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TEXT

La ques tion du dé ve lop pe ment a été pen dant long temps l’apa nage de
la science et de la po li tique éco no miques, tant il sem blait aller de soi
qu’elle de vait se si tuer au seul plan ma cro sco pique. Se sont ainsi suc‐ 
cé dé le pri mat de l’État, puis des ins ti tu tions in ter na tio nales, puis
celui du mar ché, oc cul tant lar ge ment, quoi qu’à des de grés di vers, le
rôle et sur tout les pro ces sus de ges tion des or ga ni sa tions dé cen tra li‐
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sées  : l’en tre prise, en par ti cu lier la PME et la TPE, l’as so cia tion, les
ESS, les ONG…

Le re tour ne ment néo- libéral qui s’est opéré à par tir des an nées 80 a
au to ri sé un « hold up » (Mou nier, 2016) de la théo rie néo- classique de
la crois sance sur l’éco no mie du dé ve lop pe ment, consi dé rée de façon
ar ro gante comme un non- savoir par « le prix Nobel » Lucas. Il a peut- 
être fa vo ri sé in vo lon tai re ment le dé pla ce ment du cur seur vers les
ins ti tu tions dans la li gnée de la « nou velle éco no mie ins ti tu tion nelle »
(Coase, William son, North…), la quelle s’est ce pen dant in té res sée da‐ 
van tage aux formes or ga ni sa tion nelles glo bales qu’aux ou tils et dis po‐ 
si tifs de ges tion (Chia pel lo, Gil bert, 2013). Les cher cheurs en ges tion
se sont pro gres si ve ment ap pro prié la N.E.I. (Huault, 2004), sans tou‐
jours faire va loir leur propre va leur ajou tée en adhé rant trop sou vent
aux concepts glo baux au lieu de les tra vailler et de les dé ployer.

2

Cette ré vo lu tion idéo lo gique im pul sée par That cher et Rea gan et ins‐ 
crite dans la longue li gnée de l’école de Chi ca go et de la So cié té du
Mont- Pèlerin (Hayek, Fried man…), le recul consé quent des ap proches
key né siennes et de l’État Pro vi dence, comme les échecs et la cri tique
des po li tiques de dé ve lop pe ment fon dées sur la seule macro- 
économie, ouvrent au jourd’hui des voies de re cherche aux sciences
de ges tion que nous po sons comme es sen tielles pour l’ef fec ti vi té et la
ro bus tesse du dé ve lop pe ment du rable des PMA, sous ré serve que les
cher cheurs as sument leurs res pon sa bi li tés so ciales et fassent les
choix thé ma tiques, épis té mo lo giques et axio lo giques adé quats (Mar‐ 
ti net, Payaud, Amous sou ga, 2014).

3

C’est ce que le pré sent texte sou haite ar gu men ter en trois temps.
D’abord en pré sen tant le ma na ge ment et l’en tre pre neu riat stra té‐ 
giques comme « le mo ment ac tuel » des pra tiques et théo ries du dé‐ 
ve lop pe ment. En suite en mon trant que l’épis té mo lo gie prag ma tiste
offre, contrai re ment au po si ti visme do mi nant en sciences de ges tion,
un pro jet et des cri tères en congruence avec les pro blèmes du dé ve‐ 
lop pe ment. Enfin en ap pe lant à des re cherches en contexte afri cain,
no tam ment fran co phone, qui passent par un re nou vel le ment des ob‐ 
jets, des thé ma tiques et des mé thodes.
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I. Le ma na ge ment et l’en tre pre ‐
neu riat stra té giques, mo ment ac ‐
tuel des pra tiques et théo ries du
dé ve lop pe ment

I.1. Six dé cen nies de trop dits et de non- 
dits

En re pre nant le titre d’un ar ticle de Ser vet (2010), mar quons com bien
les po li tiques éco no miques d’aide au dé ve lop pe ment et, à un degré
moindre, leurs ins pi ra tions théo riques ont eu ten dance à conser ver
des constantes, no tam ment dans l’oc cul ta tion de cer tains ques tion‐ 
ne ments, fac teurs ou ac teurs ma jeurs, bien que tout ait chan gé entre
1950 et 2010 (Za cha rie, 2013 ; Rist, 2013).

5

C’est dans son dis cours du 20 jan vier 1949 que le pré sident Tru man
avait ins ti tué la no tion de « pays sous- développés » (ou « ar rié rés »)
qu’il in vi tait à rat tra per leur pré ten du re tard sur les « Oc ci den taux »
via des me sures pré sen tées comme pu re ment tech niques. Cette at ti‐ 
tude de vait trou ver sa mise en forme dans le dé ter mi nisme des fa‐ 
meuses cinq étapes de la crois sance éco no mique de Ros tow, va lant
ma ni feste ex pli ci te ment anti- communiste, et em preintes déjà d’une
« fin de l’his toire » que Fu kuya ma ac tua li se ra et re for mu le ra après la
chute du bloc so vié tique.

6

Ces pays sont consi dé rés ne pou voir dé col ler que par un trans fert de
fi nan ce ment mas sif du Nord vers le Sud, le ca pi tal étant vu comme le
fac teur li mi tant es sen tiel du pas sage de la main- d’œuvre de l’agri cul‐ 
ture à l’in dus trie (Nurske, Lewis, Rosentein- Rodan), pas sage jugé né‐ 
ces saire que les États doivent for cer par une al lo ca tion « op ti male »
des res sources. Les ana lyses beau coup plus sub tiles, mais en avance
sur leur temps, d’un Hir sch man sur la né ces si té de main te nir des
dés équi libres in ter sec to riels et ten sions, ou d’un Per roux sur les
pôles de crois sance et les firmes mo trices, et plus gé né ra le ment la
pen sée fran co phone d’ins pi ra tion hu ma niste et ins ti tu tion na liste
(Hugon, 2013), res te ront mi no ri taires en re gard de ce dogme te nace
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de la crois sance né ces saire et équi li brée de toute éco no mie sur un
che min unique, par cou ru « na tu rel le ment » en pion nier par les États- 
Unis.

Dogme fron ta le ment contes té par les éco no mistes néo- marxistes dé‐ 
non çant son rôle dans le main tien de la do mi na tion im pé ria liste, de la
dé pen dance des PSD (Pre bisch), du fait de l’échange in égal (Amin,
Em ma nuel) et de l’ins tru men ta li sa tion des ap pa reils éta tiques mis au
ser vice des bour geoi sies na tio nales do mi nantes. La Confé rence de
Ban dung en 1955 consacre le vo cable de « tiers monde » qu’avait pro‐ 
po sé Sauvy et inau gure le mou ve ment des « pays non ali gnés », dé si‐ 
reux de se dé ga ger de la guerre froide et du face à face URSS/ États- 
Unis. Ils ré clament un com merce équi table –« trade, not aid »- au tour
de prix cor rects des ma tières pre mières, ce qui ne sera pas étran ger à
la dé ci sion de l’OPEP de qua dru pler le prix du pé trole et au choc qui
s’en sui vit en 1973 sur l’éco no mie mon diale, comme du cli vage ul té‐ 
rieur entre pays ren tiers, nou veaux pays in dus tria li sés (NPI) et pays
moins avan cés (PMA).

8

Mais au fond, qu’il soit ap pe lé à al louer le fi nan ce ment de façon op ti‐ 
male, dé non cé comme valet de la bour geoi sie, ou ré pu té non ali gné
en pro mou vant la sub sti tu tion de pro duc tions lo cales aux im por ta‐ 
tions ou la sti mu la tion d’ex por ta tions à plus forte va leur ajou tée, l’Etat
reste l’ac teur focal du dé ve lop pe ment (ou du sous- développement)
mal gré les doutes émis par un Myr dal sur sa ra tio na li té. Ra tio na li té li‐ 
mi tée, faille que Simon, Cyert et March concep tua li se ront pour l’en‐ 
semble des agents et que la théo rie néo- classique sera beau coup plus
lente à in té grer.

9

La chute de l’URSS li bère le pro ces sus de mon dia li sa tion et sa ca rac‐ 
té ris tique ma jeure (Gi raud, 2012)  : la mise en com pé ti tion des ter ri‐ 
toires par les FMN, les in ves tis seurs ins ti tu tion nels et les mar chés fi‐ 
nan ciers. Bien vite la « bonne gou ver nance » et le « nou veau ma na ge‐ 
ment pu blic » sont vus comme les le viers es sen tiels du Consen sus de
Wa shing ton ap pli qué à une cen taine de pays du Sud et de l’Est via
l’ali gne ment des ac tions de la Banque Mon diale, du FMI et de l’OMC.
Il s’agit de li bé ra li ser les mar chés, désen det ter les États, pri va ti ser et
mettre en concur rence les mo no poles et ser vices pu blics, in té grer les
éco no mies au mar ché mon dial. Mais cette thé ra peu tique uni forme et
sou vent bru tale af fai blit les États et nour rit les contes ta tions qui
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mettent en avant les di men sions so ciales et éco lo giques – Rio en 1992
no tam ment. Le PNUD qua li fie ra d’ailleurs de dé cen nie per due la mise
en œuvre sys té ma tique du Consen sus de Wa shing ton.

Les ins ti tu tions in ter na tio nales, et l’ONU au pre mier chef, sont alors
pous sées à éla bo rer do cu ments stra té giques et ob jec tifs du mil lé naire
pour ré duire la pau vre té et re voir le dé ve lop pe ment. Le Glo bal Com‐ 
pact ap pelle les en tre prises pri vées à une crois sance res pec tueuse
des droits de l’Homme, du tra vail et de l’en vi ron ne ment et à rendre
compte de leurs réa li sa tions en ces do maines.

11

La li bé ra tion de l’en tre pre neu riat, mais aussi la qua li té des ins ti tu‐
tions et de l’État y sont consi dé rées comme né ces saires et com plé‐ 
men taires. Sur tout, l’on s’ache mine vers des po li tiques te nant compte
des spé ci fi ci tés de chaque pays, en ac cord avec le Consen sus de Sao
Paolo, la CNU CED et les pré co ni sa tions d’un Ro drik (2012) qui ne sont
pas sans rap pe ler l’im por tance des com por te ments stra té giques mise
en avant par Hir sch man dès 1958. C’est sur le bilan des OMD en 2012
que l’ONU éla bore les ob jec tifs pour un dé ve lop pe ment du rable
(ODD).
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I.2. D’un consen sus à un chan ge ment
épis té mique

Les mil liers de ré gres sions sta tis tiques ef fec tuées sur une cen taine de
pays ne par viennent à dé ga ger au cune ré gu la ri té simple sur la quelle
re fon der une po li tique et une théo rie du dé ve lop pe ment. C’est cette
im passe des ap proches ex clu si ve ment ma cro sco piques qu’ex ploitent
Ba ner jee et Duflo (2007 ; Duflo 2011) en en ga geant leur la bo ra toire du
MIT, le J-PAL, dans la voie de l’ex pé ri men ta tion par as si gna tion in
vivo sur des micro- situations sus cep tibles de main te nir ou d’at té nuer
l’ex trême pau vre té. Le pro gramme met au jour des liai sons in at ten‐ 
dues par les ex perts ; ainsi l’ad mi nis tra tion de ver mi fuges aux en fants
ke nyans ac croît da van tage leurs per for mances sco laires que la dis tri‐ 
bu tion de ma nuels. Ce genre de ré sul tats leur semble suf fi sant pour
orien ter des po li tiques mi sant sur le mi cro sco pique, le concret, mais
conserve des ré fé rents im pli cites tou jours em prun tés au mains tream
néo- classique, comme la ra tio na li té sub stan tielle prê tée aux ac teurs
et l’ab sence d’his to ri ci té dans les ana lyses.
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Ainsi le pas sage d’une vo lon té d’éri ger une théo rie gé né rale du dé ve‐ 
lop pe ment por teuse d’une po li tique uni voque à une new de ve lop ment
eco no mics, fon dée certes sur l’étude em pi rique de micro- situations,
mais tou jours li mi tée par le pa ra digme néo- classique, ap pelle selon
nous des ap proches stra té giques prag ma tistes, ac tua li sant et en ri‐ 
chis sant, grâce aux ap ports de 60 ans de re cherche en ma na ge ment
stra té gique (Mar ti net, 2009), les tra vaux pion niers d’Hir sch man
(1958). Ce qui n’ex clut en rien un éven tuel re nou vel le ment de la théo‐ 
rie macro- économique utile au dé ve lop pe ment sur la base de l’in té‐ 
gra tion des im per fec tions, ri gi di tés, in ef fi cience des mar chés, ra tio‐ 
na li té et an ti ci pa tions li mi tées des agents, in cer ti tude, ré gu la tion éta‐ 
tique, en cas tre ment ins ti tu tion nel…bref, d’un élar gis se ment épis té‐ 
mo lo gique sub stan tiel (Ben Ham mou da et alii, 2010 ; Ben Ham mou da,
2015).

14

L’ex plo ra tion et la concep tion de voies et moyens sus cep tibles de lut‐ 
ter contre l’ex trême pau vre té – plus de 400 mil lions de per sonnes en
Afrique sub- saharienne – et au- delà, d’as su rer un dé ve lop pe ment du‐ 
rable sou cieux de l’en vi ron ne ment comme des com mu nau tés lo cales
(Mar ti net, Payaud, 2010a et 2010b), offrent no tam ment à la re cherche
en sciences de ges tion un objet et un pro jet so cia le ment lé gi times, à
condi tion de choi sir une épis té mo lo gie ap pro priée.

15

De la mise en œuvre d’une RSE am bi tieuse par les FMN et les stra té‐ 
gies BoP (Base de la Py ra mide) à l’en tre pre neu riat so cial en pas sant
par toutes les formes in clu sives d’ac ti vi té, les su jets ne manquent pas
pour vu que l’on donne aux ter rains, aux contextes dans les quels
émergent de nou velles pra tiques socio- économiques, un sta tut dé‐ 
ter mi nant. Les sciences de ges tion sont in vi tées no tam ment à re don‐ 
ner à la géo gra phie éco no mique et hu maine la place que jus ti fient par
exemple l’im por tance de ces nou velles routes de l’échange trans na‐ 
tio nal (Cho pli, Pliey, 2018 ; Lus sault, 2017) et plus en core le fait que 2,6
mil liards d’in di vi dus, très di ver se ment si tués sur le globe, consti tuent
la base de la py ra mide des re ve nus mon diaux.

16

En core convient- il d’ef fec tuer et d’as su mer les pas sages épis té mo lo‐ 
giques, concep tuels et mé tho do lo giques qui s’im posent alors  : du
macro au micro/meso, de la seule di men sion éco no mique à la pluri- 
dimensionnalité ins ti tu tion nelle, or ga ni sa tion nelle et ma na gé riale, de
l’ob ses sion d’ex pli quer le monde par quelques lois simples et uni ver ‐
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selles à l’éla bo ra tion de formes, confi gu ra tions, taxo no mies, heu ris‐ 
tiques…à même de rendre compte de la com plexi té et de la di ver si té
des contextes et si tua tions, tout en pro po sant des le viers d’ac tion
suf fi sam ment gé né riques pour les faire évo luer.

II. Re cherche en sciences de ges ‐
tion et épis té mo lo gie prag ma tiste

II.1. L’in con grui té du po si ti visme

La ge nèse des sciences de ges tion au cours du 20  siècle, ré vèle une
ten sion per ma nente et tou jours dés équi li brée entre re cherche d’ef fi‐ 
ca ci té et dé cou verte de vé ri tés, visée pra tique, tech nique, ins tru men‐ 
tale d’un côté, théo rique, ex pli ca tive et se vou lant scien ti fique de
l’autre. Le do maine de la stra té gie l’illustre par fai te ment et d’au tant
mieux que sa rai son d’être au rait dû l’im mu ni ser contre les dé rives
aca dé miques. A ses dé buts, l’en sei gne ment de Bu si ness Po li cy à Har‐ 
vard en 1908 re pose en tiè re ment sur des études de cas n’ap pe lant
qu’une dis cus sion et une ré so lu tion pra tiques. Les tra vaux fon da teurs
des an nées 60, sur tout ceux d’An soff, lui donnent une visée clai re‐ 
ment praxéo lo gique et heu ris tique. Le pro gramme de re cherche
tracé au Col loque de Pitts burgh en 1978 af fiche dé li bé ré ment la vo‐ 
lon té de la ma jo ri té des pro fes seurs pré sents de conqué rir une lé gi ti‐ 
mi té aca dé mique en pro mou vant, sans grande dis cus sion épis té mo lo‐ 
gique, une concep tion sim pliste et datée de ce qu’ils consi dé raient
faire science ; dé ga ger sur des échan tillons dits re pré sen ta tifs des ré‐ 
gu la ri tés sta tis tiques, ex pli quer les per for mances des firmes par des
re la tions cau sales simples : « Si A alors B ». Le re mar quable tra vail de
Por ter ré vèle le nœud gor dien et dé gage deux voies pos sibles : pour‐ 
suivre la dé cou verte de telles lois dans l’op tique de l’éco no mie in dus‐ 
trielle et de son pa ra digme « struc tures - conduites - per for mances »
per met tant d’ex pli quer les dif fé rences de pro fit intra et in ter sec to‐ 
rielles. Ou mo bi li ser les concepts de ce cor pus pour éla bo rer un fra‐ 
me work, une dé marche de re pé rage et d’ana lyse des forces concur‐ 
ren tielles à l’œuvre dans une in dus trie à l’in ten tion du di ri geant sou‐ 
cieux de com prendre pour mieux diag nos ti quer sa po si tion concur‐ 
ren tielle. Bien que lui as su rant, à titre per son nel, une no to rié té mon‐ 
diale pen dant les an nées 80/90, cette se conde voie sera dé lais sée par
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les adeptes du pro gramme de Pitts burgh, qui avec la créa tion de
Stra te gic Ma na ge ment Jour nal et Stra te gic Ma na ge ment So cie ty et
sous la hou lette de Schen del, Ru melt…fa vo ri se ront dé li bé ré ment le
volet ex pli ca tif ou no mo thé tique au dé tri ment de l’in ten tion praxéo‐ 
lo gique ac cu sée de n’être pas scien ti fique et de re le ver – ho res co re‐ 
fe rens ou su prême in jure – de l’ac ti vi té de conseil.

II.2. La pro mo tion d’un ma na ge ment
« hors- sol »
En s’en re met tant ainsi à une épis té mo lo gie po si ti viste hé ri tée de la
mé ca nique ra tion nelle du 19  siècle mais in con grue avec la di ver si té,
le ca rac tère évo lu tif, l’ar ti fi cia li té et l’his to ri ci té des ob jets de ges tion
et sur tout avec la rai son d’être des sciences de ges tion  : ex pli quer
certes mais pour mieux agir, com prendre ce qui est mais pour conce‐ 
voir ce que l’on sou haite faire ad ve nir – et qui n’est ja mais ré duc tible
à ce qui a mar ché par le passé – la re cherche en stra té gie – mais cela
vaut aussi pour une part du mar ke ting, de la GRH – va certes se tailler
une (toute pe tite) place dans le (petit) monde aca dé mique des
sciences de ges tion, mais va fi na le ment, à l’en contre de sa re ven di ca‐ 
tion af fi chée de neu tra li té et d’ob jec ti vi té, se faire vec teur idéo lo gique
et géo po li tique et allié ob jec tif en éri geant en lois uni ver selles du ma‐ 
na ge ment les « bonnes pra tiques », qui ne sont en toute pro ba bi li té
que celles des firmes ou des or ga ni sa tions do mi nantes. L’exemple de
la gou ver nance est à cet égard pa tent et à mé di ter. La gou ver nance
ac tion na riale et son sous- jacent, la théo rie de l’agence, ac ti ve ment
pro mues par le lob bying anglo- américain, les fonds de pen sion, les
banques d’af faires et les or ga nismes de nor ma li sa tion/cer ti fi ca tion,
se sont im po sées en deux dé cen nies à la plu part des grandes en tre‐
prise oc ci den tales, avec le sou tien plus ou moins conscient des cher‐ 
cheurs de toute na tio na li té, dé si reux de pu blier dans les re vues
anglo- saxonnes et dès lors ré ti cents à rai son ner en termes de contin‐ 
gences, de di ver si té, de confi gu ra tions com plexes aptes à rendre
compte des dif fé rences et de la va rié té des per for mances selon les
contextes his to riques, ins ti tu tion nels, cultu rels, po li tiques…Pour tant
les cher cheurs al le mands no tam ment au raient pu mon trer que la
gou ver nance par te na riale, fruit d’une longue pra tique de co- 
détermination, res tait conso nante avec un contexte mar qué par une

19

e



Développement endogène, stratégie et épistémologie pragmatiste en contexte africain

tra di tion de re cherche de com pro mis entre les par te naires so ciaux et
un droit ro main ger ma nique condui sant à faire de l’in té rêt so cial de
l’en tre prise une fi na li té su pé rieure à la maxi mi sa tion de la va leur ac‐ 
tion na riale chère aux pra tiques et à la com mon law amé ri caines lar‐ 
ge ment fa çon nées par la lo gique contrac tuelle. L’hy bri da tion que l’on
constate au jourd’hui dans les pra tiques confirme que l’on au rait pu
évi ter les consé quences fâ cheuses du dik tat à pré ten tion uni ver selle.

Ré duite à la vo lon té de ne ré pu ter va lides et scien ti fiques que des re‐ 
la tions de cau sa li té gé né ra li sées, l’épis té mo lo gie po si ti viste adop tée
par le cou rant do mi nant en ges tion, pousse ainsi à chas ser la contin‐ 
gence, à dé ga ger les re la tions de leur contexte em pi rique et à les
consi dé rer comme hors du temps et de l’es pace. Bien in con gru pour
des ob jets ar ti fi ciels sou mis à l’his to ri ci té sinon à la flui di té (Mar ti net,
2014a).

20

Point de sur prise donc à ce que ce cou rant do mi nant de la re cherche
et par voie de consé quence de l’en sei gne ment, se fassent le pro mo‐ 
teur zélé d’un «  ma na ge ment hors- sol  » dit à vo ca tion uni ver selle
alors qu’il est, d’évi dence, pro fon dé ment struc tu ré et dé ter mi né par
l’aire éco no mi que ment et cultu rel le ment do mi nante en la ma tière, les
États- Unis. Et qu’il convient bien da van tage aux mœurs, cou tumes,
va leurs, his toire de ce vaste et re mar quable pays qu’à la non moins
re mar quable di ver si té des quelques 210 autres ou, à tout le moins,
des di zaines d’aires cultu relles trans na tio nales net te ment contras tées
que la géo gra phie, les langues et l’his toire des hommes ont des si nées.
Tout cher cheur en sciences de ges tion, au moins en stra té gie, de vrait
s’in té res ser de près à l’an thro po lo gie cultu relle, aux ap ports très ac‐ 
tuels de ses au teurs les plus ori gi naux (Ap pa du rai, 2001  ; 2013  ; Von
Bar loe wen, 2003) et se sou cier des ap proches multi- culturelles du
ma na ge ment et leurs im pli ca tions mé tho do lo giques (Chan lat, Pierre,
2018).

21

L’évo lu tion ré cente du sys tème de recherche- publications in cite
constam ment les cher cheurs à se dé tour ner des pro blèmes spé ci‐ 
fiques que ren contrent les en tre prises et les or ga ni sa tions de leurs
aires géo gra phiques ou cultu relles, ré gio nales ou na tio nales, pour re‐ 
joindre les seules ques tions de re cherche que leur sug gèrent les re‐ 
vues aca dé miques dites «  in ter na tio nales » – pour l’es sen tiel amé ri‐ 
caines comme cha cun le sait – et, dans l’es poir d’être pu bliés, à se
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confor mer stric te ment à l’épis té mo lo gie, à la mé thode et au type
d’écri ture qu’elles tiennent pour ga rants de la scien ti fi ci té. A cet
égard, le re cueil et le trai te ment de don nées lo cales consti tuent bien
sou vent la seule spé ci fi ci té des re cherches. Pour mo dé ra trice qu’elle
puisse être dans ce puis sant sys tème pous sant inexo ra ble ment vers la
gé né ra li sa tion et l’uni ver sa lisme d’un ma na ge ment hors- sol, elle ne
suf fit pas, tant sont es sen tiels les choix d’ob jets et de ques tions de re‐ 
cherche, leurs sources d’ins pi ra tion, le pro jet de connais sance et ses
im pli ca tions épis té mo lo giques et le sys tème de va leurs du cher cheur.
Se veut- il ex clu si ve ment ce cher cheur pré ten du ment ob jec tif et
neutre, soi gnant son em ploya bi li té dans les tours d’ivoire aca dé‐ 
miques de par le monde  ? Ou plu tôt ce pro fes seur vo ca tion nel, mû
par un es prit scien ti fique mais aussi par le souci d’aider à trai ter les
pro blèmes lan ci nants que ren contrent son es pace na tio nal ou ré gio‐ 
nal et celui de ses étu diants  ; «  parce que des hommes ont faim  »
comme ré pon dait Fran çois Per roux, lors qu’on lui de man dait pour quoi
il était de ve nu éco no miste, alors même qu’il cri ti quait sans re lâche les
concep tua li sa tions im pli ci te ment nor ma tives, et au pre mier chef la
théo rie néo- classique prompte à gom mer les rap ports de pou voir
entre les agents, les asy mé tries, les do ta tions ini tiales…en for ma li sant
au contraire une éco no mie sus cep tible d’as su rer le plein dé ve lop pe‐ 
ment de la res source hu maine, de tout l’homme et de tous les
hommes.

II.3. L’épis té mo lo gie prag ma tiste : une
adé qua tion à la re cherche en ma na ge ‐
ment en contexte afri cain
Cou rant sans doute le plus an cien de la pen sée sur la connais sance –
Hé ra clite, Sun Tsu…- l’épis té mo lo gie prag ma tiste a été pro fon dé ment
struc tu rée par le trio amé ri cain Peirce, James, Dewey à l’ar ti cu la tion
des 19  et 20  siècles. C’est en par ti cu lier Dewey, pour sa dé fense
d’une connais sance ac tive et trans for ma trice, son réa lisme cri tique,
sa concep tion ri gou reuse de l’en quête scien ti fique et son ob ses sion
dé mo cra tique, que nous re te nons ici comme an crage épis té mo lo‐ 
gique par fai te ment congruent avec ce qu’exige au jourd’hui le re nou‐ 
vel le ment de la re cherche en ges tion (Mar ti net, 2014b).
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Une connais sance ac tive et trans for ma trice plu tôt que contem pla tive
et re pré sen ta tion nelle, faite de com pré hen sion cri tique et de pro po‐ 
si tions heu ris tiques plu tôt que d’ex pli ca tions neutres mais peu pré‐ 
dic tives, obli ga toi re ment orien tée par des va leurs claires et ex pli cites,
plu ra liste mais pas re la ti viste (Wicks, Free man, 1998) : s’il est pos sible
de dres ser plu sieurs cartes d’un ter ri toire, toutes ne se valent pas
selon le contexte d’usage et les buts pour sui vis.
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Pour l’es sen tiel, il s’agit bien de pro duire, dans un es prit scien ti fique
constam ment tendu par les deux pré oc cu pa tions de per ti nence et de
ri gueur, une connais sance ins tru men tale qui n’a pas la pré ten tion de
li vrer la vé ri té mais seule ment des analyses- diagnostics de si tua tions,
de pra tiques et de phé no mènes ma na gé riaux fai sant pro blèmes, d’en
mettre au jour de façon cri tique les im pli ca tions et de pro po ser des
concepts, voies, moyens, agen ce ments, dis po si tifs pour les faire évo‐ 
luer ou les aban don ner. Ce fai sant, l’épis té mo lo gie prag ma tiste ré cuse
les dis tinc tions tran chées théo rie/pra tique, re cherche fon da men‐ 
tale/re cherche ap pli quée, faits/va leurs… Nous avons ainsi à plu sieurs
re prises pu tes ter la por tée opé ra toire de la fa meuse gram maire
com por te men tale d’Hir sch man « exit, voice, loyal ty » ou des confi gu‐ 
ra tions struc tu relles de Mintz berg que cer tains pré tendent très abs‐ 
traites. Concep tuelles certes, mais in duites de si tua tions em pi riques
ana ly sées et sty li sées et guides heu ris tiques ro bustes pour trai ter
cer tains pro blèmes or ga ni sa tion nels.
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II.4. Une concep tion forte du contexte,
clé de voûte de l’épis té mo lo gie prag ma ‐
tiste

Alors que l’éty mo lo gie – contexere – si gni fie clai re ment le «  tissé
avec », le texte ne pre nant tout son sens qu’avec le contexte, le phé‐ 
no mène ayant peu d’in tel li gi bi li té sans les condi tions dans les quelles
il se ma ni feste, la no tion de contexte a pris pro gres si ve ment en Oc ci‐ 
dent un sta tut su bal terne, pé ri phé rique. Pire en core, la phi lo so phie et
sur tout le po si ti visme ont fait du contexte une toile de fond, un
arrière- plan in es sen tiel, dont il fau drait se dé ga ger pour dé cou vrir
des vé ri tés stables et uni ver selles. Cette vi sion, issue d’une lec ture
par cel laire de Pla ton et consa crée par les di cho to mies po sées par
Des cartes, re tient une on to lo gie propre ou in trin sèque à l’objet étu dié
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comme si le contexte n’était qu’ac ces soire, mar gi nal, et avait vo ca tion
à s’ef fa cer. C’est d’ailleurs bien la dé marche que le po si ti visme im pose
à un énon cé qui pré tend à la scien ti fi ci té : être gé né ra li sable/gé né ra‐ 
li sé, va lable quel que soit le contexte, ex trait ou abs trait du contexte
em pi rique de l’ob ser va tion ou de l’ex pé rience dont la re pro duc tion ou
l’in fé rence sta tis tique per mettent de conqué rir ce sta tut.

Ne nous pro non çons pas sur les sciences de la na ture – même si la
phy sique quan tique a aban don né cette épis té mo lo gie de puis 1930 -
mais ob ser vons que les sciences so ciales sont tra ver sées dès leur
nais sance par cette ques tion  : les ac tions, com por te ments des
hommes peuvent- ils être sai sis, ex pli qués, com pris hors contexte,
don ner lieu à une mise en lois gé né rales ? Ou bien ne sont- ils pas lar‐ 
ge ment pro duits par le contexte, dans leur iné luc table et ir ré ver sible
his to ri ci té ?
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D’autres phi lo so phies et épis té mo lo gies, comme les prag ma tismes et
cer taines pen sées orien tales ou afri caines, posent jus te ment que l’hu‐ 
main est pro duit par son contexte, n’est pas posé de vant ou au
centre, mais tissé avec comme l’in dique l’éty mo lo gie. Il n’en est pas
pour au tant pri son nier et peut au contraire le ré flé chir, y ré flé chir,
l’ana ly ser de façon cri tique et sur cette base, ima gi ner, conce voir et
pro je ter des si tua tions dif fé rentes. En ce sens, l’homme est lit té ra le‐ 
ment et inexo ra ble ment « en contexte » (Hu nya di, 2012 ; 2015).
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Selon le phi lo sophe de Lou vain d’ori gine hon groise, tout in di vi du est
en contact avec un contexte im mé diat ou pri maire où il fait l’ex pé‐ 
rience constam ment des réa li tés qu’il ren contre et avec les quelles il
ins taure un rap port de confiance plus ou moins fort et plus ou moins
conscient selon le degré de connais sance qu’il s’en est forgé. Ainsi, en
tra ver sant au feu vert, on pos tule sans ré flé chir que celui qui est au
rouge s’ar rê te ra. Mais le pas sant sent aussi, à tort ou à rai son, que sa
tra ver sée dans un pas sage ré ser vé aux pié tons sera sans doute plus
ris quée, voire im pru dente, dans cer tains pays que dans d’autres. Le
contexte pri maire est ainsi truf fé de conven tions dont nous n’avons
même plus conscience…sauf lors qu’elles ne sont pas res pec tées par
les autres.
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Au- delà de ce contexte im mé diat, pré sent, cir cons crit à une ac tion,
se tient un contexte plus large, non pré sent mais tout aussi ob jec tif,
que l’ac teur n’éprouve pas le be soin de dé crire a prio ri et de façon ex ‐
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haus tive, ce qui se rait d’ailleurs im pos sible et in utile  : celui par
exemple d’un pro fes seur des uni ver si tés en sciences de ges tion, en
poste à Lyon, fa çon né par la langue fran çaise, ses ré seaux et ses aires
pré fé rées, sa pa lette d’ac ti vi tés… qui en cadrent, contraignent mais
aussi ha bi litent ses pos sibles/im pos sibles/com pos sibles (Solé, 2000).
Il en va de même pour le stra tège qui cherche à com prendre l’en vi‐ 
ron ne ment de son en tre prise. Le contexte dé ter mi nant l’ac ti vi té opé‐ 
ra tion nelle – ré gle men ta tion, si tua tion géo gra phique des usines,
moyens de trans port…–, n’épuise pas l’en vi ron ne ment de l’en tre prise
que l’on ne s’at ta che ra à com prendre de façon par cel laire, in ter mit‐ 
tente et orien tée qu’en fonc tion de la ques tion stra té gique que l’on ou
qui se pose.

L’ac teur qui adhère au monde, l’ha bite et agit sur lui, est ré ci pro que‐ 
ment in fluen cé, fa çon né ou agi par ce monde. Dé cou verte du monde
et dé cou verte de soi sont in dis so ciables comme nous le ré vèle toute
ex pé rience vi tale forte. Ainsi ce contexte large dé ter mine les condi‐ 
tions d’exis tence de l’in di vi du ou de l’ac teur mais non son vécu sin gu‐ 
lier. Il in fluence les ca pa ci tés –  ou les ca pa bi li ties au sens de Sen
(2003 ; 2009) et Nuss baum (2008) – mais l’ac teur reste libre de les ac‐ 
ti ver plus ou moins selon ses vi sées et son éner gie du mo ment et les
si gni fi ca tions qu’il prête aux élé ments ob jec tifs du contexte. Il en va
de même pour le di ri geant qui in ter prète une par tie de l’en vi ron ne‐ 
ment de l’en tre prise, dé cèle des vir tua li tés, des pos si bi li tés, des op‐ 
por tu ni tés dit- on dans le jar gon ma na gé rial, et choi sit de les mettre
en scène et en acte – en act ment, sen se ma king – de les concré ti ser ou
non.
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Ainsi, et c’est es sen tiel au plan épis té mo lo gique, le fac tuel de ce qui
est donné et perçu, porte et in dique im pli ci te ment le fac tuel vir tuel,
ce qui n’est pas en core là mais peut ad ve nir. Quand l’ac teur ré flé chit,
ce contexte lui ap pa raît aussi comme un en semble de res sources lui
per met tant d’ou vrir le champ des pos sibles et in flé chir son de ve nir
au- delà de ce qui est ac tuel, ici et main te nant. Mais à cet ac tuel – au
de meu rant sou vent saisi sur des don nées du passé, fût- il ré cent – où
le po si ti visme s’ar rête et qu’il ré pute seul, ob jec tif, – dé cou vrir et ex‐ 
pli quer ce qui est là, le (f) ac tuel – l’épis té mo lo gie prag ma tiste pour‐ 
suit en ou vrant et dé ve lop pant concep tuel le ment le champ des pos‐ 
sibles pour dé si gner des cours d’ac tion non en core là mais que l’on
peut conce voir à par tir de là. « Des pos si bi li tés qui ne sont pas des
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né ces si tés  » comme ai mait à le dire Hir sch man (Mar ti net, 2012). Là
est le prin cipe même de la pros pec tive et de la stra té gie.

Ainsi, épis té mo lo gi que ment, le contexte ne se ré duit pas à « ce qu’est
le cas » – l’ac tuel – mais en ve loppe « ce qui n’est pas (en core) le cas »
–  le vir tuel  – que le cher cheur peut lo gi que ment dé ployer en s’ap‐ 
puyant sur l’ana lyse cri tique de l’ac tuel, mais aussi ce que lui ins pirent
d’autres cas de sa main ou de se conde main, ou en core les res sources
concep tuelles qu’il puise dans les cor pus théo riques qui lui pa raissent
ap pro priés pour am pli fier ses rai son ne ments. C’est cet en semble de
pro po si tions gé né riques que le cher cheur est in vi té à éla bo rer lo gi‐ 
que ment et qui peuvent dé bou cher sur un fra me work tel que dé fen du
par Por ter (1991). Ces pro po si tions sont qua li fiées de gé né riques et
non gé né rales car elles ne re lèvent pas de la loi uni ver selle du po si ti‐ 
visme – « Si A alors B » – mais offrent à l’ac teur dans une si tua tion
sem blable ou proche un appui cog ni tif, une heu ris tique qui lui per met
d’en gen drer, d’éla bo rer son ana lyse et de conce voir ses voies et
moyens d’ac tion sin gu liers.
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Si tua tion sem blable ou proche ? Tel est le pro blème puis qu’il s’agit de
pro duire une connais sance qui soit va lide au- delà du seul contexte
em pi rique étu dié sans pré tendre l’être en tout temps et en tout lieu. Il
y a donc un moyen terme à trou ver comme le fai sait Max Weber avec
ses ideal- types et plus gé né ra le ment ses ta bleaux de pen sée. D’où l’in‐ 
té rêt d’éla bo rer, sur la base de cas contras tés, des gram maires – exit,
voice, loyal ty d’Hir sch man  – des fra me works (Por ter), des formes
(Mar ti net), confi gu ra tions (Danny Mil ler, Mintz berg), ty po lo gies, taxo‐ 
no mies (Mar ti net, Payaud) … qui ne se veulent pas, contrai re ment au
po si ti visme, une image fi dèle de « la réa li té », mais per mettent de po‐ 
si tion ner ap proxi ma ti ve ment une si tua tion par ti cu lière dans le ta‐ 
bleau de pen sée ainsi of fert re grou pant des formes sty li sées, par
exemple les fa meuses confi gu ra tions struc tu relles de Mintz berg
(1976) ou celles de Mil ler (1996 ; 2010). Puis de gui der le che mi ne ment
de l’ac teur, qu’il sou haite rendre plus co hé rente son or ga ni sa tion ac‐ 
tuelle ou la faire évo luer vers un autre type tel que construit par le
cher cheur.
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Ainsi tout ac teur est tou jours « en contexte », ja mais « hors sol », –
  sauf cas pa tho lo gique  – mais pas to ta le ment dé ter mi né par ce
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contexte ac tuel qui re cèle tou jours des vir tua li tés qu’il lui ap par tient
de faire éclore et de dé ve lop per selon ses as pi ra tions.

Le po si ti visme part d’une hy po thèse théo rique, sou vent dé ri vée de la
lit té ra ture aca dé mique, cherche à la va li der, le plus sou vent sta tis ti‐ 
que ment, sur des don nées mar quées par le contexte em pi rique d’où
elles sont ex traites, mais contexte qu’il s’agit d’éli mi ner pour par ve nir
à un énon cé gé né ral, va lable par tout et tout le temps, pour en suite
re ver ser cette hy po thèse (pro vi soi re ment) va li dée dans la lit té ra ture.
L’épis té mo lo gie prag ma tiste part de si tua tions em pi riques po sant
pro blèmes, qu’elles soient de pre mière main ou déjà pré sentes, mais
in suf fi sam ment do cu men tées, dans la lit té ra ture, pro cède à une « en‐ 
quête scien ti fique » (Dewey) à la fois em pi rique et concep tuelle, dé‐ 
bou chant sur une struc tu ra tion, une in tel li gence de la si tua tion of‐ 
frant com pré hen sion de ce qui est, de pré fé rence sous la forme de
ty po lo gies, taxo no mies, confi gu ra tions, heu ris tiques pour conser ver
une com plexi té et une contin gence suf fi santes, et for mule des pro po‐ 
si tions gé né riques per met tant à l’ac teur focal, s’il s’agit d’une
recherche- intervention, ou à des ac teurs qui s’es ti me raient dans une
si tua tion proche, d’éla bo rer à leur tour leur propre diag nos tic et leurs
voies et moyens d’évo lu tion.
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Bien évi dem ment, le contexte n’est pas donné, at ten dant là d’être
« cueilli » par le cher cheur, qu’il sou haite s’en ex traire (po si ti visme) ou
au contraire en faire un objet et un vec teur de connais sance et d’ac‐ 
tion (prag ma tisme). Cette construc tion sera inexo ra ble ment par tielle,
par cel laire et orien tée par le pro jet de connais sance, le point de vue
et l’axio lo gie du cher cheur. L’in com plé tude, l’au to ré fé rence et l’in dé‐ 
ter mi na tion (ou in cer ti tude) doivent être consi dé rés comme des in va‐ 
riants in sé pa rables (Gi gand, Bré chet, 2015), propres à toute quête de
connais sance scien ti fique comme l’ont éta bli la phi lo so phie (Pas cal,
Kant, Hus serl, Ba che lard, Merleau- Ponty…) et les ac quis épis té mo lo‐ 
giques for ma li sés no tam ment par des ma thé ma ti ciens, phy si ciens
quan tiques et lo gi ciens (Gödel, Bohr, Hei sen berg, Schrödinger, Tars‐ 
ky, Pri go gine, et plus ré cem ment Mugur- Schächter (2006) pour qui
«  les re pré sen ta tions scien ti fiques  […] sont tou jours des construc‐ 
tions fon dées sur des in ter ac tions entre, d’une part, les per cep tions
et les modes de pen ser des opérateurs- concepteurs, et, d’autre part,
une réa li té phy sique dont la ma nière d’être ‘en soi’ est fon ciè re ment
et dé fi ni ti ve ment hors du connais sable  » (cité par Gi gand, Bré chet,
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2015, 18). Morin a pro po sé le concept d’auto- éco-ré-organisation
pour dé ployer celui d’or ga ni sa tion en lui conser vant sa com plexi té et
Le Moigne ap pelle à voir et tenir en semble ce qu’est l’objet (on to lo‐ 
gie), ce qu’il fait dans son en vi ron ne ment (fonc tion na li tés) et ce qu’il
de vient (gé néa lo gie).

Rien de sur pre nant donc à ce que le contexte puisse don ner lieu à di‐ 
vers points de vue, dé coupes, in ten tions, re cons truc tions, selon la
ques tion de re cherche, la mé tho do lo gie en vi sa gée, le pro ces sus
même de re cherche.
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III. Faire de la re cherche en ges ‐
tion en contexte afri cain

III.1. Le contexte afri cain ap pelle par ti ‐
cu liè re ment le re cours à une épis té mo ‐
lo gie prag ma tiste

Pra ti que ment tout le conti nent afri cain re lève de la ca té go rie dite des
pays émer gents avec un écart gi gan tesque de PIB/tête (de 30000 à
700 dol lars) entre ceux qui bé né fi cient d’une rente pé tro lière, mi nière
ou tou ris tique (Gabon, Al gé rie, Sey chelles…) et les moins bien dotés
(RDC, Bu run di, Cen tra frique…). Si dans la plu part, opèrent des FMN
avec leurs pra tiques de ma na ge ment stan dar di sées, plus ou moins
adap tées selon les fonc tions et les contextes – objet de re cherche dé‐ 
sor mais clas sique du ma na ge ment in ter na tio nal – , il ap pa raît im pen‐ 
sable so cia le ment que les cher cheurs en ges tion de ce conti nent se
dés in té ressent de la part consi dé rable de l’ac ti vi té – y com pris in for‐ 
melle – ef fec tuée par les in di vi dus, les micro- entreprises, TPE, PME,
voire grandes en tre prises au toch tones, mais aussi as so cia tions, grou‐ 
pe ments, ré seaux… dont les pra tiques, sou vent spé ci fiques, ori gi nales
et par fois in ven tives, sont d’une grande di ver si té et ren contrent des
pro blèmes par ti cu liers. Po si tion qu’adopte aussi l’éco no miste sé né ga‐ 
lais Fel wine Sarr : « On ne peut conti nuer à igno rer, d’un point de vue
théo rique, l’es sen tiel des pra tiques éco no miques qui per mettent aux
Afri cains d’as su rer leur sub sis tance, au seul motif qu’elles res sor ti‐ 
raient d’une éco no mie qua li fiée d’in for melle, alors que cette der nière
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émane d’un rap port à l’éco no mique char pen té par la culture de ces
der niers  » (Sarr, 2016, 65). Ce qui re pose bien sûr la ques tion de la
contex tua li té de la va leur (Bas song, 2013) et de la ra tio na li té li mi tée
mais aussi si tuée.

Qui conque connaît un peu l’Afrique sait com bien ces ac ti vi tés sont
mar quées par les contextes  : géo gra phie, dé mo gra phie, in fra struc‐ 
tures, ré gime po li tique, ins ti tu tions, langues, cultures, eth nies, clans,
struc tures fa mi liales… dif fèrent consi dé ra ble ment mais pré sentent
aussi des traits com muns sinon des in va riants. Ces ca rac tères
peuvent être igno rés, com bat tus ou bien ser vir d’ap puis pour le ma‐ 
na ge ment en Afrique. Les deux pre mières at ti tudes sont la consé‐ 
quence im pli cite du ma na ge ment uni ver sel fa vo ri sé par le po si ti‐ 
visme. La troi sième est com pa tible avec l’épis té mo lo gie prag ma tiste
dé fen due ici puis qu’il ne s’agit pas de sa cra li ser la tra di tion ou les
pra tiques spon ta nées mais de les mettre en ten sion créa trice avec les
ou tils et dis po si tifs de ges tion dis po nibles ou en ges ta tion.

40

Le tra vail d’Ahmed Silem dans le pré sent ou vrage montre que sur les
571 000 do cu ments re cen sés en éco no mie dans 208 pays sur la pé‐ 
riode 1996-2016, seule ment 1,80% émanent d’Afrique dont près de
40 % d’Afrique du Sud. Sur les 50 pays pro duc teurs, 24 sont fran co‐ 
phones et pro duisent 20  % des tra vaux dont 40  % pour la Tu ni sie,
pre mier pu bliant en langue fran çaise. Le même tra vail se rait à faire
pour les sciences de ges tion, mais l’on peut poser l’hy po thèse que les
ré sul tats ne mo di fie raient pas ra di ca le ment ce constat dont le cher‐ 
cheur afri cain en ges tion ne peut évi ter de mé di ter les im pli ca tions :
doit- il se condam ner à se cou ler de façon hyper- marginale, au risque
d’être en glou ti, dans ce flot d’ar ticles en épou sant tels quels les ques‐
tions de re cherche et les cri tères mé tho do lo giques du cou rant do mi‐ 
nant, en ef fa çant ses spé ci fi ci tés, ses va leurs et ses pré fé rences exis‐ 
ten tielles  ? Doit- il se conten ter de va li der/in fir mer les ré sul tats du
cor pus do mi nant sur des don nées afri caines ? Doit- il, au- delà, les in‐ 
ter ro ger, les cri ti quer et les re for mu ler dans une pers pec tive afri‐
caine ? Doit- il, plus ra di ca le ment, par tir des réa li tés afri caines pour
construire des pro blé ma tiques, concep tua li sa tions, pro po si tions
propres avec l’appui des concepts et ré sul tats du cor pus do mi nant ?
Si, avec les prag ma tistes et les construc ti vistes, on pose que les
sciences de ges tion sont mo rales et po li tiques (Mar ti net, 2009) et que
la po si tion épis té mo lo gique adop tée est aussi un contrat so cial – le
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pro fes seur d’une uni ver si té pu blique est ré mu né ré par le contri‐ 
buable, pour pen ser, cher cher, en sei gner, ser vir la so cié té, ne l’ou‐ 
blions pas – il res sort que l’épis té mo lo gie prag ma tiste, pré oc cu pée de
faire en sorte que les hommes vivent un peu mieux grâce à un ef fort
d’in ten tion scien ti fique, per met de ren voyer dos à dos l’uni ver sa lisme
« hors sol  » qui per pé tue et ac cen tue l’hé gé mo nie du champ do mi‐ 
nant, comme le re la ti visme cultu rel qui sur va lo rise le local et l’im mo‐ 
bi lisme dans la tra di tion.

Il s’agit d’ins crire la contri bu tion de la re cherche en ges tion afri caine
dans la pers pec tive plu ri dis ci pli naire ou verte par les Cé saire, Sen ghor
ou Cheikh Anta Diop – et re layée au jourd’hui par exemple par « Les
Ate liers de la pen sée de Dakar et Saint- Louis » (Mmembe, Sarr, 2017)
– pour per mettre au cher cheur afri cain de « re trou ver la conti nui té
de son his toire (de puis l’Egypte nègre) et la consis tance de sa culture,
en même temps que les moyens d’adap ter celle- ci aux exi gences mo‐ 
dernes » (cité par Sou dieck Dione, 2017). En met tant de façon lu cide,
réa liste et exi geante en ten sion créa trice, lutte- coopération, en ago- 
antagonisme, les pro blèmes et les pra tiques des ac ti vi tés afri caines,
les ac quis des ou tils mo dernes de ges tion et leur trans for ma tion
éven tuelle.
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III.2. Le contexte afri cain : un objet- 
enveloppe à (dé)construire pour chaque
re cherche.

Evi dem ment la no tion de contexte afri cain est très/trop glo bale et ne
consti tue qu’un point de dé part du pro ces sus de construc tion que le
cher cheur doit ac com plir selon son pro jet de re cherche spé ci fique. Il
y a là un pro blème d’échelle mais aussi d’ap proche que ren contre tou‐ 
jours l’an thro po logue mais qui se pose aussi au cher cheur en ges tion
fai sant le choix de l’épis té mo lo gie pro po sée.
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On peut pri vi lé gier une ap proche sta tis tique avec une dé coupe na tio‐ 
nale comme l’a fait Hof stede au sein des fi liales na tio nales d’IBM, qui
abou tis sait à quatre di men sions bien connues : degré d’aver sion à l’in‐ 
cer ti tude, per cep tion de dis tance hié rar chique, mas cu li ni té ou fé mi‐ 
ni té, ni veau d’in di vi dua lisme. Tou jours au plan na tio nal, la dé marche
qua li ta tive de d’Iri barne dé bou chait sur trois lo giques qui mar que ‐
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raient la France, les États- Unis et les Pays- Bas  : res pec ti ve ment lo‐ 
gique de l’hon neur, échange contrac tuel, consen sus. Ce type de tra‐ 
vaux tend à pro duire des sté réo types glo baux jugés très in suf fi sants
par les te nants d’ap proches eth no gra phiques et si tuées via des ob‐ 
ser va tions par ti ci pantes qui cherchent à mettre en évi dence les ré fé‐ 
rences plu rielles por tées par les stra té gies d’ac teurs (Pes queux,
2004 ; Chan lat, Pierre, 2018).

Au plan conti nen tal à l’op po sé – Cheick Anta Dop avait lé gi ti mé dans
les an nées 50 une cer taine unité cultu relle de l’Afrique noire – un tra‐ 
vail ré cent sur la culture stra té gique afri caine (Oue drao go, Atanga- 
Abé, 2014) re tient six lo giques consi dé rées peu ou prou à l’œuvre par‐ 
tout sur le conti nent : la dé sa cra li sa tion post- coloniale du pou voir, la
so li da ri té, la pa ren té sym bo lique, l’arbre à pa labres, la po ly chro nie, le
fa ta lisme. S’en suit une ré flexion sur la façon de dé ve lop per un mo‐ 
dèle stra té gique spé ci fique à l’en tre prise afri caine au re gard des lo‐ 
giques re te nues. Re la tions de confiance à éta blir entre l’État, les com‐ 
mu nau tés et l’en tre prise ap puyées sur les lo giques de so li da ri té et de
pa ren té sym bo lique, re fonte des pro ces sus de com mu ni ca tion en se
fon dant da van tage sur l’ora li té et l’arbre à pa labres, mo bi li sa tion de
l’au to ri té des chefs cou tu miers et re li gieux dans la ré so lu tion des
conflits so ciaux, in fluence de ces lo giques sur le re cru te ment, les po‐ 
li tiques de ré mu né ra tion, la mo ti va tion des em ployés… Homo afri ca‐
nus n’est pas stric te ment homo oe co no mi cus et le dé ve lop pe ment en‐ 
do gène est en par tie condi tion né par une suf fi sante conso nance
entre culture et éco no mie (Sarr, 2017).
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Mais le contexte afri cain peut aussi être arabo- musulman et af fec ter
alors consi dé ra ble ment les en tre prises de par l’om ni pré sence de la
re li gion. C’est pa tent dans le sys tème ban caire is la mique où la pro hi‐ 
bi tion de l’in té rêt et de la spé cu la tion, l’impôt re li gieux…ont sti mu lé
l’offre de nou veaux pro duits comme l’ap pa ri tion de nou velles formes
d’or ga ni sa tion. Le fi nan cier Siagh (2014), muni d’ex pé riences nom‐ 
breuses et de haut ni veau dans les sys tèmes ban caires oc ci den tal et
arabe a pro po sé deux concepts pour qua li fier le contexte arabo- 
musulman : une « culture in tense » où une di men sion, en l’es pèce re‐ 
li gieuse, condi tionne l’en semble de l’ac ti vi té hu maine et un « en vi ron‐ 
ne ment in tan gible » où cer tains as pects de la culture consti tuent des
contraintes mul tiples, peu struc tu rées et in vi sibles, mais fortes. Ces
deux concepts sont à l’œuvre dans la mise en place d’un sys tème de
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double gou ver nance dans les banques et com pa gnies d’as su rances
opé rant en contexte is la mique  : un conseil d’ad mi nis tra tion et un
conseil de la Chari’a que le di ri geant s’ef force de conci lier vu les ef fets
sou vent contra dic toires que ces deux or ganes pro duisent.

La seule évo ca tion de ces deux études montre ainsi qu’une re cherche
doit fré quem ment croi ser plu sieurs di men sions du contexte pour
spé ci fier conve na ble ment celui ou ceux qui concernent les cas in ter‐ 
ro gés comme pour sty li ser les ca té go ries de contextes où les pro po‐ 
si tions gé né riques se ront ré pu tées per ti nentes. D’évi dence, ces di‐ 
men sions cultu relles et re li gieuses mar que ront for te ment, sinon ex‐ 
clu si ve ment, le contexte s’il s’agit d’une re cherche sur les banques is‐ 
la miques. De façon non moins tri viale, une re cherche sur les en tre‐ 
prises de transport- logistique en Afrique sub- saharienne devra don‐ 
ner à la géo gra phie et aux in fra struc tures ma té rielles un poids très
im por tant.
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III.3. L’en tre pre neu riat et le ma na ge ‐
ment stra té giques comme champ de re ‐
cherche dédié au dé ve lop pe ment en do ‐
gène

La re cherche en ges tion est par ti cu liè re ment per ti nente s’agis sant du
dé ve lop pe ment en do gène porté par les mul tiples formes d’en tre pre‐ 
neu riat qui émergent un peu par tout dans le monde et par ti cu liè re‐ 
ment en Afrique. Cette en trée dans la re cherche par le ter rain per met
éga le ment de mo dé rer l’at trac teur de la lit té ra ture fonc tion nelle
(mar ke ting, GRH…) et de la seule dé marche hypothético- déductive
pour pri vi lé gier le contexte d’étude et des ap proches ab duc tives.
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Après le ma na ge ment stra té gique, l’en tre pre neu riat s’est aussi consti‐ 
tué en champ aca dé mique au to nome ces deux der nières dé cen nies et
a dé ve lop pé ses propres re vues. Cette prise d’au to no mie n’était pas
né ces saire épis té mo lo gi que ment et se rait dom ma geable si les deux
champs de vaient s’igno rer alors qu’ils re lèvent fon da men ta le ment des
mêmes pré oc cu pa tions. Mal gré les dé rives, ils res tent plus ou verts,
plus trans ver saux et qua li ta tifs que les champs fonc tion nels his to‐ 
riques et l’ac cep tion que nous re te nons ici concerne da van tage les si‐
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tua tions en tre pre neu riales que l’en tre pre neur, les si tua tions stra té‐ 
giques que le stra tège.

Plu tôt que l’en tre pre neur, pré fé rons re te nir comme objet gé né ral « la
si tua tion en tre pre neu riale  » en ten due avec Schmitt et alii (2012)
comme «  l’éla bo ra tion si tuée, fi na li sante et fi na li sée, fa çon née par
l’en tre pre neur à tra vers ses re la tions aux autres et ses re la tions au
monde, dé bou chant sur des ar te facts, des ac ti vi tés par les quels le
sujet se construit lui- même  ». Plu tôt qu’au ca rac tère de l’en tre pre‐ 
neur, il s’agit de s’in té res ser aux pro ces sus en tre pre neu riaux par les‐ 
quels des in di vi dus, déjà in sé rés dans des or ga ni sa tions ou non, s’en‐ 
gagent, in ves tissent, en rôlent d’autres in di vi dus pour conce voir, fi na‐ 
li ser, or ga ni ser des ac ti vi tés nou velles dé bou chant sur des pro duits,
des re ve nus, des em plois éven tuels… Si tua tions en tre pre neu riales qui
en globent l’en tre pre neu riat, y com pris so cial, l’in tra pre neu riat, les
stra té gies des micro- entreprises, TPE, PME…pour re prendre le vo ca‐ 
bu laire usuel, même si les formes em pi riques en contexte afri cain
peuvent s’avé rer dif fé rentes et ori gi nales.
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Ce sont bien les stra té gies en tre pre neu riales adap tées aux contextes
qui consti tuent le pro gramme de re cherche le mieux à même de ré‐ 
pondre au désir lé gi time du cher cheur de pro duire de la connais‐ 
sance, mais une connais sance por teuse de pres crip tions, sus cep tibles
de gui der une large pa lette d’ac teurs vou lant en tre prendre en
Afrique. Nos propres re cherches en stra té gie convergent avec la syn‐ 
thèse don née par No na ka et Zhu (2012) pour pri vi lé gier un mo dèle
gé né rique de la stra té gie comme évo lu tion gui dée : la stra té gie prend
tout son sens quand elle est contin gente, conti nue, che mi nante, col‐ 
lec tive, co- créative et cou ra geuse. Cer tains cher cheurs en en tre pre‐ 
neu riat (Sa ras va thy 2009  ; Sil ber zahn, 2014) qui mettent l’ac cent sur
l’ef fec tua tion et prennent de la dis tance avec l’ap proche ra tion nelle et
té léo lo gique (fins- moyens, bu si ness plan) par tagent ces ca rac té ris‐ 
tiques. En conseillant à l’en tre pre neur de se fon der sur ses ca pa ci tés,
ses connais sances, les res sources dis po nibles et ses amis pour les en‐ 
rô ler, de for ger sa vi sion et sa stra té gie che min fai sant, d’être lu cide
et ferme sur la perte ac cep table, de sen tir où s’ar rê ter, d’ap prendre
en fai sant… ces cher cheurs semblent éga le ment proches de cer tains
phi lo sophes comme le Ca me rou nais Bi di ma (1993) qui pri vi lé gie dans
la pen sée afri caine l’at ti tude trans ver sale et no made (tra ver sière), la
dis cus sion pour faire ad ve nir le pro jet, la construc tion de l’iden ti té du
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sujet à tra vers l’ac tion pas à pas…Pen sée qui, en re fu sant de s’en fer‐ 
mer dans une uni ver sa li té en glo bante comme dans un par ti cu la risme
ex clu sif, et en vou lant échap per aux dua lismes sim plistes (vé ri té/er‐ 
reur, ob jec tif/sub jec tif, théo rie/pra tique…) (Kodjo- Grandvaux, 2013),
re trouve la phi lo so phie, l’épis té mo lo gie et la stra té gie prag ma tistes. À
suivre Cheikh Anta Diop et sa mo nu men tale gé néa lo gie (1979, 1981),
c’est dans la val lée du Nil que sont nées la géo mé trie, l’as tro no mie, la
mé de cine, la théo lo gie et la phi lo so phie avant de ga gner l’Asie Mi‐ 
neure. Qui plus est, la science égyp tienne est un prag ma tisme – dès
lors le pre mier – at ten tif à la ré so lu tion pra tique des pro blèmes de la
Cité et du vivre en semble. Connais sance, jus tice, par tage des biens
sont liés tout comme, au ni veau le plus élevé, la conci lia tion du
désordre (ise fet) et de l’ordre (maât) qui gou vernent l’uni vers (Biyo go,
2006).

Tous ces tra vaux re tiennent à des de grés di vers la dia lo gique comme
forme gé né rique de la pen sée com plexe né ces saire dans de telles si‐ 
tua tions. Cette dia lo gique n’en ferme pas le cher cheur dans le seul
« réel » sous pré texte d’ob jec ti vi té et de fac tua li té ; ni même dans le
«  po ten tiel  », en ten du comme pro lon ge ment du réel mais tente de
faire fonc tion ner un mo teur de rai son ne ment à quatre temps  : réel- 
potentiel certes, mais au- delà actuel- virtuel. Sché ma ti que ment, di‐ 
sons que le réel est ce qui sub- siste ou ré- siste, le po ten tiel est ce qui
in- siste, la ca pa ci té maxi male théo rique à règles du jeu in chan gées.
L’ac tuel est ce qui ar rive, ad vient mais ne peut être énon cé qu’au
terme d’un tra vail de dis cer ne ment, c'est- à-dire de diag nos tic stra té‐ 
gique. Le vir tuel est ce que l’es prit est ca pable de conce voir, d’ima gi‐ 
ner, pour sor tir de l’ac tuel et a for tio ri du réel pour fa çon ner les
règles du jeu à l’avan tage de l’ac teur stra té gique, pour faire mon ter ou
dé ve lop per l’en ti té dont il a la charge. En ce sens le vir tuel ex-(s)iste.
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Ce mo teur à quatre temps se concré tise par une pa lette de dia lo‐ 
giques bien connues des meilleurs spé cia listes de stra té gie  : dé li bé‐ 
ré/émergent, plan/ap pren tis sage, fins/moyens, in di vi duel/col lec tif,
au to no mie/hé té ro no mie, pas sion/rai son…L’er reur fon da men tale
com mise par le cou rant do mi nant de re cherche est de ne pas les trai‐ 
ter comme des dia lo giques qu’il convient de main te nir en ten sion dy‐ 
na mique mais comme des di lemmes qu’il faut tran cher dans une lo‐ 
gique bi naire ou boo léenne : le plan ou l’ap pren tis sage, la rai son plu‐ 
tôt que la pas sion, le col lec tif plu tôt que l’in di vi du (ou l’in verse), la
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cen tra li sa tion plu tôt que la dé cen tra li sa tion… Les mo dé li sa tions dia‐
lo giques ou ago- antagonistes que nous avons for gées et mises à
l’épreuve sur plu sieurs dé cen nies (Denis et alii, 2011) re tiennent et
main tiennent au contraire la ten sion, la lutte- coopération entre les
pôles mis en re gard, qui seules per mettent la dy na mique, le mou ve‐ 
ment, à charge pour l’ac teur de gérer les dés équi libres dy na miques
dans une plage suf fi sam ment large pour s’adap ter aux condi tions
chan geantes, mais en veillant à évi ter des seuils de rup ture pa tho lo‐ 
giques : « trop » de plan, de cen tra li sa tion, de rai son…, « pas assez »
d’ap pren tis sage, de dé cen tra li sa tion, de pas sion…

III.4. Re nou ve ler les ob jets et les pro jets
de re cherche en re nouant épis té mique,
prag ma tique et éthique.
Dé ve lop pe ment du rable, en tre prises so ciales et so li daires, stra té gies
de lutte conte l’ex trême pau vre té, fi nan ce ment, ac com pa gne ment et
rôle des femmes dans l’en tre pre neu riat, ges tion des dé chets et éco‐ 
sys tèmes d’ac ti vi tés, rôles des clans et dia spo ras, par te na riats public- 
privé, co opé ra tions entreprises- ONG-associations-universités, mul‐ 
ti pli ca tion des usages du nu mé rique et in tel li gence ar ti fi cielle, etc.
Les thèmes, pro blèmes, mais aussi in no va tions émer gentes ne
manquent pas qui pré sentent tous une ur gence exis ten tielle ou des
so lu tions in édites pour les éco no mies et so cié tés afri caines, des ter‐ 
rains d’in ves ti ga tion à por tée de main, des trai te ments, so lu tions à
conce voir, sans être to ta le ment dis joints des champs scien ti fiques et
des lit té ra tures aca dé miques, les quels offrent des champs de pu bli ca‐ 
tion mais d’abord des res sources concep tuelles mo bi li sables, sur tout
si les cher cheurs en ges tion ne se laissent pas en fer mer dans celles
de leur sous- discipline, mais s’ouvrent aux sciences so ciales et à la
phi lo so phie éco no mique et po li tique.
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Sur tous ces thèmes, il est effet pos sible de pro duire scien ti fi que ment
des sa voirs d’ac tion –épis té mique et prag ma tique – qui pro posent des
voies et moyens d’amé lio ra tion et de trans for ma tion, clai re ment
orien tés par des va leurs ex pli cites – éthique. Le cher cheur im pli qué
dans une telle épis té mo lo gie ne peut en effet se dis pen ser de dire
quel mo dèle de l’homme il re tient – homo oe co no mi cus ou homme
plu riel ? – quel type d’or ga ni sa tion – grou pe ment so li daire ou mar ché
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in terne d’in di vi dus liés par le seul contrat ? – quelle vi sion de l’en vi‐ 
ron ne ment de l’en tre prise – en semble de res sources à ex ploi ter ou
es pace à amé na ger ?- Quelle concep tion des com mu nau tés lo cales –
po pu la tions sises sur un ter ri toire ou com mu nau tés or ga niques ? –,
etc.

A cet égard, l’an thro po lo gie et la phi lo so phie four nissent des sa voirs
que l’épis té mo lo gie prag ma tiste peut in té grer dans cha cun des trois
pôles  : ainsi Rah ne ma et Ro bert (2008) ont ré vé lé «  l’épis té mé des
pauvres », ces en sembles de sa voirs et de savoir- faire mul tiples, in sé‐ 
rés dans des tis sus de ré ci pro ci té, de per cep tions et de modes de
sub sis ter, un sens com mun de ce qui convient à des gens qui ha bitent
un vil lage, une val lée…que le ma na ge ment peut dé ci der de dé truire,
d’igno rer ou de consi dé rer comme ca pa ci tés in di vi duelles mais aussi
col lec tives. Res pec ter les com mu nau tés lo cales, s’ap puyer sur leurs
sa voirs pour en tirer une connais sance mo bi li sable dans la co- 
construction d’ac ti vi tés nou velles de pro duc tion, dis tri bu tion,
consom ma tion, re cy clage de biens et ser vices créant de la va leur sur
la durée consti tue aussi un prin cipe éthique et prag ma tique ren dant
le ma na ge ment plus res pon sable et plus ef fi cient, par exemple dans
les stra té gies de lutte contre l’ex trême pau vre té que cer taines en tre‐ 
prises ca pi ta listes ont dé ve lop pées en co opé ra tion avec cer taines
com mu nau tés (Payaud, 2014).
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Res pec ter les com mu nau tés sans les sanc tua ri ser dans une tra di tion
figée tout en per met tant à leurs membres de dé ve lop per leurs ca pa‐ 
ci tés et leurs pos si bi li tés de choix, tel est l’axio lo gie re te nue par
exemple dans une concep tua li sa tion sur les stra té gies BoP (Mar ti net,
Payaud, 2010a) nour rie par « les coûts de l’homme » de Per roux et les
ca pa bi li ties de Sen et Nuss baum. Per roux dé fi nis sait les coûts de
l’homme comme i) ceux qui em pêchent les êtres hu mains de mou rir
de façon pré ma tu rée (ali men ta tion, lo ge ment…)  ; ii) ceux qui per‐ 
mettent à tous les êtres hu mains une vie phy sique et men tale mi ni‐ 
mum (hy giène et soins pré ven tifs et cu ra tifs, se cours et as su rances
so ciales)  ; (iii) ceux qui per mettent une vie spé ci fi que ment hu maine
(ins truc tion, culture, loi sir…)  ; au then ti que ment hu maine au rait dit
Han nah Arendt. L’or ga ni sa tion éco no mique et so ciale, son ma na ge‐ 
ment, sont ainsi cen trés sur la per sonne – et non un homo oe co no mi‐ 
cus- tou jours sin gu lière, tou jours si tuée, « en contexte » comme nous
l’avons dé ve lop pé. Ce mo dèle est com plé té par celui de Sen pour qui
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la pau vre té est une pri va tion des ca pa ci tés élé men taires, une ré duc‐
tion dras tique de l’éven tail des pos si bi li tés d’être et d’agir, qui bornent
les fonc tion ne ments ef fec tifs et po ten tiels de cha cun, ici et main te‐ 
nant. La prise en compte de cet homo situs jus ti fie le re cours à l’an‐ 
thro po lo gie et à la phi lo so phie au- delà du cal cul éco no mique, voire à
la place de celui- ci. Spi no za par lait de ti me sis pour dé si gner cette ca‐ 
pa ci té d’ap pré cia tion sans comp ter qui selon Lor don (2006) « per met
aux agents de se mou voir dans l’es pace de la ré ci pro ci té sans la dé‐ 
voyer im mé dia te ment en éco no mi ci té » (Lor don, 2006, 167). On sait
l’im por tance de cette ré ci pro ci té dans les so cié tés mar quées par le
don et le contre- don et la culture afri caine. L’éco no mie gé né ra li sée
construite par Per roux re te nait d’ailleurs le don et la contrainte en
plus de l’échange mar chand. Cette même pré fé rence pour une éva‐ 
lua tion contin gente, in tel li gente, rai son née et dis cu tée des ca pa ci tés
in di vi duelles et col lec tives conduit Sen à re je ter une liste a prio ri de
fonc tion ne ments et de pon dé ra tions.

Re mar quons l’acui té en ga gée de Per roux  : «  Le concept de coût de
l’homme n’est qu’un outil et nous avons à construire l’outil selon la
tâche concrète que nous nous pro po sons. Celle qui est visée dans cet
ex po sé est l’éli mi na tion du scan dale de la mort et la lente des truc tion
de mil lions et de mil lions d’hommes sur la pla nète (…). Tant que ce
scan dale n’est pas abor dé de front, la science éco no mique est une mi‐ 
sé rable re cette d’en ri chis se ment de quelques uns  » (Per roux, 1964,
344). Mais Per roux avait com pris aussi le né ces saire dia logue – ac‐ 
tuel le ment asy mé trique - entre les FMN et les PVD  : «  Le sché ma
montre com ment la firme im plan tée dans un PVD dé sta bi lise le mi lieu
ori gi naire et l’ex tra ver tit  ; il sug gère aussi, à l’égard de ce mi lieu, le
conte nu d’une po li tique d’in tra ver sion mé tho dique. Elle consis te ra à
sou mettre l’im plan ta tion à des condi tions telles que la grande firme
ait in té rêt à orien ter quelques unes de ses ac ti vi tés vers l’in té rieur, ou
à re lier par des in ves tis se ments ap pro priés les ac ti vi tés lo cales à la
grande firme » (Per roux, 1986, p. 185).
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Re nouer épis té mique, prag ma tique et éthique dans le sa voir d’ac tion
que le cher cheur sou haite pro duire in tro duit né ces sai re ment la ques‐ 
tion du temps. Loin de l’axio ma tique ti me less néo- classique, ou du
temps de la mé ca nique, la stra té gie est in dis so ciable des va riables de
pro jet et de mé moire. Elle est né ces sai re ment pros pec tive – ce qui ne
condamne pas au plan- programme mais est com pa tible avec l’évo lu ‐
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tion gui dée – mais aussi his to rique car la dé pen dance de sen tier ne
peut être oc cul tée sans dom mage. Com bien de fusions- acquisitions,
de di ver si fi ca tions, d’al liances in ter na tio nales ca tas tro phiques parce
qu’amné siques quant au che mi ne ment passé des en ti tés rap pro chées.
Là en core, le ma na ge ment hors sol et sa quin tes sence fi nan cia ri sée
en sont lar ge ment res pon sables.

Dans les pays fran co phones, la pros pec tive est in dis so ciable de la fi‐ 
gure rayon nante de Gas ton Ber ger qui aura mar qué au tant par ses in‐ 
no va tions ins ti tu tion nelles – comme la créa tion des ins ti tuts d’ad mi‐ 
nis tra tion des en tre prises en France – que par ses écrits, mal heu reu‐
se ment in ter rom pus par une mort ac ci den telle pré coce. Phi lo sophe,
en tre pre neur et haut- fonctionnaire. La science de «  l’homme à
venir  », «  l’an thro po lo gie pros pec tive  » qu’il ap pelle s’éloignent de
l’éta blis se ment de ré gu la ri tés pas sées car l’ac cé lé ra tion, les in ter dé‐ 
pen dances, la confu sion des fins et des moyens…rendent épis té mo lo‐ 
gi que ment illé gi time l’as si mi la tion des sciences so ciales aux sciences
de la na ture. Il s’agit d’ana ly ser les si tua tions, d’an ti ci per leurs im pli‐ 
ca tions comme les consé quences des ac tions en tre prises, puis d’ima‐ 
gi ner les si tua tions à venir. Science de la pra tique plu tôt que théo rie
de l’ac tion, elle re quiert un es prit scien ti fique par ti cu lier : ca pa ci té à
consi dé rer l’ave nir non comme ce qui vient après, mais comme ce qui
pro cède du pré sent et des pos si bi li tés qu’il offre à l’ac tion. Le calme,
l’ima gi na tion, l’es prit d’équipe, l’en thou siasme, le cou rage, le sens de
l’hu main lui ap pa raissent des ver tus né ces saires pour voir loin, large
et ana ly ser en pro fon deur, com bi ner ri gueur et ima gi na tion dans ce
qui doit de ve nir mé thode de pen sée pros pec tive et stra té gique (Ber‐ 
ger et alii, 2008).
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Il est heu reux que ce natif de Saint- Louis-du-Sénégal voie son nom
au fron tis pice d’une uni ver si té ainsi par ti cu liè re ment dé si gnée pour
faire vivre son hé ri tage. Via no tam ment un autre de ses brillants na‐ 
tifs en la per sonne du phi lo sophe Sou ley mane Ba chir Diagne, édu qué
à Saint- Louis, formé à Louis- le-Grand, puis à l’ENS Ulm et à la Sor‐ 
bonne avant d’en sei gner aux uni ver si tés Cheickh Anta Diop, Nor th‐ 
wes tern et main te nant Co lum bia. Pour Diagne, l’at ti tude pros pec tive
est ce qui fait par tout l’hu ma ni té de l’homme. Il est pri mor dial
« d’éclai rer les rup tures né ces saires pour ou vrir l’ave nir et li bé rer la
force mo bi li sa trice du non en core ad ve nu  » (cité par Kodjo- 
Grandvaux, 2013, 114). Les no tions de pros pec tive, d’at ti tude an ti ci pa ‐
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