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LA TERRE N’EST 
PAS PLATE ET TOUT  
LE MONDE DEVRAIT  

LE SAVOIR : LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE POUR 
TOUS EST UNE CLÉ  

DE LA SOCIÉTÉ  
DU XXIe SIÈCLE

L’écosystème québécois de la culture scientifique, bien qu’il soit diversifié  
et dynamique, peine à survivre. Alors que la littératie et la numératie font partie  

des aptitudes nécessaires à l’exercice d’une citoyenneté démocratique active,  
les enjeux liés à la diffusion de la science ne semblent pas intéresser nos dirigeants. 

STÉPHANIE THIBAULT
Présidente de l’Association des communicateurs scientifiques du Québec

MARIE LAMBERT-CHAN
Rédactrice en chef du magazine Québec Science
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À      quoi sert-il de savoir que la 
Terre a été formée il y a 4,56 milliards d’an-
nées ? De connaître la théorie de l’évolu-
tion ? De comprendre le fonctionnement 
des vaccins et les mécanismes des gaz à 
effet de serre ? De distinguer le virus de la 
bactérie ? Autrement dit, à quoi bon possé-
der une culture scientifique ? 

Ce n’est ni plus ni moins qu’un enjeu 
démocratique : la culture scientifique est 
un levier essentiel au développement 
social et économique de nos collectivi-
tés. Grâce à elle, les citoyens apprennent 
à aiguiser leur esprit critique, à cultiver 
leur curiosité et leur capacité à innover, 
à prendre des décisions plus éclairées. En 
un mot, ils deviennent mieux outillés pour 
participer aux grands projets de société.

À l’heure des fausses nouvelles, avoir 
une solide culture scientifique permet 
d’éviter le piège de la désinformation et 
de ne pas perpétuer des mensonges aux 
conséquences délétères. Pensons seule-
ment à la vaccination. Si la communauté 
scientifique s’entend sur la sécurité des 

vaccins, de nouveaux parents choisissent 
de ne pas immuniser leurs enfants. Sur 
le Web, d’un clic à l’autre, ils sont entrés 
dans la bulle des antivaccins qui relaient 
toujours l’étude frauduleuse du chercheur 
Andrew Wakefield qui, en 1998, établis-
sait un lien entre l’autisme et le vaccin 
rougeole-rubéole-oreillons. Une recherche 
contestée sur toutes les tribunes scienti-
fiques, dont la publication a été retirée, 
mais qui continue de faire des ravages 
20 ans plus tard. En Amérique du Nord 
et en Europe, des foyers de rougeole et 
d’oreillons éclatent un peu partout en rai-
son d’une couverture vaccinale affaiblie.

LA SCIENCE TATOUÉE SUR LE CŒUR 
La culture scientifique est valorisée au 
Québec, du moins chez les enfants et les 
adolescents, qui ont accès à un éventail 
de possibilités : des magazines (Le natura-
liste, Les Explorateurs, Les Débrouillards, 
Curium, Flore Alors !), des événements 
(le Festival Eurêka ! les Expo-sciences) 
et des émissions de télévision (Génial !, 
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Cochon dingue, Science ou magie). Il est 
toutefois connu que la fascination pour la 
science se perd à la fin de l’adolescence, 
au moment de faire un choix de carrière. 
Or, l’intérêt pour la science mérite d’être 
cultivé tout au long de la vie, comme nous 
l’avons constaté plus tôt. 

Plusieurs se vouent à cette cause. Du 
côté des médias écrits, on trouve Québec 
Science, l’Agence Science-Presse, Nature 
sauvage, QuébecOiseaux et Quatre-Temps, 
de même que des sections « science » dans 
tous les grands quotidiens. À la télévi-
sion, ce sont les émissions bien connues 
Découverte et La Semaine verte, ainsi 
que la chaîne Explora que l’on retrouve. 
À la radio, on se tourne vers Les Années 
lumière. Dans l’événementiel, Science 
pour tous fait œuvre utile depuis 1997, 
avec ses cabarets scientifiques et son 
festival 24 heures de science. Enfin, il ne 
faut pas oublier les institutions muséales 
qui explorent des thématiques liées aux 
sciences. Pour le citoyen qui n’a pas entre-
pris une carrière en science, voilà les 
seules portes d’entrée québécoises vers 
une information scientifique de qualité, 
mettant en valeur les chercheurs d’ici.

L’écosystème québécois de la culture 
scientifique présente une grande diver-
sité d’organisations, et leur mission 
revêt une importance stratégique pour 
une société largement construite sur des 
bases scientifiques. Animés par la pas-
sion des sciences, leurs employés livrent 
un produit culturel de qualité qui séduit le 
public québécois et ne manque pas d’im-
pressionner les autres pays francophones. 

Ils le font toutefois avec peu de moyens, 
des salaires modestes et des effectifs conti-
nuellement menacés. 

En effet, peu de structures publiques 
ou privées les soutiennent adéquate-
ment. Pourquoi ? Entre autres parce que 
la culture scientifique se trouve dans une 
zone grise, entre la recherche, l’éduca-
tion et la culture, telle que traditionnelle-
ment définie. Difficile, alors, de lui trouver 
une niche de financement public, et celui 
qui est déjà accordé aux organismes de 
culture scientifique ne cesse de diminuer 
au fil des années si l’on en fait une évalua-
tion en dollars constants.

À titre d’exemple, au début des 
années 1970, Québec Science recevait une 
subvention statutaire annuelle d’un peu 
plus de 40 000 $. En dollars de 2018, cela 
représenterait 263 000 $, soit 100 000 $ de 
plus que le financement actuel fourni par 
Québec. Une telle aide publique n’est par 
ailleurs jamais acquise : on se souviendra 
qu’en 2014, le gouvernement avait retiré 
son appui financier aux magazines de vul-
garisation scientifique, avant de se raviser 
devant le tollé suscité.

LES JEUNES D’ABORD
À l’heure actuelle – et depuis de nom-
breuses années –, les programmes gou-   
      vernementaux, tant fédéraux que pro-
vinciaux, ciblent principalement le déve-
loppement de la relève et les carrières 
scientifiques. Ils visent donc un jeune 
public, alors que l’ensemble de la popula-
tion devrait profiter d’occasions d’enrichir 
sa culture scientifique. Il se trouve ainsi un 
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156 — L’ÉTAT DU QUÉBEC 2019

vaste spectre d’activités, d’expositions et 
de publications destinées aux adultes qui 
ne voient pas le jour, car on devrait leur 
appliquer un critère de rentabilité difficile 
à atteindre.

Dans ce contexte, la recherche perpé-
tuelle de sources de revenus occupe une 
part importante des efforts des acteurs du 
milieu au détriment de leur programma-
tion. Qu’il s’agisse de musées, de médias, 

d’organismes éducatifs ou autres, cha-
cune des organisations diffusant des 
contenus liés aux sciences doit être très 
créative pour augmenter ses recettes. 
Évidemment, les restructurations sont 
fréquentes et les contrats de courte durée. 
L’instabilité règne. 

Sans une reconnaissance claire, notam-
ment dans les politiques culturelles et dans 
les stratégies de recherche et d’innova-
tion, la zone grise dans laquelle se situe 
la culture scientifique nuira à son déploie-
ment dans toutes les sphères de la société. 

LES SOLUTIONS D’AILLEURS
Différents modèles d’appui à la culture 
scientifique pourraient voir le jour au 
Québec. Aux États-Unis, les initiatives 
de vulgarisation reçoivent un soutien 
considérable de la philanthropie et des 
entreprises. Ce volet n’a pas encore pris 
une place déterminante dans la pro-

vince, mais si certains incitatifs sont mis 
en place, il pourrait devenir une partie de 
la solution. 

Les pays européens, pour leur part, 
optent pour des financements gouver-
nementaux substantiels pour soutenir 
la culture scientifique. La France, par 
exemple, a adopté la Stratégie natio-
nale de culture scientifique, technique 
et industrielle. Du côté de l’Union euro-

péenne, la littératie, la numératie, les 
sciences et la technologie font partie de ce 
qu’on nomme les habiletés de base dans 
la vision Europe  2020. Des projets tels 
que Science Literacy for All ont vu le jour 
afin d’atteindre l’objectif de rapprocher la 
science des citoyens.

ENJEU LINGUISTIQUE 
ET DÉMOCRATIQUE
Si les Canadiens anglophones bénéficient 
indirectement des efforts de vulgarisa-
tion des Américains, l’accès aux conte-
nus scientifiques demeure un important 
défi pour les francophones. Par exemple, 
Wikipédia compte 5,5 millions d’articles 
en anglais et 2 millions en français, soit 
près de trois fois moins que l’offre anglo-
phone. Le compte est encore plus bas lors-
qu’on compare le nombre de publications 
et de ressources pour le grand public, 
qu’elles soient imprimées ou en ligne.

Quelle société a aujourd’hui les moyens 
de s’offrir le luxe de l’ignorance ?
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Conséquemment, le droit à l’informa-
tion est en jeu pour les francophones qui ne 
maîtrisent pas l’anglais. Il va de soi que l’in-
formation scientifique objective et rigou-
reuse, en français, mérite d’être soutenue. 

Or, au moment où les médias recher-
chent un nouveau modèle pérenne, les 
contenus scientifiques à la télévision, à la 
radio et dans plusieurs quotidiens sont à 
la baisse. Même Télé-Québec n’a plus de 
magazine scientifique dans sa program-
mation. De plus, les éditeurs ne touchent 
aucune subvention pour la parution 
de livres de vulgarisation scientifique, 
contrairement à la majorité des autres 
titres qu’ils publient. 

LES SCIENTIFIQUES À L’AVANT-SCÈNE
Cette orientation médiatique et le soutien 
lacunaire réservé à la culture scientifique 
s’expliquent mal devant l’enthousiasme 
que suscite la science chez les Québécois. 
L’Observatoire de la culture et des commu-
nications du Québec a calculé que, « en 
2017, [les institutions muséales vouées 
aux sciences] ont accueilli 7,1 millions de 
visiteurs sur leurs sites, soit près de la moi-
tié (46 %) de la fréquentation intra-muros 
de l’ensemble des institutions muséales. 
Bien qu’elles ne représentent que 14 % 
des institutions muséales, les institutions 
vouées aux sciences accueillent plus du 
tiers (36 %) de la fréquentation globale¹ ».

De surcroît, les scientifiques récoltent 
toujours la meilleure cote de confiance de 
la part des Québécois, selon un sondage 
Ipsos-La Presse effectué en 2018². Leur 
avis est recherché pour mieux comprendre 

les phénomènes naturels, sociaux et tech-
nologiques, mais les espaces médiatiques 
ou publics où ils peuvent s’exprimer sont 
très limités.

Certaines tribunes ont vu le jour dans 
les universités. On peut citer le Cœur des 
sciences de l’UQAM qui attire un public 
nombreux et varié à ses conférences et 
ses balades d’interprétation scientifique. 
Cependant, les coupes des dernières 
années dans le financement universitaire 
ont freiné l’émergence de nouvelles struc-
tures similaires. Les projets de vulgarisa-
tion foisonnent dans les universités, mais 
ils reposent sur un engagement bénévole 
des étudiants dans la plupart des cas. 

Néanmoins, les chercheurs qui reçoi-
vent des subventions gouvernementales 
ont l’obligation de partager leur expertise 
et les retombées de leurs travaux avec les 
citoyens. Toutefois, bien souvent, cette 
responsabilité passe en dernier dans leur 
horaire chargé, car elle recueille une recon-
naissance quasi nulle dans l’évaluation de 
leur performance.

Pourtant, la présence de scientifiques 
dans la sphère publique est primordiale : 
en plus d’être des modèles inspirants pour 
la relève, ils aident les citoyens à demeu-
rer critiques et informés. 

Plus qu’une affaire de « grosses têtes », 
la culture scientifique apporte une com-
préhension du monde, en plus d’être une 
source d’émerveillement à tout âge. Car 
enfin, quelle société a aujourd’hui les 
moyens de s’offrir le luxe de l’ignorance ? ◊

Notes et sources, p. 309 
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