¶�L�O�� �L�Q�V�F�U�L�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �O�D�� �P�R�G�H�U�Q�L�W�p�����/�H�� �S�D�U�D�G�R�[�H�� �H�V�W�� �T�X�¶�j�� �O�D��
�G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���G�H�V���D�X�W�U�H�V���P�H�P�E�U�H�V���G�H���O�¶�© École de Francfort �ª�����L�O���Q�H���W�U�D�L�W�H���S�D�V���G�H���O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�����P�D�L�V���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W����
�S�O�X�V�� �T�X�¶�H�X�[���� �L�O���I�R�X�U�Q�L�W���O�H�V���F�O�p�V�� �G�¶�X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �D�U�J�X�P�H�Q�W�p�H���D�Y�H�F�� �V�D�� �S�U�R�S�R�V�L�Wion centrale  autour du thème de la 
reproductibilité (MIÈGE, Bernard. 2017. �/�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���H�W���F�U�p�D�W�L�Y�H�V���I�D�F�H���j���O�¶�R�U�G�U�H���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�W��
de la communication. Communication en +. Grenoble, France: Presses Universitaires de Grenoble. 
p. 17). 
72 BENJAMIN, Walter. « The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction », in Illuminations, New-
York : Schocken, 1969. 
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�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p���G�¶�X�Q�H��extinction totale �G�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���F�U�p�D�W�U�L�F�H �R�X���G�H���O�D���P�R�U�W���G�H���O�¶�D�U�W�� Les  différents 

secteurs de pratiques artistiques continuent de se développer partout dans le monde avec de 

nouvelles règles �G�¶�H�[�S�U�H�V�Vion foisonnantes �F�R�P�P�H���M�D�P�D�L�V���D�X�S�D�U�D�Y�D�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�����G�H�S�X�L�V���O�H�V��

débuts de la révolution industrielle.73. Si la production �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���H�Q���V�p�U�L�H���V�¶�H�V�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�E�O�H�P�H�Q�W��

�G�p�Y�H�O�R�S�S�p�H�����O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���F�U�p�D�W�L�Y�H���H�Q���D���I�D�L�W���W�R�X�W���D�X�W�D�Q�W�����1�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���O�¶�D�U�W���Q�¶�D-t-il pas disparu 

depui�V���O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�Wion mais il a connu une effervescence nouvelle, à tel point 

�T�X�¶�R�Q���S�H�X�W���V�H���G�H�P�D�Q�G�H�U���V�¶�L�O���Q�¶�D���S�D�V���V�W�L�P�X�O�p���O�D���F�U�p�D�W�L�Y�L�W�p�� �/�¶�H�[�H�P�S�O�H���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�V���S�D�\�V���F�R�P�P�H���O�H��

�%�X�U�N�L�Q�D���)�D�V�R���Q�¶�D�\�D�Q�W���X�Q�H���O�R�Q�J�X�H���© culture industrielle », confirme les constats (ou infirme la 

�S�U�R�S�K�p�W�L�H���G�H�V���D�X�W�H�X�U�V���G�H���/�D���G�L�D�O�H�F�W�L�T�X�H���G�H���O�D���U�D�L�V�R�Q�����T�X�¶�R�Q���S�H�X�W���I�D�L�U�H���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���V�X�U���O�D���T�X�D�O�L�W�p��

et la quantité de la production artistique. 

Notre enquête de terrain par ailleurs �D���P�R�Q�W�U�p���T�X�H���O�D���S�H�Q�V�p�H���G�¶ADORNO compte encore des 

adeptes au Burkina Faso, même si �O�¶�H�[�S�U�H�V�Vion �Q�¶�p�Y�R�T�X�H�� �S�O�X�V�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �X�Q�H�� �W�H�O�O�H��

perspective catastrophiste.74 �/�R�U�V�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�V�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�V���� �L�O�� �H�V�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W��

rappelé aux uns et aux autres (artistes et surtout entrepreneurs culturels), �O�¶�L�P�S�prieuse nécessité 

de travailler avec une certaine « éthique culturelle » �S�R�X�U���Q�H���S�D�V���E�U�D�G�H�U���D�X���Q�R�P���G�H���O�¶�D�U�J�H�Q�W�����O�D��

culture et le patrimoine burkinabè. Il y a comme un sentiment de méfiance qui se dégage dans 

certains milieux professionnels et qui �I�D�L�W���F�U�R�L�U�H���H�Q���H�I�I�H�W�����T�X�H���O�H�V���U�H�P�D�U�T�X�H�V���G�¶ADORNO sur 

�O�¶�L�Q�F�X�U�Vion de la technique dans la culture, dénaturent le produit et tendent à rendre esclave le 

�F�U�p�D�W�H�X�U���G�H���O�¶�°�X�Y�U�H���G�¶�D�U�W�� 

Malgré ces limites objectives �G�H���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���D�G�R�U�Q�L�H�Q�Q�H���G�H���O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���F�X�O�W�X�U�H�Ole�����F�H�O�D���Q�¶�H�Q�O�q�Y�H��

rien à sa prégnance ni à la pérennité de son influence dans les milieux culturels, particulièrement 

�H�Q���(�X�U�R�S�H���F�R�P�P�H���O�H���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���O�H�V���D�X�W�H�X�U�V���H�Q���6�,�&75.  

                                                 
73 Le domaine de la peinture depuis les premières explorations du début du XIXe siècle, les nouvelles approches 
et les écoles se sont succédées à un rythme accéléré: impressionnisme, fauvisme, cubisme, abstractionnisme, 
�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�Y�L�V�P�H�����V�X�U�U�p�D�O�L�V�P�H�����K�\�S�H�U�U�p�D�O�L�V�P�H�����S�R�S�¶�D�U�W�����H�W�F�� 
74 Voir partie 1, le tableau rapportant les perceptions des enquêtés sur les industries culturelles et créatives.  
75 CABEDOCHE, Bertrand (2016) « Communication internationale et enjeux scientifiques : un état de la recherche 
�j�� �O�D�� �Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �V�F�L�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion-communication en France », �/�H�V�� �(�Q�M�H�X�[�� �G�H�� �O�¶�,�Q�I�R�U�P�D�Wion et de la 
Communication, n° spécial 20 ans, dossier �/�¶�L�Q�W�H�U�Q�D�Wionalisation de la communication, n°17/2, 2016, pp. 55 à 82, 
[en ligne] URL : http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2016-dossier/04-CABEDOCHE/]  et MIÈGE, Bernard (2017). 
Les industries culturelles et �F�U�p�D�W�L�Y�H�V���I�D�F�H���j���O�¶�R�U�G�U�H���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion et de la communication. Communication en 
+. Grenoble, France: Presses Universitaires de Grenoble.  
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En effet, quand le concept a refait surface à la fin des années 70, la situation a bien sûr 

profondément évolué. De nouveaux médias, au premier rang desquels la télévision, se sont 

développés, et la marchandisation de la culture �V�¶�H�V�W fortement accentuée.   

Avec le développement fulgurant des industries de la  culture, force est de reconnaitre que cette 

irruption���� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �G�L�V�F�X�U�V�L�Y�H�� �H�W�� �D�F�W�D�Q�F�L�H�O�O�H���� �Q�H�� �V�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�H�� �G�¶�X�Q�H��

extinction �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �F�U�p�D�W�U�L�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �V�H�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�V����

TREMBLAY relève que : 

�©�« tout au contraire, les remises en question des conventions et des canons de la création 

�D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�� �Q�¶�R�Q�W�� �M�D�P�D�L�V�� �p�W�p�� �D�X�V�V�L�� �I�U�p�T�X�H�Q�W�H�V�� �T�X�H�� �G�H�S�X�L�V�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�X�� �;�,�;e siècle et de nouveaux 

langages, de nouvelles règles �G�¶�H�[�S�U�H�V�Vion ont foisonné, comme jamais auparavant dans 

�O�¶�K�L�Vtoire, depuis les débuts de la révolution industrielle ».76 

2. Les industries culturelles : évolution des �p�O�p�P�H�Q�W�V���F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�I�V���G�¶�X�Q�H���W�K�p�R�U�L�H 

�/�H���F�R�Q�F�H�S�W���G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���D���P�R�L�Q�V���G�¶�X�Q���Gemi-siècle pour le reste du monde et pas plus 

�G�H���G�H�X�[���G�p�F�H�Q�Q�L�H�V���S�R�X�U���O�H���%�X�U�N�L�Q�D���)�D�V�R�����&�¶�H�V�W���G�L�U�H���F�R�P�E�L�H�Q���O�D��notion est récente puisque ce 

�Q�¶�H�V�W���J�X�q�U�H���T�X�¶�j���O�D���I�L�Q���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V�������������T�X�H���V�R�Q���H�P�S�O�R�L���D���p�P�H�U�J�p���� 

�/�¶évolution �G�X�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �G�¶industrie culturelle vers industries culturelles est en effet un 

élargissement de la perspective au tournant des années 1970. �'�¶�D�E�R�U�G, �O�¶�H�[�S�U�H�V�Vion industries 

culturelles (au pluriel) est désormais convoquée pour désigner la pluralité de secteurs 

écon�R�P�L�T�X�H�V���G�D�Y�D�Q�W�D�J�H���T�X�¶�X�Q���S�U�R�F�H�V�V�X�V���X�Q�L�T�X�H�����(�Q�V�X�L�W�H�����O�¶�D�F�F�H�Q�W���F�D�W�D�V�W�U�R�S�K�L�V�W�H�����O�D���I�L�Q���G�H���O�D��

création �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H���� �H�W�� �Q�R�V�W�D�O�J�L�T�X�H�� �V�¶�D�W�W�p�Q�X�H�� �S�R�X�U�� �I�D�L�U�H�� �S�O�D�F�H�� �j�� �X�Q�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �S�O�X�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H��

toujours pour autant dans une perspective critique. Enfin, la problématique se centre davantage 

sur le processus de production.  

Par ailleurs, deux autres raisons au moins peuvent expliquer �O�¶�p�O�D�U�J�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �F�R�Q�F�H�S�W. 

D�¶�D�E�R�U�G, l�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���V�R�Q�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�V���F�R�P�P�H���D�X���F�°�X�U���G�X��capitalisme et de ce fait, 

subissent des modifications en fonction des tendances sociales nouvelles et les modes de 

production.77 Ensuite, �O�¶�Ruverture théorique à des disciplines comme la sociologie ou 

�O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H78 �Y�D���D�J�U�D�Q�G�L�U���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H���H�W���p�O�D�U�J�L�U���O�¶�K�R�U�L�]�R�Q���S�R�O�L�W�L�T�X�H���G�X���F�R�Q�F�H�S�W��

                                                 
76 TREMBLAY, Gaëtan. (2008). Industries culturelles, économie créative et société de �O�¶�L�Q�I�R�Umation. Global 
Media Journal -- Canadian Edition, 1(1). 65-88. 
77 BOUQUILLION, Philippe. Les industries de la culture et de la communication. Les stratégies du capitalisme. 
Communication, Médias et Sociétés. Grenoble, France: Presses Universitaires de Grenoble, 2008. 
78 Travaux dans la filiation �G�¶�D�X�W�H�X�Us comme Herbert SCHILLER (Communication et cultural Domination, 1976), 
Douglas SMYTHE (Dependency Road : Communication, Capitalism and conciousness in Canada, 1981), Armand 
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�G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �G�H�� �F�H�V�� �D�Q�D�O�\�V�H�V�� �S�O�X�U�L�G�L�V�F�L�S�O�L�Q�D�L�U�H�V�� �P�L�V�� �V�X�U�� �O�H�V��

phénomènes de concentration et de transnationalisation, sur les stratégies du capitalisme 

financier a rapproché plusieu�U�V�� �V�H�F�W�H�X�U�V�� �D�Q�W�p�U�L�H�X�U�H�P�H�Q�W�� �V�p�S�D�U�p�V���� �/�¶�p�O�D�U�J�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D��

perspective à partir de la notion �G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�� ���J�U�k�F�H�� �j�� �O�D��revendication animée et 

controversée sur le Nomic79 �H�W���O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q��rapport McBride entre autres) a permis à 

certaines organisations internationales comme �O�¶�8�1�(�6�&�2, de prendre en charge une question 

�G�R�Q�W���H�O�O�H�V���S�H�U�o�R�L�Y�H�Q�W���E�L�H�Q���T�X�¶�H�O�O�H���H�V�W���D�S�S�H�O�p�H���j�� �U�H�Y�r�W�L�U���X�Q�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���V�W�U�D�W�p�J�L�T�X�H�����D�X���P�r�P�H��

titre que la circulation de �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion. 

Notons-le, dès les premiers moments de la création �G�X���F�R�Q�F�H�S�W���G�¶industries culturelles dans les 

années 1970���� �O�H�� �F�R�Q�V�H�Q�V�X�V�� �V�¶�H�V�W�� �D�U�U�r�W�p�� �M�X�V�W�H�� �D�X�W�R�X�U�� �G�H�� �W�U�R�L�V�� �I�L�O�L�q�U�H�V�� �F�R�P�P�H�� �O�H��Cinéma, la 

Musique enregistrée et �O�¶Édition de livres.  

« �/�¶�X�Q�D�Q�L�P�L�W�p���Q�¶�H�V�W���S�D�V���I�D�L�W�H���Q�L���V�X�U���O�H�V���F�U�L�W�q�U�H�V���G�H���O�D��définition, ni sur son extension �j���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��

des activités �T�X�¶�H�O�O�H�� �U�H�F�R�X�Y�U�H���� �¬�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �T�X�D�Q�G�� �S�H�X�W-on, ou doit-�R�Q�� �S�D�U�O�H�U�� �G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V��

culturelles plutôt que de création artistique ou �G�¶�H�[�S�U�H�V�Vion culturelle ?... »80 

Il a fallu beaucoup de travaux de recherche pour quand même arriver à lever certaines questions 

�H�W���D�I�I�L�Q�H�U���G�D�Y�D�Q�W�D�J�H���O�H���F�R�Q�F�H�S�W���G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V. 

�� La notion des industries culturelles saisie par quelques auteurs  

Entre le milieu des années 70 et le milieu des années 80, des auteurs vont développer des 

analyses assez voisines et convergentes. Des observateurs en sont venus à la conclusion de 

�O�¶�p�O�D�E�R�U�D�Wion �G�¶�X�Q�H��théorie des industries culturelles. 

Les travaux de Nicholas GARNHAM81 insistent particulièrement sur les caractéristiques 

�V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V���G�H�V���P�D�U�F�K�D�Q�G�L�V�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�����/�¶�D�X�W�H�X�U���V�L�W�X�H���W�U�R�L�V���Q�L�Y�H�D�X�[���G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H���F�H�O�O�H�V-

ci �����G�¶�D�E�R�U�G���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H���O�D��maximisation �G�H���O�¶�D�X�G�L�H�Q�F�H����GARNHAM �H�[�S�O�L�T�X�H���T�X�¶�H�Q���S�D�U�W�D�Q�W��

                                                 
MATTELART (Multinationales et systèmes de communication, 1974 ; (avec Jean-Marie PIEMME : Télévisions : 
enjeux sans frontières, 1980). 
79 Nomic �����1�R�X�Y�H�O���R�U�G�U�H���P�R�Q�G�L�D�O���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion et de la communication. Pour savoir plus sur la revendication 
animée et controversée sur le Nomic, cf. CABEDOCHE, Bertrand. « Le rapport Mac Bride, conférence du 
�F�R�Q�V�H�Q�V�X�V�� �D�Y�D�Q�W���O�¶�K�H�X�U�H�"�� �/�¶�H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�D�Wion �U�H�I�R�X�O�p�H�� �G�¶�X�Q�H���P�p�G�L�D�Wion �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �R�U�L�J�L�Q�D�O�H���� �S�R�U�W�H�X�V�H�� �G�¶�X�Q���H�V�S�D�F�H��

public sociétal et des valeurs fondatrices de �O�¶�8�1�(�6�&�2 ». �/�H�V���(�Q�M�H�X�[���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion et de la communication 
2011, no 1/2011 (2011): 69-82. 
80 TREMBLAY, Gaëtan. Les industries de la culture et de la communication au Québec et au Canada. 
Communication et société. Québec: Presses �G�H���O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�X���4�X�p�E�H�F�����������������S���������� 
81 Les ouvrages marquants  de Nicholas GARNHAM (anglo-saxon) sont : Public services versus the market (1983)     
; Public Policy and the Cultural Industries (1984) ; Capitalism and Communication. Global Culture and the 
Economics of Information (1990).  
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du fait que chaque produit culturel est un prototype, le profit dépend donc de la reproduction et 

de la distribution. Les couts de reproduction étant cependant marginaux en comparaison des 

couts de production, �F�H�O�D���S�H�U�P�H�W���G�H���I�D�L�U�H���G�H�V���p�F�R�Q�R�P�L�H�V���G�¶�p�F�K�H�O�O�H���j���S�D�U�W�L�U���G�¶�X�Q�H��maximisation 

�G�H���O�¶�D�X�G�L�H�Q�F�H���� 

Ensuite, �L�O�� �p�Y�R�T�X�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�X�� �U�p�S�H�U�W�R�L�U�H���� �,�O�� �S�D�U�W�� �G�X�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �T�X�H�� �O�D�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �p�W�D�Q�W��

hautement élastique (volatile car elle doit en permanence exprimer la différence), il est 

impossible de prévoir le hit et le flop82�����&�H�W�W�H���V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�����O�¶�L�Q�F�H�U�W�L�W�X�G�H�����R�E�O�L�J�H���D�O�Rrs les acteurs 

culturels à offrir un répertoire (ce que MIÈGE nomme catalogue). Enfin, �L�O���V�L�W�X�H���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H��

de la stratégie�����&�¶�H�V�W���X�Q�H���V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p���S�U�R�S�U�H���D�X�[���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V : les produits culturels ne 

sont pas détruits dans le procès de consommation. Ce qui, sous certaines conditions, conduit les 

producteurs et les distributeurs à des stratégies sinon de rareté, du moins de pénurie relative de 

�O�¶�R�I�I�U�H���� �&�H�W�W�H�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�� �F�R�Q�Y�R�T�X�H�� �G�H�X�[�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�V ���� �O�¶�X�Q�H�� �F�¶�H�V�W�� �O�D��création �G�H�� �O�¶�D�X�G�L�H�Q�F�H��

comme préoccupation permanente des industriels de la culture. La seconde est la tendance à 

une concentration oligopolistique prenant appui sur un réseau de petites firmes satellites 

dépendantes et chargées de la production. 

�/�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���G�¶�(�Q�U�L�T�X�H��BUSTAMANTE et Ramon ZALLO 83 évoquent la problématique de la 

concentration et de la transnationalisation (presse, radio, télévision, livre, disque, et publicité). 

Ils soutiennent que le procès de concentration et de transnationalisation est analysé comme non 

linéaire ni irréver�V�L�E�O�H���� �,�O�V�� �P�H�W�W�H�Q�W�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �W�H�Q�G�D�Q�F�H�V�� �I�D�Y�R�U�D�E�O�H�V�� �j�� �O�D��

réglementation �T�X�L�����H�Q���(�X�U�R�S�H���G�H���O�¶�2�X�H�V�W�����T�X�L���P�D�U�T�X�H�Q�W���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�V���G�X���V�H�F�W�H�X�U��

de la communication et qui inspirent de plus en plus les politiques publiques... 

ZALLO �H�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H���j���X�Q���G�R�X�E�O�H���S�U�R�F�q�V dans les industries de la culture : le procès 

de travail (relevant de nombreuses formules variées) et le procès de valorisation, à propos 

duquel est soulignée �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H�V���P�p�F�D�Q�L�V�P�H�V���G�H��formation de la dema�Q�G�H�����D�X�T�X�H�O���O�¶�e�W�D�W��

participe étroitement, parallèlement aux stratégies publicitaires. 

Le phénomène de fragmentation et de segmentation �G�H�V�� �D�X�G�L�H�Q�F�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�X�G�L�R�Y�L�V�X�H�O�� �H�W�� �O�D��

�W�H�F�K�Q�R�F�X�O�W�X�U�H���L�Q�F�L�W�H���j���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���I�R�U�P�H�V���G�H��valorisation, partiellement héritées 

des formes éditoriales ou radiotélévisées en une combinaison inédite des mêmes : le stockage 

�G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion pour un usage individuel et interactif. 

 

                                                 
82 Hit et flop �����O�H���V�X�F�F�q�V���H�W���O�¶�p�F�K�H�F�� 
83 Les ouvrages marquants �G�¶�(�Q�U�L�T�X�H�� �%�8�6�7�$MENTE et de Ramon ZALLO ���G�¶�R�U�L�Jine espagnole) sont : Les 
industrias culturales en Espana grupos multimédia y transnacionales (1988) ; Économie de la culture et de la 
communication (1988). 
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Les travaux de Jean-Guy LACROIX et Les Cahiers de recherche sociologiques �G�H���O�¶�8�4�¬�084 

�V�H���G�R�Q�Q�H�Q�W���S�R�X�U���R�E�M�H�F�W�L�I���G�H���M�H�W�H�U���O�H�V���E�D�V�H�V���G�¶�X�Q�H���W�K�p�R�U�L�H���G�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���T�X�¶�L�Os situent 

dans la filiat ion de la théorie critique, en ce que ces industries participent activement à la 

reproduction sociale. 

Jean-Guy LACROIX accorde toute son attention à la question du travail culturel, en particulier 

à sa dévalorisation. Il touche la question �G�H���O�¶abaissement de la valeur de la production culturelle 

par �O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�Wion de la productivité du travail culturel due à sa machination et à sa gestion 

taylorienne. 

En terrain québécois, Jean-Guy LACROIX avec Gaëtan TREMBLAY et Benoit 

LÉVESQUE ont travaillé sur la dénationalisation. Ils expliquent que la recherche de la 

rentabilité maximale conduit à dénationaliser et internationaliser autant la propriété des 

entreprises que la production. 

Enfin, les travaux de Patrice FLICHY85 ont ouvert de façon déterminante des horizons 

�Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �H�Q�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �D�X�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �T�X�L�� �Y�D�� �G�H���O�¶�L�Q�Q�R�Y�D�Wion à la marchandise et 

ensuite et surtout à partir des systèmes fondateurs du disque de musique enregistrée, du cinéma 

�H�W�� �G�H�� �O�D�� �U�D�G�L�R���� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�D��séparation progressive des matériels et des programmes, qui 

�Q�¶�D�O�O�D�L�W���S�D�V���G�H���V�R�L���O�R�U�V���G�H���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V��  

�6�H�� �V�L�W�X�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �F�R�X�U�D�Q�W�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���� �T�X�L�� �D�F�F�R�U�G�H�� �O�D�� �S�U�L�P�D�X�W�p�� �D�X�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�H��production, 

Patrice FLICHY �S�U�R�F�q�G�H���j���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H�V���H�W���G�H�V���V�W�U�D�W�p�J�L�H�V �G�¶�D�F�W�H�X�U�V���G�D�Q�V��

�O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���E�U�D�Q�F�K�H�V���G�H���O�¶�D�Xdiovisuel en distinguant deux grands types �G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Wion de la 

production et de la mise en circulation : la production de marchandises et la production de flot. 

La marchandise culturelle renvoie à des produits qui sont vendus sur un marché : produits édités 

ou cinéma. La culture du flot quant à elle, concerne les produits qui peuvent être caractérisés 

�S�D�U���O�D���F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�p���H�W���O�¶�D�P�S�O�L�W�X�G�H���G�H���O�H�X�U��diffusion. Ceci implique que chaque jour, de nouveaux 

produits rendent obsolètes ceux de la veille. Il montre aussi que cette deuxième spécificité de 

ce domaine est de se trouver à �O�¶�L�Q�W�H�U�V�H�F�Wion du champ de la culture et de �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion. Le 

modèle économique de la culture de flot est, selon Patrice FLICHY, assuré par la publicité, par 

�O�¶�e�W�D�W�� �H�W�� �S�D�U�� �O�H�� �P�p�F�p�Q�D�W���� �&�H�W�W�H��distinction entre modèle éditorial et modèle de flot est 

                                                 
84 Dossier des Cahiers sur : Les industries culturelles : un enjeu vital (1988 : 12-13) et La condition �G���µ�D�U�W�L�V�W�H : une 
injustice (1990). 
85 FLICHY, Patrice. 1980 et 1991. �/�H�V�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H���� �3�R�X�U�� �X�Q�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �G�H�V�� �P�p�G�L�D�V. 
Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.  
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�I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�� �S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �O�¶�D�F�W�H�� �G�H��production et les stratégies des acteurs 

économiques et sociaux. 

L�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�¶�$�U�P�H�O��HUET, Jacques ION, Alain LEFÈBVRE, Bernard MIÈGE et René 

PERON86�����I�D�L�V�D�Q�W���p�W�D�W���G�H���W�U�D�Y�D�X�[���G�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���P�H�Q�p�V�����P�D�U�T�X�H���X�Q���S�R�L�Q�W���W�R�X�U�Q�D�Q�W�����,�O���V�¶�D�J�L�W�����G�D�Q�V��

un premier temps, de montrer comment le champ de la culture et des communications 

�Q�¶�p�F�K�D�S�S�H���S�O�X�V���D�X�[���U�q�J�O�H�V���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�V���G�H���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���F�D�S�L�W�D�O�L�V�W�H���H�W�����G�D�Q�V���X�Q���G�H�X�[�L�q�P�H���W�H�P�S�V����

�G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�V�� �T�X�¶�\�� �U�H�Y�r�W�H�Q�W�� �O�H�V�� �S�U�R�F�q�V�� �G�H��marchandisation et 

�G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�Wion, selon les différents secteurs de production �T�X�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �H�W�� �T�X�¶�R�Q�� �G�R�L�W��

nécessairement y distinguer. 

�/�¶�D�W�W�L�W�X�G�H�� �V�F�D�Q�G�D�O�L�V�p�H�� �G�H�Y�D�Q�W�� �O�¶�H�Q�Y�D�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �F�K�D�P�S�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �S�D�U�� �O�H�V�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V��

industrielles a fait place au froid constat sociologique selon lequel les artistes ne vivent pas hors 

du monde et sont soumis aux contraintes sociales et économiques qui caractérisent la société 

dans laquelle ils évoluent. �&�¶�H�V�W���I�R�U�W���G�H���F�H�W�W�H���F�R�Q�Y�L�F�W�L�R�Q���T�X�H��Bernard MIÈGE, Patrick PAJON 

et Jean-Michel SALAÜN (1986) reprendront quelques années plus tard cette distinction et la 

systématiseront en une typologie des logiques structurantes du secteur de la culture et de la 

communication�����/�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���G�¶�(�Q�U�L�T�X�H��BUSTAMANTE (1988), de Ramón ZALLO (1988), de 

Juan CARLOS, Miguel de BUSTOS (1993) et de Gaëtan TREMBLAY, (1990) ; Gaëtan 

TREMBLAY & Jean-Guy LACROIX (1991) complètent cet effort de systématisation.  

À partir de ces travaux donc, et dans cette période des années 1970-1980, des éléments 

�G�L�V�V�p�P�L�Q�p�V�� �G�¶�X�Q�H��théorie des industries culturelles sont bien en place, autour desquels les 

Sciences de �O�¶�Lnformation et de la communication naissantes vont procéder aux distanciations 

nécessaires. La même distanciation est partagée au même moment, sans que le lien soit établi 

entre tous ces auteurs par les chercheurs canadiens Gaëtan TREMBLAY, Jean-Guy 

LACROIX ; les espagnols Ramon ZALO, Enrique BUSTAMANTE ; le britannique Nicholas 

GARNHAM, etc.87  

« Mais au fait quand cette théorie a-t-elle émergée et depuis quand est-elle ainsi désignée ? La 

question se pose car, comme il arrive souvent, les premières élaborations et leur qualification 

�Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�H�V���� �2�Q�� �V�¶�D�F�F�R�U�G�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� �T�X�H�� �O�H�V�� �S�U�H�P�L�H�U�V��

                                                 
86 HUET Armel, Jacques ION, Alain LEFEBRE, René PERON, et Bernard MIÈGE. Capitalisme et industries 
culturelles. Deuxième édition �U�H�Y�X�H���H�W���D�X�J�P�H�Q�W�p�H�×�����������������*�U�H�Q�R�E�O�H�����)�U�D�Q�F�H�����3�U�H�V�V�H�V���8�Qiversitaires de Grenoble, 
1978. 
87 TREMBLAY, Gaëtan. 1990. Les industries de la culture et de la communication au Québec et au Canada. 
Communication �H�W���V�R�F�L�p�W�p�����4�X�p�E�H�F�����3�U�H�V�V�H�V���G�H���O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�X���4�X�p�E�H�F�� 
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travaux datent de la fin de la décennie soixante-�G�L�[�����H�W���T�X�¶�L�O�V���V�H���V�R�Q�W���G�p�Y�H�O�R�S�S�p�V���V�D�Q�V���J�X�q�U�H���G�H��

coordination au cours de la décennie quatre-vingt. Mais il semble bien que le premier à avoir 

�X�W�L�O�L�V�p�� �O�H�� �V�\�Q�W�D�J�P�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �G�p�V�L�J�Q�H�U�� ���G�H�� �O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U���� �V�R�L�W�� �$�K�P�H�G�� �6�L�O�H�P�� �H�Q�� ���������� ���G�D�Q�V�� �V�R�Q��                

�©���(�Q�F�\�F�O�R�S�p�G�L�H���G�H���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���H�W���G�H���O�D��gestion »). En tout cas, à beaucoup cette émergence peut 

�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���D�S�S�D�U�D�v�W�U�H���O�R�L�Q�W�D�L�Q�H et peu en relation avec les questionnements actuels. Mais cette 

réaction�����F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�E�O�H�����H�V�W���H�Q���U�p�D�O�L�W�p���j���F�R�X�U�W�H���Y�X�H�������F�D�U���F�¶�H�V�W���E�L�H�Q���j���F�H�W�W�H���S�p�U�L�R�G�H���T�X�¶�L�O���I�D�X�W��

situer les origines des mutations profondes de �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion �± communication, autant celle des 

outils de communication que celle des formes culturelles et informationnelles. Les éclairages 

de la théorie ont ainsi été formulés peu à peu, mais incontestablement en prenant en compte et 

à partir de ce qui émergeait des pratiques sociales. Les chercheu�U�V�����G�¶�X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���I�D�o�R�Q�����Q�H��

�S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H���T�X�¶�H�Q���S�K�D�V�H���D�Y�H�F���F�H���T�X�L���©���U�H�P�R�Q�W�H���ª���G�X���W�H�U�U�D�L�Q ».88 

Comme le fait remarquer Bernard MIÈGE, �O�¶�L�G�p�H���G�¶�X�Q�H���W�K�porie des industries culturelles �Q�¶�H�V�W��

�U�H�F�H�Y�D�E�O�H���T�X�H���V�L���O�¶�R�Q���P�H�W���O�¶�D�F�F�H�Q�W���H�Q���S�U�L�R�U�L�W�p���V�X�U���O�H�V���U�D�S�S�U�R�F�K�H�P�H�Q�W�V���H�W���Oes parallèles entre les 

travaux ; �H�O�O�H�� �U�H�G�H�Y�L�H�Q�W�� �S�D�U�� �F�R�Q�W�U�H�� �G�L�V�F�X�W�D�E�O�H�� �V�L�� �R�Q�� �H�Q�W�H�Q�G�� �S�D�U�� �O�j�� �T�X�¶�D�� �p�W�p�� �P�L�V�H�� �D�X�� �S�R�L�Q�W�� �X�Q�H��

�W�K�p�R�U�L�H�� �X�Q�L�I�L�p�H���� �U�p�V�X�O�W�D�Q�W�� �G�¶�p�F�K�D�Q�J�H�V�� �H�W�� �G�H�� �G�p�E�D�W�V�� �H�Q�W�U�H��des auteurs différents.89 Dans 

�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���� �O�H�V�� �p�F�K�D�Q�J�H�V�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V�� �V�R�Q�W�� �D�O�R�U�V�� �W�U�R�S�� �p�S�L�V�R�G�L�T�X�H�V�� �S�R�X�U�� �T�X�H���� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �V�H�O�R�Q��

�O�¶�D�X�W�H�X�U���� �O�¶�R�Q���S�X�L�V�V�H���� �H�Q�Y�L�V�D�J�H�U���T�X�H���G�H�V���p�F�K�D�Q�J�H�V���V�X�I�I�L�V�D�P�P�H�Q�W���D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�V, aient pu donner 

lieu à la production de �W�U�D�Y�D�X�[�� �F�R�R�U�G�R�Q�Q�p�V���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�L�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�¶�R�Q�� �Q�H�� �W�U�R�X�Y�H�� �S�D�V�� �X�Q�H��

�D�S�S�U�R�F�K�H���F�R�P�P�X�Q�H���j���W�R�X�V���O�H�V���D�X�W�H�X�U�V�����P�r�P�H���V�¶�L�O�V���S�D�U�W�D�J�H�Q�W���G�H�V��préoccupations similaires.  

�� Les caractéristiques particulières des industries culturelles90 

Les chercheurs (MIÈGE, 1986; ZALLO, 1988; TREMBLAY�����������������V�¶�H�Q�W�H�Q�G�H�Q�W���J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W��

pour reconnaitre que les industries culturelles présentent des caractéristiques qui, prises une à 

�X�Q�H���� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �V�H�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�U�� �G�D�Q�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �V�Hcteurs industriels, mais qui, prises dans leur 

ensemble, ne se retrouvent que dans ce secteur auquel elles configurent un profil particulier.  

Ramón ZALLO (1988)91 �O�H�V�� �U�H�J�U�R�X�S�H�� �H�Q�� �W�U�R�L�V�� �W�K�q�P�H�V�� ���� �G�¶�D�E�R�U�G, �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H��

création ; ensuite, �O�¶�H�[�L�J�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �U�H�Q�R�X�Y�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �F�R�Q�V�W�D�Q�W�� �G�H�V�� �S�U�R�G�X�L�W�V ; enfin, le caractère 

aléatoire de la demande. On pourrait y ajouter une certaine inélasticité de la demande, une plus 

                                                 
88 MIÈGE, Bernard. « La théorie des industries culturelles (et informationnelles), composante des SIC », Revue 
franç�D�L�V�H���G�H�V���V�F�L�H�Q�F�H�V���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion et de la communication [En ligne], 1 | 2012, mis en ligne le 01 septembre 
2012, consulté le 16 juin 2014. URL : http://rfsic.revues.org/80. 
89 MIÈGE, Bernard. �/�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���H�W���F�U�p�D�W�L�Y�H�V���I�D�F�H���j���O�¶�R�U�G�U�H���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion et de la communication. 
Communication en +. Grenoble, France: Presses Universitaires de Grenoble, 2017. 
90 �&�I�����O�¶�H�Q�F�D�G�U�p��n°2 infra. 
91 ZALLO, Ramon. 1988. Economia de la communicacion y la cultura. Madrid, Espagne: Madrid: 
Akal/Communicacion. 
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grande variété des modes de rétribution du travail que dans les autres secteurs industriels, une 

double articulation �H�Q���L�Q�G�X�V�W�U�L�H���G�X���V�X�S�S�R�U�W���H�W���L�Q�G�X�V�W�U�L�H���G�X���F�R�Q�W�H�Q�X���H�W���O�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�V���G�H���O�¶�D�F�W�H��

consommatoire en matière culturelle.  

�6�¶�L�O���\���D���X�Q�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H���T�X�L���U�p�V�L�V�W�H�����P�D�O�J�U�p���O�H�V���I�R�U�P�H�V���G�L�Y�H�U�V�H�V���F�R�Q�V�W�D�W�D�E�O�H�V�����F�¶�H�V�W���E�L�H�Q���O�¶�D�F�W�H��

de création. �7�R�X�W�H�� �°�X�Y�U�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���� �P�r�P�H�� �S�U�R�G�X�L�W�H�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���� �L�P�S�O�L�T�X�H�� �D�X�� �G�p�S�D�U�W�� �X�Q��

certain travail de création�����2�U�����P�D�O�J�U�p���O�H�V���S�U�R�J�U�q�V���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�T�X�H�����O�H���S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�H��création 

échappe encore largement à la mécanisation���� �&�¶�H�V�W�� �X�Q�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �D�O�p�D�W�R�L�U�H�� �T�X�L�� �U�p�V�L�V�W�H�� �j�� �O�D��

systématisation et au contrôle, bien que se soient développés dans certaines filières, comme le 

cinéma et la télévision, par exemple, une certaine division du travail et des mécanismes 

�G�¶�H�Q�F�D�G�U�H�P�H�Q�W�����'�H�Y�D�Q�W���O�H�V���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V���G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�Wion �j���O�D���O�R�J�L�T�X�H���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H���T�X�¶�L�O���S�U�p�V�H�Q�W�H�����O�H�V��

grandes entreprises préfèrent souvent laisser à de plus petites la prise en charge de cette partie 

de la production, avec les risques inhéren�W�V���T�X�¶�H�O�O�H���L�P�S�O�L�T�X�H�� 

Le marché de la culture exige un constant renouvellement �G�H���O�¶�R�I�I�U�H��de produits culturels et à 

un rythme très rapide. Le sort de la majorité des produits comme les livres, les disques, les films 

et les émissions de télévision ont une durée de vie très courte et de ce fait, les productions 

culturelles doivent constamment faire face aux exigences de la nouveauté et du renouvellement.  

 �©�«les industries de la culture sont marquées par une variabilité et une superposition 

permanente de modèles économiques différents qui conduit à des marchés à la fois plus 

�V�H�J�P�H�Q�W�p�V���H�W���S�O�X�V���G�L�Y�H�U�V�L�I�L�p�V���H�W���T�X�L���F�R�Q�W�U�L�E�X�H���j���O�¶�H�I�I�D�F�H�P�H�Q�W���G�H�V���I�U�R�Q�W�L�q�U�H�V��traditionnelles de ces 

industries » 92. 

Le marché de la culture est également un marché de constantes imprévisibilités, ce qui se traduit 

en une demande fort aléatoire. Les goûts des publics, malgré les progrès des sondages �G�¶�R�S�L�Qion 

et des techniques du marketing, sont difficilement prévisibles. On peut investir, en effet, des 

sommes importantes �G�¶�D�U�J�H�Q�W dans un film ou une série télé, sans aucune garantie �G�¶�X�Q�H���U�p�D�F�W�L�R�Q��

positive du public à son égard. Bien sûr, les industriels du domaine ont développé certaines 

stratégies pour essayer de composer avec cette incertitude, comme le star system, les émissions 

pilotes ou la reproduction de formules déjà éprouvées, mais elles ne réussissent que 

partiellement à contrer les risques inhérents au caractère aléatoire de la demande.  

La demande est incertaine, mais aussi relativement inélastique. Cette caractéristique fait 

référence au fait que la consommation, en matière de culture dépend du temps disponible autant 

                                                 
92 BENGHOZI, Pierre-Jean. 2006. « Mutations et articulations contemporaines des industries culturelles ». In 
Création et diversité au miroir des industries culturelles, 129-52. Paris, France: La documentation française. 
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que du revenu. En effet, la fréquentation du cinéma, du théâtre ou la consommation �G�¶�p�P�L�V�Vions 

de télé ne dépend pas que du prix demandé. Elle est soumise au temps disponible des 

consommateurs finaux�����&�H���T�X�L���V�L�J�Q�L�I�L�H���T�X�¶�X�Q�H���E�D�L�V�V�H���G�H���S�U�L�[���Q�H���V�H���W�U�D�G�X�L�W���S�D�V���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�P�H�Q�W����

�F�R�P�P�H���H�Q���G�¶�D�X�W�U�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V, par une augmentation de la consommation. Et que la 

�F�U�R�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���O�¶�R�I�I�U�H���G�D�Q�V���X�Q�H���I�L�O�L�q�U�H �Q�¶�H�Q�W�U�D�Lne habituellement pas une augmentation du temps 

total de consommation, mais accroit plutôt la concurrence entre les produits des différentes 

filières culturelles.  

Mentionnons également que le salariat, forme privilégiée de rémunération du travail dans les 

industries capitalistes, ne connait pas la même généralisation dans le secteur des industries 

culturelles�����,�O���V�¶�H�V�W���p�W�H�Q�G�X�����E�L�H�Q���V�€�U�����j���X�Q�H���E�R�Q�Q�H���S�D�U�W�L�H���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�����G�H��fabrication et de 

bureau, mais les particularités qui tiennent au processus de création �I�R�Q�W�� �H�Q�� �V�R�U�W�H�� �T�X�¶�R�Q�� �\��

�U�H�W�U�R�X�Y�H���G�D�Q�V���X�Q�H���O�D�U�J�H���P�H�V�X�U�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���I�R�U�P�X�O�H�V���F�R�P�P�H���O�D��rémunération sous forme de droits 

�G�¶�D�X�W�H�X�U���R�X���G�H���F�D�F�K�H�W�V93. On peut même dire que la tendance actuelle en est une de réduction 

des emplois réguliers, donc du salariat, au profit de la sous-traitance et du travail dit 

« autonome »�����/�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���R�Q�W���H�Q�F�R�U�H���F�H�F�L���G�H���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���T�X�¶�H�O�O�H�V���Q�p�F�H�V�V�L�W�H�Q�W���W�R�Xt 

à la fois support et contenu. �0�D�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�K�D�P�S�� �G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H���� �O�¶évolution des industries de 

support et celle des industries de contenu sont trop étroitement inter-reliées, trop 

�L�Q�W�H�U�G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�H�V���� �S�R�X�U�� �T�X�¶�X�Q�H�� �W�K�p�R�U�L�H�� �G�H�V�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V puisse faire abstraction des 

industries de support.  

Enfin, la consommation culturelle se distingue par le fait que sa réalisation �Q�¶�L�P�S�O�L�T�X�H�� �S�D�V��

nécessairement �O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�Wion �G�¶�X�Q�H�� �F�R�S�L�H�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H�� �S�D�U�� �O�H�� �F�R�Q�V�R�P�P�D�W�H�X�U�� �H�W�� �T�X�H�� �O�¶�D�F�W�H��

�F�R�Q�V�R�P�P�D�W�R�L�U�H���Q�H���G�p�W�U�X�L�W���S�D�V���O�¶�°�X�Y�U�H���� �/�D��consommation, en matière culturelle, est plus une 

question �G�¶�D�F�F�qs et de partage que �G�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�Wion matérielle. Cette caractéristique permet une 

double forme de marchandisation et �G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�Wion. La première est une affaire de 

reproduction matérielle. La seconde implique �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�Wion des réseaux de communication.  

La mise à disposition des productions culturelles se fait selon des formes variées, qui 

représentent autant de rapports différents du contenu au support. Dans certains cas, on offre aux 

�F�R�Q�V�R�P�P�D�W�H�X�U�V���X�Q�H���F�R�S�L�H���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�O�L�V�p�H���G�H���O�¶�°�X�Y�U�H�����F�R�P�P�H���O�R�U�V�T�X�¶�R�Q���O�H�X�U���Y�H�Q�G���X�Q���G�L�V�T�X�H�����X�Q��

livre �R�X���X�Q���M�R�X�U�Q�D�O�����'�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���F�D�V�����X�Q�H���V�H�X�O�H���F�R�S�L�H���H�V�W���G�L�I�I�X�V�p�H���P�D�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W�����S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���j��

tous ceux qui possèdent les équipements de réception �G�¶�H�Q���S�U�H�Q�G�U�H���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�����F�R�P�P�H���G�D�Q�V��

                                                 
93 LACROIX, Jean-Guy. 1990. La condition �G�¶�D�U�W�L�V�W�H�ß�����X�Q�H���L�Q�M�X�V�W�L�F�H. Outremont, Québec: VLB éditeur. 
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la diffusion radiophonique ou télévisuelle. Une troisième possibilité est représentée par la mise 

en circulation �G�¶�X�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �U�p�G�X�L�W�� �G�H�� �F�R�S�L�H�V���� �D�F�F�H�V�V�L�E�O�H�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �O�L�P�L�W�p�� �G�¶�H�Q�G�U�R�L�W�V��

�V�S�p�F�L�D�O�L�V�p�V�����P�R�\�H�Q�Q�D�Q�W���X�Q���S�U�L�[���G�¶�H�Q�W�U�p�H���R�X���G�H��location.  

Patrice FLICHY a déjà proposé de qualifier de logique éditoriale le processus de production et 

de distribution qui caractérise la première et la troisième forme ; et de logique de flot, celui dans 

�O�H�T�X�H�O�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W�� �O�D�� �V�H�F�R�Q�G�H�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���� �0�Dis la généralisation des appareils personnels 

�G�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W���H�V�W���Y�H�Q�X�H���F�R�P�S�O�L�T�X�H�U���F�H�W�W�H���W�\�S�R�O�R�J�L�H���E�L�S�R�O�D�L�U�H�����/�H���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�H�X�U���S�H�X�W���G�H���S�O�X�V��

�H�Q���S�O�X�V���I�D�F�L�O�H�P�H�Q�W���S�U�R�G�X�L�U�H���V�D���S�U�R�S�U�H���F�R�S�L�H���G�¶�X�Q���S�U�R�G�X�L�W diffusé, et avec un niveau de qualité 

qui avoisine celui des fabricants. 

Encadré 2: Les traits constituants de la théorie des industries culturelles selon Bernard MIÈGE 

Bernard MIÈGE va distinguer cinq traits constituants de la théorie des industries culturelles. 

- Le premier trait constituant  : la reproductibilité  
Le premier trait fait référence à une typologie fondée sur la reproductibilité. La combinaison de plusieurs critères 
�G�¶�R�U�G�U�H���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�����j���V�D�Y�R�L�U���O�D���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���R�X���Q�R�Q���G�H���U�H�S�U�R�G�X�L�U�H���O�H�V���E�L�H�Q�V���S�D�U���G�H�V���V�p�U�L�H�V���S�U�R�G�X�L�W�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H�P�H�Q�W��
�P�D�L�V���D�X�V�V�L���G�¶�R�U�G�U�H���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H, �F�¶�H�V�W-à-dire les séries produites en masse et qui permettent de rapprocher les prix 
de marché de la valeur ; enfin �G�¶�R�U�G�U�H socioculturel, �F�R�Q�G�X�L�W���V�R�P�P�H���W�R�X�W�H���j���G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V��distinctions, surtout entre 
les marchandises se rattachant aux trois types ci-après : 

Type1 : les produits �U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�E�O�H�V���Q�¶�L�Q�V�p�U�D�Q�W���S�D�V���G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�¶�D�U�W�L�V�W�H�V�����R�X���G�¶�L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O�V�������2�Q���D���D�I�I�D�L�U�H��
avec ce premier type à toute la gamme des appareils (permettant de lire des images et���R�X���G�H�V���V�R�Q�V�����R�X���G�¶�H�Q���I�D�E�U�L�T�X�H�U. 
Cette catégorie a incontestablement as�V�X�U�p�� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �G�H�� �O�D�� �F�U�R�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�V��consommations culturelles depuis le 
dernier tiers du XXe siècle ; et contrairement à une conception fortement ancrée chez les défenseurs de la « culture 
savante », elle implique des dispositions culturelles de la part des usagers et elle est source de pratiques culturelles. 

Type 2 : les produits �U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�E�O�H�V���V�X�S�S�R�V�D�Q�W���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�¶�D�U�W�L�V�W�H�V�����&�H�V���S�U�R�G�X�L�W�V���I�R�U�P�H�Q�W���O�H���F�°�X�U���G�H���O�D���P�D�U�F�K�D�Q�G�L�V�H��
culturelle, �S�X�L�V�T�X�¶�L�O�V���Fomprennent alors aussi bien les livres que les disques de musique enregistrée. 

Type 3 : les produits semi-reproductibles supposant �O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�Wion �G�¶�D�U�W�L�V�W�H�V�����G�D�Q�V���O�D��conception et même dans la 
production. De ce type on peut donner comme exemple les lithographies, �O�¶�p�G�L�Ftion de livres à tirage limité et 
diverses productions artisanales. 

Le critère de la limitation de la reproductibilité �V�H���F�R�P�E�L�Q�H���G�D�Q�V���F�H���W�\�S�H���D�Y�H�F���X�Q���D�X�W�U�H���F�U�L�W�q�U�H���G�¶�R�U�G�U�H���V�W�U�D�W�p�J�L�T�X�H����
et qui motive les producteurs �O�R�U�V�T�X�¶�L�O�V�� �M�R�X�H�Q�W�� �D�X�W�R�X�U�� �G�H�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �U�D�U�H�W�p���� �F�H�O�O�H-ci étant �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�H��
conception �E�R�X�U�J�H�R�L�V�H���G�H���O�¶�D�U�W�����T�X�L���D���S�U�L�V���O�D���V�X�L�W�H���G�X���Pécénat aristocratique. 

�/�¶�D�X�W�H�X�U���p�Y�R�T�X�H���G�D�Q�V���X�Q���G�H�V���V�p�P�L�Q�D�L�U�H�V���G�R�F�W�R�U�D�X�[���G�X���*�U�H�V�H�F94 quatre autres types, à savoir le type (4), relatif aux 
produits marchands mais ne relevant pas des industries culturelles ���F�R�P�P�H���O�H�V���V�S�H�F�W�D�F�O�H�V���P�X�V�L�F�D�X�[�����D�F�K�D�W���G�¶�°�X�Y�U�H�V��
�S�O�D�V�W�L�T�X�H�V�� �X�Q�L�T�X�H�V�«�� ; le type (5), relatif aux échanges sociaux (les réseaux sociaux, la recherche 
�G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion�«�� ; le type (6), relatif aux produits du secteur non-marchand qui ne sont pas rémunérés en fonction 
de leur cout de production ; enfin le type (7), �U�H�O�D�W�L�I�� �D�X�[�� �V�H�U�Y�L�F�H�V�� �G�¶�D�F�F�q�V�� �J�U�D�W�X�L�W�� ���O�D�� �S�U�H�V�V�H�� �J�U�D�W�X�L�W�H���� �W�p�O�pvisions 
�F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�V�«���� 

- Le deuxième trait constituant �����O�¶�L�Q�F�H�U�W�L�W�X�G�H 
Le deuxième trait constituant selon Bernard MIÈGE renvoie au caractère aléatoire (ou incertain) des valeurs 
�G�¶�X�V�D�J�H�� �J�p�Q�p�U�p�H�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �S�U�R�G�X�L�W�V culturels industrialisés, ou reprises par eux, est un élément spécifique des 

                                                 
94 Séminaire du 06 avril 2017 à 14h, au Gresec, Echirolles. 
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industries culturelles �H�W���T�X�L���F�R�Q�F�R�X�U�W���j���H�Q���I�D�L�U�H���G�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���H�Q�F�R�U�H���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���G�H�V���D�X�W�U�H�V�����V�R�X�V���E�L�H�Q��
des aspects. 

�$�O�R�U�V���O�¶�L�Q�F�H�U�W�L�W�X�G�H���G�R�Q�W���L�O���H�V�W��question ne saurait être confondue, met en garde Bernard MIÈGE�����Q�L���D�Y�H�F���O�¶�D�U�E�L�W�Uaire 
�G�H�V���J�R�€�W�V���D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�V�����Q�L���D�Y�H�F���O�¶�L�Q�F�D�S�D�F�L�W�p���T�X�L���V�H�U�D�L�W���F�H�O�O�H���G�H�V���S�U�R�G�X�F�W�H�X�U�V culturels à façonner les marchés et à y 
appliquer les techniques de plus en plus perfectionnées du marketing. 

�/�¶�L�Q�F�H�U�W�L�W�X�G�H�� �H�V�W�� �X�Q��aléa qui crée un décalage à la fois global et sectoriel, �G�¶�R�•�� �O�H�V�� �H�I�I�R�U�W�V���G�¶�D�G�D�S�W�D�Wion 
(professionnelle et artistique) des acteurs sur toute la chaine de production �j���G�H�V���G�H�J�U�p�V���G�H���V�X�F�F�q�V���Y�D�U�L�D�E�O�H�V�����&�¶�H�V�W��
�F�R�P�P�H���V�L���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���H�W���P�r�P�H���K�L�H�U, tous acceptent, comme le confirme Bernard MIÈGE, tant bien que mal, cette 
succession �G�¶�p�F�K�H�F�V���� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �F�R�P�S�H�Q�V�p�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �P�L�H�X�[�� �S�R�X�U�Y�X�V�� �S�D�U�� �G�H�V�� �V�X�F�F�q�V�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�I�V���� �P�D�L�V�� �U�D�U�H�P�H�Q�W��
prévisibles. 

Ce paradoxe du produit �F�X�O�W�X�U�H�O�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�p�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �G�¶�D�S�U�q�V��MIÈGE par trois de leurs particularités 
intrinsèques : La dialectique du tube et du catalogue : le succès étant a priori considéré comme imprévisible, on 
étale les risques et les chances sur une gamme de titres. On cherche dans ce modèle à compenser les échecs 
éventuels en termes commerciaux tout comme en termes de rentabilité financière stricte par les succès. Les éditeurs 
font continuellement recours à la logique de catalogue où sont répertoriés une gamme de produits et dont la 
�U�H�Q�W�D�E�L�O�L�W�p���Q�H���V�H���F�D�O�F�X�O�H���S�O�X�V���V�X�U���O�D���E�D�V�H���G�¶�X�Q���W�L�W�U�H���P�D�L�V���V�X�U���O�D���E�D�V�H���G�X���F�D�W�D�O�R�J�X�H���W�R�X�W���H�Q�W�L�H�U���� 

La recherche permanente de nouveaux talents (star system) et le renouvellement régulier des formes : le modèle 
part du principe que la soif de nouveautés est permanente chez le consommateur. Or il peut y avoir crise de créativité  
et inadéquation �H�Q�W�U�H���O�¶�R�I�I�U�H���H�W���O�D���G�H�P�D�Q�G�H���G�H�V���S�X�E�O�L�F�V�� 

La généralisation de la sous-traitance qualifiée : on a souvent fait des pronostics sur la disparition des firmes de 
petites dimensions face à la concentration monopolistique des majors. Mais force est de reconnaitre leur ténacité 
voulue et entretenue de façon tacite par des firmes plus puissantes financièrement. Les risques économiques sur de 
petites firmes sous-�W�U�D�L�W�D�Q�W�H�V���D�S�S�H�O�p�H�V���j���S�U�H�Q�G�U�H���G�H�V���U�L�V�T�X�H�V���D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�V���H�W���j���L�Q�Q�R�Y�H�U���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���H�W���O�H��positionnement 
des firmes monopolistes à un endroit décisif du cycle de production distribution, voire de diffusion �G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W���Q�H��
constituent pas une situation de bipolarité structurelle surtout au vue des évolutions récentes de 
�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�D�Wionalisation des marchés des produits culturels industrialisés.  

- Le troisième trait constituant : recours au travail et à la création artistique  
Le recours aux travailleurs artistiques et intellectuels pour la conception des produits �V�¶�R�S�q�U�H���V�H�O�R�Q���G�H�V���P�R�G�D�O�L�W�p�V��
lar�J�H�P�H�Q�W���D�U�W�L�V�D�Q�D�O�H�V���T�X�L���J�D�U�D�Q�W�L�V�V�H�Q�W���O�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���G�H���O�D��création. 

Les modalités de rémunération des créateurs et tous ceux qui prennent part à la conception du produit donc y 
�F�R�P�S�U�L�V�� �O�H�V���W�H�F�K�Q�L�F�L�H�Q�V�� �S�D�U���H�[�H�P�S�O�H�� �p�F�K�D�S�S�H�Q�W���D�X�� �V�D�O�D�U�L�D�W���� �2�U�� �O�H�� �V�D�O�D�U�L�D�W���H�V�W���X�Q�H�� �G�H�V�� �Q�R�U�P�H�V���T�X�L�� �V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�� �D�X�[��
travailleurs sous le capitalisme. Le non-salariat, malgré les exceptions (on trouve des salariés permanents dans 
certaines filières et même dans ce contexte il y a des emplois qui échappent au salariat), est à nos yeux un trait 
caractéristique de la force du travail artistique et intellectuelle. Bernard MIÈGE95  le dit sans détours : « la question 
de �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Wion du travail culturel (et journalistique) demeure ainsi un élément clé du fonctionnement des 
industries culturelles ; mais elle ne doit pas être séparée de tous les autres critères fondant celles-�F�L�����Q�L���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V��
surévaluée par rapport aux autres critères » (MIÈGE 2016)  

- Quatrième trait constituant : �O�¶�L�Q�W�H�U�Q�D�Wionalisation de la production 
Il fait allusion à une internationalisation modérée qui prend en compte les cultures nationales ainsi que les intérêts 
�G�H�V�� �I�L�U�P�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�p�H�V�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�¶�H�O�O�H�V���� �&�R�P�P�H�� �%�H�U�Q�D�U�G��MIÈGE le fait remarquer, �O�¶�L�Q�W�H�U�Q�D�Wionalisation de la 
production de marchandises culturelles ne répond pas à un processus simple. Son avenir est liée à �O�¶�H�[�S�D�Q�Vion du 
secteur de la communication et les stratégies sont donc orientées vers une concentration et une internationalisation, 
croissante des produits du type 1 avec des monopôles sur la vente des matériels ; la stratégie est également orientée, 
selon toujours Bernard MIÈGE, vers la présence majoritaire de petites et moyennes entreprises détenus par du 

                                                 
95 MIÈGE, Bernard. 2016. « Industries créatives versus industries culturelles: quoi de nouveau? Quoi de 
différent? » In Industries culturelles et entrepreneuriat au Maghreb, 282. Socio-anthropologie des mondes 
méditerrané�H�Q�V�����3�D�U�L�V�����)�U�D�Q�F�H�����/�¶�+�D�U�P�D�W�W�D�Q�� p.26. 



Introduction générale   �&�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���W�K�p�R�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�R�E�M�H�W���H�W���D�S�S�U�R�F�K�H�V���P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�T�X�H�V 
 

                                                                                                                                                
Page | 61 

Volume I 

capital national, dans les produits de type 3. Pour les produits du type 2 la concurrence était déjà établie entre capital 
national et capital internationalisé et pose la question des standards culturels. 

- Le cinquième trait constituant : une internat ionalisation modérée  
Ce cinquième trait est constitutif de deux modèles fondamentaux : le modèle éditorial et le modèle de flot.  

�&�H�V���G�H�X�[�� �P�R�G�q�O�H�V�� �V�R�Q�W���D�X�� �F�°�X�U���G�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Wion des marchandises culturelles industrialisées de la création à la 
consommation���� �/�H�V�� �S�U�R�G�X�L�W�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�V�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�p�V�� �V�R�Q�W�� �D�S�S�D�U�X�V�� �F�R�P�P�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�p�V�� �D�Y�H�F�� �G�¶�X�Q�H��part, la 
marchandise culturelle �T�X�L���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���S�U�R�G�X�L�W�V���T�X�L�� �V�R�Q�W���Y�H�Q�G�X�V�� �V�X�U���X�Q���P�D�U�F�K�p���H�W���G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W, la 
culture du flot, �T�X�L���U�H�Q�Y�R�L�H���D�X�[���S�U�R�G�X�L�W�V���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p�V���S�D�U���O�D���F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�p���H�W���O�¶�D�P�S�O�L�W�X�G�H���G�H���O�H�X�U��diffusion. Le recours 
aux moyens de diffusion fait que la culture du flot se trouve finalement à �O�¶�L�Q�W�H�U�V�H�F�Wion du champ de la culture et 
de �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion. Le modèle économique du flot repose prin�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�D���S�X�E�O�L�F�L�W�p�����O�¶État et le mécénat et le 
sponsoring.  

Sources : (MIÈGE, 2017) et séminaire doctoral, avril 2017 

C. Des industries culturelles aux industries créatives96  

Les industries créatives tout comme les industries culturelles, dans le contexte du Burkina Faso, 

et plus largement dans le context�H���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�2uest  francophone, jouent pratiquement le 

même rôle : le développement économique et social, un point �����&�¶�H�V�W���F�H���T�X�L���I�D�L�W���G�L�U�H��à Philippe 

BOUQUILLION que : 

« �«�O�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�U�p�D�W�L�Y�H�V�����O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���F�U�p�D�W�L�Y�H���H�W���O�D���F�U�p�D�W�L�Y�L�W�p���Q�H���V�R�Q�W-elles pas un nouveau 

�J�U�D�Q�G�� �S�U�R�M�H�W�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H��internationale �"�� �$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L����poursuit-il , ces activités sont décrites, 

dans nombre de discours officiels, comme la solution pour résoudre les problèmes de 

développement économique, social, culturel, politique et même individuel sous toutes les 

latitudes, tant dans les anciens pays industriels que dans les pays émergents ou sous-développés 

�>�«�@�����'�D�Q�V���O�H�V���S�D�\�V���p�P�H�U�J�H�Q�W�V���R�X���V�R�X�V-développés, ces �D�F�W�L�Y�L�W�p�V���V�R�Q�W���G�p�F�U�L�W�H�V���F�R�P�P�H���O�D���F�O�H�I���G�¶�X�Q��

développement, à moindres frais, sans investissements initiaux lourds. Ce développement, de 

surcroît, �V�H�U�D�L�W���U�H�V�S�H�F�W�X�H�X�[���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���H�W���© durable ». 97 

�&�¶�H�V�W�� �O�D�� �P�r�P�H�� �S�H�Q�V�p�H�� �T�X�L�� �V�H�� �G�p�J�D�J�H�� �G�H�� �Q�R�V�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V�� �D�Yec les cadres de �O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�Wion 

publique et les opérateurs culturels. 

« �«�D�X niveau international�����R�Q���S�H�Q�V�H���T�X�H���F�¶�H�V�W���O�H���V�H�X�O���G�R�P�D�L�Q�H���R�•���O�H�V��États faibles peuvent 

�D�Y�R�L�U���G�H�V���S�U�R�G�X�L�W�V���F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�W�L�H�O�V�����G�H�V���Q�L�F�K�H�V�����G�H�V���D�Y�D�Q�W�D�J�H�V���F�R�P�S�D�U�D�W�L�I�V�����F�¶�H�V�W���O�H���G�R�P�D�L�Q�H���G�H�V��

industries culturelles. On met des produits sur le marché qui ont une charge, qui ont des 

valeurs, des puissances. Et comme ils sont indexés, en termes de concurrence, ils se défendent 

�W�U�q�V���E�L�H�Q�����&�¶�H�V�W���S�R�X�U�T�X�R�L���L�O���\�� �D���H�X��convention en 2005 après 20 ans de combat pour que la 

                                                 
96 Cette section �V�¶�L�Q�V�S�L�U�H���O�D�U�J�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���S�X�E�O�L�F�D�Wion de Philippe BOUQUILLION. Voir donc BOUQUILLION, 
Philippe (dir). 2012. creative economy creative industries. Des notions à traduire. Médias. Paris, France: Presses 
Universitaires de Vincennes. 
97 BOUQUILLION, Philippe. 2012. Creative economy creative industries. Des notions à traduire. Médias. Paris, 
France: Presses Universitaires de Vincennes, p. 6. 
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culture ne soit pas marchandisée au même titre que les autres. Elle a des objectifs très clairs 

que les États du Sud doiv�H�Q�W���S�U�H�Q�G�U�H���H�Q���F�R�P�S�W�H���S�R�X�U���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���ª.98 

Tout compte fait, la notion �G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V�� �F�U�p�D�W�L�Y�H�V�� �S�O�D�F�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �j�� �X�Q�H��position dans les 

agendas internationaux �T�X�¶�H�O�O�H���Q�¶�D�Y�D�L�W���M�D�P�D�L�V���F�R�Q�Q�X�H���M�X�V�T�X�¶�D�O�R�U�V�����/�D���W�H�Q�G�D�Q�F�H���D�F�W�X�H�O�O�H���F�¶�H�V�W��

de �I�D�L�U�H���G�H���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���G�H���O�D���F�U�p�D�W�L�Y�L�W�p�����O�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O���P�R�W�H�X�U���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V���H�W��

�G�¶�L�Q�V�W�L�W�X�H�U���� �S�R�X�U�� �D�L�Q�V�L�� �G�L�U�H���� �X�Q�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �G�Lvision internationale du travail fondée sur les 

spécificités culturelles de chaque pays.  

On peut donc se demander, en plus des enjeux de développement socioéconomique, portés par 

les industries créatives, si ces dernières sont-elles complémentaires ou concurrentes de la 

notion �G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V ? 

1. Industries créatives : des origines fortement britanniques, politiques et 

économiques 

a. Origines et évolution de la notion �G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���F�U�p�Dtive99 

Les origines de la notion �G�¶industries créatives sont britanniques et datent des années 1990 

autour du projet visant à �O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�Wion �G�H���O�¶�L�P�D�J�H���G�H���O�D���Y�L�O�O�H���G�H���*�O�D�V�J�R�Z���H�W���S�O�X�V���W�D�U�G�����G�¶�D�X�W�U�H�V��

villes comme le G�U�D�Q�G���/�\�R�Q�����/�L�O�O�H���0�p�W�U�R�S�R�O�H�« 

« �/�¶�L�G�p�H����de départ, nous rappelle Florence TOUSSAINT, est de considérer la culture non 

comme un élément de dépense, mais comme un investissement, un moyen de valoriser un 

�W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���D�X���Q�L�Y�H�D�X���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�����$�X�W�U�H�P�H�Q�W���G�L�W�����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���Y�H�Q�G�U�H���X�Q�H���D�X�W�U�H���L�P�D�J�H���G�H���O�D���Y�L�O�O�H����

destinée à attirer des investissements et une « classe de créateurs »100.  

En situant le concept dans un contexte politique, �R�Q�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �U�D�S�S�H�O�H�U�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �V�R�X�V�� �O�H��

�J�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W���G�H���7�R�Q�\���%�O�D�L�U���T�X�H���O�¶�L�G�p�H���G�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V���F�U�p�D�W�L�Y�H�V���H�V�W���G�H�Y�H�Q�X�H���X�Q���D�[�H���G�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H��

publique à part entière. Cette vision politique est fondée sur le principe de creative deal qui 

�F�R�Q�V�L�V�W�H�� �j�� �U�R�P�S�U�H�� �D�Y�H�F�� �O�¶�p�W�D�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�U�L�V�p�� �G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �S�R�X�U�� �V�¶�H�Q�� �V�H�U�Y�L�U�� �D�I�L�Q�� �G�H�� �V�W�L�P�X�O�H�U��

�O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �S�U�L�Y�p���� �/�H�V�� �F�U�p�D�W�H�X�U�V sont désormais considérés comme des entrepreneurs 

                                                 
98 Entretien avec OD, cadre de la fonction publique culturelle, le 20 février 2017 à Ouagadougou, de 10h à 11h30 
dans son bureau. 
99 Pour aller plus loin dans la genèse de la notion des industries créatives, lire : BOUQUILLION, Philippe. 2012. 
Creative economy creative industries. Des notions à traduire. Médias. Paris, France: Presses Universitaires de 
Vincennes. 
100 TOUSSAINT, Florence. 2012. « Approche des industries créatives: origines et définition de la notion ». In 
Creative economy creative industries. Des notions à traduire, 61-68. Médias. Paris, France: Presses Universitaires 
de Vincennes, p. 62-63. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































