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SOMMAIRE 

La nécessité d'adopter de nouveaux outils conceptuels et intellectuels pouvant 
tenir compte de la complexité. du desordre, de l'incertitude et de la contradiction, 
s'inscrit daas un mouvement gédral de prise de conscience inteiiectueile qui a vu le 

jour en science. Les nouvelles approches pour expliquer les systemes complexes 
naturels et sociaux dans divers domaines des sciences pures et appliquées prônent une 
ouvertun et une créativitt5 qui permettent d'accomplir un passage du simple au 
complexe et un transfert de la structure au processus. Une telle évolution marque un 
changement de paradigme dans la pensée scientiftqw. 

Reconnue et thtmatisée en science, cette prise de conscience intellectuelle se 
manifeste 6galement dans d'autres disciplines, dont la bioéthique. oh il appadt 
necessaire que la mtthode se situe à un autre niveau afin de cendre compte de la 

complexité des dilemmes éthiques. 
La nature de la bioéthique, discipline en pleine évolution, est source de 

controverses et connaît actuellement une réévaluation de ses fondements et mbthodes. 
Un malaise croissant B l'egard des méthodes utiiisées en éthique appliquée traciuit une 
recherche active de nouveaux repères mCthodologiques pour la bioéthique. 
Les approches dkductives &montrent des limites importantes. entre autres parce 
qu'elles negligent la po& des déterminants culturels, historiques et contextuels 
spécifiques aux &mes 6thiques. L'engagement des théones liberales envers 
l'individuaiisme, l'autonomie et les droits de l'individu, est également remis en 
question. Ces fondements ne prennent pas suffsarnrnent en compte la complexité des 
relations humaines et la tension entre l'individu et la communautd ; relations qui 
prennent de plus en plus d'importance dans notre monde interdépendant où la portée 
des nouvelles technologies. particulièrement biomédicales, transgresse les hntikres et 

les 6poques. 
Les discussions contempomines sur la complexité indiquent une des directions 

vers laquelle la bioéthique se doit d'évoluer. La complexité émane de l'dtude du vivant 
et guide la &flexion vers des dthodes capables de considérer les multipies 
interactions, la créativité et l'organisaîion spécifiques aux systémes complexes. dont h 
bioéthique. 



L'objectifprincipal de cette thèse consiste en la recherche préliminaire de ce que 
peut signifier une méthode pour la complexité en bioéthique. 

Dans un premier temps, un survol historique de la bioéthique et des discussions 
portant sur la m&hodologie dans ce domaine. de même qu'un examen de la 

problCmatique de la complexité, motivent l'exploration d'une mtthode pour la 

complexité en bioéthique. 
La seconde partie de la thése constitue une analyse des Bcrits d'Edgar Morin. un 

penseur ayant lié la complexité à la méthode. La contribution de Morin au 
développement d'une pensée complexe, fondement d'une méthode pour la complexité, 
permet de mieux cerner ln discussion sur la complexité et son rapport avec la 

méthodologie en bioéthique. 

Dans un troisième temps. trois enjeux kthiques. le clonage, l'euthanasie et le 

commerce du gène. sont analysés à la lumih-e des écrits de Morin atin d'explorer ia 

signification de la cornplexit6 en bioéthique. Cette approche méthodologique traduit un 
présupposé de base : la méthode pour la complexité en bioéthique n'est pas formulée 
d'avance mais se construit graduellement au cours de la recherche et grâce ii l'analyse 
de diffbrents enjeux complexes. 

L'analyse des enjeux complexes à l'œuvre dans trois dilemmes éthiques 
ddmontm que la méthode pour la complexitd en bioéthique illustre les caractéristiques 
fondamentales de la complexité qui sont expliquées tout au long de la thèse. 
Cette nouvelle mCthode pexmet d'identifier et de comprendre des enjeux éthiques qui, 
autrement seraient passés inaperçus, car trop intriquds dans des relations complexes. ou 
qui n'auraient pas €té envisages comme des probl&mes ethiques en raison de leur 
appartenance à des spheres d'activité (sociologique, piitique. économique) excédant le 
champ de compétence uaditio~el de la bioéthique. 

Notre demarche en vue d'élaborer une nouvelle duiode en bioéthique s'inscrit 
dans le prolongement des sciences de la complexité et des écrits de Morin. Nous 
souhaitons par là pouvoir inciter à la réflexion et tenter d'enrichir les débats publics sur 

la question. 
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INTRODUCTION 

En cette fui de siècle, nous sommes témoins d'une révolution technologique 

ayant des implications pour l'humanité aussi h p o ~ t e s  que celles produites par 
l'avènement de la tCvolution agricole et de la révolution industrielle. L'explosion ûe 

I'infomtique et des techniques de communication, les développements spectaculaires 
en biotechnologie, la dtiplication des domaines d'expertise', la recrudescence de 
considérations Ccologiques, I'interdependance mondiaie accrue2, les pressions 
démographiques et les bouleversements dans les valeurs et les attitudes, pour ne citer 
que quelques exemples, amènent un accroissement & la complexité de la société et de 

ses organisations. 
L'homme p u t  désocmais amasser des co~aissmces à une vitesse 

exponentieîie, sans pour autant avoir le temps ou les moyens *je les intégrer et de 

comprendre leur signification réelle. Les informations se multiplient et se répandent 
sans nécessairement impliquer des interlocuteurs. Une surcharge dans le genre et le 

nombre d'informations disponibles, nonobstant la coordination et l'intégration de 

allesci. provoque désordre et incohérence. L'infomution devenue bruit conduit B 
l'obscurcissemnt gCnCraüsC. Cate sur-information. dénommée  orma mat ion 
implosion" par M m y  Gell-Mann (1994)' &ne à I'iacohércnce plut& qu'8 la 

compréhension du monde dans lequel nous vivons. 
Par ailleurs. le pouvoir d'émancipation qui découle de l'information est en 

relation directe avec son pouvoir d'asservissement. Les renseignements informatisés, 
en ne servant que les Uiterêts des appareils sociaux dominants, qui se présentent du 

=te gtdrakmnt comme les défenseurs des droits et li'bertés des hommes, peuvent 
devenir l'instmment de i'assecvissement total. L'61widation de la st~cturie du gtnome 
humain. pour ne citer qu'un exemple. comporte le risque de donner à une dite le 
pouvoir de àécision sur la vie. L'afflux croissant des informations concernant les 
individus et les populations impliquera des choix auciaux sur le contenu de 
l'information recherchée, son contrtlle et sa dispersion. 

' Ceitr multiplication des domaines d'wtpwtise occulte les intetactions subules qui s'opèrrnt cnûc les 
d i f f i t c s  disciplines. 

Cette inaadCpendPi1Ec pose le pbl&mc do savoir comment administrct une s0clSOCl4té à la fois 
inmdépawbtc et plutalistÉc En effet, comment réconcilier le besoin d'auu~gcsEi*on a de liberté awc le 
besoin d'une distribution équitable et rationde des hssourrcs mondiales 3 



Dans un autre ordre d'idees, si plusieurs découvertes scientifiques ont et6 trés 
Mnt5fiques. comme œ fut k cas en médecine, et si elles ont contribue à augmenter le 
confort et la richesse matérielle, elles ont en revanche causé d'immenses problèmes tels 
que la pollution, la désefication et l'extinction de plusieurs espèces animales et 
végétales. L'action technologiqw comporte un caractère cumulatif et idveaible dont 
les processus échappent B la volonté et ii l'entendement de l'acteur. C'est ce qu'Edgar 
Morin nomme l'écologie & l'action (Mo& 1990). 

Tous ces facteurs se traduisent par une cornplexifkation accrue qui déne nos 
méthodes traditionnelles d'analyse et d'action et qui nous oblige il des restnictutations 
mentales et sociales importantes. Un mouvement général de prise de conscience 
intellectuelle, qui a vu le jour en science, souligne la nécessit6 d'adopter de nouveaux 
outils conceptuels et intellectuels qui tiendraient compte de la cornplexid, du paradoxe 
et de la contradiction. 

La pensée scientifique classique. édifiée sur les concepts d'ordre, de séparabüité 

et de raison3 (MOM, 1995). relève principalement de systémes clos et de relations 
linéaires dans lesquelles des effets ntgiigeables provoquent des perturbations mineures. 
Or, les systémes biologiques et sociaux sont des systtmes ouverts dans le sens oh üs 
échangent de I'Çnergie et de l'information avec l'environnement. l'ls sont caractCrisés 
par le ddsordre, l'instabilité. la diversitt, le d&équilibre, de même que par des relations 
non LinCaires où des effets insignifiants peuvent être B l'origine de pertwbations 
massives. L'analyse de tels syst5mes ne peut plus reposer sur les méthodes de la 
science classique sans pécher par réductionnisrne. Les nouvelles approches pour 
expliquer les systtmes complexes naturels et sociaux dans divers domaines des 
sciences pures et appliquées prônent une ouverture et une créativité qui permettent 
d'accomplir un passage du simple au complexe et un transfert de la structure au 
processus. Une teiîe évolution marque un changement de paradigme dans la pensée 
scientifique. Ce nouveau paradigme. né la fois du développement et des limites des 
sciences contemporaines, ne daaisse pas les principes âe la science classique mais Ies 
inttgre sans pour autant réduire la dalité aux unités Cltmeniairrs et aux lois g6n6raies. 

' Ces concepts sous-tendent plusietus principes : le rejet & I'aiéaîojlc, du desoidn, & l'individuel ; la 
disjonction entre les objets et leur environnement et entre le sujet et l'objet ; le principe d'induction, & 
déduction et & rejet & la contradictioii. 



Les limites de la pensée scientifique classique 

Depuis le dix-septième siMe, avec les écrits d'Isaac Newton (Phcipia, 1687), 
l'activité scientifique a dté dirigée selon les principes dits de 1'6poque classique. Ces 
principes s'énoncent comme suit : 

1. Les lois qui régissent toutes les organisations sont universelles tandis qu'il existe 
une souverainete explicative de l'ordre. Selon ce principe, la pr&iction exacte & 

tout comportement systhique est possible B condition de pouvoir recueillir 
suffisamment d'information sur le système en question. Par exemple, Pierre Simon 
de Laplace (1747- 1827) prétendait pouvoir pddire l'avenir à jamais dès lors qu'il 
connaîtrait la vitesse et la position de toutes les particules de l'univers (Crutchfield 
et aL.1986). Dans cette optique, on interprète les albas comm des impressions 
provoqutes par notre! ignorance et qui ne sauraient donc avoir leur place dans 
L'analyse scientifique. Tout ce qui est évdnementiel, historique, local et singulier est 
ignoré parce que considér6 comme contingent. 

2. Le comportement des systémes est réduit aux comportements de leurs constituants. 
ce qui p u w t  de c o ~ a î î  ces systèmes en analysant les propriétés de leurs unitCs 
élémentaires. Dans le domaine scientifque, l'analyse cartésienne a eu pour 
conséquence une hyperspécialisation disciplinaire. 

3. L'objet est isol6 de son environnement et par rapport h l'individu qui l'étudie. Après 
avoir fornulé une théorie, le scienmque Clabore une expérimentation en ne 

&pondant qu'à certaines questions précises et en demeurant insensible d'autres 
questions. Il est nCcessaire d'isoler artificiellement L'objet & son environnement afin 
d'éliminer le plus possible tout facteur pouvant influencer le déroulement de 

l'expérimentation. L'objectivité scientifique est ici assurée par une vérification des 
résultats par des expérimentateurs externes. 

4. La demonstration logique de théories piésente une fiaboité absolue. L'induction, la 
déduction et le rejet de la contradiction constituent les fondements de la raison 
classique. L'induction représente la formation d'hypothèses suite à L'observation 
d'exemples particuliers, tandis que fa dtduction concerne l'interprétation des 
obsmations scientifiques. Le rejet de la contradiction accompagne L ' B a  & 



tout ce qui est contingent. La science est perçue comm k t  cumulative, c'est-&dire 
qu'elle progresse par une accumulation de d o ~ é e s  expérimentales et par l'ajout de 

nouvelles. lois aux théories préexistantes (HacLiag, 198 L). 

Les développements des sciences physiques et de la cosmologie au cours des 
dix-neuvième et vingti8m siècles ont mis en Cviâence les limites de la conception 
classique de l'intelligibilité et la nécessité de considkr des facteurs comme k désordre. 
l'incertitude et la contradiction, jusqu'alors rejet& puisque perçus comme contingents. 

Au début du dix-neuviéme siècle, le deuxième principe de thermodynamique, 
portant sur la dtgradation irréversible de l'hergie sous forme d'entropie. a permis 
d'envisager I'inéversibilité du temps en physique. De plus. œ même principe a 
soulignC la ntcessitd d'inclure l'histoire et 1'CvCnement dans l'analyse scientifilque. 
Selon Illya Prigogine. il est impossible de comprendre un système complexe en faisant 
abstraction de son histoire et de son parcours (Prigogine et Stengea. 1984). 

L'univerSalitt5 des lois CtemeUes et le déterminisme laplacien ont €té remis en 
question par la découverte. en physique quantique, du principe d'incertitude de 

Heisenberg qui énonce l'impossibüit~ de mesurer à la fois la vitesse et la position d'une 
partide physique. Une telle incertitude se retrouve dans certains phhomènes 
aléatoires comme le rayonnement radioactif (Crutchfieid et al.. 1986). Lc principe de 
l'universalité des lois a égaiement Cté mis en cause par la découverte des "trous noin" 
en cosmologie. Ceux-ci constituent des entités espace-temps dans lesquelles cessent 
d'exister toutes les structures de base (les particules 6lCmentaires par exemple) et qui ne 
sont soumises il aucune loi physique, ni &me à celles de la théorie quantique ou de la 
théorie de la mlativité qui ont pourtant remplacc la conception scientifique newtonkme 
(Bohrn et Peat, 1987). Toujours en cosmologie. la découverte de la diaspora des 
galaxies dans les années soixante, en corroborant la thtorie du "big bang" selon laquelle 
le cosmos a été gCdd par un 6vCocmnt thermique important, tend à 6tabli.r que 
L'univers se serait construit non seulement en dépit du dtsordrr, mais aussi grâce B Lui. 

Par ailleurs, fes travaux individuels de Kurt Oodel et d'Alfred Tarslu ont 
sodevC les limites de la àémonstration logique au sein des systéms f o m h  
complexes. Le thaocème d'incomplétude & OWel ainsi que la logique sémantique de 

Tarski monmnt qu'aucun système déductif ne dispose de moyens suffisants pour 
démontrer sa propre validité (MOM. 1995). D'autre part, la ~e~onnaissance de L'ht&&t 
scientifique dcs contradictions il i'œuvre dans i'expérimentation. comm des indices & 



v6rités insoupçom6es, a ébranle ce* fonckments du raisonnement scientifique 
classique. Pour reprendre les termes de Niels Bohr : 

"Une vent6 superficielle est un enoncé dont l'opposé est faux; une vdritb 
profonde est un CnoncC dont l'opposé est aussi une vent6 profonde." 
(Niels Bohr cité par Edgar Morin. 1990 : 308). 

De la même maniere que dans les sciences, de nouvelles bites ont surgi dans 
le domaine de I'ethique depuis l'avènement des nouveaux d6veloppements scienufiques 
après la deuxième guerre mondiale. 

Les limites de l9Çthique classique 

Selon Jean Ladrihe, une culhue doit offk un enracinement et des fuialités qui 
permettent B l'individu de s'interpréter lui-même et de s'orienter (Ladriere, 1977). 

Autrefois, l'existence humaine s'inscrivait dans %ne totalité de sens". d é f ~ e  par la 
culture. Les mythes, I'expdnence vdcue, la superstition et la religion donnaient une 
orientation et une signification à la vie humaine (Ladriere, 1977). 

La notion classique de culture recouvre un ensemble de croyances, d'idéaux et 

de normes encadrant les pensées, les paroles et les actes de tous les etres humains 
quels que soient le Lieu ou l'époque. Selon cette ddfdtion, une personne cultivée était 

en mesure de saisir l'étendue des obligations et des devoirs humains, tout autant que h 
nature des interdits. Dans ce système de valeurs, l'éthique apparaissait comme une 
discipline fondée sur la philosophie, la théologie ou la religion. et s'attachait à 

distinguer le bien du mal grâce il des conceptions a priori de la nature humaine et du 

bien. L'dthique se fondait alors sur les trois principes suivants : I'immu&litk de la 
condition humaine, l'existence d'un consensus fort autour de la spdcification du bien 

humain et la limitation tempmlle et geographique des répercussions de l'action 
humaine (Jonas. 1974). L'explosion scientinque et en particulier les développements 
spectaculains de la biotechnologie au cours des décennies suivant la seconde guette 
mondiale, ont posd des problèmes considéraôles B la société et ont indique les limites de 

l'bthique traditio~ek. Pour Hans Jonas. la puissance, la port6c et I'ambiguït6 momie 

des développements technologiques rdccnts sont t eks  que k cadre de l'éthique 
traditionnelie ne pouvait plus les contenir (Jonas, 1974). En effet, dans I'ère poste 
modeme, la nature humaine ne représente plus le principe fondamental gouvernant toute 



action humaine. La définition d m e  de la nature humaine est remise en question alors 
que les nouvelles technologies biomécücdes agissent de plus en plus aux confins de la 

vie. II existe en oum une vCritable dissension quant il la mani6re de juger (positivement 
ou non) les applications des techniques bioméàicaies B la vie humaine4. Enfin. les 
dpercussions & l'action humaine ne se msurent plus uniquement sur un plan 
individuel parce qu'eues concernent tous les peuples & la tem, voire les gdndrations 
himes,  œ qui implique une nouvelle responsabilité humaine (Jonas, 1993). Le 
caractère cum&tif et irrcversibk de l'action technologique, dont les processus 
échappent B la volonté et B l'entendement de l'acteur, ajoute à l'ampleur du défi que 
représentent les découvertes technologiques (Jonas, 1974)' d'autant plus que, comme 
le signale Hans Jonas. 

''Si rien ne réussit tant que la réussite. rien ne rend d'avantage captif que la 
réussite" (Jonas. 1993 : 28). 

L'6volution exponentielle de la science et de la technologie n'a fait que renforcer 
leur préponderance au sein de la socidté. Poussée B I'exeme, la pratique de la science 
n'a plus pour objectif l'avancement de la societ6, mais son propre dtveloppement. Aux 

dires de Jean Ladri5re. la science a perdu le sens de sa finalité (Ladnkre, 1977). 

Les nouveaux problémes scientifiques, surtout biom6dicaw. et 1'6volution des 
mœurs ont eatrâ Ui& la transformation des mbthodes traditiomeiiement utilisdes en 
Cthique. 

L'Cmrgence de la bioéthique dans les années 196û s'est faite graduellemnt 
g&e à L'apport de scientifiques, de thCologiens, de philosophes. de juristes, de 

Idgislateurs et d'autres professio~els de la santd. En pkine Cvolution, ce champ, dont 
la nanue &me est toujours source de controverses, connaTt actuellement une 
réévaluation de ses fondements et m6thodes. 

Certains auteurs considèrent la bioéthique comme une discipline nouvelle avec 
ses propres méthodes, alors que d'autres penseurs influents soutiernent que la 
bioéthique ne diffère de l'éthique que par les questions, d'ordre biomédical, auxquelles 
elle s'intéresse. Selon cette derniere optique, la bioéthique n'est qu'une forme d'dthique 
appliquée qui ne âétient pas une mdthoâologie spécifique. Fonâée sur la rationaütt, 

'Cette dissension s'expüpuc en selon Eagiehardt, par k fpil qu'a existe aufant & c o n ~ o n s  
diffkntes & ta justice que tic religions majcurrs dans notre socidt& Ii ~OME en exemple Ic fait qu'il 
n'est pas exceptionnel & renconcrw des individus convaincus que ceux qui exploitent les pauvres sont 
ceux qui ne leur pmcuent pas de vendre leurs organes aux r i c h  (Engclbatdt, 1996)- 



I'Çthique appliqude prétend posséder des règks de base qui s'appliquent ii tout individu, 
en tout temps et en tout lieu. Une telle approche, dont la logique de raisornement 
s'apparente beaucoup ii ceMe de l'&que classique, partage plusieurs des 
caractCristiques de la science classique que nous venons d'honcer. 

L'bthique appliquée a dominé la &ne de la dthodologie en bioéthique depuis 
la &mi&re décennie. ette mani&e de concevoir l'éthique est tgalement ddnomrnée la 

théorie âes principes pam qu'elle suppose que ce sont les principes et leur interaction 
(et non une théorie souveraine ni des particrilarités contextuelles) qui dktenninent les 
dÇcisions concernant la résolution des dilemmes Chiques. L'tthique appliquée présente 
une similinide intéressante avec la science classique en ce qu'elle repose elle aussi sur 
les principes d'universaiité. de dduction, d'isolement et de fiabilitt. 

Afin de mieux cerner les implications de I'Cthique appliquée, il faut dégager les 
caracieristiques de cette approche en fonction des quatre grands principes de la sience 
classique que nous avons présenth plus haut. 

1. Le principe d'universalitt 

Le concept d'éthique appliquée présuppuse l'existence d'un ensemble de 

principes moraux fondamentaux et universels qui s'appliquent à tous les êtres humains. 
en tout temps et en tout lieu, et grâce auxquels on distingue les bonnes actions des 
mauvaises. Pour pouvoir c0nf6m aux principes fondamentaux leur signification et 
surtout leur caractère obligatoire. il faut pdsumer l'existence de convictions et de 

valeurs universeiles, condition qui ne peut etre satisfaite dans nom monde pst- 
moderne (Engelhardt, 1996). Certains auteurs, dont les tenants des thCories dites 
particdaristes, font ressortir l'importance d'inclure les points de vue particuiiers dans 
les discussions tthiques (Wildes, 1993). 

2. Le principe de nduction 

Wrce qu'elle s'appuie sur des principes g6n&raux, l'éthique appliquée a 
tendance ii exag&er les similitucies entre les problèmes tthiques et à sous-estimr leurs 
dinerences et leurs caractéristiques propres. Une tek tentative d'unification risque de 
fausser l ' d y s e  et la résoIution des d i l e m  puisqu'elle ne tient pas compte & la 
spscificité des probl&mcs en question (Dancy. 1985). Plus gave encore, h 



convergence présumée de principes orientant l'action tend à réduire la bidaque,  pour 
les ndophytes & la discipline, B une formule d'application directe. 

Les valeurs prisées dans les sociétés Libérales, comme l'individualisme, 
l'autonomie et les droits de la personne. confirment et nnforcent la tendance de 

l'&bique appliquée & concevoir les obligations et les objectifs comrnux~~ comme devant 
uniquement être tributaires d'un contrat enm individus et non d'un sens de 
responsabiîité envers la communautt. Les critiques de l'tthique appliquée deplorent, B 
juste titre, le fait que les principes gouvernant l'action soient soumis ik l'ordre individuel 
et non B une logique communautaire (Callahan. 1990). 

3. Le principe d'isolement 

La suprématie accordée à l'individu tend dgalement à induire un principe 
d'isolement qui empêche de percevoù l'etre humain comme faisant partie i n tdp t e  & 

la sociCt6 et de la vie comrnunauWe. Le modtle du dkideur individuel ne convient pas 
à la &solution des dilemmes Cthiques menant en cause des institutions dont l'activité 
touche le bien-être de toute une population dans une socitté pluraliste, qu'a s'agisse 
d'un mital  ou d'un systtme de santt, car cette résolution requiert un recours B la 

thCorie poli tique et sociale (Callahan, 1980). 
De plus, la socidté et la vie communautaire marquent profondément l'individu. 

Le contexte social et historique déterminent toujours le raisornement tthique de 
l'individu dans la mesure où les principes et les dilemmes éthiques apparaissent au sein 
d'un environnement socio-culturel dom6 et d'une époque paRiculii!re. 

Dans ces conditions, les relations conceptuelles g6n6rales ne sont pas 
appropriées pour résouâre des probKmes complexes (McIntyre, 1984 ; Elliot, 1992). 
R faut impérativement prendre en considération k contexte dans lequel surviennent les 
dilemmes Cthiques. Le problihne du contexte se pose paniCUii&ernent au sujet de 

l'impartialité préconisée par ks tenants de l'éthique appliquée. Comm le soulignent les 
défenseurs d'une approche plus relationaeile. l'impartialité ne saurait servir de principe 
ii la résolution d'un dikmm Chique que dans la situation bien pttcise où les individus 
agissent en tant qu'égaux dpns des contextes publics. 



4. Le principe de fiabilité de la raison 

L'éthique appliquée. fondée sur l'empire de la raison. veut que ce soient ks 
principes universels et leur i n d o n  qui gouvernent la prise de decision lors de la 

dsolution d'un dilemme tthique. Or. il n'est pas possible d'arriver à un consensus sur 
les pdmisses de i'ethique appliquée dans une soci6té où les gens ne nconnaissent ni la 

sigaification ni la hi6rarchie des principes fondamentaux sur lesquels reposent les 
jugements moraux (Engelhardt, 1996). Une rationalit6 instrumentale et sans contenu 

particulier n'est pas suffiante pur Ctabür une appréciation morale d'un dilemme 
ethique particulier. 

Pour les partisans de l'éthique appiiqude. la résolution des problèmes éthiques 
n'est pas fondée sur une seule thdorie souvendne. Ainsi. les prémisses modes initiales 

résultent des diverses thdories tthiques. parfois divergentes, qui sont présentes dans 

notre soci6tt pluraliste. En même temps, l'éthique appliquée soulève plusieurs 
questions d'ordre mta4thiques : la justesse des décisions dépendelie du choix de la 

-rie ? Comment choisir panni les difftrentes thtones ? Existe-t-il une boane 

thdorie ? Trop souvent, ces questions restent malheureusement ignorées par l'éthique 
appliquée qui tend B les considérer comm secondaires. 

D'autre part, l'utilisation de 1'Cpithete "appliqué" laisse enrcndre qu'il existe une 
théorie Cthique solide et cohtreate, susceptible d'application directe. Encore une fois. 
on doit poser la question mtta4thique de savoir quelle approche choisir parmi les 

multiples thkories conuadictoires. ï i  faut savoir que le f i t  de considérer le choix de la 
théorie comm n'ayant aucune influence sur la prise de décision constitue dtjà un 
ra i so~emnt  mbta-éthique en soi (Green. 1990 ; Hoimes, 1990). 

Par définition, I'ethique appiiqude pioctde à la résolution de dikmms Chiques 
@ce 8 une démarche déductive allant des p~c ipes  universels à des pmbl&mes 
particuliers. Mais comment. dtmt donné la pluralité de nos sociCtCs. arriver à un 
consensus sans imposer une iâéologie dominante ou des préjugés éthiques ? 

Comment, du reste, paxvenir à un consensus alors &me que la démarche déâuctive 
suscite la divergence des positions plutôt que la convergence des idées. objectif qu'eue 
vise pourtant ? 

La méta-éthiqw, aussi dhionmibe Cpistémologie & l'tihique ou logique de l'&ique, s'intçrrsse aux 
concepts, aux langages ainsi qu'au raisonnement et B l'argumentation utifisés en bidthique (Roy et a&. 
1995). 



Selon Bernard Lonergan, i'dthique ne prnd pas son origine dans des principes 
prédéfinis mais dans la conscience de soi ratiomeMe (Lonergan, 1957, 1988). L'ordre 
ethique Cmerge d'un échange entre plusieurs personnes qui se corrigent mutuellement ii 
mesure qu'ils conhntent lem idées. Le raisonnement pratique. ainsi démit et mode16 
d'après la dialectique aristotélicienne, met en lumière un ordre ethique "impliqué", non 
fornui6 d'avance qui, selon la définition de David Bohm (1980). se manifeste 
lentement et graduellement, au fl des circonstances. L'ordre "expliqué". normatif. tel 

qu'on le retrouve par exemple en éthique appliquée, est explicite, dtjl résolu, et sen à 

justifier une ou plusieurs positions (Bohm, 1980). Dans le cas de I'dthique appliqute, 
des principes normatifs justifient la moralité ou l'immoralité d'un comportement. 

Malgré la popularité de l'approche appliquée en bioéthique, on remarque un 
malaise croissant dans la littérature spécialisée en ce qui concerne les thkories de 

principes et. plus pariiculi&rcmeat, celle promulguée par Tom Beauchamp et James 
Childnss (1994). la plus répandue. Les Limites d'une teiie approche ddductive, qui 
seront aboràées plus en déiaü au premier chapitre, suscitent un questionnement et 

renouvellent la recherche de repères m6thodologiques en bioéthique. Plusieurs 
chercheurs sont en effet il la recherche de méthodes pouvant tenir compte du contexte 
(culturel, historique. politique). du passage du temps, de la tension cnhuice entre 
l'individu et la socittt. de la communication entre les divers e16ments des systèmes 
complexes (comme la socidté et ses instinitions) et de la créativité présente dans ces 
systèmes. 

La prise de conscience inteilectuelle dont il a di6 question plus tôt et qui a été 

nconnue et thématisée en science, se manifeste tgalemnt en bioéthique, oh il apmt 
nécessain que la dthodologie se situe à un autre niveau afin de rendre compte de la 

complexité des dilemms dthiques. Les discussions contemporaines sur la complexité 
indiquent une des dhxtions vers laquelle la bioéthique se doit d'évoluer. Ainsi, certains 

dilemmes &biques ne peuvent etre pequs ni abordes dans leur entien& sans le recours 
à une pensée complexe, iospirae de la complexité et apte il y répondre. 

La complexité émeric de L'ttude du vivant et guide la réflexion sur les 
méthoQlogies capables de considérer les multiples interactions, la crtativité et 

l'organisation spécifiques aux systèmes complexes, dont la bioéthique. 



Objectif de la thèse 

L'objectif principal de cette thèse consiste en la recherche prtliminairr de œ que 
peut signifier une méthode pour la complexité en bioéthique. 

Les dtcouvertes issues des sciences de la complexité, qui tentent de reconnaître 
et & réagir Za la complexitt apparente des systèmes vivants et sociaux, ajoutées au 
renouveîlement de la =herche méthoâo~ogique en bioéthique. ouvrent la voie ii 

l'examen d'une approche complexe en bioéthique. La pende complexe recherchée 
exploiterait la complexité prtsente dans les enjeux éthiques. Cette méthode offrirait un 
moyen de dépasser les mdthoàes ethiques traditio~eiies qui ignorent la complexité soit 
par choix (objectif de rationalisation), soit par ndcessitt (par manque d'outils pour 
n c o ~ a î a  et travailler avec cdte complexitd). Edgar Morin. un penseur ayant uni 
méthode et compiexité dans ses Ccrits. surtout dans ki Mhthode (1977, 1980, 1986, 

199 1). guidera notre réflexion sur une éthique pour la complexité en bioéthique. 

Présupposés sur lesquels repose cette thise 

1. Nous ne prétendons pas que la complexité a Cté totakrnent abscnte de la 
mtthodologie en bioéthique au cours des trente demières années. 

2. Cette thèse n'a pas l'ambition d'onrir une solution aux controverses d'ordre 
mCthodologique en bioéthique, mais tente plutôt de poser le problème de la 

complexité comme methode en biotthique. 

3. Nous n'afFions pas qu'une dthade complexe en bioéthique est la solution pour 
résoudn les probl&nes ethiques contemporains. Une telle m€thode reprCseiue une 
voie parmi d'autres. 

4. La dtlmde complexe que nous présentons s'attache moins ii résoudre les enjeux 
Cthiques ciés qu'ii proposer une exploration m&hodologique permettant d'aborder 
ces enjeux sous un nouvel mgk. A riristar des sys<èms vivants ouverts, il 
l'intérieur desquels informations a Csicrgie sont échangées avec i'enviromement, 
atte thèse se tamima sur une ouverture. désirant pmvoquer une dlurion et des 



&changes intellectuels sur la possibilite d'tlaborer une méthode pour la cornplexit6 en 
bidthique. Ainsi. cette thèse se veut un début de dflexion et non une fin en soi. 

S. Une méthode complexe qui accueille le paradoxe et la contradiction pennem 

d'identifier et de comprendre des enjeux Cthiques qui. autrement, auraient pu passer 
inaperçus, car trop intxiqubs des relations complexes. ou qui n'auraient pas étt 
envisages comme des problémes tthiques en raison de leur appartenance des 
sphères d'activité (sociologique. politique. économique) excedant le champ de 

cornpttence traditionnel de la bioéthique. 

6. La méthode pour la complexité en bioéthique illustre les caractéristiques 
fondamentales de la complexité qui suont expliquées et dCveloppées tout au long L 

la thèse. 

Logique de la thLse 

Dans un premier temps. un survol historique de la bioéthique et des discussions 
ponant sur la mtthodologie, suggère que ia bioéthique est une discipline jeune. en 
pleine Cvolution. L'insatisfaction croissante iî Mgard des methodes utiiisks en Cthique 
appliquée traduit une nc&rche active, quoique désorganisc!e, de nouveaux reptres 
m6thodologiques pour la bioéthique. 

Parallèlement, l'tvolution de la problématique de la complexité - ses notions. 

ses domines d'application ainsi que ses honcds - tnre une nouvelle voie pour la 
compréhension des systèmes complexes, parmi lesquels figurent la soci6té et ses 
institutions. La pensée complexe. Claborée B partir des notions de la complexité. 
présente des outils méthodologiques pour appréhender la cornplexit6 de notre monde. 

Afin & mieux cerner la discussion sur la complexité et son rapport avec la 

méthod010gie en biaéthique. la seconde partie de la thèse comporte une analyse des 
&ts d'un penseur ayant lié la complexité ii la méthode. 

Eàgar Morin, ik la fois artisan, Ctudiant et défenseur & la théorie des systtmes 
adaptatifs complexes. tente, ii partir de la dacouverte de la complexité, & développer 
une méthode de In complexité. Plusieurs dimasions des systèmes adaptatifs 
complexes, rév61ées dans L'étude du vivant et Cnoncés dans le deuxi&mt chapitre de la 



thése, s'int5grent dans un principe organisateur de la comaissance, ob ordre, ddsordre 

et organisation sont conçus sirnuitandment. 
L'idée directrice de la partie sur ki M4thode de MOM est que la théorie de la 

complexité peut contribuer au développement d'une pende complexe, fondement d'une 
méthoàe pour la complexité. Après avoir mnC une enquete sur k sens du mot 

"méthode", nous tenterons de metire au jour le rôle de la complexitd dans I'Babotation 
de la pensée complexe chez MOM. Une incursion dans les écrits de Bernard Lonergaa 
(1904-1984), phüosophe jésuite et théologien dont la pensée sur la méthode se 
rapproche sensibiement de celle développée par MOM, servira notre compréhension du 

concept de 'b~&Ide". La pensée complexe fonde la méthode de complexité de Morin 
qui, ii son tour, guidera notre recherche d'une mdthode pour la complexité en 
bioéthique, objectif de la &&se. 

La troisième partie, qui explore la signification de la cornplexit6 en bioéthique, 
présente trois enjeu Cthiques, le clonage, l'euthanasie et le commerce du @ne, 
analysés il la lumière des écrits d'Edgar Morin. 

Le clonage, devenu un enjeu Cthique émergent de par les dt5veloppements 
récents en gtndtique et en embryologie, met en œum une complexitt où interagissent 
plusieurs questions d'ordre social, Cthique, légal, méâical et économique. Par 
condquent, on doit aborder œ problème l'aide d'une méthode qui pnnette de 
percevoir les liens entre des sphiires d' activite distinctes. 

La pensée complexe peut tgalernent offrir de nouvelles perspectives pour des 
questions non dsolues qui font l'objet de débats depuis des sitcks. C'est k cas de 

l'euthanasie dont la cornplexit6 se situe à l'interface du systéme médical. de la socibté a 
de l'individu. Cette wmpiexité se manifeste priacipaiement à trois niveaux : k dtbat 
sur la ItgPLisation de l'euthanasie, l'organisation du système de sant6 et la récurrence 
même des débats sur l'euthanasie. 

Le commerce du g h e  représente, pour sa part, un problème de génttique où les 
aspects économiques, normalement passés sous silence, prennent une importance 
primordiale. On remarque Cgalement une complexité quant aux fondements 
idéologiques sur lesquels reposent les positions et les actions dans les domaines 
scientifiques et politiques. 

Les cormissances acquises sw Les comportements des systèmes complexes, 
associées à la pende complexe tcUe que développée par Edgar Morin, pemieaeat & 

fain cessoitir la complexi& des enjeux 6thiques choisis et de proposer âes moyens 



d'aborder cette complexité. L'approche empruntée dans cette thèse traduit un 
prCsupposé de base : la méthode pour la complexité en bidtbique n'est pas formul& 
d'avance mais se manifeste graduellement, tel un "ordre impliqué" (Bohm, 1980), au 
cours de la =herche et gdce B l'analyse & différents enjeux complexes. Notre 
demarche en vue d'élaborer et d'adopter une nouvelle approche ~thodologique en 
bioéthique s'inscrit dans le prolongement des sciences & la complexité et des &rits & 

Morin. Nous souhaitons par là pouvoir inciter B la réflexion et tenter d ' e ~ c h i r  les 
débats publics sur la question. 
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PARTIE 1 

ÉVOLUTION DE LA BIOÉTHIQUE ET DE LA COMPLEXTTÉ 

  THO DO LOG LES ET CHAMPS D'ACTION 



INTRODUCTION 

Depuis i'6mergena de la bioéthique au cours des années 60, les discussions 
pottant sur la mCthodologie dans a domaine ne cessent de prendre de l'ampleur. La 
cornplexincation de la socidté et de ses institutions. de même que le nombre croissant 

des interrelations entre la bioéthique et des sphéres d'activité traditio~ellemait 
considénks comme &tant hors du champ de la bioéthique (l'économie et la politique 

par exemple), invitent P une tmsfonnation des principes qui organisent La 
connaissance. Une prise de conscience accrue du &le joue par I'histoire et la culture 
dans I'emergence des problèmes dthiques a permis de concevoir une nouvelle manitre 
d'aborder les enjeux Cthiques. En m&ne temps, la necessité de prendre en considération 
le contexte dans l'analyse Cthique a mis en évidence les lacunes des méthodes 
déductives qui présupposent l'existence de convictions et de valeurs universelles. 
s'appliquant il tous les êtres humains. en tout temps et en tout lieu. L'engagement des 
thkories iiôédes envers l'individualisme, l'autonomie et les droits de l'individu, est 
Cgalemnt remis en question alors que la complexité des relations humaines et la tension 
entre l'individu et la communauté, prennent de plus en plus d'importance dans nom 
monde interdbpeadant où la portée des nouvelles technologies. particuliènmcnt 
biom6dicales. transgresse les frontières et les Cpoques. 

La recherche de nouveaux repères m~thodologiques, que l'on peut observer en 
bioéthique. appelle l'avenement d'outils conceptuels et Uuellectuels permettant de 

compmdre la complexitt des relations humaines. 

La probltmatique de la complexite, tek que développée par les sciences de la 

comp1exitél dans plusieurs disciplims dont l'&onomie, l'informatique et la biologie. 

propose une nouvele repdsentation de la réalité. Le désordre. l'organisation, la 
contradiction et le hasard participent dtsonnais & la mise en œuvre de toute 
cornaissance. Puisant des notions et des concepts au cœur des sciences & la 

complexité, la pensée complexe o f '  des approches utiles pour comprendn k 

' Comme la probldmatique de la complcxid en est encorc à ses clébuts dans bien des domaines et qu'elle 
est en pleine &olution, l'expression ''sciences & la compkxité" utiiiisée ici ne ré& pas à une 
discipline scientifique établie mais englobe plutôt les notions, concepts et applications de la theode & 
la cornplexit& dans divers domaiaes. Cette expiession "sciences de ia cornplexit&" sera donc uulisée tout 
au long de la îhèse afin de ne pas surcharger inutilement le texte. 



comporiemnt des systèmes adaptatifs complexes, parmi lesquels figurent au premier 
plan la sociCtt et ses organisations. Plus encore, la pe& complexe apparaît comme un 
moyen & travailler avec cette complexité. 

Le mouvellemnt de la ncberdw métbodoIogique en bidthique et l'apparition 
d'outils conceptuels permettant d'appréhender partidemnt la complexité de notre 
monde. motivent l'élaboration d'une méthode pour la complexité en bioéthique. 



Chapitre 1 

LA BIOÉTHIQUE 

SURVOL HISTORIQUE ET REPÈRES MÉTHODOLOGIQUES 

Alors que le mot "bioéthique" n'apparaît pour la premiere fois qu'en 197 1 dans 

un livre intituié Bioethics : Bridge to the Fu~tre publié par un oncologue américain du 
nom de Van Rensselaer Potter, la discipline avait pourtant déjà vu le jour dans les 

années I960, en outre grâce B l'évolution de l'ethique mtdicale. Dans ce contexte, Van 
Rensselaer Potter proposait de dkveiopper une ethique nouvelle qui guiderait les choix 
moraux afin d'assurer la survie de l'homme et de la planète. Une telie orientation 
environnementaliste a fmalement c6d6 le pas il une conception de la bioéthique 

davantage axée sur les probltmes et les dilemmes de nature biomédicale (Reich. 1995). 
À l'origine. l'opposition entre les deux perspectives etait seulement perceptible dans la 
rnani5re dont chacune definissait le terme bioéthique. Mais, avec le temps, se sont 
profüées et confides d'autres diff6rences Lées à la visée et aux methodes de k 
bioéthique. 

Si Potter militait en faveur d'une éthique normative générale pour une santé 

globale, la voix dominante privilegiait une éthique normative appliquée qui "appliquait" 
mécaniquement des principes philosophiques détermin6s d'avance à certains domaines 
biomtdicaux (Beauchamp et Walters, 1978). La vision de Potter était celle d'une 
''recherche de sagesse". orientée vers L'avenir et faisant appel à un principe de 

responsabiiiié (Potter. 197 1 ; Potter, 1987). L'autre conception de la bioéthique visait 
plutôt la riesolution immtdiate de problèmes Cthiques concrets, par l'application de 
principes Cthiques universels qui refl6taient les valeurs individualistes de la société 
(Beauchamp et Walters, 1978 : 33). 



La préférence pou 
raisonnement deductif qui 
conséquences néfastes de 

la seconde défmition de la bioéthique. ainsi que pour le 
l'accompagne, perdure aujourd'hui et ce, même si les 
cette orientation initiale se sont fait ressentir, tout en 

renouvelant le questionnement par rapport aux visées et à la logique de raisonnement de 

la bioéthique. L'individuaüsme. les droits individuels et l'autonomie ne sont plus des 
valws suffisantes pour répondte aux probkmes suscitds par les développements 
biomddicaux. dont les effets ne connaissent plus de limites dans l'espace ou dans le 
temps. Le raisonnement déductif ddmontre des limites importantes, entre autres parce 

qu'il a né&@ la portée des déterminants culturels, historiques et contextuels 
spécifiques aux dilemmes tthiques. La conception originale de Potter, intéptive et 
tournée vers l'avenir, fait peau neuve à l'@que actuelle où le monde se montre 
d'autant plus vulnérable car interdépendant et pluraliste. Née en partie grâce à 

l'infiuence des théories de I'évolution et de la cybern6tique' (Reich, 1995). la vision & 

Potter sur la bioéthique aurait peut-être eu plus d'attrait aujourd'hui, alors que la 

découverte de la complexité, comme réaiitt physique et comme approche 
méthodologique, présente de nouvelles avenues pour aborder les dilemmes dthiques 
complexes. Certaines de ces avenues. en particulier le besoin d'intégration. la prise en 
compte du contexte et l'impératif de regarder vers l'avenir, se rapprochent d'ailleurs 
sensiblement des thèmes abordés par Van Rensselaer Potter. 

Un survol historique des discussions portant sur ln méthodologie en bioéthique 
dénote un malaise croissant par rapport aux visees et aux méthodes actuelies de la 
bioéthique. La tendance à vouloir Ctablir des alliances entre les diverses approches 
m&hodologiques afin de pallier les lacunes de chacune d'entre elles, traduit justement 
cette insatisfaction. 

La nécessité d'une pensée complexe pour envisager les dilemmes éthiques, déjà 
pressentie par plusieurs auteurs sans pour autant êa conceptualisée en tant que telle. 
apparaît plus clairement avec l'avènement des sciences de la complexité qui offrent des 
outils m6thodologiques plus appropriés pour aborder la complexité de notre monde. 

La bioéthique apparaîî au milKu des années 1960 grâce à L'apport de 

scientifiques. & théologiens, & philosophes, de juristes, de législateurs et de 

professionnels de la sanie. Les thèmes de discussion en bioéthique ont vari6 en fonction 

La cybunetique est l'une des théories fondatrices & la théorie & la complexitd. Une explication & 
son contenu et de sa portée suiMa dans le prochain chapitre- 



des dtiveloppements scientifiques. des circonstances dans lesquelies sont survenues ces 
évolutions. des réactions du public face à ces développements et, enfi, des préférences 

exprimées par les intellectuels et les professionnels impliqués dans les débats. 

La publication en 1954 de Medicine and Morais par Joseph Fletcher constitue la 
première manifestation de l'intérêt croissant pour l'éthique médicale après la deuxième 
guerre mondiale. Bien que Fletcher ait été un théologien épiscopalien à l'époque. son 

livre ne peut pas ê a  considéré comme une contribution typiquement thbologienne. 
L'emphase placée sur le "choiYC" comme source de moralité, le rejet de théories morales 
(en particulier catholiques) fondées sur la loi naturelle. ainsi qu'une célébration du 
pouvoir de la mddecine permettant une nouvelle liberté morale, remettent en question les 
prétentions traditiomeiies de la ~ligion sur la pratique médicale (Fletcher, 1954). 

haborée selon une "éthique de situation", la théorie morale de Fietcher fait ressortir le 

caracthe unique de chaque dkcision morale et. par le fait même, la non-pertinence des 
principes et des règles morales. L'ouvrage de Fletcher soulève plusieurs dilemmes 

nouveaux. dont la st&iiisation et l'euthanasie, annonçant la venue d'une ère nouvelle. 
Pourtant, Medicine and Morals n'a pas eu un impact notable dans le domaine médical 

dans les m d e s  50, même si Ethique de situation proposée par Fletcher a su attirer la 
sympathie des mCdecins de par son aspect pratique. Les relents d'utilitarisme B l'œuvre 
dans ie livre. de même que le manque d'intérêt pour l'éthique biomédicale à I'6poque2, 
ont eu pour effet de diminuer l'influence des écrits de Fletcher. Par ailleun, dans les 
annees 50. l'opinion d'individus autres que des mddecins sur l'&hique médicale. n'était 
pas la bienvenue (Callahan, 1988. 1990b). 

Au milieu des années 60, les controverses soulevées par l'expérimentation sur 
les êtres humains ont stimule les discussions sur IT6thique médicale. L'&de de Henry 

Beecher, pibue en 1966 aux États-unis. souligne non seulement Mendue de 

l'expérimentation sur les êtres humains mais aussi la violation firéquenie des droits des 
sujets d'expérimentation (Beecher, 1966). Suite ii la publication de cet article, le 

National Instinite of Health (NIH) instaure en 1967 des comités d'éthique chargds de 

contrôler la recherche men& sur les êtres humains (Callahan, 1988). 
La découverte des abus en expérimentation bumaine* de pair avec les 

mouvements de protection de la personne initi6s dans les années 1960 et 1970, dont 

' La plupart des avancées technologiques qui ont eu un impact important dans le développement & la 
bioéthique n'&aient pas encore fortement implantés en 1954. 



ceux des minorit& et des femmes, contribuent & domer à la bidthique un essor 
politique et intellectuel. À partir de la fin des années 60, les comportements sociaux 
étaient caractérisés par une résistance à toute forme d'autorité, entres autres médicale 
(Touimin, 1988). En effet, la méfiance croissante et genéralisée du public face au corps 
médical a favorisé le développement du concept d'autonomie du patient à l'encontre du 
paternalisme m6àical traditio~el. 

Cette période a &é marqube par un accroissement des connaissances médicales 
et par des progrès nmarquables daas le traitement de maladies jusqu'alors incurables. 
Des pratiques teiles que la transplantation d'organes et l'utilisation étendue du 

respirateur et de I'hémodialyseur ont soulevé, entre 1960 et 1970, le problème de 

l'accès à des traitements encore trop rares. La difficulté d'avoir accès B des ressources 
peu nombreuses, comme les organes de transplantation, ou B des appareils aussi 
sophistiqués que I'hémodialyseur, a crée le besoin d'établir des critères pour la 
sélection des malades éügibies aux traitements. Par ailleurs, le développement des 
techniques de transplantation a mené à une redéfinition des critères servant à déterminer 
la mort. La mon étant définie auparavant comme la cessation permanente de la 
respiration et de la circulation sanguine, les organes destines B ftre transplantés n'étaient 
plus utilisables une fois le dkcès constaté. L'avhement du respirateur. pour sa part. a 

posé la question des soins à apporter aux mourants. Finalement, le diagnostic prénatal 
et le dtpistage gtnétique. tous deux en phase expérimentale au cours de la décennie, 
sont devenus des pratiques etablies B la Fm des années 1960 et au début de la decennie 
suivante (Cdlahan, 1988, 1990b). 

Ce sont donc des théologiens qui ont abord6 en tout premier lieu les nouveaux 
problèmes issus de la biomédecine, assurant ainsi la transition entre les thdologies 
morales (1950-1960) et la bioéthique sous son aspect pratique et pluraliste (Callahan, 

L9Wb ; Roy et al., 1995). Les d&ats en éthique chrétienne, menés en Europe comme 
aux États-unis et par des protestants aussi bien que par des catholiques, peuvent être 

répartis en deux groupes : ceux conditionnés par des principes formels et ceux qui 
relévent d'une approche plus contextuelle, respectueuse des situations particuliihs 
(Gustafson, 1965). Parmi les théologiens protestants am&cains, Joseph Fletcher et 
James Gustafson ont privilégie une dihique de situation, tandis que Paul Ramsey a 
critiqué avec Wence  les approches contextuelles (Gustafson, 1965). Les nombreux 
débats sur la mdthode ayant opposé Paul Ramsey et Richard McCormick, théologien 



cathoiique pour qui la morale repose sur des valeurs objectives3, reflètent la ferveur des 
positions (Cahill, 1979). Les principes moraux chrétiens traditionnels ont une telk 
autoritd, selon Paul Ramsey, qu'ils déterminent la conduite ;i adopter par tous les 
chrétiens. Richard McCoimick, quant à lui. dCfend une morale fondée sur la loi 
namile, telle que prônée par l'Église catholique, mais il dCveloppe pourtant une 
compréhension relativement vaste de la nature en prenant ses distances envers certains 
principes de l'Église, notamment la prohibition de la contraception et de la stérilisation 
volontaire (McCormick, 198 1 ; Childress, 1982). 

Le rôle joué par la théologie dans i'Cmergence de la bioéthique est passager et 

cède peu iî peu la place à la philosophie qui prend alors les devants. Le déclin de 

l'implication théologique dans les discussions sur la bidthique s'explique en partie par 

les changements d'intérêt manifestes dans les séminaires théologiques et les 
départements de religion au cours des annees 1970. Les questions de bioéthique 
passent au second plan par rapport aux probli!mes touchant la pauvret6 urbaine, les 

coaflits raciaux et la paix mondiale dans l'ère nucléaire (Callahan. 1990b). Par ailleurs, 
une pression latente pour situer les dilemmes éthiques sur un plan Iûïqw se fait sentir 
avec la croissance de I'int6rét public, de l'implication du droit et de la participation des 
mCdias et des sociétés professionnelles dans les questions de bioéthique (Callahan, 
1990b). 

Les principaux probkmes éthiques soulevés dans les années soixante, tels que 
les droits et l'autonomie des patients, la relation entre le patient et le medecin et I'accès à 

des ressources médicales limitées, ont continu6 de stimuler des cüscussions mais ont 
donné lieu à des réflexions de nature plus philosophique. Les questions autour de la 

définition de la vie, de la mort et de la nature humaine occupent une place de choix dans 
la litterature spécialisee des années 1970 (Fletcher, 1972,1974 ; 'TO be Alive", 1973 ; 
Fox, 1991). On perçoit aussi une préoccupation croissante pour les questions 
concernant les interventions sur la nature, par exemple la question de savoir jusqu'où 
les sciences biomédicales devraientelies der pwr manipuler la nature humaine et pour 
conquérir la maladie {Callahan, 1988). De plus, les interrogations traditionnelles sur le 
caractère sacré de la vie se distinguent des questions ponant sur la qualité de la vie 
(Callahan, 1988). 

- 

Dans ta &&one de Richard McConnick, tes devoirs comme les droits dérivent et sont subordonnés à 
des valeurs objectives. 



Les dikmmes dthiques, que l'on soul5ve et discute alors en des termes abstraits 

et généraux, sont présentés et perçus comme des thèmes fondateurs de la bioéthique 
(Toulmin, 1988). Ils font l'objet de débats dans lesquels s'opposent plusieurs 
conceptions philosophiques : I'heritage aristotélicien qui caractt?rise l'éthique dans une 
perspective teleologique4 (de télos signifiant "fli"), la conception kantienne qui &finit 
la morale par le caractère d'obligation de la nonne, donc par un point de vue 
déontologique (d€ontologique signifie "devoir"), I'utiiitarisme et la théorie de justice 
distribu the, 

Emmanuel Kant (1724- 1804) a conçu la plus complète et la plus influente des 
théories basées sur l'obligation. On ne saurait évidemment pas résumer la pensée de 

Kant en quelques Lignes mais. pour les besoins du texte. il est possible d'en extraire les 
quelques grandes idées suivantes. Pour Kant. la morale relève de la raison pure et non 
pas de la tradition, des émotions ou des attitudes. La valeur morde d'une action 
individuelle ne se mesure pas h ses conséquences, mais en fonction de l'intention qui 
anime cette action et par rapport au principe, ou maxime, qui régule cette même action. 
L' impératif catégorique, chez Kant, désigne un commandement obligatoire de la morale 
qui se manifeste en nous p u  le sentiment d'une impossibilité de faire autrement. Kant 
élabore plusieurs formulations ciiffikentes du concept d'impératif catégorique. 
L'autonomie. ou le fait de se domer sa propre loi, représente une notion fondamentale 
de la th6orie de Kant : lorsque la loi est impode à l'individu, la bonne conduite n'a 
aucune valeur ; si l'individu se l'impose à lui-même, il agit moralement. Ainsi. 
l'individu réalise sa liberte, selon Kant, par l'intermédiaire d'une loi. 

Plusieurs critiques ont été adressées aux thtories basées sur l'obligation. Un 
probième réside dans le fait que des actions contradictoires doivent être exécutées 
lorsque les obligations entrent en conflit. puisque les maximes sont catCgoriques. Dt 
plus, quoique nkcessaire, I'universalit6 d'une règle n'assure pas son acceptabilité 

morale (Beauchamp and Childress, 1994). Finalement, Kant répond davantage aux 

besoins des relations entre Ctrangers qu'à ceux des relations entre amis dans la mesure 
où il privilégie la loi aux ddpens des relations personnelles (Tong, 1996). 

Aristote (384-322 av, Je-C.) distinguait deux types de connaissance : la connaissance théorique, c'est- 
&-dire la géom6trie. et la connaissance pratique- La connaissance pratique se compose B son tour de la 
connaissance technique (comment faire les choses) et de la sagesse pratique (de phrottesis en grec). 
Cethique, selon Aristote, exige du jugement et du discernement dans l'application des principes 
génhux B des cas précis, Elle représente ainsi une fqon d'exercer la sagesse pratique. 



L'utüitarjsrne, proposé par John Bentham (174801832) et John Stuart Mill 
(18064873). pose l'utilitt comme un principe suprême. A h  d'être juste, l'action doit 

être guidde par ce qui est utile ou ce qui peut apporter le plus grand bonheur. Cette 

théorie a COMU une grande popularite à la fm du lge siecle et son infîuence est toujours 
visible aujourd'hui, padculiikrernent dans l'élaboration des politiques publiques. Les 
utilitaristes contemporains s'entendent pow dire que seul le principe d'utilité est absolu 
mais il existe toutefois des controverses quant ii l'application de ce principe : doit-ü 
s'appliquer ii des actes particuliers ou au con* k des règles générales qui 
permettraient de distinguer les bons actes des mauvais ? C'est ainsi que l'utilitariste de 
principes se demande si les consdquences résultent de tel type d'action dans telles 
circorzstances, dors que l'utilitariste d'actes s'interroge sur les conséquences de tel acte 
en particulier (Beaucharnp and Chilcùess. 1994). 

L'utilitarisme a été l'objet de plusieurs critiques. En premier lieu. ce que l'on 
tient pour utile ou qui apporte le maximum de bonheur est relatif et est basé sur des 
préferences qui peuvent être immorales. Dans cette optique, afin que l'utilitarisme 
puisse être fond6 sur des pdf6rences subjectives. il faut qu'il y ait une determination 
externe. independante de ce qui peut être considéré comme des préférences acceptables. 
Par ailleurs. l'utilitariste n'émet aucune réticence à commettre des actes immoraux pour 
atteindre un objectif d'utilité maximale (Beaucharnp et Childress. 1 994). De plus. 
l'objectif de l'utilitarisme étant d'atteindre l'utilité maximale sous forme de satisfaction 
globale, les intdrêts de la rnajorit6 peuvent outrepasser celle de la minorité (Weinstein et 
Stason, 1977). Certains auteurs qualifient d'irréalistes les attentes de l'utilitarisme 
puisque selon eux. la thdorie exige des individus qu'ils agissent sans intérêts et sans 
objectifs personnels. Ces attentes démesurées sont exacerbées par le fait que les 

utilitaristes ne font pas de distinction entre les actes obligatoires et les mes 
surérogatoires (Wilüams, 1973 ; Mackie, 1977). 

Selon la théorie de justice distributive de John Rawls. le principe de lT'égalit6 des 
libertes doit avoir préséance, dans les actes et dans l'élaboration de politiques. sur les 
principes de la diffdcence et de I'kgalité des chances. Le principe de la dinhnce stipule 
qu'une certaine inegalité dans la répartition des biens kconomiques et sociaux peut être 
toiCrée si cette inkgalité bénéficie à tous. en particulier aux plus démunis de la sociéte 
(Rawls, 1971). Rawis s'inspire de la Marie h t i e m e  lonqu'il considère que les 
droits individuels et la justice distributive concernent moins des questions sociales teiles 
que le bonheur individuel ou les intédts de la majorité que la valeur intrinsèque de h 
personne, le respect de soi et l'autonomie (Rawls, L97 1). 



La plupart des écrits de L'dpoque dérivent de ces bases théoriques pour cerner 
les dilemmes ethiques et pour d6finir une méthodologie propre iî la bidthique*. Parmi 
ces theories. figurent ceiles fondees sur la vertu, comme chez MacIntyre (1975. 
1984a). ou sur le contrat (covenmit), au sens où le definit Wiiliam May (1975). 

Le concept de vertu. k plus ancien daas l'histoire de la théorie etbique 
occidentale, a 6té développé par Platon et Aristote, puis par les stoïques et les 
Cpicuriens, pour etre ensuite raffi.116 par Thomas d'Aquin en la synthese classique- 
ddievale (Pellegrho, 1995). Les theones fondées sur la vertu pdsupposent qu'il 
n'est pas possible de séparer compléternent le caractère de l'agent moral des actes qu'il 
pose (leur nature, les circonstances dans lesquelies ils ont été men& et leur 
conséquences) (Pellegrho, 1995). Ces théories mettent l'emphase sur l'agent qui pose 
des gestes et qui fait des choix. Une b 0 ~ e  action, accompagn6e d'une bonne intention, 
d'une bonne disposition et d'une bonne motivation. peut être qualinde d'action 
vertueuse (Beauchamp et Chilhss, 1994). Dans une telle ethique, l'étalon nonnatif 
correspond à la " b o ~ e  persorne". La notion de " b ~ ~ e  personne" varie de culture en 
culture et les caractéristiques et vaieurs morales de chaque individu sont traduites dans 
la philosophie et la théologie de chaque Cpoque et de chaque culture (Pellegrino, 1995). 

ûn a fait trois critiques p~cipdes  aux théories fondées sur la vertu. où il 

appamîî que les vernis ne suffisent pas comme fondement à une théorie ethique. La 
première critique concerne la circulanié de la logique de ces thtories : ce qui est bon 

représente œ que fait l'homme bon et l'homme bon est celui qui fait œ qui est bon. 
Selon certains auteurs, ce précepte indique que la vertu est intuitive et subjective et ne 
possède aucune valeur nonnative (Pellegrino, 1995). La deuxième critique cornbore h 
prerniere en soulignant le manque de Lignes directrices destinées à orienter L'action afin 
que celle4 soit vertueuse. La troisitme Cnticpe concerne le &fi lance par la 
surérogation. Daas une societé 16gliste oh i'autonomie est érigée comme valeur 
cardinale et où la seule obligation morale consiste B ne pas commettre de tort autrui. il 

' Par exemple, la rectierr:tic méihodologique & Crillahan qui oppose I'Cihique normative P une Cthique 
fondée sur I'émotion, sur l'opinion de la majorit6 ou s u t  un calcul coOt bén6fice. refl&e ces infiucnces 
théoriques (Callahan, t 972). 



est iiiusoire, selon certains auteurs. de croire que l'on peut exiger la vertu de celui qui 
ne la possède pas de façon innée (Cailahan, 198 1; MacIntyre, 1984b). Étant donné les 
problèmes dtjiî mentiomés, Gregory Pence aspire B une théorie qui porterait une 
attention paaiculitn aw vertus sans pour autant être fondée sur la vertu. L'auteur fait 
remarquer qu'en ethique médicale, il est fort aise de se sousvaire à un système de 
réglementations et qu'une emphase sur les vertus pourrait en pairie permem de 
contourner cet Ccueil (Pence cité par Beauchamp and Childress. 1994). 

Dans Afrer Virtue. Aiasciair Macintyre décrit le ddclin. depuis la Renaissance. 
de l'éthique fondée sur la vertu et les obstacles empêchant sa restauration dans une 
communautt qui ne partage pas des valeurs communes (MacIntyre, 1984a). MacIntyre 
a reformulé en des termes contemporains la notion de vertu développée par Aristote. 
prenant en considdration 1'6rosion du consensus moral et de la tradition qui donnaient 
une force normative à la doctrine traditionnelle (Pellegrino. 1995). 

En réaction à la tendance de cerner la relation patient-médecin en des termes 
contractuels. William May propose le terme de covenant pour dbcrire les obligations qui 
naissent au sein de cette relation. Contrairement à l'idée de contrat où les échanges sont 
gouvernés par I'intCrêt personnel des participants. le terme de covenunt traduit. selon 
l'auteur. le concept de gratuite et de réponse à des services et cadeaux échangés dans les 
relations humaines. Par ailleurs. la notion de covenant permet de restituer la relation 
entre le médecin et le patient dans la société en générale (May. 1975). 

La bioéthique devient de plus en plus une préoccupation d'ordre public. Des 
centres de recherche et âe discussion sur la bioéthique apparaissent. Les plus 
importants sont le "Maite of Society and the Life Sciences", fondé en 1969 à 

Hastingssn-Hudson, connu sous le nom de Hastings Centet et le Kennedy Center 
fondé en 1971 l'université de Georgetown, Washington D.C. 

Deux commissions fédérales sont instau&s au cours de la décennie : la 

Commission nationale pour la protection des sujets d'expérimentation, en 1974, et la 
Commission présidentielie pour l'&de da problèmes Chiques en m5decine et en 
recherche biomédicale et comportementale, en 1978. Pendant cette période, plusieurs 
diff'rends liés à la pratique m6dicak donnent Lieu à des procès. Ainsi. le cas Karen Ann 

Quhlun, porté devant les tn'bunaux du New Jersey en 1976, a influencd les prises de 

Lc Hastings Center Report, publié en 1971. se consacre essentielIement à la bioéthique. 



position Concernant la cessation de traitements cha  les malades incurables et chez les 

patients en 6tat de coma irréversible. Le cas Roe c. Wode (1973). soumis B la cour 
Suprême des États-unis, a dgalement eu des implications sur 19&abiissement de nonnes 
juridiques pour la pratique de l'avortement. Ces cas légaux, parmi d'autres survenus 
plus tard à propos de la coafidentialiitt. le consentement &lairé, les m&es porteuses et 
le traitement de nouveau-nés gravement handicapés. ont joue un &le prépondérant dans 
le développement de la bioéthique. tout en suscitant un engouement public et médiatique 
pour ces questions. D'ailleurs. la bidthique evolue en étroite relation avec l'évolution 
du droit et de la socied. Par exemple, le cas Roe c. Wude a eu lieu dans un contene 

social marqu6 par un pluralisme et un relativisme moral, en particulier dans le domaine 

de la vie sexuelle. qui favorisait une réflexion &hique profonde sur l'avortement. le 

respect de la confidentiaiitt et la demande de contraceptifs chez les adolescents. 

1.1.3. De la f'in des andes 1980 P nos jours 

La fin des anndes 1980 correspond à une tmisiéme phase de l'&olution de la 
bioéthique. À partir de cette époque, les questions d'ordre économique occupent une 
place de plus en plus grande dans les d6bats. Au même moment, l'analyse des 

problémes en bioéthique tend à s'eloigner du discours philosophique pour se 
rapprocher de la pratique médicale. 

Le probléme de l'accès B des ressources médicales limitées et l'importance 
accrue de l'autonomie du patient entraînent une nouvelle conception de la medecine que 
l'on d6nnit désormais comm une entreprise Li'béraie. Les ddecins. foumisseurs de 

soins, et les patients, consommateurs. sont de plus en plus gouvem6s par les lois du 
marché et par des réglementations gouvernementales (Pellegrho et al.. 1991). En 
contrepartie. le concept de justice prend plus de poids au sein des réformes des 
domaines de la santé B la fm des andes 1980 (Callahan, 1994). 

L'orientation professio~elle de I'Çthique subit &galement des modifications 
considerables. Selon Stepkn Toulmia, la réflexion philosophique était en effet devenue 
teliemnt abstraite et g6nérale. axée sur la définition et I'andyse. qu'elle n'&ait plus 
appcopritk aux questions conukes qui surgissaient dans la pratique médicale (Toulmin, 
1982). Plusieurs facultés de médecine et & sciences infinnihes se mettent à offkir des 
cours en "ethique appliquée" qui privil&gient une approche moins g&kaie et moins 
théorique que les modes d'analyse phiiosophique des années 1Wû-1980 ( T o W T  
1988). 



L'éthique appliquée domine encore de nos jours la pratique de la bidthique. 

Cependant, la littérature spécialisée témoigne d'un malaise croissant envers les 
approches dites appliquées. On critique de plus en plus les fondements de la bidthique 
actuelle. qu'il s'agisse de l'individualisme. de l'autonomie ou de l'importance accorc&?e 
aux droits individuels. On fait 6gaiement ressortir les Limites d'une bioéthique axée 

uniquement sur les relations entre les individus et non sur les individus dans la socidtt5. 
Plusieurs auteurs déplorent le fait que les méthodes commuaément employées en 
bioéthique nbgligent de considkrer suffisamment la culture. le passage du temps et les 
retombées sociales actuelles et futures des actions humaines. Après une brève 
présentation des valeurs fondatrices et des méthodes dominantes en bioéthique 

aujourd'hui. nous exposerons les principales positions qui témoignent d'une recherche 
m&hodologique dans ce domaine. 

1.2. La bioéthique aujourd'hui 

1.2.1. Les valeurs fondatrices de la bioéthique 

Depuis ses débuts. la bioéthique est le reflet de son époque. Les idées 

vthiculées par k Livre Medicine md Morais de Joseph Fietcher. notamment le choix 
personnel comme valeur morde ultime et la lutte contre la nature comme mission 
Libéraiisante de la mddecine, quoique audacieuses à 1'6poque (1954). se sont rtvel6es 
être prophétiques en leur temps puisqu'elles sont devenues populaires à la fin des 

années 1960 (Cdahan, 1994). Le droit de fain ses propns choix, inhérent à une 
ethique de l'autonomie, conjugu6 au droit B l'autoâétemiination et au droit ii la vie 
pnvte. forment les repères du ceseau verbal des droits que l'on emploie commun6ment 
dans le langage de la bioéthique. Le succib de la terminologie ddrivée du droit 
s'explique par dew facteurs principaux. Premièrement, œ langage se prête bien aux 

pcoc6dwes légales et politiques qui ont envahi les societés modernes depuis les quinze 
demitres années. Proprement utilis6, il peut assurer des victoires concrètes et des 

changements irnm6diitts dans I'artne politique et sociale. En second lieu, un tel langage 
attire l'attention sur les individus plutôt que sur la soci€t6 et peut, de cette rnaniihe. 
s'adapter @aitement à l'individualisme l ira1 américain (Callahan. 1980). Ccae 



pensée hiraie repose sur le principe selon lequel la sociCtt ddmocratique protège 

l'individu et lui permet de poursuivre des objectifs pefsonnels7. 

Dans le discours de la bioéthique, Io notion de "droit" semble prévaloir sur 

celies de "nsponsabilité" et 'd'obligation" (Fox et S wazey, 1984). L'éthique de 
l'autonomie fait uniquement valoir la responsabilité de l'individu dans des relations 

librement choisies entre des adultes consentants. Cette forme d'éthique présuppose 

l'existence d'un contrat (Callahan, 198 1 ), dont l'archétype est le consentement libre et 

éclairé d'un patient qui participe B une étude. Le contrat apparaît ici comme l'expression 

exemplaire de la manière dont sont structurées les relations respectueuses des droits 

individuels (Fox et Swazey, 1984). Par conséquent. le paternalisme médical est perçu 
négativement, même s'il est motive! par de bonne intentions et même s'il concerne le 

bien-être du patient, car il Limite la liberte d'action de l'individu. 

L'emphase sur les individus et sur les relations contractuelles libres et éclairées 

tend à minimiser l'importance sociale et momie des relations entre les membres de la 

sociét6. Le "plus qu'individuel.' est consideré êirr le "bien commun". fréquemment 

perçu comme la somme totale des droits et intérêts d'un groupe d'individus. Ainsi. la 

morale privée et la mode publique sont clairement diffdrenciées (Callahan. 198 1). 

Cette définition restrictive de l'individu, seul ou en relation, rend difficile, sinon 

impossible. l'introduction de valeurs qui concernent les rapports entre l'individu et la 

cornmunaut6 (que celle-ci soit composée d'ttrangers ou de frères) ou les liens entre 

l'individu et les géndrntions actuelles et futures. Ces valeurs. parmi lesquelles on 

compte la gentillesse. l'empathie. la dévotion, la générositb, l'altruisme. le sacrifice et 

l'amour, se voient attribuer une dimension sociologique. théoiogique ou religieuse 

plutôt que morde et dthique (Callahan, 1981 ; Fox et Swazey. 1984). 

La suprématie de l'individualisme Limite la portée de la bienfaisance. une valeur 

qui demeure pourtant essentielie en bidthique. hspûée par les écrits de John Stuart 

Mill, surtout On Liberty (1859). la bienfaisance. ou le fait de 'Taire le bien", se résume 

' L'individualisme a W essentiel au ûéveloppment de la démocratie libénle occidentale. L'essence de la 
dérnocts~lie est l'action directe sur les individus, tous @aux. L'avènement & l'individudisme 
économique aux 18' et 1P siècles a &té accompagn6 du triomphe de t'individudisme dans la vie 
culturelle. La diminution de I'empcîx & l'Église au profit & l'Etat comme gmnt dc In libertt & 
conscience en est un exemple. Aussi, la mise en valeur des concepts modemes & propriété. de liberté 
religieuse et de liberte sexuelle soulignent cette tendancÉ de rationalisation individualiste ( b h ,  1972). 
Le développement de la science et de la technologie s'insmit dans la même tendance, En effet, dans une 
culture où la vie privée, I'auludépcndance et I'accomplissement personnel prenaient une importance 
croissante, les réalisations & la science modeme n'ont pas éd perçues comme une nouvelle 6iape & 
prise de conscience commune mais bien comme un moyen de surmonter les contraintes imposécs par la 
nature et d'atteindre 1';iccomplissemcnt personnel et la satisfaction des dbirs personnels (tash. 1972). 



trop souvent en bioéthique à "ne pas faire le mal". Ainsi, l'individu peut agir de 

n'importe quelle façon, du moment qu'il n ' f i g e  pas de torts à autrui (Callahan, 
1981). Cette perception limitée de la bienfaisance a des conséquences relativement 
n6fastes. En premier Lieu, il en découle une confusion entre le droit et la réglementation 
d'une part, et les exigences de la vie morale d'autre part (Callahan, 1980). 
Deuxi8mement, cette perspective renforce l'id& que seule est obligatoire k 
responsabilité au sein de relations contractuelles et de relations liirement choisies entre 
adultes consentants (Callahan, 198 1). 

Malgré les contributions significatives de la ihéologie dans la sphère de la 
bioéthique, l'orientation de la réflexion en biuéthique Este définitivement laïque. Les 
variables religieuses, culturelles et sociales sont non seulement clahment distinguées 
des variables morales mais, de plus. leur importance se trouve minimisée (Fox et 
Swazey, 1984). Tournée vers I'individuaiisme, la bioéthique tend à définir les facteurs 
sociaux et culturels comme des contraintes externes qui Limitent les individus. De plus, 
le social est extrait de son contexte culturel et historique, comme si ces déterminants 
étaient mutuellement exclusifs. Cette tendance à différencier et i k  réduire les 
composantes de la réalité socioculnu~lle et historique dans laquelle surviennent les 
dilemmes éthiques, se retrouve également dans la distinction, entretenue en bioéthique, 
entre différents principes, pourtant codépendants. LT individuel et le social. les droits et 
les responsabilités, le rationnel et l'irrationnel. l'éthique et le religieux, deviennent ainsi 
des entités irréconciliables, entre lesquelles des choix absolus doivent être faits (Fox et 
Swazey, L984). 

Une telle pensée dichotomique, laisse transparaître les caractéristiques 
cognitives principales de la réflexion en bidthique. Le raisonnement logique. food6 
préférablement sur une théorie morale générale et sur les concepts qui en dérivent, 
comme la rigueur. la précision, la clartt? et i'objectivitd. constitue l'étalon intellectuel de 
la pensée morale éthique (Fox et Swazey, 1984). Procédant surtout de manière 
déductive, par I'entrernise de quatre principes cardinaux largement utilisés dans les 
versions américaines de l'éthique appliquées, la bioéthique a tendance à réduire k 

complexité et l'ambiguïté des dilemmes éthiques, en limitant le nombre de facteurs à 

prendre en consid6ration. 

- -- 

' La théorie des principes de Tom Beauchamp et James Childress (1994). la plus utilisée en Amaique. 
repose sur quatre principes cardinaux : la bienfaisance, la non-malveillance, I'autonomie et la justice. 



1.2.2. La logique dCductive de l'éthique appliquée 

Selon plusieurs auteurs influents, la bioéthique ne se distingue des autres 
formes d'éthique que par son domaine d'application, la biomédecine. Dans cene 
optique, la bioéthique ne serait que de l'&bique appliqutk, dont les règles de bases et 
les principes moraux sont d'application universelle. Ce point de vue, assez répandu en 
Am6rique du Nord se reflète dans l'adoption d'une m6tbode deductive pour réagir aux 
dilemmes soulevés dans le domaine biomédical. Les tenants de la logique deductive 
défendent un systhe hitsarchique souverain qui explique, ordonne et determine iü 
prise de décision dans un dilemm ethique. La structure des theories basées sur la 
logique appliquée est defuie d'une manière si précise que l'on peut aisiment en déduire 
des jugements moraux dès Ion que l'on connaît tous ies faits se rapportant aux 

probl5mes (DeGrazia 1992). 

En bioéthique. l'approche déductive se trouve au centre des théories de 

principes, surtout celie promulguée par Tom Beauchamp et James Childress ( 1994), 

qui dominent la recherche m~thodologique au cours de la dernière decemie. Selon cette 
perspective, ce sont les principes et leur interaction qui gouvernent la résolution d'un 
dilemme éthique et non pas une théorie souveraine ou les panicularités contextuelles du 
dilemme en question. Les théories de principes sont pluralistes en ce qu'elles 
fonctionnent selon plusieurs principes d'obligation, comme ceux qui président aux 

théories utilitaristes ou aux conceptions kantiennes, a la diff6rence près que ces 
demi5res sont des thdories monistes dominées par un principe absolu qui guide l'action 
(Levi. 1996). Le nombre et le genre de principes cardinaux, l'ouverture de la thdorie à 

l'adaptation et I'amait de la théorie varient selon la théorie & principes considérée. 
Chez Beauchamp et Childress, l'interaction entre les quatre principes cardinaux que 
sont le respect de l'autonomie, la non-malveillance, la bienfPisance et la justice, permet 
la résolution du conflit éthique. La nature de la résolution dépend de la dynamique de la 
situation ainsi que de l'interprétation éclairée de celle-ci. En Oum, le fait d'6quilibnr les 
principes lorsque ceux-ci entrent en conflit facilte la négociation et le compromis 
(Beauchamp, 1995). 

Maigré l'attrait de la théorie de Beauchamp et de Childress, la litî6rattue 
spéciaiide fait Ctat d'un malaise croissant envers les approches dCductives en 

bioéthique. Les valeurs fondatrices de la bioéthique, en particulier I'individualisme, 
I'autonomie et les droits individuels. font egalemtnt l'objet de plusieurs critiques qui 
relèvent l'urgence d'inscrire les débats sur de nouveiies bases theoriques et 

méthodologiques. 



1.3. La recherche de nouveaux repères méthodologiques en biuéthique 

1.3.1. De nouvelles visées pour la bioéthique 

De nombreux auteurs ont remis en question le bien fondé des valeurs 
prtconisées par les théories libérales en bioéthique. Selon ces critiques. l'importance 
excessive accordée à l'individualisme, ii I'autonornie et aux droits de l'individu occulte 
d'autres facteurs tout aussi importants que ia compiexité des relations humaines et 

I'innuence des d6terminants socio-culturels et historiques des dilemmes éthiques. Par 

ailleurs, le fait d'interpréter les rôles sociaux en fonction d'une dichotomie entre la 

communauté et l'individu, et la tendance à réduire les relations humaines iî des 
"contrats", n'encouragent pas l'élaboration d'une éthique pour la responsabüite. Une 
éthiqw qui étend la responsabilité aux frères. aux inconnus et même aux générations 
htures est pourtant devenue nécessaire dans nom monde interdtpendant. oh la portée 

des nouvelles technologies biom6dicales transgresse les frontiéres et les époques 
(Callahan, 1971 ; Ricoeur, 1991 ; Jonas, 1993). 

Bien qu'il soit impossible de mentionner tous les auteurs et tous les 
mouvements animés par des visées nouvelles pour la bioéthique, nous nous arrêtons ici 
sur les courants ayant eu un impact majeur dans la littdratlue spécialisée publiie ces 
dernières anndes. 

Les tenants du "communautarisrne" rejettent formellement les principes qui 
sous-tendent les théories libérales. soit l'individualisme, L'autonomie et les droits de Ia 

personne. Le mouvement "communautariste" comporte à la fois des radicaux qui 
militent en faveur d'un contrôle communautaire et des modérés, ouverts à toutes les 
formes de systèmes communautaires sans pour autant rejeter les tendances libérales. 
Tous s'accordent n6anmoins pour reprocha aux théories Lirales de ne pas reconnaître 
l'existence d'obligations et d'objectifs communs issus. non de contrats entre individus. 
mais de responsabilités envers la communaute. Ces mêmes théories sont vivement 
contestCes parce qu'elles ne pemvttent pas de consid6rer I'êtce humain comme partie 
intégrante de la socidté et de la vie communautaire, condition qui le maque 

profond6ment Les "communautaristes" vont jusqu'à dire que les t h e e s  Libérales ont 
eu des conséquences dramatiques sur la societé en ayant, entre autres. mné à 



l'abandon d'enfants et de vieillards, à une fragmentation familiale et sociale, à des 
prognunmes sociaux inefficaces (Beauchamp et Childress, 1994). Pour remédier ii cette 

situation, les défenseurs du 'b~ommunautarisme" àélaissent les principes et k langage 
des "droits" pour donner la priorité au bien commun et ii la vie communautaire. Par 
exemple, Callaban propose de réviser les lois et les réglementations sociales dans le 
domaine de la santé, non par rapport à I'autonomie d'un individu. mais dans le but de 

favoriser 1'6mrgence d'une '%onne sociét6" (Callahan, 1990a). La primaut6 de 
l'individualisme empêche de résoudre certains probl&mes de socidté ayant des 
implications économiques et politiques. Aucune solution satisfaisante n'a ainsi pu 6- 

envisagée à ce jour pour régler le probléme délicat de I'acc6s à des ressources médicales 
limitdes. Pour ce faire, il faudrait que la bioéthique puisse s'impiiquer davantage au 
niveau des decisions &onorniques et politiques (Fox. 199 1). 

Daniel Callahan ajoute qu'une éthique fondée sur l'individualisme et sur 
l'autonomie, qu'il dénomme "&hique minimaliste", quoique florissante à une &poque 
prospère, ne peut subsister dans une &poque plus difficile où le sacrifice et l'altruisme 
sont de mise. Les dcessions exigent un sens de la cornmunaut6 et du bien commun 
(Callahan, 1981). Callahan insiste egalemnt sur la ndcessité de tenir compte du &le 
que tient la culture dans I'éiaboration des choix individuels. En effet, la culture crée le 
contexte aussi bien que les ümites des choix individuels9 (Callaban, 1994). 

Christopher Lash, pour sa part, souligne les limites de l'individualisme h i  
qui a foumi les bases politiques et culhuelies du culte de la technologie (Lash, 1972). 
L'aspect indvitabk du développement technologique, justifid par une expansion de la 

L i i r t t  et du choix de L'individu, rencontre ses Limites lorsque l'homme se trouve 
confiont6 aux contradictions de l'individualisme et de l'entreprise privbe. Par exemple, 

lorsque la technologie permet la prolongation de la vie au point où celle-ci n'offre plus 
aucun plaisir ou lorsque L'homme &tient les moyens de produire la vie humaine & 

façw B remettre en question le sens même de l'humanité, nous sommes forcés de nous 
demander si l'individualisme doit vraiment avoir préséance sur la vie communautalle 
(Lash, 1972). 

Xavier Thevenot, qui tente #&ablit de nouvelles balises pour la bioéthique en 
suggdrant les faiblesses de l'individuhne libéral, soutient qu'a est illusoire de mire 

Selon Callahan. une QuMc intemgaiion s'impose b nous : jusqu'où la culture, engendrée par la 
médech, limite le choix des individus ? (pu exemple en suscitant la question & savoir comment 
ubiiser au mieux telle ou tene technoloj$e ? plutôt que & soulever la question de savoir si ccite 
technologie est dt%k...) et deuxièmement : queile genre de culture sera engendriee par le 
modèb @mrem) & décisions individuelles qui émerge graduellement de la &essité & prendrie da 
décisions ? (Cdl&an, 1994). 



que la conduite humaine peut exister hors du champ social. Toute conduite humaine 
s'inscrit dans un réseau de significations culmiies et comporte des conséquences 
sociales qui ne sauraient être ignorées (Tbevenot. 1989). La bioéthique doit intégrer les 
données cdturelles dans ses analyses et doit prendre en considdration les conséquences 
sociales. juridiques et tconomiques de l'action humaine. Thevenot précise qu'il faut 
tenir compte du passage du temps dans l'analyse des dilemmes Cthiques. Les problt!mes 
de bidthique (notamment d'éthique clinique, en prodation et il l'approche de la mon) 
peuvent même parfois se résoudre d'eux-mêmes si l'on permet au temps de "f& son 

œuvre" (Thevenot, 1989). 

1.3.1.2. L'éthique relationnelle 

Tout comme le "communautarisme", I'ethique relationnelle. met en cause 

certains fondements des théories libérales. comme l'importance d6mesurée accordée 
aux droits. Par ailleurs, l'impartialitk revendiquee par une éthique d'orientation libérale 

n'est appropriée que dans les circonstances précises où des individus agissent en tant 
qu'égaux dans un contexte public. En l'absence de convaintes publiques ou 
institutio~elles. 1' impartiaiitt peut entraîner l'aliénation lorsqu'eile ignore les besoins 
individuels (Tong. 1996). 

L'&que relationnelle, parfois dhornmée éthique des soins, dérive en grande 
partie de la pensée feministe. Une grande divenit6 d'opinions existe au sein du 

mouvement fkministe en ce qui concerne les méthodes à adopter en bioéthique. Des 

positions mod&ées, mettant l'emphase sur certaines caractéristiques des relations 
personnelles intimes (sympathie. compassion, fiddlité et amour), côtoient des positions 
plus radicales et plus politiques qui prônent une révision des approches utilisées en 
bioéthique afin de dévaluer les fondements de celle-ci (McCanick et Danagh, L996 ; 
Rothenberg. 1996). Les feministes modtrées se préoccupent principalement des soins à 

prodiguer aux individus avec qui l'on entretient une relation particulière, significative. 
Selon elles, les femmes pratiquent une ethique des soins alors que les hommes 
penchent du côté d'une éthique de droits et d'obligations (Gilligan. 198 1). Le fait de 

concevoir la morale comme etam liée à une éthique des soins oriente le développement 
moral autour des concepts de responsabZt6 et de relations humaines dépendantes. La 
morde fondée sur les droits difRre d'une morale basée sur la responsabilité en ce 
qu'elle sépare plutôt qu'eue ne lie les élt5ments, étant en premier Iieu concernée par 

l'individu et non par les relations entre les individus (Giliigan. 198 1 ). Contrairement à 

['ethique rationaliste en vigueur depuis k 18e siècle dans laquelle les thbries et les 



jugements moraux relèvent & la raison, I'dthique des soins accorde un rôle moral aux 
6motions. Parce que plusieurs relations humaines Concernent des individus vulnérables, 
malades et dtpendants, la dpnsc  la plus adéquate iî ces situations demeure l'attention 
apportde aux besoins plut6t que le respect détaché des droits de la personne (Gilligan, 
1981). 

Les feministes plus radicales, quant B elles, deplorent que 1'6thique des soins ait 
pris le pas sur les questions d'oppression et de domination. Selon cette optique, 
l'intérêt des pnseua fdminins pour 1'6thique des soins ne fait qu'enraciner la position 
sociale traditionnelle des femmes comme dispensatrices de soins (Sherwin, 1992 ; 
Wallace, 1994). Susan Sherwin peqoit un lien direct entre la position socide inférieure 
des femmes et leur cornpetence reconnue dans I'adrninisuation des soins (Sherwin, 
1992). Un autre theme cher aux féministes fadicales est 1'6limination de la distinction 
entre les sphères publique et privk qui renforce l'ordre socio-politique existant. Selon 
Virginia Warren, cet ordre se reflète dans ['application de modèles abstraits en 
bioéthique. L'analyse ethique repose ainsi sur le concept gdn6ralisé d'autrui, dont on 
détermine l'identité en fonction du modèle iddologique dominant, c'est-h-dire 
l'expérience de L'homme blanc. Warren préconise donc d'élargir les horizons de la 

bioéthique atin qu'elle puisse accueillir un plus grand nombre de voix d u s  ses 
 discussion^'^ (Warren, 1989). 

1.3.1.3. Auteurs iad4pendants 

D'autres auteurs, qui ne se rattachent pas particulièrement à un courant de 

pensée dtterminé, ont cherché à apporter des éldments nouveaux pour enrichir les 
visées treditio~eks de la bioéthique. Le discours de la bioéthique. nous l'avons vu, 
privilegie le réseau verbal des droits à celui des responsabilités. Or, Hans Jonas (1993) 
et, à un &gré moindre, Daniel Callahan (1971) et Paul Ricoeur (1991), ont démont& 

" Plusieua aitiqua ont W aâressées aux tenants de I'dthique relationnelle. Certains auteurs datent di 
bien fond€ de rejeter le concept d'impartialité dans les jugements bthiques, surtout dans les situations oii 
plusieurs jugements entrent en conflit. il n'est pas €vident non plus & conserver une cohérence si, 
comme le suggèrent certaines fdministes, l'on maintient I'impartiCalité dans certains cas et la @alité 
dans d'autres cas (Beauchamp et CNdress, 1995). Une autre critique porte sur la primauté ao#wd6e h la 
meulacité des relations intimes au décriment de l'utilité des principes gdnéraux. Selon Levi, ce choix 
risque de rendre la protection des défavorisés plus difficile encore, puisque ce sont leurs qui 
les distinguent du reste de la société et que seuls les principes g€néraux peuvent les protéger contre les 
injustices (Levi, 1996)- Levi met &gakmcnt les f ~ n i s t e s  en g d e  contre le désir d'&Iuninet la 
distinction entre les sphères publique et privée car cette entreprise menace la distinction traditionnelle 
entre éthique et vertu et risque de créer une situation oir les puissants pourront imposer leur conception 
de la vertu (Levi, 19%). 



l'urgence d'adopter une 6thique pour la responsabilité. Pour les trois auteurs. cette 

éthique ne devrait pas seulement toucher la responsabilit6 de l'individu par rapport aux 

autres et à la communautt, mais devrait pouvoir mettre en œuvre une responsabilité 
envers les géndrations fuiures. Alors que Daniel Cailahan 6voque la dette de l'homme 
envers le passe pour définir sa respoasabiiité envers le futur1 ', Paul Ricoeur, B l'instar 
de Hans Jonas. rattache le besoin d'une tthique pour la responsabilité au caractère 
inédit des applications technologiques de la science et à la portée changeante de l'agir 
humain. La nouvelle portk de l'action humaine s'accompagne d'un changement 
d'écheiie. tant spatiaie que temporelle. puisque les conséquences des applications 
technologiques peuvent atteindre tous les espaces de la tene et se poursuivre dans le 
temps pour de nombreuses géndrations (Ricoeur, 1991). Dans Le Principe 
responsabilité* publié en allemand en 1979 puis traduit au Cerf récemment. Hans Jonas 
d é f ~ t  la responsabilité de l'homme en fonction d'un enjeu de taille. la perpétuation de 
l'espèce humaine. Chez Jonas. la responsabiiité s'étend audelit de l'horizon des 
consdquences prévisibles d'une action ddja posée. L'Chique de la responsabilité doit 
faire preuve d'une connaissance proportionnelle aux conséquences de l'action humaine. 
Hans Jonas formule un nouvel impératif catégorique : "Qu'une humanité soit !" ou. 
pour le dire autrement : "Agis de sorte à ce que les effets de ton action soient 
compatibles avec la pcmuumce d'une vie authentiquement humaine sur tem" (Jonas. 
1993). La responsabilitC ainsi conçue exctde le champ d'une ethique de réciprocité 
basée sur I'existence d'un contrat. Dans le cas qui nous occupe. la nsponsabilitt est 
sans dciprocitC assignable. De plus. l'humanité future est fragile. Si l'homme a 
toujours €té mortel, il est aujourd'hui devenu dangereux pour l'homme et pour la 
planète. De ce danger, découle l'obligation d'exercer une retenue, voir une abstention 
dans l'action. Jonas précise que le danger suscite la peur qui, lorsqu'elle est réfiéchie. 
devient une b'heuristique de la peur". Une lucidité par rapport aux cons6quences 
nuisibles 6ventuelles des technologies. meme improbables, caracténse cette façon d'agir 
guidée par la peur (Jonas, 1993). Les trois conditions préaiables à cette éthique de h 
responsabilité sont les suivantes : l'acteur doit avoir la connoissunce (proportionnelle à 

son agir) et le pouvoir d'agir. tandis que l'objet, à savoir IThumanit6, doit être 

'' Selon Callahan, le f ~ t  de vivre rend &'homme redevable à ses et le ddinit comme un 
déterminant des g6nérations futures, à qui il est lié inextricablement par te lien des gén6mtions. Ce lien 
g6néalogique. aussi bloigné qu'il soit, définit une obligation envers I'humanit6 future. L'obligation 
t'homme detient vis-A-vis l'avenir est & nature negative (obligation d'éviter autant que possible & 
causer du tort aux g6nérations futures). puisqu'une obligation positive (obligation d'améliorer les 
conditions â'existence des gendrations h venir) tendrait à supposer qu'il est possible & connaître iî 
l'avance Ies désirs des génératirations futures (Callahan, 1971). 



vuInJrable. La transition du vouloir (être responsable) au devoir (être responsable) est 
médiatisée par le pouvoir (de faire du tort aux générations finires) (Jonas, 1993). 

1.3.2. L'éthique appliqu6e sur la sellette 

Les défenseurs de l'éthique appliquée expliquent leur attachement à la logique 
dtductive en fonction de l'existence supposée de croyances partagees. Or, il est difficile 
d'atteindre un consensus en ce qui a trait aux croyances et aux intuitions dans une 
sociétt plunliste ; et s'il y a entente, ce serait, selon Benjamin Levi, probablement 
davantage au niveau de cenaines intuitions et croyances précises que sur un plan 
géndral (Levi. 1996). Une autre objection concerne la conviction selon laquelle seuis les 
individus possédant des conceptions unifiées de la morale sont en mesure de résoudre 
les dilemmes tthiques. Levi remarque à juste titre qu'aucun individu ou théorie ne p u t  

prétendre à l'objectivité absolue puisque toute perspective demeure subjective (Levi, 
1996). 

C'est la théorie des principes conçue par Tom Beauchamp et James Childress 
qui fait l'objet du plus grand nombre de critiques, probablement en raison de sa grande 
popularit6 dans le domaine biomédical. 

En premier Lieu, plusieurs détracteurs de l'approche ddductive considèrent que 
I'application de principes abstraits, trop 6loignt5s de la cumplexité des situations réelles, 
encourage une approche trop rationnelle, presque ltgale (Clouser et Gen, 1990 ; Green, 
1990). Trop souvent, l'application de tels principes igmm les vertus et les intentions 
des intervenants. ce qui amène ii justSer la mordit6 des actes des Ion qu'ils 
apparaissent c o r n  jwtes et non lorsqu'ils sont perçus comm bons (Pellegrino, 
1995). Les actes peuvent être correctement qualifids de justes et de faux tandis que les 
mofivations peuvent être qualifi&s de bonnes ou mauvaises. Robert Holmes. quant à 

lui. soutient que la compassion et les soins prdgués importent plus que l'habileté 
analytique dans la résolution d'un dilemme Cthique (Holmes, 1990). 

En second lieu, des auteurs tels que Damer Clouser et Bernard Gert afiimient 
que Ies pnncipes à l'œuvre dans les théories de principes, ne relèvent d'aucune iMone 
élaborée en profondeur et ne jouent donc pas v6ritabIement le r6ie & principes. Pour 
acquérir une force normative, les principes doivent faire partie intégrante d'un systhe 
phi10sophique fondamental (Clouser et Gert. 1990 ; Clouser, 1995). D'autre part, 
même si les principes dérivaient d'une théorie proprement défuiie' la justesse des 



solutions en &hique appliquée dépendrait du choix de cette théorie. Ce choix ne peut 
être puid6 par l'bthique appliqué parce qu'il nsson de la mCta-éthique. En l'absence de 

justification rationnelle qui explique le choix d'une théorie panicuiière. ceiieti risque de 
devenir un instrument pour dtfendre une position éthique adoptée à l'avance, c'est-à- 
dire un préjugé Cihique (Holmes, 1990). Ce risque est accentué par la tendance de la 

bioéthique à ne pas f k  l'examen critique de sa propre épistémologie. Considérant, à 

toit bien sfir, ses principes et sa logique de raisonnement comme objectifs, neutres et 
universels. la bioéthique reste alors aveugle aux prdsuppods sur lesquels elle repose 

(Fox et Swazey, 1984). 
Les feministes apportent un &ment nouveau aux discussions m&hodologiques 

en bioéthique quand elles proposent de porter une plus grande attention au processus en 
cours dans les dilemmes éthiques plutôt que de s'attacher exclusivement au règlement 
des situations de crise. Ce changement de priorité permettrait de faire ressortir 

I'hportance des relations humaines au sein des conflits et de dkcourager la tendance à 

percevoir les problèmes en termes de lutte de pouvoir. De cette manière. l'emphase 
serait placée sur la façon d'éviter les conflits ii venir plutôt que sur la résolution des 
probl&mes dans l'immédiat (Warren. 1989). 

La conception selon laquelie la simple application de principes suffit à la 

résolution de dilemmes éthiques éveille des objections chez certains qui soulignent. à 

juste titre, la nécessite de prendre en considération le contexte socio-historique dans 
lequel les principes apparaissent et les dilemmes surviennent (Tong, 1996). Parce que 
nous ne pouvons êire conscients des influences subies lors du raisonnement éthique, 
des relations conceptuelles dttenninées et gdn6rales ne sauraient être employées pour 
résoudre des problèmes complexes (MacIntyre, 1984b ; Uliot 1992). 

L'expérience de Stephen Toulmin au sein de la National Commission for the 
Protection of Hun<an Subjecrs of Biomedicul md Behavioral Research des États-unis. 
montre à quel point I'tthique appliqude est orientée vers la divergence des idées, dors 

même qu'elle recherche la convergence des idées dans l'élaboration de jugements 
pratiques en bioéthique. En effet. la démarche déductive propre l'éthique appliquk 

suppose que tous les membres de la soci6té partagent la même philosophie. ce qui est 
en soit une ilIusion dans notre societé pluraliste. Bien que les membres de la 

commission à laquelle appartenait Toulmin aient réussi à s'entendre sur les jugements 
pratiques touchant ce qui devait ou ne devait pas être fait et ce qui pouvait ou ne pouvait 
pas être toléré, il leur etait impossible de parvenir à un consensus quant à la 



sigiuncation et à la hiérarchie des principes fondamentaux servant de base à leurs 
déductions. Comme l'écrit Toulmin à ce sujet, 

"They could agree what they wen agreeing about; but, apparently. they 
couid not agree why they agreed about it." (Toulmin, 198 1 : 32). 

Pour cette raison même, Toulmin exhorte ses pairs à prendre en compte les 
particularités des controverses afin d'6viter ce qu'il dénomme la "tyrannie des 

principes" (Toulmin, 198 1). 

Panni les auteun ayant souligné le besoin de respecter les particularités des 
dilemmes éthiques, plusieurs ont proposé des alternatives à l'éthique appliquée en 
fondant, sur de nouvelles prémisses, des théories éthiques dites "particularistes". 

1.3.3. Alternatives h l'éthique appliquée 

En opposition à l'idée largement v6hiculée voulant qu'une perception séculairt 
et commune existe au sein de la socMt& les thdones "particularistes" s'efforcent de 

prêter attention aux caract6ristiques cultwplles, historiques et personnelles des 
dilemmes bthiques. Les tenants du particularisme souhaitent que les points de vue 
particuliers soient integrés aux discussions éthiques. Btant donné que les membres de h 
socidte ne partagent pas les mêmes présupposés sur la strucnire et le contenu des 
arguments moraux, ni davantage que sur la bidtarchie des valeurs, les principes ne 
peuvent sufFi à résoudre le dilemme en question (Wildes, 1993a. 1993b). Les plus 
importantes théories particularistes dans notre domaine sont : la casuistique, l'éthique 
narrative et l'herméneutique. 

R&emment, mais surtout depuis la publication de l'ouvrage The Abuse of 

Caîuistry (1988) par Albert Ionsen et Stephen Toulmin, l'art médiéval de la casuistique 
cornaît un regain de faveur en tant que mahode servant à aborder les diiemmes 
éthiques soulev6s en mkdecine. La casuistique concerne la prise de décision pratique 
dans l'analyse de dilemmes 6ihiques particuliers. Selon les partisans de cette thborie, on 
atteint des jugements moraux appropriés lorsque l'on accorde une attention spéciale aux 
caractéristiques spécifiques du problème et lorsque l'on compare le ciilenmit en 
question avec d'autres cas suailaires, deja dsolus, surnommés k s  "cas paradigmes". 



Contrairement aux théories de principes oh les dilemmes, au mieux, illustrent les 
principes, les "cas paradigmes" de la casuistique générent les principes, appelés 
maximes. Selon Aibert Jonsen, la notion de p ~ c i p e  ne comporte un sens que 
lorsqu'un certain nombre de cas similaires peuvent lui être associés (Jonsen, 1986). Le 
fait de s ' a m e r  aux points de concordance entre les cas sunilaires plutôt que de 

s'intdresser aux principes en jeu permet de contourner l'impasse des principes entrant 
en conflit (Jonsen and Toulmin, 1988). 

L'dthique narrative est une approche interprétative où le médecin. dans la 
relation thérapeutique, lit et interprète des textes et poèmes écrits par son patient ou par 
l'un de ses proches afin de miew comprendre les expériences particulières de son 
patient et d'agir en accord avec la réalité de sa vie int6rieure (Radey, 1992 ; Charon 
et al., 1996). Une telle ddmarche invite le médecin et le patient à reconnaître les 
différentes significations contradictohs d'évknements complexes. Bien que la lecture et 
l'interprétation de textes ne permettent pas de résoudre les dilemmes éthiques, elle peut 
aider le médecin ii administrer les soins et les traitements dans le plus grand respect de 

l'histok vécue par le patient. Selon cenains mddecins. cette approche permet 
d'augmenter le temps d'interaction avec les patients. considération importante alors que 
les périodes d'échange entre médecins et patients en clinique externe sont plus en plus 
réduites (Charon et al., 1996). L'intdrêt de ITtthique nanative dans la relation 
thhpeutique demeure manifeste pour plusieurs, quoique leur utilité en ce qui regarde la 
résolution des dilemmes Cthiques semble moins évidente. Si l'on en croit certains 
auteurs, les écrits de nature littémire prêtent ainsi davantage à confusion qu'ils 
n'éclairent réellement les dilemmes (Jones, 1996). 

L'herm&eutique'*, ou la théorie de l'interprétation des signes, a été propos6e 
pour la première fois comme modèle & médecine clinique par Stephen Daniel. pour qui 
la pratique médicale constituait en fait un art d'interpréter (Daniel, 1986). Depuis. 
l'application de I'hermdneutique dans la pratique médicale a amen6 la publication de 

nombreux articies, qui ne s'accordent cependant pas sur la signification exacte âe œ 

qu'est une approche herm6neutique de la médecine (Cooper, 1994). Cette discussion se 
poursuit toujours dans la litthtue spéciaiiske et n'a pas encore évolu6 suffisamment 

" L'herméneutique. ou l'art & l'interprétation, cherche B comprendre les textes malgr6 la distance 
historique. L'horizon de sens auquel apWennent les textes et le sens qu'ii peuvent pmâm 
aujourd'hui caractérisent 1' hermdneutiqut (Abel, t 9%). 



pour permettre une &de sérieuse des possibilités d'application de l'herméneutique 
mkdicale dans la résolution des dilemmes ithiques. 

1.3.3.2. Ricoeur et la 66phronesls à plusieurs" 

Selon Paul Ricoeur. la prétention à l'universalit6 des principes de justice est 
entachée de particularisme. ûn ne peut envisager 1' universalité des principes qu'à 
condition de reconnaître que son interprétation est limitée par le contexte dans lequel elle 
se trouve. Ricoeur (1990) propose la notion "d'universaux en contexte", qui offre un 
judicieux équilibre entre les concepts d'imiversolité et d'historicité. 

Dans sa philosophie du politique et du droit. Ricoeur ttablit un Lien entre deux 
conceptions de ce qui est juste : le juste en tant qu'accomplissement d'une "vie bonneT* 
et le juste comme un ensemble de règies de justice. En d'autres termes, il cherche à 

rapprocher la b'téléologie" (de télos signifiant fin) d'une 6thique aristotélicienne qui vise 
le bon. et la "dt5ontologie" (de déon, la règle en grec) d'une morale kantienne qui 
interdit le mal. Alors que ces deux discours sont souvent présentés de maniére isolée, 
Ricoeur tente de les penser ensemble pour montrer comment chacun d'eux renvoie à 

l'autre par les probliimes qu'il laisse irrésolus (Ricoeur, 1990). Une circularit6 vivante 
s'instaure entre les deux définitions du "juste" que Ricoeur garde en tension pour ne 

pas etre confronté P une alternative qu'il consid2re Jfaste' 3. Comme l'a souligné Kant. 
il est nkcessaire de procéder à une critique du bonheur à partir de la kgle de justice". 
mais ü faut aussi pouvoir réinterpréter les kgles en fonction de la diversité des visées 
des acteursls (Ricoeur, 1990). L'universalité des principes de justice n'est envisageable 
que si I'on reconnaît qu'elle s'interprète dans des contextes divers. 

La "sagesse pratique". semblable à celie qu'Aristote designait sous le terme de 

phronesis (traduit par "prudence"), renvoie à ce qui, dans la visée éthiquei6. est plus 
attentif B la singularité des situations. La sagesse du jugement, ou k jugement moral en 

situation. permet de d6passer l'affrontement binaire entre les deux perceptions du juste 

'"1 s'agit d'une tension dialectique, selon la définition que Ricoeur donne de la dialectique, comme 
étant la situation procluite lorsque "certaines choses n'existent ou ne sont connues que si une autre 
chose opposée existe ou est connue en même temps," (Ricoeur, cit6 par Abel, 1996 : 9 1 ). 
'' Afin d'dviter la dérive totalitaire, qui est une perversion de la visée du bonheur, l'intervention 6 
règles, limitant le pouvoir s'avtre nécessaire (Ricoeur, 11990 ; Abel. 1996) 
" Une conception procedueale de Ir justice doit s'eminer dans la diversirt des tigures du bonheur 
(Ricoeur, 1990). 
l6 La visée dihique est définie par Ricoeur comme étant "la v i e  de la vie bonne. avec ou pour les 
autres, dans des institutions justes," (Ricoeur, 1990)- 



(Ricoeur, 1990). Cet affmntement, earach6 dans la p ld i té  des visées, redouble 
d'intensité du fait de leur prétention 5 l'universalité. il s'agit de conflits entre des 
devoirs aussi imphtifs les uns que les autres (lorsque plusieurs nomes s'affmntent), 
et entre le respect dG à la n o m  universelle, et le respect dû aux personnes singulières 
(Abel, 1996). Selon Ricoeur, seul le débat public peut donner un certain ordre de 

prioritC aux règles ; ordre qui du reste ne vaudra que pour un peuple. durant une époque 
donnée, sans pouvoir jamais prétendre à l'universalité pour tous les peuples et tous les 
temps. Dans le ébat public. la sagesse pratique ne concerne pas uniquement l'individu 
mais fait appel un jugement en situation publique. dénommé ia "phronesis à 

plusieurs"" (Ricoeur. 1990). La démarche poursuivie par Ricoeur pour parvenir au 
juste comporte trois 6tapes : 1 'enmcinement du droit dans la visée d'un bien commun ; 
l'universalité du droit à travers les règles de son argumentation et. dans un troisième 
temps, la mise en pra@ue d'un droit qui tient compte de la singularité des situations 

(Abel, 1996). 

La volonté de Paul Ricoeur d'échapper 6 I'obligation de devoir choisir entre les 
héritages kantien et aristot6licien. conjuguee à l'importance qu'il accorde aux 

diffkrences de contexte, P l'histoire, ainsi qu'a l'influence de ces facteurs sur la pensée 

humaine, témoignent d'un d6su d'unifier plusieurs approches méthodologiques. La 
recherche d'une telle alliance se manifeste dans les textes théoriques en bioéthique. bien 
que les moyens pour y parvenir ne soient pas encore identifiés clairement ou manquent 

tout simplement à la trousse méthodologique actuelle. 

1.4. Le recours à la pensée complexe 

1.4.1. Alliance entre diverses approches méthodologiques 

Le choix des stratégies à adopter pour I'anaiyse et la résolution des 
controverses, largement déterminCs par des orientations philosophiques personnelles, 
caract6rise le type de pmbléme éthique abordé et l'angle d'étude envisagé. Chaque 
thtone présente difftkntes combinaisons de principes, règles, droits, vertus et 

- - -  

l7 La phroncsis ii plusieurs se dérnarqm & 1'6thique telle que la conçoit Iürgen Habermas en ce qw 
Ricoeur place la conviction au niveau de l'argumentation, alors que Habermas oppose l'argumentation it 
la convention, assimilée à la iradition et ài l'idéologie. La conviction représente l'imagination qui 
permet 1 '0~~e~ute  des traditions (qui autrement sont closes) B d'autres horizons. Ce faisant, les 
traditions peuvent eue critiquées et comparées (Abd, 1996). L'imagination est nécessaire pour suppléer 
la loi et aller au devant & la singularite des personnes et des situations (Abel, 1996). 



passions sans pouvoir équilibrer tous les aspects de la vie morale. Plusieurs anthologies 
présentent ces multiples approches comme 6tant équivalentes, quoique incomplètes. 

Tom Beauchamp et James Childress, sensibles aux critiques qui leur sont 
adressées. réaiisent l'importance de réconcilier les aspects gdntrau~ des theones, tels 
que les principes et les règles, avec les aspects plus particuliers que sont les sentiments, 
les perceptions et les pratiques individuelles. ils ne proposent par contre aucun pmédé 
pour atteindre un tel objectif (Beauchamp et Childress. 1994). Tom Beauchamp a 
pourtant raison & signaler que plusieurs des théories s'opposant à la théone des 
principes présentent les mêmes faiblesses que la théorie qu'elles contestent et ne 

peuvent ainsi prétendre être des alternatives supérieures (Beauchamp, 1995). Il cite en 

particulier la theorie de morale publique de Danner Clouser et Bernard Gert (1990). 
aussi une théorie de principes mais qui, à la différence de celle de Beauchmp et 
Childress, ne se limite pas seulement à I'ethique clinique. 

La thdone de morale publique se veut une alternative à la théorie de principes 
(Clouser and Gert, 1990 ; Clouser, 1995). Clouser défmit la mordît6 comme un 
systeme composé de quatre éléments : les règles morales, les idéaux moraux. les 
caract6ristiques des dilemmes ethiques et la proceidun dét;iillee pour r6soudre les 
dilemmes éthiques. L'emphase mise par Clouser et Gert sur les règles éthiques a in& 
Beauchamp à parler d'une "théorie de règles impartiales", au regret des auteurs de ladite 
théoxie qui trouvent cette dénomination trop restrictive (Beauchamp, 1995 ; Clouser, 
1995). Ceux-ci considhmt que l'impartialité et la rationalit6 sont deux caractéristiques 
universeiles et essentieues de la morale. dont l'objectif principal est de réduire le mal 
dans le monde. Si la morale peut egalement encourager le bien, elle ne peut néanmoins 
pas l'exiger par un principe tel que la bienfaisance. Ces auteurs proposent B la fois une 

analyse ciétailiée et une procédure pour résoudre les dilemmes éthiques. L'analyse 
&termine les caractéristiques morales pertinentes à chaque cas, tandis que la procCdure 
permet d'6valuer l'universalitd de l'approche par tout individu rationnel et impartial 
(Clouser, 1995). 

David DeGrazia, pour sa part, cherche à adapter la théorie de principes de 
Beauchamp et Childress, en la combinant A la casuistique, dm d'intégrer les données 
contextuelles 5 l'analyse Chique. il donne ii cette approche combinée k nom de thkone 
des principes spécifiés ou "specifed prïnciplism" (DeGda,  1992). Selon DeGraWa, 
une telle démarche permet d'Cvùer les conflits entre les principes et fournit une 
justificati~ii aux jugements éthiques adoptés. Aucune nonne n'est considCrCe immuable 

ou irr6cusable. bien que L'auteur soit conscient de la difficulté de réviser les noms tout 



en conservant une cohérence entre les principes. DeGrazia f ~ t  ici référence au concept 
de "reflective equilibrium" tel que défini par John Rawls, et selon lequel les principes, 
valeurs. croyances et idees constituent une matrice où la justification des 6lkments 
particuliers dépend de leur position par rapport aux autres é16ments de la matrice 

(Rawls, 1971). La matrice, de son côte. contient des élements tirés du passé. DeGfazia 
soutient que la prise en considtration de l'équilibre entre les 6léments de la matrice offre 
un moyen de ne pas se cantonner à la tradition, comme la casuistique et les théories de 

principes ont tendance à le fairel"De~razia, 1992). 
James Gustafson. &jjà dans les années 1960. avait propose de combiner la 

casuistique et les théories de principes lorsqu'il ofirait une distinction entre diverses 
utilisations des principes. Ainsi, les principes peuvent être utilisés pour prescrire 
(prescriptive use) un comportement ou pour éclairer (illuminative use) un jugement 
éthique (Gustafson, 1965). Dans le deuxième cas, les principes permettent à l'individu 
d'interpréter ce qui est moralement acceptable ou non, sans toutefois jouer un rôle 
contraignant sur celui-ci. L'utilisation de principes en tant qu 'éclairage. met l'accent sur 
la nouveautk, \*ouverture et la liberté. amenant l'individu consciencieux à atteindre le 
bien et A faire le juste. L'utilisation de principes prescriptifs déplace le centre de gnvite 
P la fiabilitt des propositions modes traditionneiles et A leur application raisonnable 
aux situations diverses (Gustafson. 1965). Cette distinction est utile pour transcender 
l'alternative fâcheuse entre les théories particularistes d'une part, et les theories 

normatives d'autre part. 

D'un point de vue differrnt. mais non moins important. Edmund Pellegrho 
propose d'inttgrer les quatre 6ltments du dilemme ethique. soit l'agent. l'acte. les 
circonstances et Les conséquences. en relation les uns avec les autres. au sein de 

l'analyse Cthique. Le défi n'est pas de comparer la supériorité de diffdrentes Mones 
normatives. mais consiste plutôt à mettre les ékments du âilernme éthique en relation. 
au sein d'une matrice. dont il ne definit malheureusement pas les repères. Pellegrho 
précise que la force de chaque théorie doit être pdsmrée et placée en Cquilibre 

'"approche de DeGmzia n'a pas souleve beaucoup d'échos dans la litt&ature spécialisée, sauf peut-être 
de la part & Levi qui, en réponse ii la remarque de D e G d a  concernant l'équilibre des t%?mcnts de la 
matrice, fait cemaquer que c'est justement la tradition de la pensée qui permet d'expliquer et 
d'interpréter les principes qui garantissent I'équilibre & la matrice. S'inspirant du probleme & 
"'contextualitC de John Dewey, Levi ajoute qu'il n'est pas possible & transcender une situation si la 
définition et la compr&ension de cette situation sont âétenninées par ce que l'on souhaite Eianswnder 
(Levi, 1996). 



dynamique avec les autres mais aucun moyen n'est proposé pour atteindre cet objectif 

(Pellegrino, 1995). 
Graber et Thornasma, pour leur part, ont conçu la théorie unifiée d'éthique 

clinique (UCET) dans le but de rCunir les positions hises  par les tenants des théories 
basées sur la vertu. l'obligation et l'utilitarisme. Cene tentative reprend des éléments de 

ces diffinntes approches. en particulier l'importance du contexte et 1'6vaiuation 
comparative des vertus et des principes (Graber et Thomasma. 1989). Cette théorie se 
donne comme un rnodtle d'herméneutique qui combine la théorie et la pratique 
médicales. puisque tous les cas ethiques doivent être interprétés alin d'équiiibrer leurs 
caractéristiques importantes. Une pari essentielle de l'élaboration de jugements 
tthiques. selon ces auteurs, est I'dvaluation de l'apport des principes et de la situation 

au cas particulier (Graber et Thomasma, 1989). 

Enfin. les écrits de Van Rensselaer Potter. depuis la publication de Bioethics : 

A Bridge tu the Future (197 1) dénotent une volonté d'unir la bioéthique axée sur les 
dilemmes biomédicaux ("bioéthique mkdicale") et une bioéthique sensible aux 

Unplications écologiques de l'action humaine ("bioéthique écologique"). Malgré 
qu'elles se chevauchent et dépendent l'une de l'autre. ces deux branches de la 
bioéthique ne peuvent pas être réduites à un seul domaine. Selon Potter, les deux 

orientations doivent être harmonisCes et unifiées pour former une bioéthique globale 
(Potter, 1987). La distinction d'dltments, pourtant unis au sein d'une union créatrice, 
rappelle une caractéristique des systèmes complexes que nous étudierons au prochain 
chapitre. 

1.4.2. Vers la complexité 

Une volonté de présenter une vue consensuelle des différentes approches 

méthodologiques ressort des k i t s  théoriques en bioéthique mais plusieurs probkmes 
demeurent : comment Lier les aspects affectifs et cognitifs de la vie morale ? Comment 
~ndf€! cocnpte de l'inmLption cultunile de toute interprétation ? Est-ce possible de 
poursuivre dans la voie de l'application de principes moraux dans un monde de plus en 
plus pluraliste ? Est-ce possible d'intégrer k contexte historique, économique et 
politique au cœur de l'analyse Cthique ? L'opposition fondamentale entre l'individu et h 
sociCt6 puteiie etre perçue de maniete plus intégrative. comme un endettement mutuel 
des hommes, tel que le suggère Ricoeur (Abel. L9%) ? Ces questions ne sauraient être 

abordaes saas l'existence d'une approche intégrative et complexe. 



Parce qu'elle est en mesure de considenr l'incertitude et les contradictions, la 
pensée complexe ddciile les liens entre des sphères disjointes et maintient les tendances 
opposées en tension créatrice. Sensible au contexte, et avide de nouveauté. la pensée 
fondCe sur la complexité cherche à saisir la nature d'un monde en constante évolution. 
Émergences, hiérarchies complexes, systèmes adaptatifs complexes et attracteurs. voilà 

autant de termes nouveaux et insoütes qui témoignent d'une révolution conceptuelle 
manifeste dans tous les domaines. tant scientifique. qu'économique et politique. 

Dans cette thèse, nous suggt?rons que les thbories de la complexité peuvent 
v6ritablement apporter un nouvel tclairage B des dilemmes kthiques anciens. actuels et 

nouveaux, ainsi que de nouvelles approches pour les aborder. 
Mais. qu'est exactement la complexité ? Le chapitre qui suit propose d'en 

définir les contours. 
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Chapitre 2 

LA COMPLEXITÉ 
VERS UNE NOUVELLE M&THODE ? 

2.1. Pourquoi la complexité ? 

La ntkessité d'adopter de nouvelles méthodes & pensee afin d'aborder la 

cornplexit6 de notre monde s'inscrit dans un mouvement gknéral de prise de conscience 

intellectuelle qui se retrouve dans de nombreuses disciplines, dont l'dconomie. 
l'informatique, la biologie et la bioéthique. La compr6hension. l'identification et 

l'analyse des problémes éthiques contemporains dcessitent de nouvelies approches 

mdthodologiques et de nouveaux outils conceptuels qui tiennent compte de la 
complexité, du paradoxe et de la contradiction. Il importe de prendre du recul, de bien 

situer les enjeux et de les relier entre eux afin de mieux les comprendre. Une des 
directions possibles de 1'6volution haut de la mtthodologie en bioéthique se dessine 
au sein des discussions contemporaines sur la complexité. 

À la lumi5re des développements scientifques dcents, le désordre, la 
contradiction et l'incertitude apparaissent aujourd'hui comme faisant partie d'une 
probldmatique gtndrale de la connaissance scientifique. Ntes à la fois du 

developpement et des limites des sciences contemporaims, les sciences de la complurit6 
intepnt les principes de la science sans pour autant c6duire la rédité aux unit& 
élémentaires et aux lois géndrales. Le passage du simple au complexe et k transfert de 

la smcm au processus annoncent un changement dans la pensée scienfique. 

2.2. Évolution de la problématique de la complexité 

La problématique de la complexité fait son apparition au cours du vingtième siècle 
grâce à la fkondation mutuelle de plusieurs théories, dont les principales sont la théorie 
de l'information, la cybem6tique. la théorie des systèmes et la theone du chaos, 



2.2.1. La théorie de l'information et de la communication 

La theone de l'information et de la communication. élaborCe en 1948 par 
Shannon et Weaver. propose une manière de quantifier le contenu idormatio~el d'un 
message (Horgan, 1995). À l'origine. cette thdorie concernait la transmission de 

messages, portant une attention particuli5re a u  aspects de fiabilite et d'économie de 
transmission. Cette théorie, qui a eu une influence consid&able dans la recherche en 
biologie, en linguistique, en psychologie, dans les arts, en informatique et en 
sociologie, démontre pourtant une grande lacune (Ploman, 1984). Elle demeure aveugle 
sur le sens. I'intdrêt et la vérité d'une information. EUe peut notamment considérer un 
groupe de lettres et de mots, assembl6 de fwon incohérente, comme plus informatif 
qu'un poème (Horgan. 1995). Edgar MOM précise que c'est en fait la pratique 
anthropo-sociale. c'est-&& la relation entre l'émetteur et le récepteur, qui détermine le 
sens d'un message plutôt que la thborie de l'information. Selon lui. la carence 
principale de la thdorie shannonienne est qu'elle occulte le contexte qu'elle suppose et 
dans lequel elle prend son sens (Morin. 1977). Même si la théorie de l'information et de 
la communication a pu donner un statut physique à la notion d'information, le fait 
d'ignorer les caract5ns anthmpo-sociaux de l'information voue cellesi à n'évoluer que 
dans un sens, celui de sa d6sorganisation (Morin. 1977). 

Parmi les principes directeun qui servent à penser la complexit~, Morin souligne 
l'importance de l'auto-éco-organisation (Morin. 1977). Le principe d'autdco- 
organisation (autonomieldépendance) signifie que les êtres vivants développent leur 
autonomie tout en restant dépendants de l'environnement duquel ils puisent de 

I'knergie. de l'information et de I'organisation. Ce principe vaut particulièrement pour 
les humains qui dt5veloppent leur autonomie en étant tributaires de leur culture ainsi que 
pour les sociétés qui sont soumises à leur environnement gédcologique (Morin, 
1996). L'importance du contexte dans le developpement des êtres vivants a 6gakrnent 
été soulipée de fqon très imagée par Craig Holdrege dans un Livre intitul6 Genetics 
and the Man@ulan'm of Life. me  Forgotten Fmor of Context ( 1996). Selon cet 

auteur, la pende contextuelie implique un changement radical dans la manière 
d'acquérir la connaissance. Lorsque le contexte est pris en compte, la recherche de 

connaissances étendues sur des éléments isol6s cède le pas à une volonté de 

comprenâre k s  Liens qui unissent les éICmnts impliqués (Holdrege, 19%). 
La génération d'informations nécessite. selon H ~ M  A t h .  I'inaoduction du 

desordre au sein du système (Atlan. 1977). En effet. le concept d'information permet 



d'extraire de nouvelles informations d'un univers où le d6sord.e et l'ordre coexistent. 
Par exemple, l'information qui determine le vainqueur d'un conflit résout une 
incertitude (Morin, 1995). De plus, i'infonnation peut prendre une forme organisatrice 
en devenant programme au sein d'un ordinateur, donnant de l'autonomie ;1 la machine. 
Ainsi, Wiener a fond6 la cybemdtique en liant la commande à la communication de 

l'information (Morin, 1977). 

2.2.2. La cybernétique 

La cybernétique, ou la théorie des mécanismes de pilotage, a été introduite en 

1948 par le mathématicien Norbert Wiener (Horgan. 1995). Le mot bbcybemétique" est 

un nc5ologisme basé sur le mot grec Kybemetes qui signifie timonier. Cette théorie 
tente de montrer comment le feed-back et d'autres concepts des sciences de l'ingénierie 
peuvent expliquer le comportement des machines ainsi que les phénomènes biologiques 
et sociaux. Le feed-back représente une boucle de rétroaction qui, dans sa forme 

negative, permet de stabiliser un système et, dans sa forme positive, permet 
I'arnpMcation d'un système. Plusieurs exemples de telles rhoactions se retrouvent 
dans les phknomènes biologiques', économiques2, sociaux et politiques3. Cette forme 

de régulation permet l'autonomie d'un systihe (Morin, 1995). 
Les iddes vdhicul6es par la cybernétique se sont développées et cluiii6es grke 

aux conférences Macy, tenues à New York, de 1946 à 1953. Ces neufs conférences, 
organisees dans le cadre de la Josiah Macy Foundation, ou la sociCtC pour I'ttude des 
sysdmes gdnénux, ont rassemblé des scientifiques de diverses disciplines (sciences 
physiques, biologiques et sociales) autour des thèmes fondateurs des théories de h 
complexitk. On y retrouvait des équipes du Massachusetts institute of Technology 

et de I'Universite Harvard avec, entre autres, Norbert Wiener, John von 
Newman et Warren Mc Cuiioch, et des philosophes, anthropologues et dconomistes 
tels que Gregory Bateson, Ross Ashby, Kenneth Boulding et Anatol Rapport (de 

Rosnay, 1995). 
Cet effort de synthèse a mene, entre autres, au d6veloppement de la théorie 

generale des systtmes (Ploman, 1995). 

L'hom6ostasie est un exemple de rétroaction negative en biologie. 
' Fn loi des rendements croissants cn économie est un exemple &feed-back positif. Cette loi concenie 
l'explosion d'un marché et l'auto-sélection de nauvaux produits et services (Arthur, 1990)- k s  
dvoiutions économiques soumises à la loi des rendements décroissants, par exemple Ia saturation des 
marchés, représentent plutBt une forme de feed-kck nbgatif. 
"aggravation d'un conflit arme signale une rétroaction positive dans le domaine social, 



2.2.3. La théorie générale des systèmes 

La théorie gtnéraie des systiimes, issue de la convergence de la théorie de 

l'information, de la cybemttique et de la biologie, a été formulée par Ludwig von 
Bertaiaaffy en 1968. Cette thdorie a permis d'elaborer la notion univemiie de système 
et & consid6nr le système comme un tout non réductible aux parties, ce qui signifie 
qu'il existe des qualites émergentes. La théorie des systèmes a aussi permis 
d'envisager la notion de systéme ouvert et d'aborder un certain nombre de problèmes 
org~satiomels @ce 2i la notion de hiérarchie des niveaux d'organisation (Morin, 
1995). Un système est un ensemble dTé16ments en interaction dynamique, organisés en 
fonction d'une finalite, le maintien de la structure du système (de Rosnay, 1995). Les 
travaux de BertalaafS ont 6volu6 en p d d e  avec ceux de Humberto Mahuana et & 

Francisco Varela en biologie thdonque. Ces deux biologistes chiliens ont propos6 une 
thdorie des "machines auto-poï&iques", c'est-à-dire 'bproductrices de soi" (Morin, 
1977 ; Dobuzinski, 1996). En France, une r6flexion dans le domaine de la systémique 
a également eu lieu, et suscité la création, à La fin des années soixante, du "Groupe des 
Dixy*. En réalité, ce groupe etait formé d'une vingtaine de chercheurs venant de 
plusieurs horizons, dont. entre autres, Henri Atlan, Henri Laborit, Edgar Morin, 
Michel Sems et Joël de Rosnay. 

L'idCe d'unité complexe et l'idée d'organisation demeurent embryonnaires au sein 
de la théorie g6ndraie des systèmes et se consolideront grâce aux developpements 
conceptuels apportes par von Neuman, von Foerster, Atlan, Simon et Prigogine 
(Morin, 1995). Dans les années 40, John von Neuman, un mathématicien américain. a 
établi la différence entre les machines ;irtificieUes et les "machines vivantes". il a 

constaté que la "machine vivante" possédait la capacité de se rCgtn&er continueiiement 
par la mort de ses cellules, alors que la machine artificielle ne possédait aucun moyen de 
se réparer elle-même, de s'auto-organiser et de se dCvelopper. Von Neuman, le 

concepteur de la théorie des jeux, a Cgalemnt eté reconnu avoir participé à la création 
du premier ordinateur, dont l'architecture d'ensemble est encore nommée ''architecture 
von NeumanT'. Heinz Von Foerster, pour sa part, a fornul6 en L960 le principe de 
"l'ordre par le bruit", en ayant recours à un dispositif de cubes aimantés sur trois faces 
qui s'assemblent spontanément en une structure cohérente après avoir Cté entassés, puis 
secoués. Il s'agissait de créer de l'ordre i partir du dtsordre. Henri Atlan a poursuivi 
cette voie en introduisant l'idée du "hasard organisateur" qui reposait sur la nlation 
ordre, désordre et organisation, constamment présente dans les mondes physique et 

biologique (Atlan, 1979). 



Une synthese portant sur l'architecture, la genèse et l'évolution des systèmes 
complexes, publiée par Simon en 1962. a présenté certains principess, c o n f i s  par la 

suite par les travaux de Prigogine. Simon a indiqu6 que presque tous les systemes 
complexes ttaient constituts d'une structure hiérarchisée. chaque niveau étant fomé de 

sous-systèmes interconnectés. Un des phhomènes ducidds par ces travaux est le 
regroupement d'éléments syst6miques en formes intermédiaires stables, des sous- 
systémes, issues de boucles rétroactives. Le groupe de Prigogine a confiid œ 

phenornéne en dbmontrant qu'une fluctuation microscopique au sein d'un système 
pouvit déclencher une réaction d'amplification rétroactive en chaîne, générant des 

"structures dissipatives". Ces structures sont en effet créées par la formation de boucles 
rétroactives comme l'avait pressenti Simons (Simon, 1962). Prigogine a démontré h 
création des "suuctures dissipatives" par une expérience simple : en chauffant un 
liquide du dessous. créant un gradient de température entre la surface et le fond du 

récipient, des cellules de convection hexagonaîes apparaissent dans le liquide et une 

forme distincte. dénomde l'instabilité de Bénard. apparaît- Ces organisations 
nécessitent un apport énergétique de I'ext€icur afii de se maintenir. Un phbnomhe 
analogue survient dans les réactions chimiques où un gradient d'ions résulte d'une 
diffkrence de potentiel chimique. Comme I'explique Prigogine. "lorsqu'un système 
devient instable, une organisation spatiale et tempo~ile fait son apparition. comme si 
chaque mol6cule "pxcevait'' ce que des milliards d'autres font" (Prigogine, 1986, cité 
par Laborit, 1987 : 60). Les travaux de Prigogine sur les "structures dissipatives". pour 
lesquels il a reçu le prix Nobel en 1977. ont men6 à une ré-interprétation du second 
principe de thennodynamique. Ce principe stipule qu'un système isolé évolue 
spontandment vers un état d'équilibre qui correspond à l'entropie maximale c'est-&-dire 
au plus grand désordre. Les expériences de Prigogine ont révélé que, sous certaines 
conditions, l'entropie devenait g6nératrice d'organisation, d'ordre et. par conséquent. 
de vie (Prigogine. 1972). 
-- -- 

a Simon a Ctudid l'architecture des syst&mes complexes qui sont composés d'un grand nombre 
d'tldments en interaction complexe. II a ddmontré que pratiquement tous possédaient des stnictutcs 
hikrarchiques à plusieurs niveau, chaque niveau dtant compost5 & sous-systèmes, stables et 
interconnectés. Par ailleurs, il a montré que le nombre d'éléments & chaque sous-systeme augmentait 
avec la hauteur du niveau. Cette distribution spatiale va de pair avec une distribution temporelle. Simon 
a proposé l'existence de deux phénomènes : 1. le rcpupement d'éléments & systemes en des formes 
intenn8diaires stables, fomruir des sous-systèmes, ii associe I'6Iaboration de ces formes intermkdiaires h 
l'existence de boucles r6iroactives; 2. Le phdnomhe de sétedon naturelle de ces formes intermédiaires 
(Voge. 1984). 

Alors qu'un système isolé est -6 à des structures en tquilibre, un système ouvert, qui échange 8 
1'Qnergîe et de la matière avec I'envimnnernent, est à des structures en d&?quilibre, surnommées 



2.2,4, La théorie du chaos 

La théorie du chaos a fait son apparition au début des annkes 70, d'abord en 
métt5orologie puis dans les sciences de la nature. Parmi ses instigateurs, figurent Jim 
Yorke de l'Uoiversit6 du Maryland, Edward Lorenz du MIT, Joseph Ford du Georgia 
Institute of Technology. Paul Glansdorff et nya Prigogine de l'université libre de 

Bruxelles (de Rosnay. 1995). 

Wfinie comme étant "the qualitative study of unstable apenodic behavior in 
deterministic nonlinear dynamitai systems." (Keliert, 1993 : 2). la théorie du chaos 
énonce que les systèmes gouvernés par des équations simples peuvent montrer un 
comportement apériodique complexe et imprévisible. Cette imprévisibilitt résulte de 

l'extrême sensibiiitd aux conditions initiales de tous les systèmes chaotiques. La théorie 

du chaos permet une bbcompréhension dynamique" de l'évolution systémique, entres 
autres de la manière que surviennent L'ordre et l'imprévisible (Kellert, 1993). 

Principalement tournée vers des notions hautement formalisdes du point de vue 

mathématique. comme la sensibiiitd aux conditions initiales, les fractaies et les 
attracteurs ttranges. la théorie du chaos a béneficié d'une reconn;iissance significative 
dans les milieux scientifiques et a étd acceptée en tant que domaine legitime de recherche 
(Dobuzinski, 1996). Il a par contre fallu attendre la création en 1984 d'un centre de 

recherche pluridisciplinaire consacré aux sciences de la cornplexit& l'institut de 

Santa Fe au Nouveau-Mexique, pour que les autres thdories et notions fondatrices de la 
cornplexit6 soient reconnues dans diverses disciplines scientifiques (physique, biologie. 
kconomie, etc.). Parallèlement à la théorie du chaos, d'autres theones ont fait leur 
apparition. La thdorie des catastrophes du rnath6maticien René Thom. formalisée! en 
mathématiques dans les mn&s 60 et popularisée au cours de la décennie suivante, est 
une branche spécialisée de la theone des systèmes dynamiques qui prétend apporter une 
meilleure compréhension des systèmes présentant des discontinuitds abruptes. La 
théorie des catastrophes a et6 appliquCe à plusieurs phénomènes, comm la stabilite des 
n a e s  en mer. l'effondrement des ponts et, avec un succih moindre. la chute des 

civilisations. les comportements de combat ou de fuite des animaux et les emeutes en 
müieu ca rdd .  Malgré la popularité initiale de la théorie des catastrophes, plusieurs 
auteurs deçus. dont Ekeland soulbent le pouvoir explicatif k t €  de cette théorie : 

'To be sute, the word "catastrophe" conveys more than it means, and has 
lead people to expect from catastrophe th- much more than it cari actualy 

smtcrures dissipives. Les structures dissipatives, telles que Les toutbillons de B é n d  sont associées à 
un principe d'ordre différent, appelé "ordre par fluctuationn (Prigogine, 1972). 



detiver - which never was very much. In the twenty years of its existence, 
then has not ban a single undisputed success of catastrophe theory in the 
field of experimental science. that is. an undisputed fact that could be 
explained more adequately by catastrophe theory thm by other means ." 
(Ekeland, 1988 : 102). 

23.5. Liens conceptuels entre les diffCrentes thLories 

La thdorie de l'information et de la communication, la cybemdtique et la théorie 
génkrale des systèmes, nous permettent d'acdder & des phhomènes organisds où 
l'ordre se fait avec et contre le désorcire. En donnant un staw physique à I'infonnation, 
la théorie de l'information et de la communication permet d'extraire du nouveau, 
l'information même, d'un univers où le désordre (le bruit) et l'ordre (la redondance) 
coexistent, 

De plus, l'information prend une forme organisatrice en devenant programme au 
sein d'une machine cybernétique. où la commande se lie à la communication de 

1' information. 
L'idée de rétroaction, introduite par Wiener dans la cybernétique, romp avec le 

principe de causalité linkaire et pemei de concevoir l'autonomie d'un systhne, grâce il 
sa "régulation". Le feed-back et le traitement de l'information décrivent les processus 
par lesquels les organismes anticipent et réagissent aux conditions changeantes de 

l'environnement. Un organisme vivant n'est plus perçu comme une forme permanente 
mais plutôt comme un réseau d'activité. 

La théorie génhie  des systèmes, issue de l'union de la thdorie de l'information, 
de la cybemetique et de la biologie, pousse plus loin la réflexion sur les problèmes 
organisatiomels en mettant en avant la notion de hidtarchie dynamique des niveaux 
d'organisation. La notion universelle de système, non réductible aux parties, suggère 
l'existence de propriétds 6mergentes qui surgissent de l'organisation systémique. 

Lcs concepts d'organisation et d'unité complexe, présents à l'état ernbryomake 
dans la thbrie des systémes, se sont consolidCs par les dCveloppements conceptuels 
apportes par l'idee d'auto-organisation. Von Neuman et sa théorie d'automates auto- 
organisateurs, von Foerster en dtcouvrant le principe & "l'ordre par k bruit", Atlan, 

6laborant sa théorie du "hasard organisateur" et Prigogine, avec sa thedynamique 
des processus irréversibles, ont institu6, individuellement et en conjonction, les Mmes 
fondateurs des thtories de la complexitt. 

Dorénavant, le terme de cornplexit6 sera employé dans a texte pour designer les 
nouveiies perceptions et représentations de la réaiité, aussi bien que les nouveiies 



approches scientifiques et les nouveaux paradigmes qui ddcoulent de l'étude de 

systèmes complexes. naturels ou sociaux. dans divers domaines des sciences pures et 

appliquées. 

2.3. Notions et concepts de h complexité 

Après ce bref survol de 1'6volution de l'idée de complexité, il faut ti ce stade 

clarifier certains concepts clés émanant de ces nouvelles représentations de la réalité. 

2.3.1. Systèmes adaptatifs complexes 

Suite à l'article fondateur de Weaver (1948), qui différenciait les phénomènes 

organisés complexes des phénomènes de simplicite et de complexitt d6sorganisks6. la 

notion de système complexe (naturel ou social) fait son apparition dans la üttémture 

scientifique. Les systèmes complexes, aussi dénommés systèmes adaptatifs complexes 

(SAC). parce qu'ils peuvent exploiter la fluidité d'un environnement chaotique pour 
amélionr leur adaptation ;1 ce &me milieu. constituent le sujet de recherche par 

excellence des sciences de la complexité. Le terme "syst8me" est ici essentiel puisqu'il 

exprime l'idée d'organisation. caract6ristique fondamentale des phénomènes organisds 

complexes. L'unité complexe d'un systihne dtpend d'une organisation qui transforme 

la diversité des éléments constitutifs en unité. sans pour autant en annuler la diversité. 

créant ainsi de la divenité, qualit6 émergente, dans et par l'unit& (Morin. 1977). Les 

systemes adaptatifs complexes partagent plusieurs propriétés, dont certaines constituent 

des notions fondamentales pour les sciences de la complexité. Parmi ces propriétés, 
mentionnons l'aptitude des SACs de créer de l'ordre malgré et grâce au desordre. 

I'existence au sein des SACs de propritt6s émergentes, de hiérarchies de niveaux de 

complexité et d'attracteurs. 

' Selon Weaver, les sciences physiques d'avant 1900 s'occupaient principalement des problèmes & 
simplicité, ii deux variables, Les techniques statistiques, pour leur part, décrivent de mani& efficace le 
comportement moyen de probkmes comptant de nombreuses variables, exhibant une complexité 
d6sorgmist!e. A In lshadr d'outils prmetmt & rCsoudrr des pmblbmu organisés complexes 
observés chez les êtres vivanis, Weaver avait prédit I'utilisation croissante de l 'ordi~teur et le 
d6veloppemen t de 1 'interùkciC,iinarité (Weaver, 1948)- 
' Selon Edgar Morin, le Iinguiste suisse Ferdinand de Saussure r proposé la meilleure d6finition de ae 
qu'est un syst&me. il s'agit d'une '2otalité intégratrice, faites d'éléments solidaires ne pouvant êtres 
définis que les uns par rapport aux autres en fonction de leur place âans cette totalité" (Saussure, 193 t , 
cite par Morin, 1977 : 102). 



2.3.2. Création de l'ordre par le désordre 

La création de l'ordre par le désordre, par l'entremise de l'auto-organisation 
spontanee dans les systèmes sociaux, naturels et même artificiels, constitue l'un des 
comportements les plus 6 W s  des SACs. Les expériences de Prigogine en 
thermodynamique cl6montrent que des formes spontanées d'organisation, les 
"structures dissipatives", surgissent dans des conditions qui seraient celles d'un 
désordre croissant (Prigogine. 1972). Le chaos. souvent perçu en fonction des 
limitations qu'il impose8. fournit aux systèmes naturels un accès h la nouveauté, grâce h 
I'amplincation de petites fluctuations. En effet, les dCsordres propulsent le système 
d'un état d'organisation A un autre (CnitfMeld et al., 1986). Il est important de 

souligner que la stabilité d'un systiime n'est pas statique mais qu'elle h a n e  d'une 
mobilité où toute force tendant à d6tru.h la structure du systiime est compensée par des 
procéd6s agissant au sein de la structure même (Bohm, 1987). Il ne s'agit pas du retour 
à 1'6quilibre du SAC, mais bien de l'aptitude de celui-ci produire des organisations 
nouvelles il partir de transformations irréversibles. L'idée d'organisation active va de 
pair avec une réorganisation permanente (Morin, 1980 ; Waldrop, 1993). Toute 
augmentation de complexité organisationneile se traduit par un accroissement de variété 
dans le système, correspondant un début de dispersion. qui est contrebalancé par une 
organisation plus souple et plus complexe (Morin. 1977). Les SACs &visent a 
réanangent continuellemnt leurs éi6ments constitutifs au fur et ii mesure qu'ils 
bvoluent. Qtte auto-organisation représente le mécanisme fondamental de l'adaptation 
(Walàrop, 1993). 

L'expression très ik la mode de '%ordure du chaos" (edge of chaos) tente de 

caract6rirr cette zone de transition particulihe entre le desordre total et l'ordre rigide 2i 

l'intérieur de laquelle les organisations systémiques peuvent croître et se ddvelopper. 
Selon I'6volutionniste de la complexitC Stuart Kauffman, l'apprentissage et I'&olution 
déplacent les élbments du système k long de la "bordure du chaos9' vers une plus 
grande complexité. En fait, l'adaptation mtae ii cette fronti&re (Wddrop, 1993). Chris 
Langton et Norman Packard, par le moyen & simulations informatiques. ont démontn! 
que la capacité d'un système ii traiter I ' in fodon  est maximale à la "bordure du 
chaos'' et que les SACs ont tendance à Cvoluer vers cette hntiere grâce à la sélection 
natweiie (Ruthen. 1993). 

' Par exemple, le chaos rend impossibk les pbdictions. 



2.3.3. Existence de propriétés émergentes 

Le premier enseignement de la thdone des systérnes peut se dsumer par la 
f o d e  suivante : "le tout est plus que la somme des parties". Cela veut dire que le 

système possède quelque chose de plus que ses composantes consid6rées de façon 
isolée ou juxtaposée. Le systéme possède sa propre organisation en même temps que 
des propriétés nouvelles émergeant de l'organisation de l'unité globale. Les qualités ou 
propriétt5s qui présentent un caractère de nouveaute par rapport aux qualités ou 

propriétés des composantes considérées isokment sont d6nornmées tmergences 
(Morin. 1977). La notion d'émergence est fondamentale dans les sciences de la 

complexité. U y a émergence de dynamiques organisationnelles, de créativité et de 

contrôle au sein du système ; partout dmerge une poussée inexorable vers de plus en 
plus de complexitt (Lewin. 1993). La vie elle-même est une émergence. En effet. les 
propriétés d'un organisme dépassent la somme des propriétés de ses constituants. Pour 
Jacob, "la nature fait plus que des additions : elle intégre" (Jacob, 1965, cité par 
Morin. 1977 : 107). L'émergence est a la fois produit de synthèse, puisque produite par 
l'organisation du systeme, et vertu de synthèse, puisque première en qualité (Morin. 
1977). 

L'emergence d'une complexité plus grande. qui accompagne l'adaptation 
systémique, implique un accroissement de l'organisation du système. Comme 
l'explique John Holland. cet accroissement permet de contrecarrer la fragilité accrue 
d'une structure plus complexe : 

'The appearance of new levels of organization in this evolution depends on 
one critical ability: each new level must collect and protect resources in a 
way that outweighs the incrrased cost of a more complex structure." 
(Holland, 1995 : 141) 

Les comportements de groupes naturels, comme ceux que l'on observe dans les 
nuées d'oiseaux ou dans les sociétés d'insectesg, comprennent plusieurs des 
caractéristiques de l'tmergence citées plus haut, notamment 1' irréductiiilitk du 

Y L'kmergence & comportements collectifs diu "intelligents" dans Ies sociktds animDks ou humaines 
sont à l'origine d'Ctudes en vie artificielIe (domaine d'application de la complexité, dont i1 sera question 
plus loin dans le chapitre). Les nuées d'oiseaux et les soci6tés d'insectes sont des modkles fbnds, 
simulabies sur ordinateur. L'idéé de base de ces simulations est la suivante : une multitude d'individus 
ou d'animaux agissant en paralI&Ie et de manihm sirnultan& à partir de règles simpIes peut faire dmerger 
un comportement collectif intelligent, susceptible de résoudre des problèmes globaux qui se posent à la 
sociét6 (Langton, 1988 ; de Rosnay, 1995). 



comportement de l'ensemble aux comportements individuels et l'émergence de 

dynamiques organisationnelles. John Hoiiand souligne les iimites des approches 
scientitïques linCaires dans l'étude des systèmes complexes dont le comportement 
systémique résuite des interactions entre les composants du système et non de la somme 
des effets individuels : 

" The behavior of an ant colony is not the simple surn of the behavion of a 
group of average am.  The coupled interactions of the ants provide a 
coherence to the rest that far exceeds anything predictable in terms of simple 
summations (...) Emergence is above al1 a product of coupled, contewt- 
dependent interactions. Technicaliy these interactions and the resulting 
system, are nonlinear: the behavior of the overall system cannot be obtained 
by summing the behaviors of its constituent parts (...) under these conditions, 
the whole is indeed more than the sum of its parts. However* we can reduce the 
behavion of the whole to the lawful behaviors of its parts. if we take the 
nonlinear interactions into account." (HoIland, 1998 : 12 1 - 122). 

Sans sanctionner un mode d'explication réductionniste, Holland perçoit la 

dépendance de phdnoménes d'un niveau "suptrieui' d'organisation (une émergence) 
par rapport aux phénomènes d'un niveau "infCneur". Le comportement émergent du 

système complexe depend de l'interaction des constituants du système, mith ne peut 
être entièrement expliqut en fonction de ces constituants. 

Dans un article intituié "Complexity : a Philosopher's Reflections" (1998). Lee 
McIntyre tente de résoudre le dilemme de savoir comment on peut reconnaître 
I'emergence de certaines régularités systémiques, imperceptibles à un niveau primaire 

d'organisation, sans ignorer la corrélation matérielle entre ces émergences et les 
constituants du système. il propose de recourir au concept de "matérialisme non 
réductif', concept fonde sur la distinction entre la compréhension ontologique et la 

compréhension épistdmologique de la ~ornplexitt'~. Selon cet auteur, il arrive que l'on 
doive utiliser une approche m&hodologique fondde sur la complexité pour percevoir 
certaines drnergences, et ce, même si le système que l'on énidie n'est pas complexe en 
soi. En d'autres termes. un comportement dmergent, dynamique, peut être parfiiiternent 
dépendant des interactions locales du système sans pouvoir être compris par une 
approche dductionniste ; d'où le concept de *'matérialisme non réductif '. 

II) Les questions ontologiques se rapportent lt l'existence ou à l'être. L'ontologie est l'étude de la nature 
de la &lit& - le monde tel qu'il est. ûe telles questions sont distinctes et indépendantes Q notre 
connaissance & la rédité, comme par exemple la question "Est-ce que Dieu existe?''. Les questions 
t5pistémologiques concernent notre niveau & connaissance de la réalité, Lcs limites t!pist6moIogiques 
sont imposées par, entres autres? nos habilités cognitives, nos limitations sensorielles et 
l'impossibilité de vCcifier certaines données. Une question telle que "Comment s'assuicr quc le monde 
est telr' est de natute dpist&nologique (Mcintyre? 1998). 



Un exemple de phhomène qui. tout en étant ddtennin6 par I'interaction des 
composantes du systéme. ne peut être expliqué que par une approche complexe. est le 
paradoxe mathhatique du douzième chameau, tel qu'énoncé par Jean-Pierre Dupuy. 

Un jour. un vieil Arabe, sentant l'approche & la mon. divisa sa fortune, dans 

son testament, entre ses trois fils : l'aîné devait en recevoir la moitié, le second fds le 
quart et le cadef le sullème. ûr la fortune &ait compode de onze chameaux. Les trois 
fils se trouvaient dans l'embarras car ils ne dksiraient pas sacrifier les chameaux afii & 

recevoir leur part. Us décidèrent de consulter le sage de la region avant de s'entre-tuer. 

Après maintes n5flexions le sage leur dit : "prenez ce chameau de ma tente et ajoutez-le 
à votre hdrîtage. Ceci est un cadeau. Si c'est la volonté de Allah. vous me le rendrez 
plus tôt que vous ne le pensez." En effet, l'& fut satisfait de prendre 1 1+1 divisé 
par 2, ou six chameaux, le second de prendre trois chameaux et le cadet* deux. Six 
plus trois plus deux égaient onze, et le douzième chameau put être retourné chez son 
propri6taire. Le douzième chameau. ou le chameau symbolique, était inutile et 
indispensable à la fois. car c'est à travers lui que le pacte socid a &té réalisé (Dupuy, 
1984). 

L'émergence du pacte social est produite par l'ensemble des contraintes imposées 
par le système, à savoir l'obligation de devou partager k lot en une moitié. un quart et 
un sixième. lorsque le douzième chameau est ajouté. L'apport du douzième chameau est 
nécessaire à la mise en œuvre des ternes de l'héritage mais devient inutile une fois le 
pacte social réalisé. 

L'tmergence peut contribuer a produire ce qui l'a produite. En effet, les 
émergences globales du systeme deviennent éldments de base pour le niveau 
syst6rnique supérieur qui l'englobe et dont les qualitts emergentes assuremnt à leur tour 
l'existence du prochain niveau hiérarchique. Ainsi, dès qu'un nouveau niveau 
d'organisation est atteint, des émergences se produisent et deviennent elles-mêmes des 

éléments constitutifs de système (Laborit. 1987). La production d'émergences est un 
aspect du mouvement auto-organisateur et auto-prducteur par lequel tout se constitue à 

partir des interactions de base (Morin, 1980). Cette réalité est exprbmk simplement par 
Morin : 

"Les systèmes de systèmes de systèmes sont des hergences d'emergences 
d'émergences." (Morin. 1977 : 1 1 1). 



2.3.4. Les hibrarchies de niveaux de complexité 

La notion de hi6rarchie de niveaux d'organisation au sein de systérnes complexes 
a &té proposée initialement par la théorie des systtmes. Contement à la dt5f~tion 
traditionneile & hi6rarctiie qui implique une domination des niveaux inf6rieurs par les 
niveaux supérieurs, la hi6rarchie qui nous intéresse ici doit être déf ie  en ternes de 

niveaux d'intégration. La hiérarchie suppose au moins deux niveaux d'int6gration, celui 
des parties et celui du tout. Mais la bi&archie peut comporter plusieurs niveaux 
d'organisation à l'intérieur desquels les tlhents d'un niveau servent de fondement aux 
niveaux supdrieun, permettant d'edifier une "architecture de cornplexid' (Simon, 
1962). De cette maniére, chaque systéme comporte des sous systémes qui fluctuent 
continuellement, &nt eux-mêmes composds d'cléments agissant en parallèle, CO- 

6voluant (Prigogine et Stengen. 1984 ; Waldrop, 1993). En effet, la vie n'est pas une 
propriitt de la mati6re mais une propri6té de l'organisation de la matière (Waldrop, 
1993). Aux dires de Jean-Pierre Dupuy, les SACs sont composées de "hidrarchies 
enchevêtrées dynamiques" (Dupuy, 1984). Portant l'analyse systémique plus loin, 
Morin précise que le phénomtne de hiérarchie, pour tout œ qui est organisation 
vivante, comporte les deux pôles : intégration d'une part et domination de l'autre 
(Morin, 1980). La hiérarchie peut être considérée à Io fois comme un mouvement 
ascendant qui produit des kmergences de niveau en niveau, et comme un mouvement 
descendant qui exerce un contrôle (Morin, 1980). Le contrôle des SACs est hautement 
dispersé. Les proprittés globdes du système (adaptation, rSgulation, coopération) 
varient en fonction de la synchronisation des centres locaux (Morin, 1980 ; Wddrop, 
1993). 

L'organisation monocentrique présente certains avantages sur les systèmes 
polycentriques, par exemple l'économie et la rationalité de la prise de dtkisions, bien 
que la concentration des décisions et de l'initiative en un centre de compétence rende Le 
tout vulnérable. Quant aux systèmes polycentriques, ils peuvent, en cas de problème QU 

d'agression environnementale, modifier leur structure en vue d'une meilkm 
adaptation. L'invention est égaiement favoriste au sein des systèmes polycentriques par 
l'existence et la confrontation de plusieurs stratégies pour résoudre un même problème. 
De plus, lorsque la mûae aptitude stratégique se retrouve plusieurs fois dans 
l'organisation, toute emur de prise de décision locale peut eûe compensée (Morin. 
1980). Selon Simon, cette stabiiité acaue des organisations hiérarchisées, en 
comparaison avec les organisations non hi6rafchisées. leur asme un avantage évolutif. 



Par ailleurs, Simon a &montru5 que les systèmes hiérafchis6s quasi-d6composables, 
pouvaient être bâtis plus rapidement que les systémes non-hiérarchis6s de taille 

comparable, leur d 0 ~ a n t  un avantage évolutif suppi6mentaire (Simon. 1 962). 
Richard Strohman décrit un aum phbnomtne. l'dpigenèse' ' , à l'intérieur duquel 

un contrôle décentraiisé assure un avantage évolutif aux systèmes physiologiques 
interactifs. La régulation physiologique et l'organisation cellulaire ne sont pas 
uniquement situées dans le genome humain. comme le laisse supposer le paradigme 
gtnttique dominant1*, mais prennent place dans des réseaux dpigenttiques qui 
organisent la réponse génbtique aux agressions environnementales (Strohman, 1994). 

2.3.5. Les attracteurs 

L'attracteur est un concept employd en physique dans l'étude du comportement 
des systèmes dynamiques. La thdorie du chaos a évolud dans le cadre géndral de la 
thdorie des syst5rnes dynamiques, selon laqueile un systeme dynamique est d é f ~  en 
fonction de deux notions : l'état. ou l'information générale sur un systéme, et la 

dynamique, qui correspond à I'évolution du systeme dans le temps. L'espace d'etats 
(OU state space) est un espace abstrait dont les coordonnies varient selon le degré de 

liberte du mouvement systémique. Le state spuce sert ;1 dtcrire le comportement d'un 
systtme, surtout les systemes chaotiques, car il permet de traduire le comportement 
systdrnique par une forme géométrique (Cmtchfield et al.. 1986). Lorsque les 
interactions des Wnents du systtme, entre eux ou avec l'environnement, provoquent la 

concentration du mouvement à une dgion du state space, cette région est dtnommte un 
attracteur. D'une multiplicité d'&us initiaux (le bassin d'attraction). emerge un état 
singulier, l'attracteur. Il est impossible de ddterminer de quel état initial. à l'intérieur du 
bassin d'attraction, résulte l'attracteur (Banville, 1996). 

L'attracteur le plus simple correspond à un point fixe. Par exemple, celui 05 se 
repose un pendule. soumis à une friction. D'autres attracteurs décrivant des 
mouvements o~cillatoires~~ ou des mouvements presque périodiques1" possèdent des 

" L'dpigenèse advient dans des processus biologiques complexes, alors que l'expression gthétique est 
soumise à la r#bridance de @es ainsi qu'à l*existence & réseaux cellulaires et métaboliques. Ces 
réseau sont fidqucmment adapiatifs et accomplissent des fonctions similaires grâce à des voies qui se 
recouvrent. Par conséquent, la prédiction de comportements complexes par I'entremise d'analyses 
linéaires n'est pas fiable (Smhman, 1994). 
IL Selon Ie paradigme génCtique, un gène unique correspond B un effet unique. Cette perception est très 
dpmdw en biologie moléculaire, comme nous le verrons dans Ia section sur le ri8ductionnisme en 
biologie, 
LI Par exemple dans k cas d'un bauement de cœur : fimit cycle mmctor. 



formes géométriques simples. prévisibles (Crutchfield et ai.. 1986). En 1963, Edward 
Lorau du MIT a démontré l'existence d'attracteurs chaotiques, ou attracteurs Ctranges. 
exhibant des formes gtomt?triques plus complexes qui correspondent à des 
mouvements non prévisibles. Bien que ces systtmes chaotiques irréversibles possèdent 
des dimensions Uifinies". la turbulence est restreinte ii des dimensions finies. 
L'attracteur etrange, site de la turbulence, est de dimensions fuiies. Les forms 
géométriques de ces attracteurs &ranges, dont "l'attracteur de Lorenz". ont ceci de 

particulier qu'elles sont composées de replis, sur replis. sur replis, à I'Uinni 
(Crutchtield et nL, 1986). Un attracteur chaotique est une Fnctale, a savoir un produit 

de l'application répétée d'une forme similain, sur une echelle d6croi~sante'~. 
Depuis les expériences initiales de Lorenz, de nombreux systémes ont demontré 

l'existence d'attracteurs chaotiques : certaines réactions chimiques, les battements de 

celiules cardiaques de poulets ainsi que des programmes d'ordinateur modélisant 
l'activité nerveuse et l'évolution des tpidémies (Crutchfield et al., 1986). Les 
nombreuses applications possibles du concept d'attracteur dans l'étude des systtmes 

complexes explique l'usage ttendu du terne dans la littdmture sur la complexitd. 
Une définition plus gt?ndrale, moins mattietnatique que d e  développée en 

physique est utilisée couramment et se résume comme suit. Au sein des systémes 
dynamiques complexes, l'espace des possibilitks morphologiques est fmment peuplé 
d'attracteurs, c'est-&-dire d'états vers lesquels les systèmes dynamiques se reposent 
&entuellement. Ces possibilitts dynamiques changent à mesure que le système dvolue, 

suite aux interactions des Mments entre eux et des 616ments et l'environnement (Lewin, 
1993 ; Banville, 1996). Cette défdtion s'oppose iî celie issue du darwinisme et qui 
suppose que dans la sélection naturelle, toutes les parties de l'espace morphologique 
peuvent €tre explorées (Lewin, 1993). L'attracteur ne représente pas une force 

d'attraction dans le système, mais plutôt un ttat vers lequel le système gravite, basé sur 
les interactions au sein du système. En d'autres termes. le mot "attracteur" renvoie à 

une notion descriptive et n'implique pas une force de prescription (Lissack, 1996). 

l4 Par exemple, la résultante de deux mouvements oscillatoires indéjxndants : turus uttractor. 
fi Un nombre infini de variables est n6ceP9airr pour décrire un seul Cm d'un système chaotiqw 
'" Mandclbrot a dadi6 les pmprï&tés intéressantes des fiactoles dont les principes de gQndraiion 
s'apparentent beaucoup plus, selon lui, B ceux de la naturc qu'à ceux dcs fornies gownétriqques 
traditionnelles. En effct, Mandelbrot a pu produh une grade varidté de fonnes telles que des €toiles, 
des coquillages, des montagnes et des îles, formes 6vocaîrices de la complexité retrouvée dans la nature- 
Pour plus & détails sur les caractéristiques âes fiactais, codter le livre de Mandelbrot, 1977. 



2.4. Applications des notions de la complexité dans divers domaines 

2.4.1. La vie artificielle 

La vie &cielle (VA) est un domaine d'6tude consacré ii la compréhension de la 

vie grâce à l'étude des principes dynamiques fondamentaux propres aux phénoménes 

biologiques. Ces principes dynamiques sont rec&s au sein d'autres milieux 

physiques, tels que les ordinateurs, afin de les rendre accessibles à de nouvelles 

manipulations expérimentales. Si plusieurs expériences informatiques ont ét6 mendes 

independamment depuis plusieurs annees, la VA a seulement été reconnue comme 

domaine de recherche 16gitime ii partir de l'automne 1987, à l'occasion de la première 
rencontre du groupe de travail sur le sujet. organisée par Chris Langton de l'Institut de 

Santa Fe. 
Cousine de l'intelligence artificielle (IA), la VA se distingue de la première en œ 

qu'elle se sert de l'informatique pour explorer les dynamiques d'interaction des 

structures informationnelles, et non pour gdnkrer un comportement dit intelligent. De 
fit .  la VA accorde une plus grande importance B la dynamique comportementale 

comme telle qu'8 l'état atteint par cette dynamique, par exemple I'intelligence. 

La vie repose sur le principe selon lequel l'essence de la vie est 

organisatio~elle et, qu'en thborie du moins, la vie terrestre basée sur la rnol&ule de 

carbone n'est qu'un exemple de vie possible. Par constquent, la VA apparaît non 

seulement comme un outil pour comprendre la vie telle que nous la connaissons, mais 

aussi comme un moyen de comprendre la vie telle qu'elle pourrait être (Langton, L988). 
Selon les chercheurs dans ce domaine. la VA permet, entre autres, de mieux 

comprendre l'origine de la vie, l'&olution biologique. la création d'ordre à partir du 

dksordre et le fonctionnement rCgul6 d' un dcosystème ou de l'économie. 

La simulation informatique compl5te la science traditionnelle en ce qu'elk tente de 

comprendre la nature non plus seulement par l'analyse des composantes des systèmes, 

mais égaiement par la synthèse des interactions systCmiques gen6rant la complexité des 

organisations. Les recherches dans le champ de la vie artificielle présupposent que la 

vie n'est pas une propriétk de la matitre mais plutôt une pmpri6t6 de l'organisation de la 
matiiire (Langton, 1988). Les autres prkrnisses sur lesquelles s'appuie la VA 

correspondent aux principes fondamentaux des sciences de la complexit6. Figure en 

premier lieu la conviction selon laqueiie le contrôle des systèmes vivants est dispersé, 

dans la mesure où il résulte des interactions locales entre les entités des systèmes 

complexes. Le second p ~ c i p e  essentiel concerne la nature émergente des dynamiques 



globales produites par des interactions systémiques. hierarchisdes. Ainsi, la règle & 

base mise en lumiere par les recherches en VA peut se résumer en ces temes : un 
ensemble d'éléments agissant simultanc?ment, en parallèle, à partir de règles simples, 
peut faire émerger un comportement giobal intelligent capable de résoudre des 
problèmes globaux qui se posent au système (Langton, 1988). Cette règle a ég illustrée 

de manière parthlibrement éloquente par une simulation de vol d'étourneaux présentée 
par Craig Reynolds au groupe de travail sur la VA en 1987. Reynolds avait au préalable 
programmé dans son ordinateur trois règles simples qui contrôlent le comportement 
local d'interactions de centaines d'oiseaux, représentés par des triangles appelés 
"boïds". Ii avait aussi introduit des obstacles dans le paysage, a h  de reproduire un vol 
d'oiseaux se faufdant B travers les obstacles et pouvant s'adapter à de nouvelles 

conditions. Par exemple, lors du ddroulement d'un vol de "boïds", alors que h 
majorité des triangles se faufdaient à travers les obstacles, un seul a percuté une colonne 
et est tombé par terre. Celui-ci s'est alors relevé et a fait le tour de la colonne afin de 

rattraper les autres ''~ds". Ce comportement n'avait pas été programmé et a émergé du 
comportement collectif des klements obéissant D certaines règles simples (Langton. 
1988 ; Waldrop, 1993 ; de Rosnay, 1995). 

II est important de noter qu'il a éte question de shulcltion et non de création de 

modèles dans la discussion sur la recherche menée en VA. Une différence importante 
existe entre un modèle et une simulation. Dans un modèle, le systéme consiste en une 
série d'equations mathtmatiques. tandis que dans une simulation, le système prend la 
forme d'un programme d'ordinateur. Le modèle offre une tentative de compréhension 
du système @ce à une représentation simplifiée, voire schdmatique, de celui-ci. La 
simulation n'a pas pour but de simpmer le système mais d'incorporer l'information 
necessaire B la reproduction du comportement du système dans des circonstances 
donnbes. Un modèle favorise la simplicite aux dépens du daiisme alors que la 

simulation privüdgie le réalisme, quitte à devoir ndgliger la simplicitt5 (Segel, 1995). 
Plusieurs modèles ont Cgalement Cté créés afin d'expliquer le comportement des 

SACS, dont celui de la "serf orgunized criticalify", proposé par Per Bak et ses 
collaborateurs, chercheur que plusieurs considèrent comme le meilleur promoteur d'une 
théorie unif,~& de la cornplexit6 (Horgan, 1995). Selon ce mod&le, les syst&nes 
dynamiques complexes évoluent naturellement ou s'autosrganisent jusqu'à un stade 
critique, caractérisé par des perturbations mineures qui peuvent provoquer une réaction 
en chaîne menant à une catastrophe (Bak et Paczuski, 1995). Cet 6tat critique a €té 
compad l la '%ordure du chaos" (Bak et Chen, 199 1 ; Lewin, 1993). Per Balc utilise 

une analogie simple, un tas de sable, pour illustrer son modèle. À mesure que I'on 



ajoute du sable au tas, celuici s'organise par l'entremise d'avalanches pour finalement 
atteindre un biat critique. Si l'on dresse un diagramme de l'intensité et de la fréquence 
des avalanches, les résultats se codonnent à une loi de puissances (power law) qui 
veut que la probabüité des avalanches diminue Zi mesure que l'intensité de celles-ci 
augmentent (Bak et Chen, 1991). Selon Per Balr, des phénomhes tels que les 
t~mblements de terre. les fluctuations du marché et l'extinction de certaines espèces 
animales, sont soumis ce genre de comportement. En définitive, la complexité des 
dynamiques globales de systémes est intimement lide à l'état critique de ces dynamiques 

(B& et Chen, 199 1 ; Bak et Paczuski, 1995). 

2.4.2. L'économie 

Dans le domaine des sciences économiques. la théorie de la complexité a eté 
utilisée principalement pour des raisons iddologiques et méthodologiques. Suite aux 
écrits de Hayek qui 6tucüaient l'imprévisibilité et l'aspect dynamique des march6s. des 
économistes ont tent6 d'utiliser les théories du chaos et de la compkxitb pour affirmer la 
sup&iorité de l'économie libérale par rapport au marxisme et aux autres systèmes 
interventionnistes (Gwciridge, 1996 ; Dobuzinski, 1996). D'autres économistes, en 
particulier Brian Arthur, ont donné une application plus technique à la thkorie de la 
complexité dans le but de démontrer l'échec des sciences économiques txaditionnelles à 

ducider les comportements des marchés mondiaux actuels. Nous nous concentrerons, 
dans cette section, sur l'aspect méthodologique de l'utilisation de la complexité en 
économie. 

À la diffbrence des sciences Cconomiques traditionnelles, qui s'attachent en 
priorité aux 6volutions soumises à la loi des rendements d6croissants. par exemple In 
saturation des marchés et la nécessit6 de réduire les prix. la science e!conomique qui 
intègre la theone de la complexité s'intdresse h la loi des rendements croissants. Cette 

loi determine i'explosion des marchés. l'auto-sélection de nouveaux produits et 

services, de même que l'exclusion compétitive des autres (Arthur, 1990). La loi des 
rendements décroissants implique une économie centrée sur un seul point d'équüii 
tandis que la loi des rendements croissants permet l'existence de plusieurs centres 
d76quilibre. De plus, la loi des rendements croissants permet de comprendre comment 
un produit ou un service qui acquiert, par hasard. un avantage sélectif par rapport à 

d'autres, peut s'imposer de lui-même et deveiiir incontournable, en dépit de la qualit6 
des autres produits et seMces offerts sur le marché. L'occupation exclusive d'un 

secteur du much6 g&e au principe d'auto-sélection de tel produit ou service a eté 



dénomtmik un "lock-in" (Arthur, 1990). Le marché des magnétosopes ofne un 
exemple du phénomhe de 'bl~kCin" et d'un marché domine par [a loi des rendements 
croissants. Bien que le système Beta semblait être supérieur techniquement au systhe 
VHS, ceriaines circonstances externes, ajoutees à un hasard favorable et à une borne 
stratdgie corporative, ont très t8t donnt5 au systéme MIS un net avantage dans la course 
entre les deux compétiteurs. À mesure que la valeur des parts de VHS augmentait, on 
pouvait observer une évolution soumise à la loi des rendements croissants : l'existence 
de nombreux magndtoscopes VHS a encourage les marchands spécialisés à offrir 

davantage de vidéocassettes préenregistrées dans le format VHS, augmentant ainsi 
l'intérêt de posséder un magnétoscope VHS, ce qui a fmalement enmûné une 

augmentation des ventes de ces appareils. Un tel marchd est initialement instable et il 

aurait et6 impossible de prédire quel système l'emporterait sur l'autre puisque tous deux 

possédaient le &me nombre de parts au début de la course (Arthur, 1990). Le 
phénomène de "lock-in" met en évidence plusieurs aspects des processus généraux 
d'emergence au sein de systèmes complexes organisés : émergence de variations, 
d'amplification, de sélection, d'auto-organisation et de coivolution. Les marchés 
permettent à de nombreux agents, simultanément à l'œuvre et fonctionnant en parallèle, 
de prendre des ddcisions individuelles par rapport aux biens et aux services offerts (de 

Rosnay, 1995). Encore une fois, nous observons une émergence de comptement 
global intelligent, I'tkonomie, grâce aux interactions locales des entitbs du système 
complexe, les individus. 

Alors que les sciences tconomiques traditionnelles s'apparentent à la physique 
newtonienne avec une solution unique d'6qdibre. la théorie des rendements croissants 
trouve son pendant dans la physique moderne non-lineaire, pour laquelle une 
fluctuation minime à l'hterieur du système peut déclencher une réaction en chaîne. à 

savoir une amplification de rétroaction (Arthur, 1990). Bnan Arthur et ses 
collaborateurs ont tenté de mieux comprendre ce phhomène d'auto-catalyse de 

I'economie ainsi que sa propension à évoluer en ayant recours à la technique de 
programmation des algorithmes gén6tiques. développée par John Holland. Cette forme 
de programmation s'inspire de la biologie en ce qu'elle génere, au sein de l'ordinateur, 
une sorte d'&olution darwinienne entre des morceaux de programmes, qui procède par 
une sélection des codes les mieux adaptés la résolution d'un probléme donné. Les 
codes programmés contiement des modules pouvant *'muter", c'est-&dire pouvant 
subir des variations aI6atoires. Grâce il une évaluation continue des résultats, une 
boucIe de rétroaction positive penne< de renforcer la ou les solutions se rapprochant le 
plus de la lsolution du problèm posé (HoIland, 1992 ; Ruthen, 1993). 



L'konomie des rendements croissants a également été modélisée par la "seF 

organked cnticality" de Per Bak. où de petites variations peuvent provoquer, à l'état 
critique, une réaction en chaîne menant & une catastrophe. En effet, si des fluctuations 
6conomiques mineures passent souvent inaperçues, il arrive parfois que cenaines 
fluctuations du marché provoquent la création de nouvelles structures inattendues, 
source de d6veloppement économique (Arthur, 1990 ; Bak et Chen. 199 1). 

2,4,3, L'évolution 

Comme l'a indiqué Prigogine, il est impossible de comprendre un système 
adaptatif complexe sans se rapporter à son 6volution et à son histoire. Le temps fait 
partie de la définition interne de toute organisation active dans laquelle une complexité 
suucturelle et fonctionnelle croissante permet la création d'organisations nouvelles à 

partir de transformations irréversibles. La complexité organisationneîle représente le 
résultat intvitable de 1'6volution (Waldrop, 1993). La notion de "logical depth". 
proposte par Murray Gell-Man, indique que la durée du développement d'un 
phénomène est proportionnelle à la cornplexit6 de celui-ci (Gell-Man. 1994). 11 est 
ddsormais question de temps complexe. 2i l'intérieur duquel le temps de la dégradation 
et de l'entropie, selon le deuxième principe de thermodynamique, s'oppose au temps de 

l'organisation. du développement et de lT~volution (Morin, 1977). La création de 

l'ordre par le dtsordn indique que ces deux mouvements temporels sont 
complémentaires et inséparables. 

L'explication conventionnelle de la variabilitk des espèces biologiques par 
Aection naturelle. telie que décrite par Darwin dans L'l?volution des espèces (1859). 
est encore largement accep16e dans la communauté scientifique (Kerr. 1995). En 
thoigne le succès rencontré par le livre de Richard Dawkins. The Blind Watchmaker 

(1986). qui definit L'essence de l'existence humaine en fonction de la théorie 
darwinienne de I't5volution des espèces (Lewin. 1993). S'ils reconnaissent le rôle jou6 
par la séiection naturelle dans I'tvolution, des chercheurs tels que Stewart Kauffinann 
et Brian Goodwin se distinguent de Dawkins et de la majoritk des 6volutionnistes en 
expliquant It6volution des espikes par le pbenomène à'autwrganisation des systèmes 
adaptatifs complexes (Lewin, 1993 ; Goodwin. 1994). Afin de dkmontter son point & 

vue, Kauffman a développé un modèle d'€volution informatique, du genre " d o m  

Bmlean networks" (&eaux aléatoires de Boole. d'après George Boole, inventeur 
d'une approche algébrique de la logique mathématique), dans lequel Ies espèces sont 



représentees par des suites de chiffres, les gènes. Ces ghes interagissent au sein 
d'espèces et entre espèces. Même si les liens entre les gènes ont eté assignés de fiiçon 
aldatoire, K a u f h  a dussi il obtenir de l'ordre au cœur des interactions géniques 
(Lewin, 1993). Le &seau procède par 1'~volution d'un certain nombre d'états actXs et 
inactifs des gènes qui dépendent de leur relation avec les autres gènes. relation qui leur 
a été assignde. Ce proctde se répète B plusieurs reprises jusqu'8 ce que le réseau 

atteigne un nombre détermin6 d'€tais autour desquels il gravite. Selon Kauffman, ces 
états agissent comme des attracteurs à l'int€rieur du système (Lewin, 1993). Les gènes 
du mod&le de Kauffinan n'evoluent pas de manière aléatoire mais convergent vers un 
nombre relativement restreint d'états. Ainsi, l'organisation et l'orâre qui cacact&ise 
cette organisation constituent des principes de sélection qui diminuent l'éventualité d'un 
surgissement de dCsordre au sein du système et qui augmentent l'aptitude de survie de 
l'organisme dans l'espace comme dans le temps. Selon Kauffman, l'aptitude maximale 

de survie des organismes se situe à la bordure du chaos (Ruthen, 1993). 
Suite à ses exp5riences sur l'auto-organisation propre aux réseaux géndtiques. 

K a u f b  s'est attaque, avec Dope Farmer et Norman Packard, au problème d'auto- 
catalyse dans les systèmes adaptatifs complexes. Ces chercheurs ont développé un 
modèle informatique, les "séries auto-catalytiques" (ou bbautocaralytic sers"), dans le but 
de simuler les réactions chimiques ayant donne naissance à la vie (Waldrop. 1993). 
Kauffman n'adhérait pas à la théorie enseignee traditionnellement selon laquelle 
l'univers aurait eté créé me à des réactions chimiques fortuites au sein d'une soupe 
primordiale. Selon lui. les structures mol6culaires telles que nous les connaissons sont 
beaucoup trop complexes pour avoir &é créées par appariement, au hasard de la 

rencontre de molécules simples. Kauffman a supposé l'existence de molécules 
catalytiques au sein de la soupe primordiale, qui pouvaient s'auto-catalyser par 
rétroactions positives. La sélection naturelie entre diffkrentes sdries catalytiques dans la 
même soupe était dors envisageable. Ainsi. l'essence de la vie ne serait pas à definir en 
fonction d'un dément particulier de la série aut~atalytique mais plutdt en fonction de 

la dynamique globale de la série. Autrement dit, la vie n'apparaît plus comme le résultat 
d'un accident mais comme le produit d'une auto-organisation perpétuelle de la nature 
(Waidrop. 1993). 

La mtthode de programmation des algorithmes génétiques de John Holland. 
présentée plus tbt dans le cadre de son application en économie, p u t  egalemnt servir 
de modèle dans les recherches sur l'évolution (Holland 1992). La sélection natude 

désigne le pmdd6 par lequel l'environnement "choisit" des élus parmi les vivants, alors 
que la sélection sexuelle se rapporte B des choix que font les vivants en "se choisissant" 



entre eux. Les deux phénomènes s'opposent parfois dans les procedés évolutifs (Kerr, 
1995). Ws  1960. Holland avait conçu la mtthode de programmation des algorithmes 

génétiques. qu'il a perfectionnée au cours des années en créant un code géndtique, 
appelé "système de classification". qui sert à représenter la structure de n'importe quel 
programme informatique. Le système de classification est composé de commandes qui 

dictent à l'organisme les actions prenâre selon les conditions environnementales. Ce 
système permet qu'une mutation au niveau du génotype (parties du programme) se 
répercute par un changement au niveau du phhotype (ce que le programme accomplit) 

(Holland, 1992). 
Dernièrement, Holland a développé Echo. une simulation d'écosystème dans 

laquelle les organismes tentent de survivre et de se reproduire. Bien que les organismes 
aient démontd des stratégies de type offensif et défensif, la coopération. un autre aspect 
clé des pmc€dés évolutifs, n'apparaissait pas dans Echo. S'étant inspiré du travail de 

Robert Axelrod sur le dilemme du prisonnier", Holland a introduit trois modifications 
dans son programme : la possibiiit6 pour chaque organisme de choisir entre se batm 
pour un bien et Bchanpr ce bien, l'identification de tous les organismes par une 
étiquette. à l'instar des marqueurs moléculaires présents sur chaque cellule, et la 

possibilite pour chaque organisme d'adopter des règles de conduite telles que "se battre 
si l'autre oqanisme pksente telle ktiquette". Ainsi. le programme apprend à associer 
certaines dtiquettes avec certains comportements et, à la longue, développe une stratégie 
de coopération et l'apprentissage de comportements comme l'imitation et le mensonge 
(Ruthen, 1993). 

Ce survol rapide de difftrents domaines où les comportements et propriétds de 

systiimes adaptatifs complexes peuvent être étudiés et potentiellement mis à profit, 
refitte la polyvalence des sciences de la cornplexit& La pende complexe comporte une 
multiplicité d'applications possibles et ne peut être cernée par une approche 
disciphaire. De même que le paradigme de la complexité enjoint de relier les problèmes 

" Le dilemme du prisonnier pose le problerne de deux criminels ddienus afin de faire leur confession. Si 
les deux criminels se confessent, ils vont tous deux en prison. Si un prisonnier se confesse et l'autre 
pas, celui qui parle est immunisé puis Iibéré. tandis que celui qui demeure silencieux est incarcéré. Si 
les deux prisonniers demeurent silencieux, ils sont tous &wt Iiùé&, quoiqu'ils risquent d ' h  
poursuivis dans l'avenir si l'on peut biablir des preuves incriminantes contre eux. Même si l*intc?rêt 
mutuel des deux prisonniers &de dans ta coopération, ils ont tendance ii rechercher l'immunité et 
craignent que I'ûutre se confesse. Cette logique entraîne la confession des deux prisonniers. Lorsque 
deux individus jouent ce jeu ik plusieurs reprises, ils apprennent à coopérer afin d'augmenter leur chance 
de réussite. Une des stratdgies les plus efficaces est celle du coup pour coup, dénommée "tir for tar", qui 
débute par la coopération mais qui conduit le joueur à imiter la deniiere réponse de I'opposant. De cette 
maniece, un joueur punit une défiction en la commettant lui-même et coopk.e en réponse il la 
coopération de l'opposant (Lewin, 1993; Waidrop, 1993). 



tout en les distinguant, il s'agit d'articuler les principes de la pensée complexe dans et à 

travers les différentes disciplines. 

2.5. Themes et honcés de h pensée complexe 

2.5.1. Le réductionnisme 

Jusqu'B la moitie du vingtihe siècle, la plupart des sciences avaient pour mode 
àe connaissance la réduction d'un domaine de comûissance à un autre plus particulier, 

la co~aissance des parties qui composent ce domaine. Toute abstraction qui extrait un 
objet de son contexte en rejetant les liens qui l'attachent à son environnement. ignore h 
"multidimensionalité" des phknomènes. En outre, la réduction mène à l'abstraction 
mathématique qui opère d'elle-même une scission avec le concret en privilégiant tout œ 

qui est calculable. Si la connaissance est impossible sans l'abstraction. les approches 

contextuelles offmnt un compltment indispensable aux conceptions et pratiques 
actuelles de la science. Une réforme de la pensée s'impose car la science devrait 
articuler et organiser les informations sur le monde afm de pouvoir correspondre aux 

organismes qu'elle dtudie (Hoidrege, 1996). 
Holdrege explique de manière imagée ce qu'il entend par une pensée 

contextuelle : lorsque nous observons comment difftrentes plantes croissent dans 
diffbrents sols, nous recueiiions non seulement de l'information sur la plasticité des 
plantes mais également sur la nature des sols. Nous nV6tudions pas la plante comme une 
entité isol& mais plutôt comme un organisme qui se rév8le à travers un contexte plus 
large. L'environnement englobe B la fois les relations spatiales et les relations 
fonctionnelles. L'environnement fait ainsi ressortir le potentiel de la plante. Par ailleurs. 
la plante se dtveloppe dans le temps. Notre observation doit ienir compte du F&it que 
l'état de développement atteint par la plante ne constitue qu'une phase de croissance 
dans le temps et non l'entitk immuable de la plante. Aucune forme n'est en même temps 
processus. Par consequent, notre pensée doit s'articuler en tout temps selon deux 
compétences, le spatial et le temporel, qui forment ensemble ce que Holdrege nomme la 
pensée fluide (Holdrege. 19%). 

Holdrege, à l'instar de Morin et de nombreux autres auteurs contemporains. 
souligne la nécessité de céévaiuer les courants scientifiques qui privilégient le 

réductionnisme aux dépens de L'Cnide de la cornplexit& propre aux systèmes biologiques 
et sociaux. 



2.5.1.1. L e  réductionnisrne en biologie 

En dépit du triomphe du réductionnisrne dans la biologie moderne, en particulier 
grâce a u  développements & la biologie moléculaire, un bon nombre de chercheurs 
reprochent B cette approche de limiter considérablemeat notre compréhension de 

l'organisme (Rose et al., 1990 ; G d w i n ,  1994 ; GeU-Man, 1994 ; Weinberg, 1995 ; 
Strohman, 1997). Pour Holdrege, on ne peut ni comprendre un organisme sans son 
envitomement, ni comprendre les gènes sans tenir compte & l'organisme (Holdrege, 
1 996). 

Dans les années 50, Avery et al. ont démontré que l'ADN constituait le &riel 
genttique. Garroà a alors introduit le concept de maladies gCn6tiques. tandis que 
Watson et Crick avaient décrit en 1945 k mécanisme de dpiication de I'ADN, 
mécanisme qui allait devenir rapi&ment le dogme de la biologie moldcculaire, 
fiéquemment appel6 le paradigme gdnt?tique (Lewontin, 199 1 ; S trohman, 1993, 
1997 ; Sing et al, 1996). Le paradigme géndtique, selon lequel un gène unique 
correspond ii un effet unique, a évolué vers un paradigme & la vie, synonyme de 

déterminisme g6ndtique (Rose et al., 1990 ; Strohman. 1997). Ce paradigme stipule 
faussement que les comportements complexes peuvent être entihement dCterminds par 
des facteurs gCnttiques et par leurs protéines d6rivées. sans avoir recours aux 

interactions non héaires & ces éidments (Sing et al, 1996 ; Strohman, 1994, 1995. 

1997). En effet, les phhotypes complexes humains sont fréquemment associés ii des 
déments géndtiques uniques avec la présupposition que leurs effets sont additifs et 
qu'ils peuvent être analysés séparlment de l'enviro~ement. Contrairement aux 

maladies monogCniques oh peut exister une relation de cause B effet entre une mutation 
génétique et l'expression de la maladie1*, les maladies multifactorielles, telles que 
I'ath€msclérwe, le cancer, le diabète et I'anhrite, W t e n t  d'un réseau d'interactions 

Strohman, 1994,1995 ; Shg et al, 19%). L'epigen6se correspond aux ndcanismes de 

contrôk temporel et spatial & i'activité des gènes constituant l'ADN. Les interactions 
Cpig6ndtiques sont les mécanismes qui assurent la mise en contexte et le contrôle de 
I'ADN dans la production d'une expression g6dtique ciifErente. en réponse aux 
changements environnementaux (Strohmaa, 1994, 1997). Les travaux significatifs de 

l8 Une relation de cause &effet entre une mutation génétique et l'expression de la maiadie n'exkte p 
toujours dans les maladies monog6niques. Une complexité &netgente, liée iî des mutations multiples 
dans d n e s  maladies telles que k fibrose kystique et les ihalassé~es, se maRifeste €galement. Par 
exemple, la distribution mondiale des thaldmies confîîe le fait que diaque population dans iaquclle 
la halassémie est p'évaîante possède des mutations propw (Weabcrall et Clegg, 1996). 



Barbara McClintock avec le maïs ont étabii la nature dynamique des processus 
gdnétiques (McClintock, 1950). Ces expériences de reproduction ont démontré que les 
gènes se déplaçaient sur les chromosomes et que la position des génes avait une 
influence sur le développement de plusieurs caract6ristiques des plantes. La decouverte 

de ces gènes, suniomm& les 'yumping genes" ou gènes qui sautent, valut ii 
McClintock le prix Nobel en 1983. Ii semble que près de 10% des ghes humains sont 
des "jwnping genes" (Schwartz, 1995). 

L'avènement du projet du gCnom humain au début des années 1990, Jmoigne 
du succès de l'approche réductionniste en biologie rnolCcuiairr (Tauber et Sarkar, 
1992). La science, la médecine et la technologie se sont unies au sein de cette initiative 
internationale qui vise à caractériser les gènes, leur séquence et leur emplacement 
physique aussi bien dans le gdnome humain que dans le matériel gdnétique de certains 
organismes clés. La philosophie qui anime les défenseun les plus fervents du projet 
peut se résumer par les trois points suivants : 1) toutes les maladies majeures non 
infectieuses sont causdes par des ghes  défectueux ; 2) le diagnostic et la thetripie sont 
réalisables par le moyen de la genetique seule ; 3) le vieillissement et autres 
comportements humains complexes peuvent etce attribues à des fafteurs g6nétiques 
(Sirohman, 1994). D'après Waiter Gilbert, un gCndticien connu qui adhère & ces 
principes : 

"Half of the total knowledge of the human organism will be available in five 
to seven yem, and al1 of it by the end of the decade." (Gilbert, 199 1). 

Or, de tels 6nonc6s reflètent l'effet nCfaste que le paradigme genétique exerce sur 
la cechrche et la pratique mCcücaks. Non seulement le projet du @nome canalise 
énormément de fonds de recherche ainsi que les taknts de jeunes chercheurs mais, plus 
grave encore, des prédictions de cette nature produisent des attentes démesurées par 
rapport aux retombées réelles du projet (Tauber et Sarh ,  1992). De plus, on ne saurait 
qu'aller dans le sens & Holdrege qui conteste une telie approche en soulignant à juste 
titre que lorsque nous accordons aux parties d'un tout l'importance des causes qui ont 
produit ce tout, ou lorsque nous prétendons que les genotypes causent les phenotypes, 
nous sommes en train de réduire tout un processus B la connaissance d'un seul objet. 
Dam ce contexte, la réduction n'apparaît plus seulement comme une méthode de travail 
mais ie réductionnism est &igé en principe explicatif. Ainsi, la comprûiension 
conceptueîle des généticiens est consi&rée comme ayant une existence matérielle. 
ALfied North Whitehead avait donné le nom de "nisplaced caicreteness" ou 
concrétisation dépiacée il cette tendance & la philosophie de la science réifier la 



cornaissance (Whitehead, cité par Holdrege. 1996 : 89). Selon Holdrege. cette forme 
de concrétisation est inhdrente à l'objectivation réductionniste qui, dans le champ de h 

gén&ique, cherche les causes des phtkomènes plutôt que les liens entre les 
phénom5nes. ce qui empêche une compréhension satisfaisante de ceux-ci (Holdrege, 
1996). Lorsque la pensée objectivante est mal comprise, eUe peut provoquer un réel 
dtsillusionnement. Golub soutient que nous percevons les problèmes medicaux actuels 
avec le même 6tat d'esprit qui animait les chercheurs du debut du XXC siècle dans le 
domaine des maladies infectieuses. En ne considérant que la génétique, nous cherchons 
naïvement l'dquivalent des vaccins et antibiotiques. ou un genre de 'hwgic bullet". qui 
permettrait de surmonter les obstacles. pour l'instant infranchissables, que nous posent 
les maladies multifactorielles, objectif voué à l'échec (Golub, 1994). 

2.5.1.2. Le réductionnisrne en bioéthique 

Comme nous l'avons souligné dans le premier chapitre, plusieurs auteurs 
soutiennent que la bioéthique ne différe de l'kthique que par les types de problèmes, 
biomédicaux, auxquels elle s'interesse. Dans cette optique, la bioéthique ne serait que 
de l'éthique appliquée, et ne detiendrait pas de m6thodologie propre. L'éthique est dite 

44appliquée" parce que la résolution de probliimes ethiques particuliers se fait par une 
déduction des principes de base. valables pour tout individu en tout temps et en tout 
lieux. En d'autres termes, l'existence de convictions et de valeurs universelles doit être 

pr6supposée. 
Parce qu'elle s'appuie sur des principes gtnéraux. l'éthique appliquée a tendance 

à accentuer les similitudes entre les diffCrents probBmes éthiques et à sous-estimer leurs 
caract&istiques propres (Dancy , 1 985). 

Les quatre principes les plus souvent utilisés pour résoudre les problèmes 
survenant en medecine et dans les sciences de la vie, notamment les principes 
d'autonomie. de bienfaisance, de non-malveillance et de justice, proviennent des 
conceptions américaines de l'éthique appliquée (Beauchamp et Childress, 1994). Ces 
principes cardinaux concernent ies obligations des individus entre eux et non de 
l'individu envers la communaute. Les dikmms ethiques sont analysés comme si 
l'individu ne faisait pas panie de la société ou de la vie communautaire. Pourtant. les 
dilemmes éthiques comportant des implications pour toute une population, par exemple 
les questions de genétique de population ou celles 1i&s B la technologie g6ndtique en 
général, ne peuvent être résolus uniquement par rapport au modèle du décideur 
individuel. Ces questions comportent des conséquences sociales. politiques et 



économiques beaucoup trop importantes pour les populations, voire pour l'humanité 
tout entière, pour que les chercheurs ne prennent pas d'autres facteurs en considération 

dans leur analyse éthique. 
En outre, les dilemmes éthiques surviennent dans un contexte socio-culturel 

d'une époque dom&! et ne peuvent êtxe analysés sans référence à ces particularités. Si 
la portée, le sens et la signification d'un probléme ethique diffèrent selon l'époque et la 
culture, le contexte social et historique dans lequel évolue l'individu influence fortement 
celui-ci lors du raisonnement ethique. Dans ces conditions, des dations conceptuelles 
détenniflées et généraies ne peuvent ê t ~  employées pour résoudre des problèmes 

complexes (MacIntyre, 1984 ; Elliot, 1992). Or, la racine du mot complexe, 
cornplexus, signifie. ii l'origine, ce qui est tissé ensemble. La pensée complexe est une 
pensée qui cherche B la fois à distinguer, sans pourtant disjoindre. et à relier les 
6léments entre eux. Afin d'identifier, de comprendre et de résoudre les implications 
éthiques complexes, il est impératif d'adopter une nouvelle approche en bioéthique qui 
instaure des liens entre les domaines d'expérience, de culture et de connaissance (Roy 
et al., 1997). Par ailleurs, la complexité comme méthode en bioéthique doit tenir 

compte de la cornplexit&, du paradoxe et de la contradiction. Ces points seront 
ddveloppés dans les chapitres subséquents de la thèse. 

2.5.2. Le changement de paradigme 

253.1. De Popper à Kuhn 

Au cours des annCes 1920- 1940, le mouvement philosophique de logique 
positivisfe, a men6 la plus rigoureuse dlabontion de la conception classique de la 

sciencet9. Le programme de logique positiviste a su atteindre un haut niveau de 

développement formel et théorique qui a grandement influencé la communauté 

" Les principes du mouvement positiviste peuvent se rtsumer en neufs points: 1. Le réulkrne: 
l'objectif & la science est & decouvrir les vérités sur le monde. 2. ta ddmtration: une distinction 
importante existe entre les théories scientifiques et d'autres types & croyance. 3. La science est 
cumulative: la science progresse en ajoutant des connaissances à ce qui est déjà connu. 4. Distinction 
entre ïobsentation et la th6orté: un grand contraste existe entre les observations scientifiques et 
I'éiaboration des théories. 5. Fondements: l'observation et Its expériences déterminent les fondements 
et les justifications des théories et les hypothèses scientifiques. 6. L.es théories sont déductives et la 
vérification des théories procede selon un male déductif, d'après des observations & postulats 
théoriques. 7. Les concepts scientifiques sont pdcis et les termes utilisés en science ont des 
significations faes. 8. C i  existe un contme rie justt@ïcation et un contexte & decouverte: les 
circonstances sociales et psychologiques des découvertes sont clairement diffétenciées des bases logiques 
justifiant l'acceptation des decouveitcs comme €tant vraies. 9. L'unité de Ia science: il existe une 
science pour un mon& réel (Hacking, 198 1; Shapere, 198 1) 



scientifique. Pourtant, dès 1934, les principes positivistes ont été sévikernent attaques 
par un philosophe de la science encore méconnu, Karl Popper dans son Livre intitul6 
nte rogic of Scientiic ~iscoverf"' 

À l'encontre de la science classique, Popper a soutenu que les théories n'&aient 
pas induites par les phénomènes mais constituaient des constructions de l'esprit plus ou 
moins appliquées au réel, c'est-8d.h des systèmes déductifs. Dès lors. une théorie 
scientifîîe n'est jiunais d e m e n t  le reflet du réel puisqu'on ne l'admet pas parce 
qu'elle est vraie mais parce qu'elle résiste à la démonstration de sa fausseté. Popper a 
renven6 la pmbltmatique scientifique traditionnelle en affirmant que la science 
progressait par rtfutation d'erreurs et non par accumulation de vérités. La réfutation 
d'erreurs demeure toutefois un procédé éminemment rationnel. À ce titre. Popper 
conçoit l'histoire des théories scientifiques comme soumise à une sorte de sélection 
naturelle h la Darwin. qui ferait que les théories ne résistent pas à la dfutation parce 
qu'elles sont vraies. mais parce qu'elles sont les mieux adaptées à un état contemporain 
des connaissances (Morin, 19%). La science n'a pas de vkrités, il y a seulement des 
vérités provisoires qui se succèdent en science. 

À cette évolution scientifique par sélection/élimination des theones après 
réfutation, Thomas Kuhn, dans l'ouvrage The Structure of Scientflic Revolutions 

( 1962)' oppose une evolution scientifique par paliers. ou par révolutions successives~ 
qui opèrent des changements de paradigmes. 

2.5.2.2. Définition du paradigme 

Selon Kuhn, une science n'atteint sa maturité que lorsqu'elle acquiert un 
paradigme (1962). Chez Kuhn, le terme "paradigme" recouvre plusieurs significations 
qui peuvent être réparties en mis groupes : utilid dans un sens métaphysique, le mot 
regroupe les croyances, les "visions du monde" et les mythes ; dans son acception 
sociologique, le terme désigne les dalisations scientifiques universellement reconnues. 
les décisions judiciairrs acceptées ou les institutions politiques ; le mot est enfui 

employd dans le sens â'artejact et concerne alors un travail concret, des outils et des 
instruments spécifigues (Masterman. 1970). L'acceptation smiologique du mot pennet 
de concevoir le foactio~ement d'un paradigme en l'absence d'une théorie puisque le 
paradigme représente une série de pratiques scientifiques pouvant servir d'exemple à 

Le livre de Popper. b i t  P l'origine m ailemand, est demeuré p u  connu pendant deux décennies. A la 
fin des am& 50, alors que l'approche positiviste montrait des signes de faiblesse sous les coups d'une 



des pratiques futures (intellectuelles, comportementales. technologiques). En fait. le 
terme "paradigme" n'dquivaut jamais B une théorie scientifique dans les écrits de Kuhn 
(Masterman, 1970). La d6finition sociologique dérive de l'emploi grammaticai du mot 

paradigme qui signifie un mot-type donné comme exemple ou modèle. De même 

qu'une conjugaison sert d'exemple pour la conjugaison d'autres verbes sans que l'on 

ait à évoquer les règles grammaticales particulières à chaque cas, une réalisation 

scientifque universellement reconnue peut servir de modèle à d'autres expériences 

similaires sans que L'on ait besoin de recourir à une théorie. Deux siècles avant Kuhn, 

le philosophe de la science Georg Chnstof Lichtenberg avait du reste dkjà utiiisé le 
terme paradigme pour désigner les réalisations scientifiques exemplaires (i.e. pouvant 

servir d'exemple) (Cedarbaum. 1983). 

La signification de ce que représente un paradigme ne peut jamais être compli!te, 

d'après Kuhn (Shapere, 197 1, Chibeni, 1997). Pour emprunter une distinction btablie 

par David Bohm. le paradigme tel que conçu par Kuhn représente un "ordre impliqué" 

(Bohm, 1980). Un orcire impliqué, par opposition à un "ordre expliquo, ne se 
manifeste que lentement et graduellement au fil des circonstances. Ainsi, la 

connaissance d'un paradigme est partiellement tacite, acquise par l'expérience directe 

qui consiste à exercer la science dans les limites définies par le pyadigme. 

2.5.2.3. Science normale et science extraordinaire 

Kuhn a proposé de considCm l'histoire de la science comme une évolution 

paisible ponctuée par des révolutions intellectuelles violentes. Une révolution 

scientifique inte~ent lorsqu'un paradigme ancien cède la place à un nouveau. et que 

s'opère une rupture des visions conceptueles du monde. De cette maniere, le 

d6veloppement de la science ne prodde pas d'une accumulation de connaissances mais 

d'une transformation des principes organisant la connaissance (Kuhn. 1962). 

Kuhn qualifie d'incommensurables les patacügmes qui se succèdent et qui ne 
sauraient êm compl&tement traduits par un langage neutre. Un exemple Mquemmnt 
utilisé pour décrire les révolutions scientifiques est celui du passage de la rnkanique 

classique newtonnienne & la relativitf d'Einstein". 

autocritique soutenue, le Iiwe de Popper a €té iraduit en anglais (Popper, 1948). Depuis, la position 
classique de la science positiviste est apparue intenable (Chibeni, 1997)- 
" 'The transition h m  Newtonian to Einsteinian mechanics illusirates with pdculris  clacity the 
scientific revolution as a displacement of the conceptual networlc through which scrientists view the 
world." (Kuhn, 1962 : 102). 



Les époques dites de science nomle  sont les périodes paisibles pendant 

lesquelles on s'applique à résoudre les problèmes dans les limites définies par le 
paradigme dominant. Le paradigme permet la sélection. la compréhension et 

I'Cvaluation de ce qui est observ6. Le chercheur œuvrant dans les limites d'un 
paradigme n'a pas besoin de reconstruire les fondements de son domaine. d'expliquer 
le sens ou l'utilité des concepts qu'il utilise, ni de justifier les dtudes qu'il choisit de 

faire (Chibeni, 1 997). 
Avec le temps, il anive que le paradigme dominant ait de plus en plus de dificulte 

à rendre compte des observations nouvelles ; une révolution instaure dors une période 

de science extraordinare. Etant donné que les paradigmes coserent une stabilité aux 
domaines scientifiques. les rdvolutions n'adviennent que suite à une grande résistance. 

Peu de livres ont kt6 autant lus que celui de Kuhn. Il a grandement infïuencé les 
scientifiques aussi bien que les économistes. les historiens, les sociologues et les 
psychologues, tout en ayant suscité de multiples controverses, parfois acerbes. de la 

part des philosophes de la science (Cedarbaum. 1983). Les principales objections 
adressées à Kuhn portent sur l'ambiguïtk du terme 'paradigme"" et sur l'apparent 
relativisme qui résulte de l'incommensurabilit6 des paradigmes. 

Lorsqu'un paradigme cède la place à un nouveau. il s'agit d'un saut ontologique 
d'un univers à I'autre et non d'un ddveloppement cumulatif. Les paradigmes sont 
qualifiés d'incommensurables ; ils ne peuvent être évalués par manque de commune 
mesure. Tel qu'en trigonomdtrie. "incommensurable" ne signifie pas "incomparable", 
quoique la plupart des philosophes de la science ont utilisé les deux expressions de 

fqon interchangeable (Cedarbaum. 1983). En revanche, la comparaison "objective" de 
deux paradigmes par le moyen d'un langage neutre s'avère impossible. De &me que 
l'on ne peut comparer l'allemand et l'espagnol sauf au sein d'une des deux langues, il 

" Le terme 'pardigrne'' est utilisé si souvent et avec tant de significations différentes dans 
The Stmcrure of ScientifIc Revofutions que I'on attribue généralement à Kuhn le mérite d'avoir 
vulgarisé le mot ('Thomas Kuhn", 1996). Margmt Masteman (1970) a recensé pas moins & 21 
ddfinitions diffihntes du terme, qu'elle a classées paf la suite en trois groupes distincts* Plusieurs 
philosophes de la science considhnt que l'emploi du terme est si vague dans !es dcn'ts & Kuhn qu'il 
est difficile, sinon impossible, de savoir ce que L'auteur recouvre sous ce mot (Shapere, 197 1). On en a 
conclu que le concept de paradigme est vide de sens et que, par conséquent, Ie développement & la 
science tel que décrit par Kuhn n'a aucun fondement (Cedarbum, 1983). La majorité des critiques a 
choisi d'aüaqwr la signification m€taphysique du terme, tel que &Mt dans le corps du texte, en 
comparant un chgemcnt & paradigmes à une conversion religieuse. Ainsi, les paradigmes -ent 
adoptés dans les périodes de crise sans faire appel à la rationalit6 (Waikins, 1970 ; Lakatos, 1970). En 
raison & I'incommensurabilit~ des paradigmes* les critiques considetcnt qu'il n'existe aucune manière 
rationnelle de les comparer entre eu ni d'évaluer tew valeur respectives. Ii en résulterait un relativisme 
inacceptable (Watkins, 1970 ; takatos ; 1970, Shapere, 1981). 



n'est pas possible de comparer deux théories issues de deux paradigmes differents sans 
l'existence d'une position neutre. Selon Kuhn, cette position neutre n'existe pas. Le fait 

qu'il n'existe aucune base rationnelle pour diffhcier deux paradigmes, incite certains 
a douter de l'objectivité et de la rationalité de l'entreprise scientifique, tefie que d4crite 
par Kuhn (Shapere, 197 1). D'autres disent que Kuhn abandonne le concept de progrès 
en science puisque le choix entre différents paradigmes doit être fait de fqon arbitraire 
et que rien ne prouve qu'un changement de paradigme comspond B une évolution 
positive pour la soci6té. Les paradigmes ne peuvent être évalués ni comparés (Watkins, 
1970 ; Shapere. 198 1). À ces objections, Kuhn répond que I'objectivit6 et la rationalité 
ne sont significatives que dans le cadn d'un modèle donne. Les paradigmes contrôlent 
et commandent l'organisation de la connaissance scientifique et l'usage même de la 
logique. Ilès lors. nous pouvons comprendre que la science est 'traie" dans ses 
données (vérifiées. vérifiables) sans que les thhies soient pour autant vraies. Aux 
dires de Cedarbaum, Kuhn est un réaliste interne (Cedarbaum, 1983). Kuhn critique 
son tour la position selon laquelle le problème du choix des théories peut être résolu, au 
cours de r&olutions scientifiques, grâce à des crit5res dits logiques, comme I'avait 
proposé Popper. Kuhn ne croit pas que cela soit réalisable étant donné que cette 

position prdsuppose déjà l'existence d'une théorie acceptée par les membres de la 
cornmunaut6 scientifique (Kuhn. 1970). 

L'existence même des kpoques de science nonnale a également été remise en 
question (Feyerabend, 198 1). 

La recherche centrée sur les thdones, les méthodes et les exemples définis par un 
paradigme est ddnommée science nomle par Kuhn. La science normale vise à etencire 
la connaissance des données que le paradigme identifie comme Ctant pertinentes, grâce 2t 
son élaboration plus extensive. L'idée d'un développement scientifique cumulatif 
comspond uniquement ik cette période lors de laquek les croyances acceptées par la 

communauté sckntifi~que sont d6veloppées. enoncees et tlaborées. Selon Kuhn. c'est 
l'activité pour laquelle les scientifiques sont entraîn6s (Kuhn. 1970). Cette période nvêt 
une importance capitale pour Kuhn qui, en réponse à la critique. souligne que malgré le 
fait que les croyances sont surtout v6rifi6es en période & science exceptionnelle, c'est 
la science normale qui rév6le les points à examiner et la manitre de les etudier (Kuhn, 
1970). Certains philosophes de la science, en particulier Feyerabend, ont remis en 
question l'existence d'une science normale qui s'appliquerait à résoudre les probI&mes 
dans les limites dkfinies par le paradigme dominant (Feyerabend, 1970. Watkins. 1970, 
Laudan, 1981). En daiïté, les critiques s'opposent ii l'idée de paradigme dominii~lt. 



La coexistence et la coafrontation de p!usieurs traditions de recherche rivales ieur 
apparaît plus coafonne B la réalite, d'autant plus qu'elles sont nécessaires à la 

croissance de la connaissance scientifique. Pour répondre & cette objection, Kuhn 
soumet la réflexion suivante ; avant de se demander s'il s'agit d'une science normale ou 
révolutionnaire. il importe de se poser la question de savoir pour qui cette science est 
n o d e  ou révolutionnaire. Toutes les decouvertes ne sont pas également 
révolutionnaires pour tous les scientifiques, de même que toutes ne représentent pas 
nécessainment une nouvelle tradition scientifique. Les découvertes doivent être d' une 
grande importance pour de nombreux chercheurs, si ce n'est de tous les chercheurs, 
avant acqu&ir le statut de traclition scientifique (Kuhn. 1970). 

2.5.2.4. Est-il nécessaire d'adopter un nouveau paradigme ? 

Selon Kuhn. il y a changement de paradigme lorsque le pandigrne régnant 
démontre suffisamment de difficultés à rendre compte des nouveaux phénomènes. Or, 
dans le domaine de la biologie moléculaire, de nombreuses observations indiquent les 
limites du determinime gbnétique, devenu le nouveau paradigme de la vie (Rose et al.. 

1990 : Strohman. 1995, 1997). En effet, des génomes distincts. comme ceux du singe 
et de l'homme. peuvent produire un même effet phénotypique, tandis que des génomes 
identiques. ceux de jumeaux par exemple. peuvent donner lieu à des effets 
phhotypiques diffennts (Rose et al.. 1990 ; Sing. 1995 ; Strohman. 1997). De plus, 
peu de correspondance existe entre la variation ghétique et la variation observe au 
cours de i'6volution. Selon I'optique darwinienne, les variations morphologiques sont 
issues d'une accumulation graduelle de mutations genétiques fortuites. Pourtant. les 
données de recherche en 6volution réviilent l'existence de grands sauts morphologiques 
qui ne peuvent être expliquts uniquement par des mutations fortuites (Goodwin, 1994). 

D'ailleurs, Per Bak, dont il a été question dans la section sur les modéles âe 

complexité, a tenté d'expliquer k phénomène des sauts en €volution ainsi que 
l'extinction des espèces par son modèle de 4b~erf-organized criricaliry" (Bak et Paczuski, 
1995). En definitive, de nombreuses recherches indiquent que l'information @nétique 
ne peut suffi à expliquer comment les protdines interagissent au sein de I'organisme, 
que se soit en situation de pathologie ou non (Cuthill, 1994 ; Sing, 1995 ; Strohman. 
1997). Certains auteurs croient que la prévision des maladies serait facilitbe si les 6tudes 

comportaient davantage d'information sur les relations entxe les agents responsables et 
les maladies, et si les études s'intéressaient à la dynamique de ces relations dans le 
temps et dans l'espace (Sing et al.. 1995). Comm nous l'avons établi en début de 



chapitre, la démarche analytique ne pandent pas à expliquer la dynamique et 1'6volution 
des systèmes complexes. Apte à isoler les facteurs ddterminants dans le fonctiomement 
du système, elle échoue dans la compréhension des phénomènes d'interaction entre les 
616ments qui constituent le système (les rétroactions. l'accroissement de la diversité ou 
l'auto-organisation). Les nouveîles approches développées dans le cadre des sciences 
de la complexitt5 mettent l'emphase sur le processus, le changement et la croissance des 
systèmes plutôt que sur la structure des systèmes. Pour paraphraser le titre d'un üvre de 
Prigogine. la pensée complexe accomplit un passage de l'être au devenir (From Being 
to Becoming. Rigogine. 1980). Comme le rappelle Morin : 

"La pensCe complexe est essentiellement la penste qui traite avec 
l'incertitude et qui est capable de concevoir l'organisation. C'est la pensde 
capable de relier (cornplexus: ce qui est tisse ensemble). de contextualiser. de 
globaliser, mais en même temps capable de reconnaître le singulier, 
1' individuel, le concret." (Morin, 1995) 

Au sujet de l'incertitude des nouvelles approches scientifiques, Prigogine précise 

que : 

"Mankind is at a turning point, the beginning of a new rationality in which 
science is no longer identified with certitude and probability with 
ignorance" (Prigogine. 1997: 7) 

Bohm et Peat (1987), pour leur put. encouragent un retour à la cdativite et à la 

comrnu~cation en science en accordant une importance particulitre aux idks et à h 

quête du sens. Cette volont6 d'aller au-delà des formules et des aspects mecanistes des 
systi!mes n'est pas bande &nt donnt la tendance naturelle de l'homme. selon Zeleny. à 

préférer les règles de conduite dont les conséquences sont prévisibles à celles dont les 
conséquences sont imprévisibles. Du reste, l'aspect prédictif d'une action a trop 
longtemps servi de moteur à I'tvolution des systtmes sociaux (Zeleny, 1984). 
Repiiquant aux critiques qui soulignent le manque de prévisibilit6 des méthodes pmnées 
par les chercheurs dans les sciences de la complexité, Holiand &rit que la prédiction ne 
devrait pas constituer l'essence de la science puisqu'elle est secondaire par rapport à la 

compréhension et à l'explication (Hoiland, cité par Waldrop, 1994 : 255). L'incertitude 
et la contradiction que la pensée complexe oblige B reco~aître ne sont pas pour faciliter 
I'accueii de œ nouveau paradigme, car c'est bien d'un nouveau paradigme dont il 
s'agit. Une gran& réticence à accepter les idecs mises en avant par les sciences de la 

complexité se fait d'ailkurs sentir au sein des dfldrents domaines de la 



science (Horgan. 1995). 1 est vrai que les nouveaux paradigmes ne s'imposent 
qu'après une importante résistance, dans la mesun où ils mettent en péril la stabilité 
acquise grâce aux anciens paradigmes. Il se peut donc que les réticences à Sendroit du 

nouveau paradigme annonct par les sciences de la cornplexit6 reflètent ce phhomène. 

2.5.3. Une nouvelle alliance 

Une des préoccupations sous-jacentes aux sciences de la complexité concerne le 
besoin de créer une nouvelle alliance entre la rigueur analytique des sciences pures et k 
subjectivité du chercheur en sciences humaines. Exprimée sous différentes formes et 
par diffiknts auteurs. cette préoccupation pumet de définir les sciences de la 

cornplexit6 comme le rapprochement par excellence de deux modes de pensée 
complémentaires : l'analyse et la synthèse (Prigogine et Stengers. 1984 ; Morin, 1990 ; 

Waldrop. 1994 ; de Rosnay. 1995). Les deux approches ne devraient pas être 

dissociées car, prises séparément, elles ne permettent pas de parvenu ii des résultats 
satisfaisants. En effet, si l'on décompose la complexité en éltments simples, on perd 
I'appréciation des proprittés Cmergentes. À l'inverse. si l'on recompose par la synthèse 
le tout B partir des éléments constitutifs. on ne dispose pas de preuves expérimentales. 
appuyant les hypothèses. Une réinttgration de l'entreprise scientifique, actuellement 
dispersée dans une multitude de disciplines, contribuerait à éclairer la complexité de 

notre monde. Jusqu'à présent, les tentatives de rapprochement des sciences n'ont pas 
été couro~ées de succès. Joël de Rosnay regrette que ce qu'il appelle la 

"juxtadisciplinarit6" des connaissances apportées par les différentes disciplines ait pris 
le pas sur une véritable rencontre des disciplines, alors que Morin déplore le manque 
d'eficacite de l'interdiscipharité dans les sciences (Morin, 1990 : de Rosnay. 1995). 

En favorisant la création d'une multitude de disciplines spécialisées, le réductionnisrne a 
entre autres eu pour conséquence la disjonction et la compartimentation des 
connaissances. rendant de plus en plus ardue, sinon impossible, leur mise en contexte. 
Comment acqu6ri.r la possibilité d'articuler et d'organiser les informations sur le 

monde ? Avec Morin, nous croyons à la nécessite & développer une science 
transdisciphaire qui enracinerait la connaissance physique et biologique au cœur d'une 
culture, d'une sociétt, d'une histoire et d'une humanite (Morin. 1990). ïI faut parvenir 
à une réforme de la pensée, la pensée compkxe. qui ne se réduirait ni à la science, ni à 

la philosophie et qui permettrait de fmchir les bntihes des deux spheres en offrant un 
passage de rune à L'autre. 



Holdrege, B l'instar de Morin, souligne l'importance de réintégrer le sujet dans 
l'observation scienufique (Holcùege. 1996) dans la mesure où l'objectivation 
réductionniste. dont il a été question plus haut. a eu tendance ii faire oublier l'étroite 
relation qui existe entre l'objet et celui qui l'observe. La compréhension scientifique 

implique à la fois l'observation de données, apparemment indépendantes du sujet. et la 
perception créative qu'en a le sujet. Le sujet qui perçoit ne peut être extrait de 

l'enviro~ement socioculnirel dans lequel il developpe son autonomie. Encore une 
fois, il faut avoir recours au p ~ c i p e  d'auto-éco-organisation de Morin (1977). Par 
ailleurs, le lien entre l'obseniateur et l'objet comporte une dimension dihique puisque ie 
concept de responsabilité est éminemment contextuel (Holdrege, 1996). Ainsi. un 
chercheur conscient des implications et des dangers Li& à l'utilisation d'une ceitaine 
découverte, sera plus sensible aux applications futures de cette découverte qu'un 
chercheur indiffkrent aux dpercussions de son travail. Une science responsable ne 
confie pas les consid6rations de cette nature à un tien car elle prend consciemment ses 
responsabilités fface aux éventuelles utilisations des découvertes qu'elles entrainne. Il est 
nécessaire pour les chercheurs d'adopter une attitude et une pensée contextuelle avant 
d'entreprendre et de mener de telles activités de recherche. 

2.6. La pende complexe : un nouveau paradigme ? 

Comme nous l'avons expliqué, une révolution scientifique survient, selon Kuhn. 
lorsqu'un paradigme cède la place i un nouveau, créant ainsi une rupture des visions 
conceptuelies du monde. 

Si nous appliquons la catégorie de Kuhn à nom objet d'étude, nous pouvons 
poser la pensée complexe comme un nouveau paradigme. La pensée complexe 
npdsente un nouveau paradigme pour les raisons suivantes. 

Le dCveloppement d'une pensée complexe s'observe dans de nombreux 
domaines diffdrents. 

De nouveaux syst&nes conceptuels et de nouveaux modes d'analyse sont 
élabods. Les nouvelles approches d&eloppées dans le cadre des sciences de ia 

complexité se concenmnt sur les processus de changement et de croissance des 
systèmes plutôt que sur leur strucnue. La pensée complexe est capable de concevoir 
l'organisation et permet de pénetrer un univers de phCnomtnes organisés où l'ordre 
se fait avec et conm le désordre. Tout en reconnaissant k singulier, la pensée 
complexe est apte à relier, h mettre en contexte et k globaher. 



L'bmergence de nouveaux objectifs pour la connaissance. La pensée 
complexe encourage un retour B la créativité et à la communication en science. La 

compréhension et i'enplication y deviement plus importantes que la prédiction. La 
nécessité de dintégrer l'observateur dans l'observation et de tenir compte du 
contexte devient de plus en plus manifeste. 

a La pensée complexe requiert un rapprochement entre les différentes 
disciplines. Cette forme de pensée marque l'avènement d'une dfome conceptuelle 
bade sur la comrnuilication entre des disciplines traditionneilement séparées. telles 
que la science et la philosophie. Par ailleurs, la penge complexe invite à une 
réinttgration de l'entreprise scientifique, actuellement dispersée dans une multitude 
de disciplines spécialisées. 

O De nombreuses expériences indiquent les iimites de la science classique et 
annoncent une voie d'exploration biture dans les sciences de la complexitd. 
Mentionnons rapidement deux expériences fondatrices de l'idée d'auto- 
organisation : la découverte de structures dissipatives par EVigogine et les 
expériences de von Foenter qui démontrent le principe de "l'ordre par le bruit". 
puis, dans un autre domaine, le travail de Mandelbrot avec les fractales. 

r Le ddveloppement d'instruments et de modèles de recherche spécifiques. 
par exemple, les simulations par ordinateur, mentionnBes dans la section sur la vie 
artifkieîie, et les expériences de Per Bak sur la "self-organked c~ticuliry". 

O il y a changement de paradigme lorsque k paradigme dominant n'est plus 
apte ik cendre compte des nouveaux phdnomènes. La démarche analytique ne suffit 
pas à expliquer l'tvolution dynamique, dans le temps et dans l'espace, des sysiémes 
complexes. Eiie n'arrive pas non plus à rendre compte des phdnom&nes d'interaction 
entre les tlements constituant les systemes, par exemple les dtroactions, l'auto- 
organisation et l'accroissement & la diversite. 

De la découverte de la complexité, Edgar Morin, un des plus grands anisans de la 
théorie de la comm~lll*cation ainsi que de la théorie des systèmes génkraux et des 
systèmes adaptatjfs complexes, tente de développer une méthode & la compIexité. 

Selon Morin, la pensée complexe tient compte & L'incertitude et peut concevoir 
I'organisation (MOM. 1996). Plusieurs dimensions des sysOmes adaptatifs complexes, 
dont il a Cté question dans ce chapitre, sont intégidcs dans un principe organisateut de la 



connaissance où l'ordre, le désordre et 

sein d'une interaction g6ntrale. Par 
l'organisation sont conçus simultanément au 

ailleurs, toujours selon cet auteur, toute 
co~aissance comporte des entrées muitipies (physiques, biologiques, anthropo- 
sociologiques). L'existence denttees multiples constitue un 616ment important du 
principe organisateur de la co~aissance dans lequel la probl6matique de l'organisation 
est incontournable (Morin. 1977). Edgar Morin souligne qu'au moins sept principes 
doivent guider la pe& complexe : 1) le p ~ c i p e  systémique ou orgaaisatio~ei ; 2) le 
principe "hologrammatique" ; 3) le principe de boucle rétroactive ; 4) le principe de 
boucle récursive ; 5) le principe d'autdco-organisation ; 6) le principe dialogique ; et 
7) le principe de la réintroduction du connaissant dans toute connaissance (Morin, 
1996). Ces principes et leurs implications seront expliqués dans les prochains 
chapitres. L'dtude de la contribution de la pensée complexe à la méthode dans les tcrits 
de Morin, en particulier dans Ln Méthode (Morin, 1977. 1980, 1986, 199 1) permettra 
de considdret la cornplexit6 comme mbthode en bioéthique. 
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PARTIE 2 

DE LA COMPLEXIT~ A LA &HODE CHEZ MORIN 



INTRODUCTION 

Après avoir caractdris6 la complexité. nous nous penchons dans cette partie sur 

le développement d'une pensée complexe, fondement d'une méthode pour la 
cornplexit& Pour ce faire. nous analyserons les ecrits d'Edgar Morin, en particulier 
La Méthode. En utilisant des concepts issus de la systémique, de la cybernétique et des 
théories de la cornplexit& Edgar Morin cherche à d e r  au-deli de ces domaines pour 
élaborer une méthode complexe de l'organisation qui tend vers la connaissance 
muhkihensio~ek. Morin fait le p h  théorique suivant : 

"La connaissance de ce qui est organisation pourrait se transformer en 
principe organisateur de la connaissance qui ariiculerait le disjoint et 
complexifierait le simplifié'? 

Edgar Monn soutient que toute branche de la connaissance est liée, conditionne 
et transforme les autres branches de la connaissance, mais ne peut être gduite ii aucune 
d'elles. L'important est de r r n h  compte des articulations organisationnelles complexes 
entre des sphères disjointes, comme les sciences pures et les sciences humaines, et non 
de donner toute l'information sur les phénomtnes etudiés. Morin ne s'attache pas h 
trouver un principe unitaire pour toutes les co~aissances parce qu'il lui apparaît plus 
essentiel de s'intéresser à la communication entre les diverses connaissances, par la 
mise en œuvre d'une pensée complexe. La pensée complexe permet de relier 
(contextualiser et globaliser) des concepts antagonistes et parvient à tenir compte de 

l'incertitude en integrant le hasard et le chaos dans les analyses. Longtemps considdrée 
comme une faiblesse des sciences humaules par rapport aux sciences pures, 
l'impossibüité d'ignorer le désordre, la contradiction et l'incertitude des phénomènes 
humains fait d6sormais partie d'une problCmatique générale de la connaissance 
scientifique grâce à l'évolution récente des sciences. De la découverte de la complexité, 
dévoilée par les sciences de la cornplexitt, Edgar Morin tente de developper une 
méthode dans laquelle orch et dCsordre (liés par l'organisation) sont conçus 
simultan6ment au sein d'une relation dialogique gCn6rale2. Par ailleurs. plusieurs 

' Morin E. La Mdthode. La Nature de la nature. Paris : Les éditions du Seuil ; 1977. p. 21 
Selon Morin, le principe diabgique consiste en une uasociation complexe (compldmentaife, 

concurrente, antagoniste) d'instances, n6cessairrs ensemble à l'existence, au fonctionnement et au 



dimensions des systémes adaptatifs complexes (abord& au chapitre 2) sont intégrCes 

dans un principe organisateur de la connaissance. 
Une exploration du sens prêté au mot "m~thode" dans Lu Méthode nous 

conduira à une réflexion sur la place que tient la complexité dans l'élaboration de la 
pensée complexe chez Morin. Cene pensée constitue le fondement de la méthode 
de cornplexit6 propre B Morin et sert de base à notre recherche en vue de parvenir à une 

methode pour la complexitt en bioéthique. 

développement d'un phhomène organisé." (Morin E. La M6ihode 3. La Connaissance & la 
connaissance. Paris : Les Mitions du Seuii ; 1986. p. 99) 



Chapitre 3 

QUE SIGMFIE LE MOT " M ~ ~ H o D E "  

POUR EDGAR MORIN ? 

Conscient des développements importants survenus dans des domaines aussi 
variCs que la physique, la chimie. la biologie, les rnath&natiques et l'astronomie, et 
témoin privilégié de l'apparition de nouvelles sciences comme la cybemttique et 
l'informatique. Edgar Morin chenhe un noyau inteptif permettant d'ordonner, 
d'organiser et de faire communiquer entre elles ces différentes connaissances 
(BClanger, 1992). Morin cherche B dlaborer une mkthode grâce à laquelle nous 
poumons à la fois distinguer. articuler et organiser les informations sur le monde qui 
nous entoure. 

Étant donné que le mot "mCthode" comporte plusieurs sens. il faut délimiter le 
sens qu'il recouvre! chez Morin dans ki Méthode. Traditionnellement. le terme 
"méthode" peut comspondre, entres autres, aux cinq dbf~tions suivantes : 

La méthode scientifique est l'ensemble des règles empiriques (v6rification par la 
multiplication des expérimentations). logiques (cohérence des théories ; résistance à 

la réfbtation) et fiables (recheshe de la cornaissance la plus objective possible) que 
l'on doit observer peu importe la recherche ment.  

Les dthodes scientifiques reprtkntent les dtapes particulitres à suivre dans h 
conduite de chaque discipline spéciaiisée. 



Les approches qui pumenent de cerner les propriétés des systèmes, constants ou 

variables dans le temps1. Malgré leur généraüte, ces méthodes doivent êtiie 
découvertes, vérifiées et appliquées à des données distinctes, individuelles, selon le 
domaine d'application (Lonergan, 1992a). 

Les "logiques de découverte'' (Iogics of discovery). qui 6valuent de manière 
rétrospective les theones déji articulées. Imre Lakatos en identifie quatre : 

I'inductivisme, le conventionalisme, la falsification m6thodologique et la 

méthodologie des programmes de recherche scientifique' (Lakatos, 198 1). 

La mdthode au sens de "science de la mdthode*' qui, contrairement aux logiques de 

dbcouverte, évalue et classifie les divers procédés et techniques afin de guider 
l'action de maniere prospective (Hacking, 198 1). 

Cette liste de définitions, quoique non exhaustive, permet de mesurer la 

spécificité du concept de mdthode chez Morin. À la différence des auteurs pour qui la 
méthode se rapporte avant tout aux procédures à suivre afin d'atteindre un objectif 

B e d  Lonergan en identifie quatre : bb~f~sical  methas', "genetic methos', bbstatistica[ methos' et 
bbdiale~i~d method': "Accordingly, the anticipation of a constant system to be discovered grounds 
classical method, the anticipation of an intelligibly related sequence of systems grounds genetic 
method: the anticipation that dam will not conform to system grounds statistical method; and the 
anticipation that the relations beiwten the successive stages of changing systems will not be direcdy 
intelligible grounds dialectical method." (lonergan, 199% : 509). 

Selon f'inducrivisrne, seules les propositions pouvant decrire des faits ou des gén&alisations 
inductives & ces faits peuvent être acceptés comme étant scientifiquement valables. La critique 
inductiviste ne pone pas tant sur tes propositions fausses que sur les propositions qui demeurent non 
prouvées. Le conventionnalisme pour sa part, repose sur l'élaboration d'un systéme qui organise les 
données en un tout cohdrent. D'après la perception conventionnaliste, le progrès scientifique s'opère par 
cumul de données et se situe au niveau des faits prouvés. La fals~jTcation méthodologique pmd& iî une 
critique de I'inductivisme et du conventionnalisme. La critique & I'inductivisme concerne I'aspect non 
prouvC, même la fausseté, de principes selon lesquels les propositions factueiies peuvent être déduites 
des faits et qu'il peut y avoir des inf6rences inductives. La m&hodologie fdsificationniste & Popper 
permet que des énoncés & base, plutôt que des thhries universelles (telle que dans le 
conventionnalisme de Duhem), soient acceptés par convention. Selon cette logique, la science progresse 
par falsification & th6ories. Ainsi, une théorie doit être abandonnée si elle enae en conflit avec un 
dnoncé de base qui est xcepté. Dans la m&odologie des pmg~rmnes de ncherche scient~$que, adoptée 
par Imre Lakatos, les réalisations scientifiques peuvent être évalwb en fonction de la capacité d'un 
programme de recherche 8 définit les probkmcs, à élaborer des hypothèses, à prévoir des anomalies et & 
les transformer en des exemples, tout cela par rapport à un plan préconçu. Selon cette optique, la 
science ne progresse pas grâce à la falsification & théories mais par l'action progressive d'un 
programme & recherche. La falsification ne doit pas supposer le rejet d'une théorie, comme dans la 
mCthode de Kat1 Popper, mais doit uniquement être pris en note (Lakatos, 1981). 



spécifique, Morin donne B la mdthode une vakur globalisante en la situant au-delà des 
objets et des phénomhes étudiés. Ainsi défine' la dthode offre au sujet pensant un 
moyen d'atteindre un niveau supCriew de compnhension ou d'intégration permettant de 
percevoir les parties au sein d'un tout. Contrairement à certaines des d6fitions citées 
ci-haut, la methode, au sens où la conçoit Morin, a comme objectif de guider fa raison 
et ne se limite pas ii l'évaluation â'autres thtories ou prmddures. En investissant la 
méthode d'une dimension ratiomelle, Morin renouvelle et tlargit la d6finition 

cartésienne selon laquelle la méthode est utile *pour bien conduire sa raison et chercher 
la vdrité dans les sciences* (Morin 1977). Edgar Morin est à la recherche d'une 

méthode 

"pour conduire notre raison, non seulement dans les sciences mais dans 
tout ce qui concerne la connaissance, y compris la connaissance de la 
connaissance et dans tout ce qui concerne nos relations avec le monde 
extkrieur, avec la vie, avec la soci&é, avec Ces autres, avec nous-mêmes" 
(Morin, 1990b : 257 ). 

Plusieurs caractéristiques de ce que représente "la mdthode" pour Morin sont 
soulignees dans ce chapitre. Les ecrits de Bernard Lonergan. un penseur jésuite s'&tant 

attaché à d d f ~ r  les conditions d'existence et les exigences d'une méthode proche de 

celle proposée par Edgar Morin, guideront, au besoin, notre compréhension et notre 

interprétation de ki Méthode. 

3.1. Le besoin du6encyclopéder" la connaissance 

L'originalité d'Edgar Morin ne consiste pas B apporter des connaissances 
nouvelles dans les divers domaines scientifiques (biologie, chimie, astrophysique, 
informatique etc.) qu'il aborde dans ki Méthode ; il a du reste de nombreuses dettes 
intellectueUes, dont il ne se cache pas. Son originalité réside plutôt dans sa vision 
ingenieuse de "l'organicité" d' idees apparemment disparates, au sein d' une vision 
syst&nique de I'êm humain en société : la matiiire, I'homm et la socic5t6 sont "boucl6s" 
dans un seul système. La connaissance est Cgalement d&enninée par le "bouclage", ou 
la récursivité rotative, du physique, du biologique et de 1' anthropo-sociologique. D'où 
l'idee d"'encyclopéder" la co~aissance, c'est-à-dire d'apprendre à articuler les points 
de vue disjoints du savoir en un cycle actif (Morin, 1977). Le "bouclage" est inhérent 
la vision àe Morin, comme en t6moigne l'ubiquité des graphiques rotatifs dans 

La Méthode. Le contenu de cette œuvre, de même que ks liens tissCs enht les quaûe 
volumes qui la composent, reflètent dairemat une volonté de mettre en cycle h 
connaissance. 



Les deux premiers volumes. La Nature de la nature (1977) et La Vie de la vie 

(1980) abordent la physique de la connaissance (Tl) et la biologie de la connaissance 
(T2). Plus encore, chacun de ces ouvrages offre une tentative d'élever le prcmier niveau 
des connaissances, celui des sciences portant sur les objets physiques et biologiques, à 

une dflexion d'ordre philosophique sur les concepts l'œuvre dans ces sciences. Le 
noyau centrai de La Méthode, Lu Conmissance de la connaissonce (T3, 1986), 
considère les possibüités et les limites de la connaissance humaine dans le but 
d'encourager une plus grande autonomie de la pensée personnelle et de répondre au 
vaste problème de la complexité (Morin, 1986). L'idée principale de ce troisième tom 
est que le sujet connaissant doit devenir en même temps l'objet de la connaissance 
(Morin, 1986). Le tome quatre, Les Idées, leur habitat. lcur vie. leurs mœurs. leur 
organisation (T4. 199 11, examine la connaissance du point de vue de ses conditions de 

formation (sociales, culturelles, historiques) et par rapport & I'existence et & 

l'organisation du monde des croyances et des idées (Morin, 199 1). Ce dernier volume 
de La Mithode pourrait facilement en constituer k premier étant donné qu'il contient 
une interrogation de base sur les idées elles-mêmes et sur leurs conditions d'émergence, 
interrogation qui aurait très bien pu servir de prémisse à l'étude des domaines de la 

nature et de la vie (Morin, 199 1). L'élaboration même de La Méthode est ainsi tributaire 
de la thémie selon laquelle il existe une boucle récursive entre la matière (physique, 
biologique : Tl. T2), l'homme (l'observateur inidgré dans son observation : T3) et la 
société (l'écologie des idées : T4). 

MOM veut moins trouver un principe ~ n i t a k  pour toutes les connaissances 
qu'instaurer une réelle communication entre des sciences séparées qu'il considère 
comme Ctant interdépendantes et interproductrices. En effet, l*t?volution des sciences 
physiques dépend d'un contexte socio-culturel et historique donné et. rkiproquement, 
les sciences humaines relèvent des sciences biologiques et physiques puisque nous 
sommes des êtres biologiques et physiques (Morin, 1990b). 

Reste pourtant la question de savoir comment on peut dépasser les limites 
imposks par la spécialisation tout en développant les compétences spécifiques à chacun 
des domaines. Comment prétendre embrasser la connaissance alors que celle-ci est 
éclatée en de multiples savoirs distincts ? Comment parvenir à une restructuration qui 
touche B la fois les principes de la connaissance et le contexte socio-cultureI de la 
transmission de la co~aissance (Morin. 1991) ? Morin tente de dpondre à ces 

questions en analysant les conditions de la ''mise en cycle" des culhues humaniste a 
scientifique. Pour ce faire, il haaiin un didogue entre la réflexion subjective et la 
connaissance objective. La science et la philosophie apparaissent dès lors comme deux 



visages complémentaires de la pensée scientifique. Morin souligne juste titre qu'il 
importe moins de parvenir à la totalité des conaaissances dans chaque spbere que de 

f& vdoir les points & communication entre ces sphères (MOM. 1977). Tel que Karl 
Popper l'a fait remarquer, si la science et la philosophie sont disjointes aujourd'hui. 
elles rekvent danmoins toutes deux de la même tradition critique dont la continuité est 
ndcessaire 1'6volution de l'une comme de l'autre (Morin, 1986). 

Le desir de d6velopper la relation entre connaissance et objectivité et de rétablir 

la communication entre subjectiviié et savoir n'est pas propre à Morin. D'autres 
penseurs contemponins, dont Bernard Lonergan. ont réfiéchi aux conditions de 

possibilite de teiles alliances. 

3.2. La méthode transcendantale de Bernanl Lonergan 

La pensée d'Edgar Morin sur la mdthode se rapproche sensiblement de celle 
élaborée par Bernard Lonergan ( 1904- 1984). philosophe jésuite et thdologien dont les 
écrits comptent deux chefs d'œuvre : Insight : A Study of Human Understanding 
(1957) et Method in Theology (1972). Le terme insight, que l'on peut uaduire 
librement par "inspiration soudaine", ou "eureka", est dvdlateur de la thdorie de la 

co~aissance proposée par Lonergan3. Comme tous les spécialistes, les biologistes, les 
sociologues et les physiciens. sont confront& au probl5me de trouver un sens aux 
informations disparates qui se présentent à eux dans leurs domaines respectifs. 
L'inright est k processus cognitif au cours duquel ces diverses bribes d'information 
sont saisies et perçues comme faisant partie d'un tout cohdrent. ordonne et intelligible. 
La méthode transcendantaie de Bernard Lonergan. expliquée en dttail dans les dew 
ouvrages mentionnés. consiste en un schéma des opérations de base utilisées dans 
toutes les entreprises cognitives (Lonergan. 1979). 

À l'instar d'Aristote. Lonergan croit que nous expérimentons des aspects réels 
du monde qui nous entoure et que ce monde existerait m&ne en l'absence d'êtres 
intelligents pour le considérer. De la sorte, Insight : A Study of Humm Llnderstunding 
&die ce que I'inteiiigence humaine fait lorsqu'elle vient à comafue, ainsi que les 
retombées de ce processus sur le sujet comaissant et sur tout ce qu'il peut connaitre 
(Meynell. 1976). 

-' Une autre signification du terme, &galement prtsente dans la théorie de la connaissance & Banaid 
Lonergan, est I'aptitude de percevoir la véritabIe nature d'une situation, aussi appelée la pén6tration ou 
la perspicacit6- 



Bernard Lonergan a développé une théorie de cognition qui décrit la 

connaissance comme un processus dynamique répétitif impliquant l'interaction de 
quatre activitds : l'expérience (experience), la compr6hension (understanding), le 
jugement (iudgment) et la dCcision (decision). L'expérience foumit au sujet des 
fragments d'information ; la compréhension est atteinte lorsque, par insight, le sujet 
décèle dans les données une unit6 intelligible lui permettant d'élaborer une théorie 
adéquate ; le jugement correspond à l'dtape où la théorie est confîrmke ou infmée grâce 
B un dexamen des donnees exp&imentales ; la ddcision est ie moment où le sujet est 
appel6 à agir en accord avec ce qui a &té expérimenté, compris et jugé. 

À ces activités, sont associés quatre impératifs qui représentent le fondement de 
cette méthode transcendantale : "sois attentif' (be aîtentive), "sois intelligent" 
(be intelligent), "sois réfléchi" (be rcflective), "sois responsable" (be responsible) 
(Lonergan, 1979). Bernard Lonergan propose de d é f ~  la méthode dans les termes 

suivants : 

"A normative pattern of rrcunent and related opentions yielding 
cumulative and progressive results. There is a rnethod, then, where there are 
distinct opentions, where each operation is related to the others, where the 
set of relations fonns a pattern, where the pattern is described as the right 
way of doing the job, where operations in accord with the pattern may be 
repeated indefinitely, and where the fruits of such repetition are, not 
repetitious, but cumulative and progressive. " (Lonergan, 1979 : 4) 

Selon cette definition, le procédé par lequel nous découvrons la véritt5 sur le 

monde qui nous entoure consiste en une rép6tition illimitée des trois ktapes 
d'expérience, de compréhension et de jugement. Ce processus dynamique préfigure 

lVid€e de boucle récursive inh6tente h la mtthode de Morin et dans laquelie les effets 
sont producteurs au sein du processus lui-même, dors que les états finaux sont 

essentiels ià la génération des Ctats initiaux4 (Morin, 1995). 

En plus d'être une m6thode au sens oh nous l'avons défini plus haut, la 

méthode de Bernard Lonergan transcende les disciplines. Eiie vise à exploiter les 
occasions qui se présentent B l'intelligence humaine, indépendamment des exigences 
spécifiques aux disciplines particulii5res. Les opérations de base de cette mdthode sont 
universelles car elles sont mises en œuvre peu importe L'entreprise cognitive (Lonergan, 

Contrairement à I'idée de boucle rétroactive, développée en cybemdtique, l'idée & boucle récursive ne 
se limite pas uniquement à la rdgulation systémique mais comprend €galement les notions d'auto- 
production et d'auto-organisation (Morin, 1986). 



1979). La quete ci'dversaiité propre à Lonergan ne va pas sans rappeler l'objectif 
premier visé par Morin, l'alliance des sciences et de la philosophie. Pour Lonergan. 

" 1 note that 1 do not believe in a multiplicity of methods. 1 do not think 
that there is one set of precepts for mathematics, another for natural science, 
a third for human science, a founh for philosophy. a fifth for theology. On 
the contmy, as human intelligence is one. so also is the grand arategy of its 
advance; method is concerned to implement that stmtegy; it undergoes 
adaptations to exploit the possibilities and to circumvent the difficulties 
proper to different fields; but the adaptations are basically a matter of 
acknowledging and mastenng circumstances." (Lonergan. 1992 : 4). 

Nous reviendrons cet auteur important plusieurs fois au cours du chapitre, Ià 

oii ses écrits pourront éclairer la pensée d'Edgar Morin. 

3.3. Une autonomie de la pensée personnelle 

Les dénominations "d'a-méthode" ou "d'anti-mdthode'' qu'Edgar Morin utilise 
fréquemment en parlant de sa méthode peuvent prêter à confusion. En fait, il exprime 
par ces formules la réaLité selon laquelle la m6thode. telie qu'il I;i conçoit. comporte 
quelque chose d'a-méthodique en ce qu'elle implique une autonomie de la pende 
personnelle. Au sens oii la définit Morin. la mdthode nous invite à penser par nous- 
mêmes dans la mesure où elle nous apprend à apprendre (Monn, 199ûa). Morin 

n'apporte pas une methode déf~tive, il aspire à une methode pouvant se former et se 
transformer au cours de la recherche (Morin, 1977). Il faut accepter de cheminer sans 

chemin, tel que l'exprime un passage d'un poème d'Antonio Machado que Morin cite : 
"Caminante no hay camino, se hace carnino al andar." (Machado, 1983 cite par Morin, 

1977 : 22)5. 
Morin admet ainsi avoir d(l repenser ses conceptions lorsqu'il rédigeait 

k> Méthuàe. il considh son propre travail comm "une réorganisation conceptuelle en 
chaîne, laquelle a entraîné une rtorganisation 6pistémologique et paradigrnatique" 
(Morin. t990b : 263). Cet aspect explique en partie pourquoi MOM a choisi le temie 

'*m&hode9' comme titre à son œuvre, puisque ce mot signifie 2i l'origine cheminement 
(Morin, 1990b). Bernard Lonergan faù une remarque similaire lorsqu'il confie avoir 
émit Inright : A Study of H u m ~  Uiderstanding dans une perspective changeante 
(moving viewpoint). Non seulement les remarques préihinaires du livre doivent être, 

selon lui, interpdtés à la lumi&re des enonds subséquents, mais I'Çcriture meme de son 
œuvre a tté marqtt6e par une kvîsion continueiie (Lonergan, 1992a). 

Traduction libre : "Passant, il n'y a pas de chemin, le chcmin se fait en marchant." (Machado, 1983). 



La méthode d'Edgar Morin s'apparente davantage à une stratdgie qu'à un 
programme de règles auxqueîies ü suffit d'obéir. L'auteur opère une distinction 
importante entre le ternie "m6thodologie". qui renvoie ii la notion de programme. et le 
mot "méthode" plus pmche du concept de strategie. Le programme est une séquence 
préetablie d'actions qui s'enchaînent les unes aux autres suite à un signal donné. La 
stratbgie. pour sa part. se construit au hu et à mesure de l'action et modifie la conduite 
de l'action selon le d6mulement des événements (Morin, 1990b). La strategie suppose 
une aptitude du sujet il prendre des d6cisions et à utiliser, de fqon inventive et 
organisanice, les dktemiinants et les aléas pour progresser dans son action (Morin, 
1990a). Mi de parvenir ii ses fins, le sujet s'efforce de subir au minimum les règles 
qui lui sont imposées en les exploitant au maximum, comme dans une situation de jeu6 
(Morin. 1980). C'est l'intervention du sujet qui confère à la méthode son rôle 
indispensable puisque la m6thode est avant tout une activité pensante du sujet (Morin, 

1 990a) . 
La méthode transcendantale de Bernard Lonergan est également plus proche de 

la stratkgie que de la m&hodologie, comme l'attestent ces deux remarques tirées du 
même texte (Lonergan, 1979) : 

"Neither discovery nor synthesis is at the beck and cal1 of any set of rules". 

"'Method is not a set of mies to be followed meticulously by a dolt. It is a 
framework for collaborative activity? 

L'idée de stratdgie est indissociable de celle d'art et l'art implique 

n6cessairement I'individu. Alors qu'une emprise de la techno-bureaucratie se fait de 

plus en plus sentir dans les sciences. MOM prône un néo-artisanat scientifique dans 
lequel le "pilotage des machines" primerait sur la "machinisation du pilote" (Morin, 
1 99Oa). 

" Qui dit smtdgie dit jeu. Dans la théorie des jeux de John Von Neuman et de Oskar Morgenstern 
(1947). le joueur est un individu-mjet qui d c u l e  son intérêt selon une vision utilitaire &roite et en 
fonction d'une stratégie #€conornie qui vise à associer le minimum de risques au maximum de chances. 
Chaque joueur doit élaborer sa propre stratégie et la stratégie supposée & I'adversaite; il s'efforce ainsi 
d'kbapper au calcul de I'autre ou de le tromper. Cette thbrie des jewt constitue le premier fondement 
formel d'une ihéorie scientifique des interactions comp6titives entre individus. il s'agit d'une théorie 
mathdmati~ue de jeux rivalitaires formulée pouf deux applications principales : les jeux comme tels et 
certains problèmes économiques et sociologiques, La -rie des jeux vaut pour toute situation déatoire 
comportant un ou des acteurs-joueurs (Neuman et Morgenstern+ 1953). 



A l'inverse de la science classique qui conçoit la théorie comme un programme 

et la méthode comme une technique, Morin pense la théorie comme un "engramme" qui 

genère de la mCthode a la dtbode comme une entit6 qui gtdre B son tour de la 

théorie. Une relation récursive s'dtablit entre la théorie et la méthode, qui est une praxis 

subjective. c'est-B-dire une action intentionnelle (Morin, 1990a). Th6orie et praxis 

deviennent alors indispensables à la connaissance (Morin. 1990a). 

3.4. L'obse wateur dans son observation 

Pour Edgar Morin. le sujet doit avoir conscience d'être impliqué dans le 

processus de connaissance. d'où l'idée centrale que l'observateur doit être inte@ dans 

son observation. Toute connaissance est le résultat d'une interprétation de la réalité par 
un esprit dans une culture et dans une époque données (Morin. 1996). 

Par cette idée, la pensée de Morin offre une continuité avec celie du philosophe 

Paul Ricoeur. Pour celui-ci. chaque interprète appartient au monde de ce qu'il interprète 

et tout être humain n'existe qu'en interprétant ce qui le précede. Cette impossibilité de 

se détacher de son inscription culturelle, Ricoeur l'analyse dans le cadre de sa réflexion 

sur le statut de 1'herdneutique7 (Ricoeur. 1969). Ricoeur souligne 6gdement la 
distance historique et langagière introduite par le passage du temps et par les différences 

de contexte. Ces différences appellent, selon lui, des m6thodes critiques aptes à étabh 

cette distance à l'intérieur d'un projet d'"hem6neutique critique" (Ricœur, 1969). 

La reconnaissance du sujet fait partie intégrante du processus d'observation 

puisque l'auto-analyse et l'autocritique sont essentielles dans toute quête d'objectivité. 

"L'occultation de notre subjectivité est le comble de la subjectivitd. 
Inversement, la recherche de l'objectivité comporte, non l'annulation, mais 
le plein emploi de la subjectivit6." (Morin, 1980 : 298) 

Et encore : 

"Seul un sujet conscient d'être sujet peut lutter contre sa subjectivitt?." 
(Morin, 1980 : 299). 

' L'herméneutique, ou I'an de I'interpréiation, vise B comprendre les textes maigré la distance historique 
en cherchant I'honzon & sens auquel ils appartiennent ou bien en montrant le sens possible qu'ils 
peuvent prendre aujourd'hui ( A M  19%)- 



Conformément à un tel principe, Morin fait part au lecteur de La Méthode de sa 

propre subjectivité afin de pamenir 2 i  l'objectivité. On Iira par exemple : 

"Maintenant, je sais que c'est aussi par "m&hode'' que je dois me souvenir 
de ce qui m'a matqud de façon t d s  singuli&m, et je m'en souviens (...) 
je dois me souvenir de tout cela pour que mes carences. mes manques, la 
source de mes douleurs deviennent productives. Ceci pour vous indiquer 
comment on peut passer, ce qui semblera confusionnel aux gens de 
I'ext&ieur. du plus personnel. du plus subjectif, quelque chose qui est au 
contraire la volonté d'objectivation et de transformer cette subjectivite en 
outil pour qu'elle se depasse elle-même." (Morin, 1990b: 259). 

3.5. La connaissance de la connaissance 

Selon le troisiihe tome de La Méthode, la connaissance de Ia co~aissance 

exige la conscience d'être impliqud dans le processus de connaissance. La conscience 
représente plus que l'intelligence ou la pensée. 

"Une prise de conscience est plus qu'une prise de connaissance : c'est un 
acte réflexif mobilisant la conscience de soi et engageant le sujet une 
réorganisation critique de sa connaissance. voir iî une remise en question de 
ses points de vue fondamentaux." (Morin, 1986 : 192). 

Mais comment opérer cette réorganisation critique de la connaissance ? Bernard 
Lonergan s'attarde sur cette question en développant la notion "d' auto-affmtion du 

connaissant". Selon cet auteur, il existe quatre diffbrents Nveaux de conscience 
associés aux quatre activités de la connaissance citees plus haut : la conscience 
empirique (Liée à l'expérience), la conscience intelligente (associée ii la compréhension). 
la conscience rationnelle (propre au jugement), et la conscience responsable (présente 
dans la décision) (Lonergan, 1979). Le sujet est conscient de lui-mhe à chacun Q ces 
niveaux mais la conscience de soi augmente de niveau en niveau. Le sujet conscient, 
implique dans i'activité de co~aissance. ap- comme le iien entre les differents 
niveaux de conscience puisque seul le sujet qui désire comaîî  est prCsent à chaque 

étape cognitive. Ces 6tapes lui permettent en ouûe de s'affimier en tant qu'ke 
connaissant (TmyT 1970). L ' a u t o - M o n  du cornaissant (serf-@innaon of the 

krower) est L'accomplissement personnel de chaque sujet. pour lui-même, étant dom6 
que personne ne peut comprendre et juger pour autrui (Meynell, 1976). Le processus 
d'auto-afkmtion parnet au sujet de devenir conscient du polymorphisme de sa 
conscience et de la manière dont celle-ci refl&te sa situation individuelle, sa classe 
sociak, sa culhue. Au cours de ce travaii. k sujet prend 6galemnt conscience de 



I'intlueace de ces facteurs détem*nants sur sa perception de la réalité (Meynell, 1976). 

C'est seulement lorsqu'il reconnaît l'imponance de ces facteurs que le sujet peut s'en 
dttacher et aspirer à une connaissance qui serait uniquement transmise par l'expérience, 
la compréhension et le jugement (Lonergan, 1992a). 

L'acte d'auto-affl~mation permet au sujet connaissant de daliser que le pur desir 
de connaître, qui le pousse à gravir les quatre etapes d'expérience. de compréhension. 
de jugement et de décision. est en réaiité la vkritable source de l'affiation elle-même. 
Plus encore, le connaissant est amené à comprendre que le désir de savoir constitue 

l'essence de l'être (Tracy. 1970). En clair. l'auto-affirmation du connaissant procede 
d'une réflexion &taphysiquea. Selon Lonergan. les principes de la métaphysique 

sont : 

"the detached and disinterested drive of the pure desire to know and its 
unfolding in the empirical, intellectual, and ntional consciousness of self 
affinning subject." (Lonergan, 1992a : 4 15). 

Alors que d'autres branches de la connaissance se Limitent à un point de vue 

particulier ou une discipline. la rn6taphysique. fondement des autres disciplines, 
unifie et réorganise les connaissances issues de la science. de la philosophie et de 

d'autres domaines car : 

"it is the original, total question and it moves to the total answer by 
transforming and putting together al1 other answers. Metaphysics, then. is 
the whole in knowledge but not the whole of knowledge" (Lonergan, 1992 
a : 416). 

Cette demière citation ne va pas sans rappeler la distinction que fait Edgar Morin 
entre une entreprise bbencyclopédique", qui vise la connaissance exhaustive d'un 

phknomène donne (ce qu'il n'a jamais prône), et un travaii bbencyclopidant", qui 
cherche plutôt à mettre en cycle le savoir, comme c'est le cas dans La Mérhode (Morin, 
1977). 

S n  grec, "rndtd* signifie à la fois "ce qui vient aprts" et "ce qui vient au-dclh" (Bartoiy et Acot, 1975). 
De Platon à Descartes, la dtaphysique repnkente "la connaissance des causes premieres et des 
principes des chas&. Ainsi, h cette 6poque le pmblérne fondamental de la mhphysique était celui & 
l'existence et & la nature & Dieu (Julia 1984). À pMir de la Renaissance. "le problème de la 
mdtaphysique devient celui de I'exislence du monde e i r ~ c u r  : la mdtaphysique c k h e  & savoir 
comment Ics créations & notre esprit (...) peuvent s'appliquer réellement au monde-" (Julia 1984). 
"La métaphysique modenic, qui commence avec Fichte et se trouve aujourd'hui représentée par 
Heidegger, connaît le probllme fondamenial & I'hommt, & sa nature et de son existence (...) Le 
problhe de l'homme est donc à la fois celui de sa nature profonde (---), celui de ses relations à autrui 
(...) et celui du sens de i'histoirc à laquene il est amené à participer " (Julia, 1984)- 



Chez Bernard Lonergan, la metaphysique est intimement liée au concept de 

structure heuristique (heurisric structure). Sous cette expression, l'auteur désigne le 
questionnement à l'origine de toute recherche. Pour Lonergan, il s'agit moins d'une 
quête aveugle, consciente, que d'une recherche active, inteIligente et raisonnable 
orientée vers ce qu'a reste '9 connaître'' (to be known). Ii faut pouvoir nommer 
l'inconnu et en daceler les propridtés et relations pour être en mesure d'anticiper le 
moyen par lequel l'inconnu deviendra connu (Lonergan, 1992a). Une structure 
heuristique est une série ordonnée de notions heuristiques (Tracy, 1970). Par exemple, 
la variable x, dans les équations mathematiques, joue le d e  de notion heuristique. 
Selon Bernard Lonergan, la métaphysique9 constitue la stnicture heuristique intégnle, 
c'est-&-ciire ceile qui englobe tout œ qui peut être connu par I'expérience, la 

compdhension intelligente et l'affiation raisonnable hurnaine1° (Lonergan, 1992a). 

Si plusieurs domaines de la connaissance progressent par la découverte de nouvelles 
méthodes d'étude, la métaphysique avance par la transformation et par I'intégraiion des 
résultats provenant des diverses sciences et de la philosophie. Ces résultats deviennent 
cohérents et unifiés au sein de la structure heuristique int6gnle (Lonergan. 1992a). 

Les sciences et la philosophie different de par leur mkthode mais la notion de 

structure heuristique permet leur unification. 

"The second reason for the difference is that sciences are concerned to 
assign deteninate conceptual contents to fiil empiy heuristic structures, so 
that the same method leads successfully to a series of different 

Y II s'agit ici de explicir metaphysics* , que la rndtaphysique s'accomplit en trois ttapes : le stade 
latent (latent stage), lorsque les efforts pour unifier la connaissance sont fortuits ; le stade 
probttrnatique (probiematic stage) lorsque le besoin d'unification est ressenti mais Ics études sont 
impliqu6s dans une série & positions et & contre positions ; et la métaphysique explicite (explirit 
metaphysics). Par conséquent, la métaphysique explicite représente tout ce qui peut être connu psi. 

I'expérience, la compréhension intelligente et l'affirmation raisonnable humaine (Lonergan, 1992a). 
Dans toute philosophie,' il est possible de distinguer la théorie cognitive (épistémologie ou 

théorie de la c o n n ~ n c c )  de ce qui concerne la métaphysique, I'6thique et la théologie. La composante 
philosophique de la thbrie cognitive comespond soit à une "position de base" ( h i c  position) soit B 
une "contre-position de base" (basic counter position) : "It will be a basic position (1) if the real is the 
concrete universe of king and not a subdivision of the "aiready out there now"; (2) if the subject 
becornes known when it iiffirms itself intelligently and reasonably anâ so is not known in any prior 
*bexistenti;rl" state; and (3) if objectivity is conceived as a conseqwnce of intelligent inquiry and 
reasonable reflection, and not as a property of vital anticipation. extraversion, and satisfaction." 
(tonergan, 1992a : 413). Une "contre-position de base" contredit un ou plusieurs & ces principes. 
Chaque contre-position appelle un renversement car on ne peut ni la percevoir intelligemment ni 
I'affümer raisonnablement. Chaque position donne lieu ài un développement puisque tout énonce est 
incomplet et inadéquat (tonergan, 1992a : 4 13). 
"' Chez Bernard Lmnergan, l'Sm proportionnd (propunionufe king) se definit comme f tant tout ce qui 
peut Stre connu par l'expérience, la compréhension iniet ligente et l'affirmation raisonnable humaine. 
Ainsi, la m6faphysique explicite représente la structure heuristique intégrale & l'être pnoportionné 
(tonergan* 1-1- 



determinations; on the other hand. philosophy obiains its integrated view of 
a single universe. not by detennining the contents that fil1 heuristic 
structures. but by relating heuristic structures to one anothet. Because of 
these differences in their objectives, scientific method stands to scientific 
conclusions as a genetic universal to generated particulars. but philosophic 
method stands to philosophic conclusions as the genesis to the attainment of 
a single al1 inclusive view." (Lonergan, 1992a : 45 1). 

Edgar Morin. dans l'dlaboration de sa méthode. mise sur I'objcctivité 

scientifique et sur ['aptitude globalisaute de la méthode phiiosophique pour rCunir h 
partie et le tout. 

"Autant dans le domaine des sciences naturelles ce que j'appelle méthode 
peut apparaître comme une meta-methode, autant dans le domaine des 
sciences anthropo-sociales, il y a des intersections et interférences où elle se 
rnClange intimement il Ir methode de travail. Pourquoi ? Parce que les 
mdthodes des sciences sociales ne sont pas fixees et ne peuvent pas atteindre 
l'objectivation qui est celle des sciences exactes: comme je l'ai dpéte, nous 
sommes dans une société qui est en nous, et il nous faut travailler la relation 
sujet-objet. observateur-observation. partie-tout." (Morin. 1990b : 259). 

La méthode envisagke par Morin reste proche des méthodes propres aux 

sciences anthropo-sociales, en partie parce qu'elle se forme et se transforme au cours de 

la recherche. Cela est du reste le cas de toute demarche philosophique. 

"The basic difference is that scientific method is prior to scientific work 
and independent of particular scientific results, but philosophic method is 
coincident with philosophic work and so stands or falls with the success or 
failure of a panicular philosophy." (Lonergan. 1992a : 450). 

3 6  Le désir de rénexivité 

Edgar Mo& ne cherche pas à remplacer les méthodes scientifiques ; il les 
interroge et les critique en mettant en avant la notion de réflexivitk. Seuie ceile-ci permet 

la pensée de "s'autoîonsid6rer" et de "se méta-syst6mer" (Morin, 1990a : 3 14). Dans 
i*&t actuel de l'organisation des connaissances. la pen& scientifique semble incapable 

de se penser elle-même. En effet, la connaissance scientifique est disséqu6e et eparpillée 
dans des disciplines spéciaüs6es qui ne communiquent pas entre elles' ' (Morin, 199 1 ). 
Par conséquent, la plupart des sciences ont du mal à 6valuer leur &le dans la sociée a 
- - 

" Morin décrit très bien b pmbleme : "la connaissance (...) ne peut &fl&hir sur elle-même. puisque : 
1) le cerveau dont elle procède est dans la ddpfements de neuro-sciences ; 2) l'esprit qui la 
constitue est étudié dans les ddpartements & psychologie ; 3) la culture dont elte mkve est &tudi& dans 
les dépârtements de sociologie ; 4) la logique qui la contrôle est dtudiBc dans un dépattment & 



le sens de leur devenir. Elles ignorent la notion de conscience et le problème de 

l'articulation entre les jugements de fait et les jugements de valeur. On peut regretter que 
l'autoobservation d'un sujet conscient qui tente de connaître sa connaissance soit si 
difficilement envisageable en science (MOM. 199 1). 

En établissant un lien entre science et philosophie, la pende réflexive offre une 
nouvelle alternative. Il s'agit d'intégrer les contradictions et l'antagonisme dans un 
ensemble où ils peuvent devenir constructifs. En d'autres termes, il faut transformer 
"l'anti" en "me'ta" (Morin, 1990a) car la stratégie se situe à un niveau méia où la 
confrontation avec l'al6a et le nouveau permet de trouver des solutions nouvelles 
(Morin, 1980). Morin considère d'ailleurs sa methode comme une meta-mé*thode qui 
tente d'établir des méta points de vue par rapport aux perspectives cognitives habituelles 
(Morin, l99Ob). 

Par-contre. méta point de vue ne signifie pas méta-sysikme" (Morin, 1986). 

Morin croit que nous ne pouvons pas accécier à une connaissance au-dessus de nos 
connaissances, à une pensee au-dessus de nos pensées ou à un langage au-dessus de 
nos langages. Mais il est en revanche possible d'ttablir differents méta points de vue 

permettant la réflexivitk. Pour expliquer sa notion de 'mdta point de vue". Morin 
propose l'image du mirador, un lieu stratCgique qui permet d'avoir une vw d'ensemble 
sur une situation ou un espace donnes (Morin. 1990b). 

En ce qui concerne la connaissance. le méta point de vue permet de dépasser et 
de réunir les points de vue variés et h i tés  des sciences et des disciplines particulières 
qui sont en réalit6 interdépendantes. L'ttablissement de d t a  points de vue offre donc 
un moyen de surmonter Io. rupture entre science et philosophie, tout en ouvrant In voie à 

la connaissance de la connaissance. Un dialogue trinitaire doit être instaud. 

"Dbs lors. nous pouvons amorcer le dialogue trinitaire entre la 
connaissance réflexive (dimension philosophique). II connaissance 
empirique (dimension scientifique) et la connaissance de la valeur de la 
connaissance (dimension ~pistkmologique) pour constituer la boucle, 

philosophie ; 5) que ces départements sont institutionnellement non communicants" (Morin, 199 1 : 
68). 
" Godel et Tmki ont montré conjointement que tout système conceptuel soul&ve des questions 
auxquelles on ne peut répondre qu'à l'extérieur de ce système. Un syst&me formel ne peut se réfléchir 
totaiement en lui-même. k théorème de Godel l'énonce clairement : "La complk description 
€pistémologique d'un langage A ne peut &ire donnée dans le même langage A parce que le concept de la 
v4rité des proposiUons de A ne peut être défini en Ab* (Godel dans Morin. 1991 : 186). De manière 
analogue, Tarski ddmonue que le concept de vérité relatif à un langage formalisé n'est pas repïésentablt 
dans un langage ii moins de les placer dans un méta langage plus riche (Tarski. 1972). 11 en résulte la 
nécessité & se référer à un méta-système pow considérer ces systèmes. 



toujours rédimentee en connaissance et dflexions, de la connaissance de la 
connaissance" (Morin. 1986 : 232). 

Une récapituiation des caractéristiques de la méthode de Morin, que nous avons 
soulev6es dans le chapitre. est ici ndcessaire pour expliquer dans queue mesure cette 

rnkthode constitue une méta-méthode. Voici les principaux traits de la méthode chez 

Edgar Morin. 

Cette méthode s'efforce de poser le problème de l'articulation entre des sciences 
disjointes. 
Elle implique une autonomie de la pensée personnelle. 
Eile reltve de la stratégie et non du programme. 
Elle ntcessite la conscience d'êûe impliqu6 dans le processus de connaissance. 
Elle demande ce que l'observateur soit implique dans son observation. 
Elle permet de transformer la subjectivite en outil pour atteindre l'objectivité. 
Eue démontre une volonté de réflexivitb. 
Elle tente d'dtablir des méta points de vue. 

Eile permet d'utiliser les altas et la contradiction de manière constructive. 
Elle nous incite à "pro blCmatiser" les solutions acquises. 

Une teile methode peut très cemement servir de base à l'klabomtion d'une 
méthode pour la complexité en bioéthique. Mi  de comprendre comment une méta- 
méthode peut fonctionner en bioéthique. il nous faut examiner le rôle joue par la 

cornplexit6 dans la mise en œuvre de la pensée complexe chez Edgar Morin. Le chapitre 
suivant nous invite ii explorer ce que signifie une pensée complexe et à découvrir son 

r6le essentiel au sein de notre étude. 
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Chapitre 4 

QUE SIGNIFIE LA "THODE POUR LA COMPLEXIT~' 

CHEZ EDGAR MORIN ? 

Chaque volume de La Méthude comprend une interrogation sur la complexite. 
Le problème est posé corrélativement à deux niveaux : l'objet de co~aissance et 

l'œuvre de connaissance. Dans cette perspective, la cornplexit6 concerne à la fois les 
principes fondamentaux qui gouvernent les phenoménes et les principes qui 
dtterminent notre pensée. 

La réalit6 physique et biologique, ainsi que les concepts sous-jacents cette 
réalit& occupent les deux premiers tomes de Lu Méthode (Tl, 'ï2). Le troisième, noyau 
central de l'œuvre, dCmontre comment la co~aissance de In biologie produit une 
biologie de la connaissance (l'idde est examuiée du point de vue de l'esprit / cerveau 
humain) et contniue, comme l'indique le titre du volume, à la connaissance de la 
co~aissance. Le tome quatre porte sur les idées elles-mêmes ; leur nature, leur 
organisation et leurs conditions d'émergence. 

Face i un objet de comaissance, qu'il soit physique, biologique ou social, le 
sujet est géntralemnt piad devant l'alternative suivante : soit il rornpt les liens qui 

attachent cet objet à son environnement, soit il dissout les frontières entre les domaines. 
risquant ainsi une connaissance superficielle. Ik fait, la pensée scientifique classique 
tend d'une part ii séparer les différents aspects d'un pMnomène, d'autre part à les 
rassembler par m e  ieduction gén&ai.isatrice du plus complexe au moins complexe. 
Conséquemment, physique, biologie et anthmpo-sociologie sont devenues des sciences 
complèiemnt disjointes qui ont. entre autres, dQ dduire l'humain au biologique et le 

biologique au physique afin de pouvoir être associées (Morin, 1991). La prob16marique 
de la complexité, comme nous l'avons déjà souligné, permet àe mettre en contexte et de 



globaliser des concepts opposés. tout en intégrant 
analyses (Morin, 1996). 

En ce qui regarde l'œuvre de connaissance, 
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le hasard et le ddsordre dans les 

la pensée complexe reconnaît à la 
fois l'impssibilit6 et la nécessite d'une synthèse des divers domaines de connaissance. 
Il s'agit de mettre en œuvre des macTo-Concepts, c'est-&-dire un ensemble de concepts 
interdépendants et liés à d'autres ensembles (Morin, 1990b). La thtone de la 
cornplexit6 est B drne de concevoir l'articulation et la dinérence entre les disciplines, 
les cattgories cognitives et les types de comaissance. A l'oppost, la pensée classique 
est rtducmce parce qu'elle s'attache tantôt à disjoindre. tant& à unifier les 616ment.s 
(Morin, 1990a). La cornplexit6 incite il la stratdgie et se présente comme un ddfi que le 
réel pose B l'esprit. L'ambition de la pensée complexe est de parvenir à une 
connaissance multibensionneUe (Morin. 1990a) qui vise l'unification, mais qui doit 
en même temps lutter contre la prétention de tout connaître. et ce parce qu'elle est 
consciente de I'inachtvement de toute connaissance. de toute pensée et de toute œuvre 
(Morin, 1986). 

Ce chapitre étudie la manière dont Edgar Morin répond au problème de la 

complexité. Nous verrons comment Morin. aprés avoir tente de caractériser la 

complexitt du monde. s'efforce d'dlaborer une pensée apte à rendre compte de cette 

complexité. Nous nous proposons de l'accompagner dans son parcours. avec l'objectif 
de définir sa méthode & la complexité et d'en évaluer le potentiel dans le domaine de la. 
bioéthique. 

4.1. Le dCfi de la complexité 

Le d6veloppement des sciences contemporaines a remis en question les 
principes fondateurs de la science classique, dont les plus essentiels sont : 

I'universalité des lois, la souveraineté de l'ordre. la disjonction entre les objets et leur 
environnement, la séparation entre le sujet et l'objet et la domination de la raison 
absolue qui procède par induction, par déduction et par rejet de la contradiction. Tel que 
nous l'avons mentionné dans l'introduction de la these, le deuxitme principe de 

thermodynamique1, le principe d'incertitude d'Hehsenber& la &couverte des "trous 
noirs" en cosmologie et la découverte de la diaspora des galaxies mettent en kvidence le 

Le deuxikne principe de thermodynamique i n d u i t  le concept & I'idvecsibilité du temps en 
physique en statuant la dégcaâation irréversible de I'€nergie sous fonne d'entropie (Prigogine et 
Stengers, 1984). 
' Rappelons que Ic principe d'inamhude d'Heisenberg &once l'impossibilité & m a u m  il la fois la 
vitesse et la position d'une particule physique (Cnitchfield et al, 1986). 



fait que le desordre, la contradiction et l'incertitude font désormais partie d'une 

probl6matique gdnbrale de la connaissance. 

Le fait de reconnaître que les phthornhes complexes comportent des processus 
non seukment complémentaires mais antagonistes et concurrents, va à l'encontre du 

principe de la raison absolue qui njette la contt.adiction. Forcément, des paradoxes et 
des incertitudes naissent de la description et de l'explication de ces contradictions. 
En outre, la cornplexit6 apporte une nouvelle ignorance et. surtout. un doute encore 

plus troublant car, pour reprendre MOM, si "le doute cartésien était sûr de lui-même. 
notre doute doute de lui-même." (Morin, 1977 : 15) 

Par ailleurs. il est devenu évident que l'on ne peut plus concevoù un objet ou un 
système en faisant abstraction de l'environnement qui participe h sa définition interne 
tout en lui demeurant externe (Morin, 1980). L'observateur 1 concepteur doit être 
implique dans I'dtude même des phénoménes puisque les théories scientifiques ne sont 
pas simplement objectives. mais comportent aussi une dimension sociale, ktant à la fois 
tributaires des structures de l'esprit humain et des conditions socio-culturelles de h 

connaissance (Morin, 199 1 ). 

4.2. Qu'est la complexité pour Edgar Morin ? 

Pour Morin, il n'existe pas une seule forme de complexité, mais plusieurs types 
de cornplexit6 qui se conjuguent en un nœud gordien empirique et logique (Morin, 
1990a). La complexité empirique npdsente la complication. la multiplicité des inter- 
rétroactions comportant les aléas et les incertitudes. il ne s'agit pas ici de complexité 
dtsorganisée (hasards, diversitCs hétéroclites) mais plutôt de complexité organisée. Une 
telle organisation complexe, que l'on peut consid6rer comrne une auto-éco-organisation 
vivante. produit sa propre organisation en même temps que sa propre d6sorganisation. 

Le concept de cornplexit6 logique designe l'union des termes antagonistes et des 
contradictions qui surgissent au cours de I'tnide du réel et de l'utilisation de la logique 
(Morin, 1990b). Morin parle alors de bbcomplexification", ou encore de l'élaboration 
d'une pensée complexe (Morin, 1977). 



4.2.1. L'organisation complexe 

L'organisation apparaît comm un problème clé pour la pensée complexe. 
Morin affirme à juste titre que l'organisation constitue le phénomène par excellence de 

notre univers. La genése a comme principe fondateur la sirnultadité de l'ordre et du 
dCsordre. unis au sein du b't6tragramme" ou de la boucle tdtralogique orâre 1 desordre 1 

interactions I organisation (Morin. 1977). La question de l'organisation ne peut donc 
pas être sbparée de celle de l'ordre et du dbsordre. les deux pôles de la vie. D'où un 
premier principe3 : la vie est un système de réorganisations permanentes généré par le 
bruit. Selon Morin : 

"Pour qu'il y ait organisation. il faut qu'il y ait interactions: pour qu'il y ait 
interactions. il faut qu'il y ait rencontres, pour qu'il y ait rencontres il faut 
qu'il y ait desordre (agitation. turbulence) " (Morin. 1977 : 51). 

4.2. 1 1  La boucle tétralogique 

La boucle tétralogique à l'intérieur de laquelle ordre, dbsordre, interactions et 
organisation interagissent de façon compl~mentaire. concumnte et antagoniste. rend 
circulaires les processus idversibles4 qui deviennent alors organisatio~els (Morin. 
1977). Si la notion de boucle rétroactive a déjh dté utilisée en cybernétique, l'idée 
d'ouverture organisationnelle, nécessaire A I't5volution du système, n'a pas encore été 
exploitée. En effet. c'est parce que le syst8me est ouvert et qu'il échange de I'energie a 
de l'information avec l'environnement, que peuvent s'oNrer des transformations 
irréversibles, des genèses et des productions. C'est également parce que la boucle se 
referme. produisant de l'ordre, qu'elle peut agir comme un principe gknerateur. Dans 
notre exposé sur les travaux de Illya Prigogine. nous avons vu qu'au sein des systèmes 
ouverts, et dans certaines conditions. l'entropie (principe de dégradation de l'énergie 
menant à un dtat toujours croissant de dCsorâre de la matièn) gtnère de l'organisation, 

de l'ordre et de la vie (Prigogine. 1972). Sous l'infiuence du désordre. l'organisation 

' Ce principe a &€ fonnulC à l'origine par Norùert Wiener (instigateur & la cybemCtique) et repris par 
John von Foerster (qui présente le principe & I ' h  par le bruit en 1960). Voir le chapitre 2 pour & 
plus amples ddtails. 
* Elappelons que le second principe de thermodynamique a introduit Ie concept d'idversibilit6 du temps 
en physique. Ce principe stipuie qu'un système isolé évolue spontandment et & maniere irréversible 
vers un état d'équilibre qui correspond à I'enuopie maximale. Les expériences & Prigogine démontrent 
que sous cenaines conditions, i'entropie devient g€draüîce d'organisation, d'ordre et, par conséquent, de 
vie (Prigogine, t 972). 



du système se complexifie par un accroissement de la variété du système. Cette activité 

génésique. créatrice de diversité, produit un debut de dispersion. qui est contrebalancé 
par une organisation plus souple et plus complexe. rendant le système plus résistant B 
de futures perturbations. La régdation du système s'opère dans la production de soi. 

activité générique. et non dans un dispositif de correction d'erreurs (Morin, 1977). 

Ainsi. le systtme adaptatif complexe-' s'alimente en énergie et en information, pas 
seulement pour travailler comme une machine anifcielle. mais bien pour exister 
(Morin. 1977). Pour le système actif. l'action représente l'unique moyen de se 
stabiliser. L'activité géndsique et i'activitk générique constituent deux moments de la 
même boucle : prises séparément. In première mène h la derive et à la dispersion, tandis 
que la seconde mène à l'organisation sans évolution. c'est-à-dire uniquement au 

maintien de la structure grâce à la régulation systémique6 (Morin, 1977). 

4.2.1.2. Hiérarchie complexe et émergence 

La notion d'organisation est un macro-concept qui comprend les concepts de 
structure et de système. L'unité complexe d'un système s'explique par l'aptitude de 

l'organisation à transformer la diversité des éI6ments constitutifs en unité. sans annuler 
la diversité, créant par là même de la diversid. qualité émergente. dans et par l'unité 
(Morin. 1977). Les quaiitCs emergentes sont les propriétés nouvelles qui émergent de 

l'organisation de l'unité globale, de sorte que "le tout est plus que la somme des 
parties'". L'émergence est irrtductible dans le sens où elle ne peut pas être déduite des 
Mments ant6neurs. D'dleurs, les qualites propres aux parties du système sont 
absentes quand ces parties sont isolées ; elles ne peuvent être acquises et développées 
que par et dans le tout (Morin. 1977). Par exemple, l'emergence de comportements dits 

- 

' On a vu au chapitre 2 que les syst&mes complexes sont Cgakment dénommés systémes adaptatifs 
complexes (SAC), puisqu'ils peuvent exploiter ta fluidite d'un environnement chaotique pour améliorer 
leur adaptation à ce même milieu. 

En termes thennodynamiqucs. l'activitt gh?siquc représente t'entropie. le dbadrr maximal. et 
l'activité g6ndcique se rapporte ii la ndguenuopie du système (augmentation du d i t  organisationnel & 
systeme). Au sein de la boucle tétralogique récursive, le concept de néguen~ropie désigne la création & 
l'ordre par tégt5n&ration et réorganisation. Afin d'illustrer le cam&m cyclique & ces &ux moments 
chergétiques de la boucle kursive. Morin qualifie l'entropie de rétroaction positive ("positive" car elle 
réveille les forces genésiques), et la n6guentropie & rétroaction négative ("nt?gativen car elle est source 
de régulation). L'information, échangée dans les systkmes ouverts, produit la ndguenuopie (elle d e  
l'ordre) grilce & l'organisation du système. Ainsi, l'organisation est ce qui lie information et 
n€guentropie' ou la dation de l'ordre (Morin, 197ï). 
' Rappelons quc le principe selon lequel "Te tout est plus que la somme dg panies" est le premier 
enseignement & la théorie des systèmes. 



"intelligents" daas une colonie de fourmis ne peut être déduite du comportement des 
fourmis individuelles (Holiami, 1998). 

L'émergence peut contribuer à produire ce qui l'a produit ; les émergences 
globales du système deviennent les élc?ments de base pour le niveau systCmique 
supérieur qui l'englobe et dont les qualités Cmergentes forment à leur tour la base du 
prochain niveau hi6mchique. De cette maniére. "les quaîités émergentes montent les 
unes sur les autres. la tête des unes devenant les pieds des autres" (Morin. 1977 : 1 1 1). 

Inseparable d'une production et d'une promotion g€ntralisCes, l'idée capitale 
d'émergence permet de concevoir Ia méta-organisation et la mtta-structure (Morin. 
1980 : 3 1 1). La production d'hergence est un aspect du mouvement auto-organisateur 
et auto-producteur par lequel tout se constitue il partir des interactions de base (Morin, 
1980)'. Ch sait que la vie n'est pas une propri6té de la matière mais une propriété de 

l'organisation de la m a t h  (Waldrop, 1993). 

Contrairement à la définition traditionnelle de hiérarchie qui marque une 
domination des niveaux infirieun par les niveaux sup6rieurs. la signification 
systémique met l'emphase sur le caractère dynamique de l'organisation et sur 
l'existence de niveaux d'integration. Au-delà de l'intégration des parties et du tout. la 
hiérarchie comporte diffdnnts niveaux d'organisation qui s'intègrent mutuellement. 
L'organisation hitrarchisk est potentiellement ;i la fois une structure d'assujettissement 
et une structure d'kmergence. La hiCrarchie implique une exploitation en tant que 
domination, mais aussi comme moyen de dtvelopper les composantes du système 
(Morin, 1980). Ws lors, on peut non seulement considérer que le tout est supérieur B la 
somme des parties, mais remarquer que la partie, au sein du système, représente 
davantage que la partie (Morin, 1977). En d'autres termes. les qualités individuelles qui 
émergent au sein du système complexe sont plus riches que lorsque les parties en sont 
isol6es. Comme on a pu le constater au chapitre 2, "l'tmergence est à la fois pmduit de 

synthtse et vertu de synth5se" (Morin, 1977 : 1 10). 

"ii est frappant de noter la similitude entre les conceptions & Edgar Morin et de B e d  Lonergan, en 
ce qui concerne le caractère dynamique et auto-organisationnel des processus mondiaux. ûe mZme quc 
l'id& d'émergence permet & concevoir des sauts qualitatifs enue niveaux hi6r'afChiques. Lonergan 
insiste sur la diff- qualitative entre les differents nivaux & cognition, Le processus dynamique 
répétitif impliquant les quatre activités inter-reliées, l'expérience, la compréhension, le jugement et la 
décision, ccuactérise un 6lan (le désir & connaître) vers un niveau supérieur de perception et & 
connaissance, ou le ever higher viewpoint (hnergan, I992a). Loncrgan souligne le fait que diaqw 
niveau présuppose le suivant, grâce au cmak dynamique et auto-structurant de la conscience 
rationnelle et intelligente, bien qu'aucun niveau ne puisse être déduit du précédent, comme clans le c;rs 
des qualit& 6mcrgentcs (Lonetgan, 1992a). Lonergan nomme "int@mtion & stnictures heuristiques" le 
pocessus dynamique autu-saucÉrirant de l'acte & connaissance (Lonagan, 1979). C'est par exemple le 
cas de l'intégration des diffitents niveaux d'ot.gamtsation au sein des hi6tarcfües complexes. 



Les propriétés globales des systémes possédant une organisation hiérarchique 
émanent de plusieurs centres locaux qui se synchronisent étant donné que le contrôle de 

tels systèmes est hautement dispersé. Les organisations hihrchiques complexes sont B 
la fois acentriques, puisqu'eiies fonctioment de fqon anarchique par interactions 
spontanées, et polycentnques, puisqu'eLles ont plusieurs centres de contrôle (Morin. 
199Oa). 

Malgré que L'organisation monocentrique présente certains avantages sur les 
systèmes polycentriques, notamment une meilleure efficacité et une plus grande 
rationalit& dans la prise de dt5cisions. l'organisation polycentnque se montre plus 
souple, en particulier pour s'adapter aux agressions enviro~ementales (Morin, 1980). 
Par ailleurs. il est intérrssant de noter que les organisations complexes modif~ent les 
états systCmiques aussi bien que leur propre structu~ afin de répondre aux éventuels 

problèmes. Advenant le passage d'un état de repos à un état d'alerte, par exemple. un 
systeme actif peut déplacer ses centres de décision. Une situation de guerre appellera 
ainsi un deplacement de l'individu vers la société, le civil faisant alors place au militaire, 
tandis qu'inversement. la soci6té chiera k pas P l'individu en temps de paix (Morin, 
1980). Tel que nous I'avons souligné auparavant, l'aptitude des systèmes complexes & 

exploiter la fluidité d'un environnement chaotique pwr améliorer leur adaptation à a 

même milieu, leur a valu le nom de "syst&mes adaptatifs complexes". 

La complexite a beau être un terme clt?, elle n'est cependant pas un concept 
suprême car elle ne saurait être une finalité pour la vie ou pour la pensée. C'est le 
développement de la cornplexit6 qui permet la vie. me B l'auto éco-organisation. De la 
même manitre, la pensée complexe n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour 
concevoir t'émergent, l'ambigu et l'individu (Morin. 1980). 

Dans La Méthode, Morin explique le concept d'auto-éco-organisation à l'ai& 
d'exemples t ins  de i't?cologie : l'adaptation, l'&olution et la survie systémique. 

4.2.2.1. L'adaptation systhique complexe 

Pnse au sens darwinien, l'adaptation sigaifie i'adéquation d'une espèce à un 
milieu &term.int. Bien que toute existence suppose un minimum d'aâaptaîion au milieu 
dans lequel elie vit, une adaptation parfi& devient inadaptée lorsque survient une 
modification du milieu en question. La disparition de nombreuses e@ces trop bien 



adaptées B leurs milieux respectifs, survenue 1 la suite de transformations écologiques ii 
partir de l'ère secondaiee, est une illustration éloquente de cette vente. il apparaît qu'une 
trop bonne adaptation p u t  nuire à la survie, tandis que l'aptitude à s'adapter dans 
diverses conditions favorise la suMe (Morin, 1980). L'adaptation complexe est donc 
œlle qui est en mesure de répondre aux obstacles, contraintes et antagonismes par 
l'utilisation de stratkgies & vie et de lutte qui tiennent compte de l'évolution de la 
situation. Une teiie adaptation permet au système de se modifier et de se corriger en 
transfomant les conflits et les d6~0rdns en ùiventivité. jeux et compétitions. Alors 
m&ne que la sélection darwinienne etait centrée sus la lutte, elle ignorait cependant 
l'iâée intégrative et organisatio~elie d't?cosyst&mes. Ce ne sont pas seulement les 
individus et les espèces qui font l'objet d'une sélection ; ce sont aussi toutes les entités 
qui favorisent la dorganisation des systhes, par exemple les boucles dcursives qui 
s'auto-stabilisent a u  dCpens d'autres possibilitts (Morin, 1980). Parmi toutes les 
organisations possibles ou crtees, seul un nombre restreint d'organisations dotées & 

proprittds particulières est B la fois viable, c'est-&-& capable de survie dans un 
environnement aléatoire, et opérationnel, donc capable d'interactions productrices de 

nouvelies organisations (Morin, 1977). Par conséquent, l'espace des possibilitts est 
peuple d'attracteurs, ou diab dynamiques, vers lesquels les systèmes actifs gravitent et 

se reposent dventuellemmt9. 

On p u t  tracer ici un autre pint de similitude entre Edgar Morin et Bernard Lonergan. Tous dnu ont 
une conception similpire de la place qu'occupent les hiCrarchies complexes et I'chergence dans 
I*€volution systémique. La &rie de la cognition & Lonergan, dont il a été question au chapitre 3, 
releve d'une vision globale des processus mondiaux où se retrouve un processus dynamique répétitif 
similaire P celui pbcnt cnwe les diffëcents niveaux & cognition. A 19instar & Morin. Lonergan 
suggèce que ce ne sont pas les espèces, les individus et les populations qui sont sélectionnées dans les 
processus 6volutionnaircs, mais bien les boucles récursives (schemes of rermmce) (Lonergan, 1992a). 
Deux probabilités sont associées h ces boucles : une &entuelle syst6matisation, ik un niveau supérieur 
plus complexe, d'une boucle récursive apparue ?i un niveau inf€rieur, et la probabilité que cette boucle 
réclusive dmcrgente swvive. Lonergan qualifie d'"émergentes'* ces probabilités (emergent probability). 
Ainsi, dans une &rie de boucles récursives, l'avenement de boucles récursives initiales est la condition 
d'apparition & boucles récursive subséquentes, qui seront B leur tour déterminantes pour les boucles 
dcursives suivantes. Une fois quç cette hihmhie & boucles rdcvsives émerge, la pmbabiliié de sa 
survie doit alors être envisagée. Si Loncrgan mt\si&e que le principe & "probabilité dmergente'' est 
simple et g&M, il insiste sur le potentiel explicatif éIev€ du concept. En effet, la probabilité 
&mergente permet d'expliquer des aspects de la sélection dans les procedés évolutionnaires. Par exemple, 
lorsque les probabilités d'&mergence et de survie sont élevées, on peut s'attendre à ce que la survenue ck 
boucles récursives soit commune et dutable. De plus, seules les boucles communes et durables seront 
stables. Par ailleurs, la possibilité ck âéveloppement d'tspèces dépend selon œ principe, de leur 
stabiIit4 ; si aiie-ci est trop élevée, & nouvelles formes ne p ou, encore* si la 
probabilité d'émergcacc est plus ékv& que œlle & survie, t8t dans le processus évolutionnain, 
l'émergence de nouvelIes boucles récursives seta plus probeblc que Setablissement stable des boucles 
riecursives (Innergan, 1992a ; O'Donovan, 1969-1970). 



L'aptitude de survie d'un systeme augmente avec l'organisation. Une fois 
constituds, l'ordre et l'organisation, dont la constitution est pwriant miutaire de la 

coopération du desordre, disposent d'une force & stabilité et de résistance qui les 
privil6gient dans un univers chaotique (Morin, 1977). Ce que l'organisation perd en 
cohésion lorsqu'elle se complexifie, elle le gagne en souplesse. ce qui lui permet & 

réagir aux perturbations et de se régénerer. La réorganisation pemianente d o m  Lieu à 

des systèmes de plus en plus complexes, véritables structures d'accueil pour les 
perturbations. Seuls les systèmes pouvant accueillir un maximum de désordre pour se 
réorganiser en une unité encore plus complexe pourront survivre et prospérer. 
Le développement de la cornplexit6 requiert donc à la fois une grande diversité et une 
grande unité. L'unit6 dont il est question ici doit néanmoins être fondée sur une 
intercomrnunication et non sur la coercition (Morin. 1977). 

L'adaptation aux aleas et l'intégration de ces aléas dans I'organisation 
constituent des principes de sélection qui augmentent la possibilité de survie des 
systèmes adaptatifs complexes dans l'espace et dans le temps (Morin. 1977). Ces 
principes mettent en &idence l'importance de faire intervenir l'évdnement et l'histoire 
dans toute description comportementale des systèmes actifs. Comme on a pu le voir 
précédemment, le temps fait partie de la défuition interne de toute organisation active 

(Waldrop, 1993). Le temps de déperdition h6veaible, qui est source d'organisations 
nouvelles, donc lit! au temps d'évolution. doit être reconnu et avoir sa place dans 
l'analyse. il est &galement indispensable de reconnaître et de respecter la temporalit6 du 
phénomène (Morin. 1977). Morin illustre cet impératif en citant l'exemple des études 
anthropologiques et sociologiques qui situent le sujet humain dans un ensemble 
culturel. sociologique et historique (Morin. 1990a). Pour le dire autrement, il faut 

respecter les relations entre le sujet et son environnement, entre le sujet et d'autres 
sujets ainsi qu'entre le sujet et la totalité intdgratrice. 

4.2.2.2. L'évolution systémique complexe 

Alon que l'explication la plus couramment acceptée de la variabfit6 des espèces 
biologiques demeure encore la sélection naturelle. des biologistes de 1'6volution comme 
Goodwin et K a u f h  ont raison d'attribuer la variabilité à un phénom5ne général 
d'auto-organisation au sein de systemes adaptatifs complexes (KauMaan. cité par 
Waldrop. 1993 ; Goodwin. 1994). Selon cette! optique, la vie est un système en 
réorganisation permanente gdn6rée par le Ledésrcire. La sélection naturelie suppose des 
variations morphologiques dues à une accumulation graduelle de mutations g6dtiques 



fortuites. Pourtant, les donnees de la recherche &ente en évolution suggèrent plutôt 
que les grands sauts morphologiques accomplis au cours de l'histoire ne sawaient 
uniquement être le fait de mutations fortuites (Goodwin, 1994). d'oh l'dlabomtion 
d'une thdone de l'évolution par paliers ou puncn~ated equilibrim (Gould, 1989 ; 

Waldrop, 1993). Cette hypoth5se stipule que l'évolution des espèces, de même que tout 
systhe adaptatif complexe, procihie de manière statiomaire : k systéme passe d'un 

état d'dquilibre à un autre sous l'influence de perturbations désorganisatrices. 
Théoriquement, les systèmes actifs peuvent se maintenir indéfininient en équilibre, 

toute chose étaat égaie, comme sur un amacteur. Dans un environnement aiéatoire, 
par contre, les perturbations d6sorganisatrices surviennent constamment pour briser 

I'dquilibre atteint. Le modèle de self-organized criticaliiry de Per Bak. dknt au 
chapitre 2, a et6 employC afin d'tlucider le phenomène des sauts Cvolutionnaires (Bak 
et Paczuski, 1995). Selon ce modéle, les systèmes adaptatifs complexes s'auto- 
organisent B un 6tat critique où des perturbations mineuns peuvent provoquer une 
réaction en chaîne menant à une catastrophe ou à une avalanche, comme dans l'image 
du tas de sable (Bak et Paczuski, 1995). 

Edgar Morin s'est également attache à ce pMnom&ne d'évolution par poliers 
propre aux systèmes adaptatifs complexes, bien qu'il préfère l'expression de climax 

ecology, ou kologie stationnaire, à celle de punczuizted equilibriwn. Morin emploie 
aussi le concept de development ecdogy, ou écologie évolutive, pour nommer un type 

d'tvolution apparent6 à la sélection naturelie (Morin, 1980). Dans l'écologie 
stationnaire, le système complexe tend vers I'état stationnaire. qui est un point 
culminant (clUMx), tout en effectuant son évolution. À l'instar des systtmes adaptatifs 
complexes dont l'aptitude à s'adapter (plutôt qu'à êtxt adaptés) constitue un avantage 
tvolutif, la vertu de I'b-organisation réside non dans une tventuelle stabilité mais 
dans son aptitude & construire de nouvelles stabilités (Morin, 1980). Mêm si un &CO- 

système stationnaire est moins divers qu'un &O-système de transition, qui favorise la 
coexistence des &ats anciens et nouveaux, il se révüe n6anmoins plus organisé. En 
outre, un maximum àe divemit6 ne correspond pas obligatoirement B un optimum & 

diversité, dans laquelie les espèces choisies, dominantes, entraînent un sillage & 

diversite avec elles, source d'organisations nouvelles (Morin, 1980). Tel que nous 
l'avons noté plus t8t, un début de dispersion, pmvqu6 par un accroissement de 

diversité, est contrebalancé par une organisation plus souple et plus complexe, auto- 
organisatiomeiie, qui correspond au nouveau point cuirninant (climax). Ce sommet, 
kmergence des interactions de base, rend le système plus résistant B de futures 
perturbations. Plus un système est complexe, plus grande est son ouverture, lui 



permettant de s'adapter, mais aussi plus forte est sa fermeture, qui lui sert à résister aux 

perturbations (Morin, 1977). 

4.2.2.3. La survie systémique 

De par leur ouverture et leur xnsibilitb, les systèmes adaptatifs complexes sont 
exeémement vuin6rabies a w  perturbations. La fiagilité, en revanche. en assun la 

vigueur car la sensibilitd systémique est liée à la flexibilité systémique. existe dewt 
grandes formes de résistance 6 la perturbation : I'aptitude à revenir à la nome a 
l'aptitude à intkgrer les pertwbations dans un processus de transformation et 

d'évolution. Les systèmes les plus complexes s'adaptent en réagissant aux 
perturbations, ce qui leur permet de se régdn6rer (Morin, 1980). L'ouverture mène à la 

souplesse et à l'adaptation. L'unit6 complexe des systèmes actifs. défhe par leur 
faculté de transformer la diversité en unité, sans pour autant annuler la diveaite, leur 
donne un avantage évolutif (Morin. 1977). Le systeme est ainsi amen6 à choisir la 
diversité, d é e  en réponse à une perturbation. plutôt que les meilleurs éldments du 

système. Les él6ments qui ne peuvent survivre au sein du système, ou ceux qui n'en 
permettraient pas la survie, sont Climlliés (Morin, 1980). Selon Morin. toute évolution 
comporte d'ailleurs des hémorragies (Morin, 1977). La fiagilit6 du système actif fait 
non seulement sa force mais elle garantit en même temps la diversité au sein du 
systkme. Un exemple frappant est celui de la diversite gknbtique qui assure les chances 
de survie d'une population ou d'une espèce en augmentant leur résistance aux 
perturbations. 

Les parties du système ont une double identitd, l'identitd propre et l'identité au 
sein de I'ensemble, car tout système repose sur une relation entre diff6rence et identiie 
(Morin, 1977). il ne s'agit pas de deux concepts distincts mais d'une double 
articulation conceptuelle où chaque é1Cmnt participe à l'organisation de l'autre (Morin, 
1980). À I'unité du système, créée grâce à i'interaction des CKments constitutifs, 
comspondent la réguiaritd et l'ordre qui lui sont afférents. À l'autre pôle, la diversité 
des éléments comspond aux aléas et aux coiiisions (Morin. 1990). Cette double 
identite, qui est ;l la fois distinction et appartenance, tvoque la notion de "bordure du 
chaos", zone de transition entre l'ordre et le d&ordre où se produisent l'organisation et 
l'adaptation nécessaires à i'&olution des systèmes adaptatifs complexes. La survie du 
système actif est mieux assurée lorsque h diversité est grande et que la hntière enin 
les deux milieux est floue (Morin, L 980). 



Toute organisation complexe ne saurait exister sans une composante anarchique 
de base. Dans œ contexte, l'organisation de la totalité intégratrice provient de 
l'interaction des constituants et non d'un centre régulateur. Lc systhe actif est en 
quelque sorte contrôlé par ses points faibles puisque de petits 6vénemeats peuvent 
déclencher d'importantes modifications (Morin. 1 980)'0. Au sein du sy sterne actif, les 
points faibles s'associent les uns aux autres et s'intègrent dans des boucles récursives 

qui, elles, sont viables et fiables. L'union et l'interaction entre éléments limités 

produisent de la sorte une organisation souple qui assure I'existence de ces éléments 
ainsi que la survie du système (Morin, 1980). Comme le nrnarque Edgar Morin. 

"( ...) plus les êtres sont complexes. plus ils tolèrent, utilisent, nécessitent, 
pour leur comportement et leur ddveloppernent, des événements non 
seulement aldatoires. mais perturbateurs et agressifs. Ceux-ci jouent le rôle 
de d6fi qui, soit apporte la defaite, soit declenche les accomplissements ou 
dépassements*' (Morin, 1980 : 64). 

La soci6tC humaine fonctiome avec beaucoup de dksordre et de confits (Morin. 
1990a). Selon Morin, elle constitue d'aiileurs l'un des systémes les plus sensibles aux 

dvénements. Nombreux sont. du reste. les sociologues qui considèrent B juste titre la 
sociétt comme 6tant un phénomène d'auto-production permanente (Monn. 1990). Dans 
le même esprit, l'historien Arnold Toynbee soumet l'hypothèse selon laquelle la 

montée et la chute des civilisations humaines seraient tributaires de la manière dont les 
soci6tés humaines ont répondu aux obstacles et aux agressions de leur environnement 
physique et social (Toynbee, 1947). La complexité permet de transformer les désordres 

en liberté et en créativité, mais elle comporte aussi le risque de voir la liberté se 
transformer en ddsordre. En effet, il n'y a pas de frontière entre l'hypercomplexité et Iti 

désorganisation, car plus une organisation est complexe, plus efle comporte d'aléas, de 

libertt et de varieté, plus elle est fiagile (Morin, 1990b). Cette remarque vaut aussi pour 
la pensée complexe qui est soumise à d'innombrables processus complémentaires, 
antagonistes et stratégiques. lies en boucle. 

'"Cette pro@tt& des syst&mes adaptatifs complexes constitue l'expression physique d'un phénomhe 
math6matique connu sous le nom d'i~t~tubité  exponentielle^ dans lequel des perturbations minimes 
imposées h un syst&mc chaotique peuvent s'additionner et produirr des effets gigantesques, non 
préuisibles (Ekeland, 1993). Le phénomène d'instcrbilité exponentielle o €té grandement exploité dans la 
théorie du chaos où l'effet mastrophique du battement d'aile d'un papillon sur les conditions 
atmosphériques B mille lieux du papillon en question, a servi d'exemple privilêgi6 pour démontrer 
I'impossibilité & pr6dire les conséquences à long tcmic des comportements chaoiiques tels quc les 
conditions mt?ffirologiques (Ekeland, 1993)+ 



4.3. La pensée complexe 

Nous avons vu que le probléme de la complexité se pose à deux niveaux dans 
La Méthode. celui de l'objet de comaissance et celui de l'œuvre de connaissance. Dans 
un premier temps. nous avons identifie le defi que nous pose la complexité. puis nous 
avons tente de caiact&iser cette cornplexit& Il importe à présent de se pencher sur la 
façon dont Morin entend élaborer une pensée qui serait apte à considérer la complexit6. 
Pour reprendre les termes de celui-ci , "le problème est désormais de transformer la 
découverte de la complexité en m6We de la compkxité" (Morin. 1977 : 386). Morin 
affirme que, pour ce faire. il nous faut réapprendre à penser puisque c'est précisément 
notre mode de pensée qui nous empêche de connaître et de reconnaître la complexité. Le 
paradigme' ' dominant est aveugle aux tvidences qu'il ne peut rendre intelligibles. Le 

paradigme simplificateur qui nous conduit, soit à réduire la connaissance des 
phknomènes à celle de leurs composantes disjointes, soit à les réunir par une réduction 
gén6ralisatrice. occulte les liens entre les difftnnts aspects des phénomènes et entre ces 
aspects et l'environnement (Morin. 1977). C'est pour cette raison que Morin croit que : 

"( ...) ce qui est vital aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'apprendre, pas 
seulement de réapprendre. pas seulement de desapprendre, mais de 
réorganiser notre système mental pour apprendre B apprendre (...) Ce qui 
apprend à apprendre c'est cela la m&hodeW (Morin. 1977 : 21). 

Afin de parvenir à une pensée qui tiendrait compte de la complexité. il est 
nécessaire de se remdmorer les points essentiels caractdrisant la complexitt. 

" Le terme 'paradigme" est fréquemment utilisC dans Lu Mé~hodc (paradigme & simplification. & 
complexité, etc.) pour &signer les principes organisant la connaissance scientifique et l'usage de la 
logique (Morin, l99Oa). Pour Morin. le p;u;digme est un principe majeur qui convdle les visions d, 
monde (Morin, 1990a). En fait, Morin adopte l'optique & Kuhn (1962). qu'il cite f?équemment, au 
sujet des paradigmes et de I%volution scientifique. Mais avec les 2 1 définitions différentes & parrdiBme 
qui figurent dans The Smctum of Scient@c Rewofutioris, ii mte dificik & &terminer avec cdtuâe 
ce que Morin recouvre sous ce terme (Mastemian, 1970 et voir chapitre 2). Par ailIeurs, Morin demeutie 

vague sur le sens à donner au mot paradigme: "Le paradigme c'est aussi quelque chose qui ne &code 
pas des observations. Le paradigme, en quelque sorte, c'est ce qui est au principe de la construction dcs 
théories, c'est le noyau obscur qui oriente tes discours théoriques dans tel ou tel sens." (Morin, 1990a : 
W. 



ûn peut récapituler en neuf points les principaux traits de cornplexit6 physique 

soulevés dans Lu Méthode. 

1. Il est impossible d'ignorer le dCsordre et le hasard dans l'analyse scientifique car, 
coaune le rappelle Morin, "l'univers ne s'est pas seulement construit malgré le 
désordre. il s'est aussi construit dms et par le ddsordrr" (Morin, 1977 : 75). 

2. il existe une relation complémentaire entre I'ordrp et le dtsordre. 

3. Les phdnomènes biologiques et sociaux comportent Cnodment d'interactions et de 

rétroactions qui ne peuvent etre calculées. La causalité est complexe (rétroactions de 

l'effet sur la cause, causalites multiples, etc.). 

4. On ne peut concevoir un objet ou un système en faisant abstraction de son 
environnement. 

5. Tout processus producteur de soi obéit un principe complexe récursif, dont les 
effets sont mkessaires à sa propre production. 

6. On doit tenir compte des phhmènes d'organisation et d'tmergence. 

7. Les phénoménes complexes comportent des processus complémentaires. 
concurrents et antagonistes. 

8. L'observateur I concepteur doit êtte impliquk dans la description / explication du 

phenomène 6tudi6. 

9. il est nécessaire & faire intervenir l'histoire et I'6vénement dans toute description et 

explication. 

A la diff6rence de la science classique, la pensée complexe ne propose pas 
d'éliminer le paradoxe, i'incertitude et le dCsorh, mais propose au contraire de 

travailler avec cette rédité. Une d e  pensée repose sur l'adoption d'un ''principe 
organisateur de la cornaissance" où la probi&natique de l'organisation est 
incontownabIe et où toute connaissance comporte de multiples enades (physique, 



biologique, anthpo-sociologique) (MOM. 1977). Par conséquent, I'élaboration de !a 

pens6e complexe prtsuppose l'existence des impératifs suivants : 

1. On doit intégrer les ev6nemcnts aiéatoires et la problématique de l'organisation en 
fonction de la relation ordre 1 dtsordre / interactions / organisation si l'on veut 
penser les processus organisateurs et dateurs (Morin. 1977). 

2. Il faut lier la logique interne du système (la coanaissance des éléments) et la logique 
externe de la situation (connaissance du système) au sein d'une relation diaiogique 
où les termes antagonistes. tels que le singulier et la toialite, sont maintenus en 
tension afin de devenir récursifs. 

3. II est urgent d'associer des concepts que la pende simpiifiante disjoint et oppose. 
On ne doit pas seulement &concilier les couples objet / sujet et ordre 1 désordre, 
mais aussi des oppositions teiles que organisation / désorganisation ; 
un / multiple ; ouverture 1 fermeture ; deviance / normalitt. 

4. Il est impératif d'introduire le sujet humain (situe et daté culturellement, 
sociologiquement et historiquement) dans toute dtude. 

5. Ii est souhaitabk de reconnaître l'irréversibilitt5 du temps et de faire intervenir 
l'histoire et l'Cv6nement dans toute explication. 

6. On doit admettre les Limites de la démonstration logique et considbrer, le cas échéant, 

les contradictions comme des indices d'une vérité inconnue ou profonde. 

7. il convient finalement d'opérer une réorganisation conceptuelle fondde sur des 

macmconcepts récursifs, qui relient de fqon compldmentaire des notions 
éventuellement antagonistes. 

Aux principes énoncés. fondes essentiellement sur la reconnaissance et la 
découverte de la complexité. MOM ajoute trois autres principes : k principe 
dialogique, le principe de récwsion et le principe "hologrammatique". 

Le principe dialogique peut &e défiai comme l'association complexe de notions 
antagonistes qui sont nécesspires ii I'existence, au fonctionnement et au développement 



d'un phénomène organisé (Morin, 1995). La contradiction appelle une pensée 

complexe. ii ne s'agit pas & tolbnr la contradiction mais de s'en servir pour réactiver et 
complexifier la pende (Morin, 199 1). '6Comp1exifiei' dans une théorie complexe ou 
dans une articulation complexe signifie, pour Morin, le fait d'intégrer ou de relativiser 
et de garder ensemble des termes antagonistes dans le but de les rendre récursifs 
(Morin, 1977). Il est impératif d'unir des notions antagonistes pour penser les 

processus organisateurs. L'explication ph6nomCnale lia& doit Stre abandonnée au 
profit d'une explication circulaire allant de la partie au tout et du tout ii la partie. 

La relation récursive, omniprésente dans les écrits de Morin. est un processus 
au sein duquel les effets sont eux-mêmes producteurs dans le processus, et B l'intérieur 
duquel les 6tats finaux ddterminent la gendration des Ctats initiaux (Morin. 1995). 
L'idCe de boucle récursive se dvUe plus complexe et plus riche que celle de boucle 
rétroactive, notion de dgulation issue de la cybemCtique. puisqu'elle comprend les 
notions d'auto-produc tion et d' auto-organisation (Morin. 1 986). La relation récursive, 
ou la "mise en cycle de la connaissance" (Morin, 1977), représente une des 
contributions les plus significatives de Morin à la pensée contemporaine. 

Les concepts d'auto-production et d'auto-organisation permettent à leur tour de 

comprendre I'tmergaice de l'existence individuelle. notion ignorée par 1a conception 
classique de la science. Au sein de la relation dcursive, l'individu sujet est la fois 
détemin6 et determinant. dts lors qu'il acquiert son autonomie dans et par les 
servitudes qu'il transforme (Morin, 1980). 

Le principe holognmmatique, enfin. décrit une configuration particulière où le 

tout se trouve à l'intérieur de la partie, formant ainsi le tout. Chaque point de 
I'holognunme contient la présence de l'objet en entier ou presque. La rupture de ['image 
hologrammatique dCtermine alors des images compktes. devenant de moins en moins 
pdcises B mesure qu'elles se multiplient. L'organisation hologramnatique se retrouve 
dans les organisations poiycehlaires et sociales (Morin, 1986). Par exemple, 
I'individu forme une partie de la societé mais celle-ci est egalement présente dans 
l'individu sous la forme du langage, de ia culture et des normes (Morin, 1991). 

Ce principe rappelle le principe herméneutique, cher ii Ricoeur entres autres, selon 
lequel il est impossible de se prétendre détacbé de toute inscription culairrile Ctant 
d o ~ é  que tout interprète appartient au monde de a qu'il interprète (Abel, 1996). 



Bernard Lonergan, dans Method in nieology, adopte une position similaire lorsqu'il 

traite de la question du "cercle herméneutique": 

"We can grasp the unity, the whole. only through the parts. At the same 
time the parts are determined in their meaning by the whole which each part 
partially reveals. Such is the hemeneutic circle.." (Lonergan. 1979 : 159). 

En résumé, la pensée complexe tient compte de l'incertitude même si elle est en 
mesure de concevoir I'organisation. Ceire pende relie les élements tout en Ies 
distinguant et se nfhe à les disjoindre et à les dduire. Elle procède à une mise en 
contexte globalisante mais elle demeure sensible à L'individu et au singulier. Morin 

affinne le caractere multidimensionnel de la pensée compkxe : 

"La methode de la cornplexit6 nous demande de penser sans jamais clore 
les concepts, de briser les sphères closes, de rétablir les articulations entre ce 
qui est disjoint, d'essayer de comprendn la multidimensionnalité, de penser 
avec la singularit6, de ne jamais oublier les totalités intégratrices .... 
L'impdratif de la cornplexit6 c'est aussi de penser organisationnellement ; 
c'est de comprendn que l'organisation ne se resout pas à quelques 
principes d'ordre, quelques lois; l'organisation nécessite une pens6e 
complexe extrêmement elabor6e. Une pensde d'organisation qui ne 
comprend pas la relation auto-€CO-organisatrice, c'est-à-dire la relation 
profonde et intime avec l'environnement, qui ne comprend pas In relation 
hologrammatique entE les parties et le tout, qui ne comprend pas le 
principe de récursivit~. une telle pensee est condamnee à la platitude, il la 
trivialid, c'est-à-dire it l'erreur." (Morin, 1990a : 179). 

Nous avons vu que Morin situe la compkxitd au niveau de l'œuvre de 

connaissance. ii reste il savoir si la cornplexit6 se manifeste egalement au niveau de la 

prise de ddcision et de l'action, h savoir sur un plan éthique. Bernard Lonergan, pour sa 

part, confêre une valeur de contrôle et de rrsponsabiIit6 i la décision. cette quatrième 

activit6 du processus dynamique et répétitif qu'est la connaissance", activité au cours 
de laquelle le sujet est appel6 à agir en fonction de ce qui a die expérimenté. compris a 
jugé. La décision offk l'alternative d'accepter ou de r e k r  une certaine action. 

"Again both decision and judgment are concemed with actuality; but 
judgment is concemed to complete one's knowledge of an actuality that 
already exists; while decision is concemed to confer actuality upon a course 
of action that otherwir will not exist? (Lonergan, 1992a : 636). 

- -- -- 

" Comme on l'a soulign6 au chapitre 3. la théorie de la cognition & &mad Lonergan ciécrit IO 
connaissance comme un processus dynamique répétitif impliquant quatre activités inter-telides : 
l'expérience, la compdhension, k jugement et la d&ision (bneigan. 1979). 



Le prochain chapitre examine le rôle joué par la bioéthique dans l'cruvre de 
Morin. en particulier dans ki Méthode. Nous y verrons en second lieu comment la 

complexité, telle que dtveloppée par Morin, peut contribuer au dtveloppernent d'une 
methode pour la complexité en bioéthique. 
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Chapitre 5 

VERS UNE ~ T H O D E  POUR LA COMPLEXITÉ 

EN BIO~THIQUE 

Si Edgar Morin n'a mentionne le mot "bioéthique" qu'à quelques reprises dans 
ses tcrits. les principes qu'il expose dans kr Méthode dclairent certaines voies à 

poursuivre dans l'élaboration d'une rn6thode pour la complexitt en bioéthique. Comme 
nous l'avons observé dans le premier chapitre, la bioéthique presente un terrain propice 
au déploiement de la cornplexiti, rendant necessaire le dtveloppement d'une pensée 
complexe capable de reconnaître et d'aborder cette complexité. Morin présente plusieurs 
pistes d'exploration que nous allons utiliser comme base de &flexion. Par la suite. aux 
chapitres 6.7 et 8, certaines de ces pistes seront utilisées à nouveau, cette fois dans le 
but de préciser ce que peut signifier concrkernent la m6thode pour la complexitt en 
bioéthique. Le recours à certains exemples choisis permettra de dtmontrer la n6cessit6 
d'une pensée complexe pour deceler et mieux comprendre certains dilemmes éthiques. 

Alors qu'un des objectifs principaux de I'éthique appliqude est de résoudre 
immédiatement les dilemmes éthiques, l'élaboration d'une m6thode pour la complexité 
en bioéthique vise d'abord et avant tout la perception des relations complexes et 

intriquées qui sous-tendent les enjeux tthiques (relations sociales, 6conomiques. 
historiques et autres). Une telle visée pnmet de dépasser la tendance actuelle en 
bioéthique qui consiste à réduire ces enjeux à des probI&ms de mkanique et à 

appliquer des principes g6draux à des situations individuelles. La =herche d'une 
méthode adéquate pour penser le probkme de la complexité n'a pas la prétention de 

trouver la méthode B employer en bioéthique ; cela reviendrait B une nouvelle fornv de 

dductioonisme. Dans le champ de la bioéthique. une méthode guidée par une pensée 
complexe doit se manifester graduellement, au cours de la recherche. et selon les 
situations. 



Dans un premier temps, nous aiions dvaluer la manière dont Morin conçoit la 
bioéthique et le rôle qu'il lui accorde. En second Lieu, nous exploiterons plusieurs 
aspects de la pensée complexe il l'œuvre dans LU Méthode pour orienter notre propre 
réflexion sur l'élaboration d'une m6thode pour la complexitd dans le domaine plus 
spécifique de la bioéthique. 

5.1. Que dit Edgar Morin à propos de la bioéthique ? 

La réflexion d'Edgar Morin sur la bioéthique s' apparente. par certains égards. à 

ceUe élaborée par Hans Jonas en œ qu'elle appelle une nsponsabilité de l'être humain 
par rapport à la vie et la nature. menacées par les d6veloppements technologiques. 

Dans Le PNicipe responsabilité, Hans Jonas définit la responsabilite de 

l'homme en fonction de la perpétuation de l'espèce humaine (Jonas, 1993). 

La responsabilitt ainsi conçue excède le champ d'une éthique de réciprocité basée sur 
l'existence d'un contrat, telie que dans l'éthique traditionnelle. Hans Jonas cherche à 

d é f ~  une nouvelle ethique fondde sur une "heuristique de la peur". Une lucidité par 
rapport aux conséquences nuisibles Cventuelie des technologies caractérise cette action 
guidde par la peur ( 1993). 

La science, selon Morin, ne doit pas être laissée uniquement entre les mains des 
scientifiques ou des hommes d'État. De par son évolution exponentielle, elle est 
devenue un problème des citoyens (Morin, 1990a). Dans le même sens, Jonas souligne 
que la puissance. la portbe et I'arnbiguïttC mode des developpements de la technologie 
moderne sont telles que k cadre de l'ethique traditionnelle ne peut plus les contenir 
(Jonas. 1974). L'Mique traditionnelle se fonde sur trois principes : l'immuabilité de la 
condition humaine ; le consensus fortement Ctabli autour de la spécification du bien 
humain : ks limites temporelies et géographiques des répercussions de l'action 
humaine (Jonas, 1974). Or ces répercussions ne se limitent plus uniquement à 

l'individu mais elles Concernent tous les peuples de la terre et même les g6nérations 
futures, ce qui. d'après Hans Jonas. implique une nouvelle responsabilité humaine. 
(Jonas, 1993). Comme on le sait, l'application de nouvelles technologies, quoique 
bénefique dans plusieurs domaines dont la mddecbe, et bien qu'ayant augmenté le 

confort et la richesse matérieue. a eu des conséquences inattendues. paifois néfastes, 
surtout pour l'écologie, par exemple la pollution, la désertification et l'extinction 
d'espèces animales et vég6tales. Si l'on en mi t  MOM, la bioéthique doit prendre en 
considération les droits de I'honmu aussi bien que le respect de la vie et de la nature 



dont nous sommes responsables car on ne peut respecter la vie humaine que si. et 
seulement si, on respecte la vie en général (Morin, 19Wa). 

il existe toutefois une diff6nnce Unportante entre les perceptions d'Edgar Morin 
et de Hans Jonas sur la bioéthique. À I'opposd de Jonas. Morin ne s'attache pas à 

éiaborer une nouvelle éthique pour faire face aux développements fulgurants de la 
science. Son but est de formuler une ''morale provisoire" dans laquelie les problèmes 

permanents de l'éthique se heunent des situations nouvelles, inattendues. suscitant 
des dilemmes Cthiques. Edgar Morin insiste sur le caractère arbitraire et provisoire des 
d6cisions en bioéthique. Xl souligne le fait qu'il ne faut pas tenter d'apporter des 
solutions a u  problèmes éthiques mais qu'il convient plutôt de proposer une nouvelle 
fqon de poser les problèmes et de formuler les contradictions (Monn, 1990~). Des 
contradictions, associées et intégrées dans leur contexte, peuvent naître des méta points 
de vue utiles pour apporter de nouvelles alternatives aux problèmes qui surgissent. Lii 
stratégie, indispensable à la méthode de complexité chez Morin. ne peut naître qu'a un 
méta niveau où l'affrontement avec l'aléa et le nouveau, permet de trouver des solutions 
nouvelles (Morin, 1980). Par ailleurs, l'association des contradictions nous incite à 

"problématiser" les solutions acquises. En consequence, Morin ne perçoit pas les 
préceptes de la bioéthique comme Ctant des "produits finis", immuables dans le temps et 
dans l'espace, mais comme formant un processus en 6volution. à l'instar de la méthode 

qu'il prône. De inême que sa methode se forme et se transforme au cours de la 

recherche, la pratique de la bioéthique requiert un cheminement plus proche de la 

strategie que du programmei. L'exercice de la bioéthique fait dès lors appel à une 
autonomie de la pensée personnelle et demande iî ce que l'observateur soit impliqué 
dans son observation. 

5.2. Quel est l'apport de La Méthode dans l'élaboration d'une méthode 
pour la complexité en bioéthique ? 

Des multiples pistes d'exploration propo&s par Morin dans ki Méthode. voici 

celles qui nous apparaissent les plus utiles pour fonder notre recherche d'une m6thode 
pour la complexité en bidthique : l'tmergence des valeurs, l'importance d'inclure 
l'événement et l'histoire dans i'analyse des probièmes, l'importance du contexte, 

' Nous avons dtudie au chapitre 3 la diffknce que Monn établit entre la straiégie et Ie programme : k 
stratégie se construit au fur et à mesure de l'action en modifiant la conduite & l'action selon fe 
dhoulemcnc des dvénemnts, alors qw le programme est une Segucnce préétablie d'actions qui 
s'enchaînent les unes aux autres. Contrairement au programme, la stratégie fait appel à la créativité & 
sujet (Morin 199ûa). 



la pmbihatique de L'organisation, 1'6cologie de l'action, l'intégration de l'observateur 

dans l'observation et la raison autocritique. 

5.2.1. L'émergence des valeurs 

Selon ia notion classique de la culture. tous les êtres humains, quels que soient 
le Lieu ou 1'6poque où ils vivent, pariagent un ensemble de croyances. d'idéaux et de 

nonnes qui encadrent lem pensées, leurs paroles et leurs actes (Jonas. 1974). Morin 

est en d6saccord avec cette idée d'un consensus établi autour de la spécification du bien 

humain. Il croit plutôt que les valeurs sont des qualites dmergentes2. irréductibles et 

altérables. 

"S'il est vrai que les émergences constituent, non des vertus originaires 
mais des vertus de synthése, s'il est vrai que, toujours chronologiquement 
secondes, elles sont toujours prrmi&res par la qualit& s'il est vrai donc que 
les qualités les plus prt5cieuses de notre univers ne puissent être que des 
émergences, alors il nous faut renverser ia vision de nos valeurs. Nous 
voulons voir ces vernis exquises comme des essences inaithbles, comme 
des fondements ontologiques. alors que ce sont les fruits ultimes (...) La 
conscience, la liberte. la vdrit6, l'amour, sont des fruits, des fleurs (.,.) Ils 
reprbsentent ce qu'il y a de plus fragile. de plus alidrable: un rien les 
dCflorem la dtgradation et la mon les frapperont en premier. alors que 
nous les croyons ou les voudrions immortels." (Morin, 1977 : I l  1). 

Tel que nous l'avons dtja fait remarquer dans la section sur la survie 
systémique, la flexibilité des syst6mes adaptatifs complexes s'accompagne d'une 

fiagiiitd systhique. Dans cet exemple. les valeurs représentent le point culminant 
(climax), point d'equilibre et Cmergence des interactions de base. qui rendent le système 
plus résistant à de futures perturbations. Mais rappelons que la principale qualit6 de 

l'éco-organisation réside moins dans sa stabilité que dans son aptitude à construire de 

nouvelles stabilites (Morin, 1980). Contrairement il ce que pdtend l'éthique classique, 
les valeurs sont bbdat6es" et ne sont pas inalthbles, d'où, une autre piste d'exploration : 
l'importance d'inclure I'événement et l'histoire dans l'analyse des 
problèmes en bioéthique3. 

La conception selon laquelle les valeurs sont des entitds drnergentes et non 
immuables influe grandement sur la manière de faire de la bioéthique. L'ethique 

' Bernard Lonergan partage L'opinion d'Edgar Morin en ce qui a trait à l't?mergcnce des valeurs. 11 Ccri t : 
"they (values) are actual, or in process, or in prospect, d n g  as they have bcen d i z e d  dready, or 
are in course of king realized, or mertty are under consideration." (Lonergan, 1992a : 624). 



appliqude, qui est l'approche méthodologique la plus employée en bioéthique. 
présuppose l'existence d'un ensemble de principes moraux fondamentaux s'appliquant 
à tous les êtres humains, en tout temps et en tout Lieux. Parce qu'elle s'appuie sur des 
principes géndraux et sur des valeurs supposément universelles, l'ethique appliquée a 
d'ailleurs tendance ii exagbrer les similitudes enhe les probkmes ethiques et sous- 
estimer leurs W6rences et leurs caractdristiques propres. On est ainsi en droit de 

reprocher B la cybernétique sa tendance à bbddsubstantialiser" ses objets (Morin, 1977). 

D'une mani&re comparable la cybernétique qui tend occulter l'être, l'existence et 
l'individualité en appliquant les mêmes concepts B des phénomènes de matière, de 

forme et d'organisation variées (Morin. 1977). lT6thique appliqude se résout i avoir un 
objet idéel, formel. Pourtant. on doit admettre avec Edgar Morin que l'être, l'existence 
et I'individuaüt6 émergent d'une totalité qui rétroagit sur elle-même de manière 

récursive et en tant que totalitd. 

"L'être est gkntré par la praxis. t'existence par l'ouverture systkmique, 
l'autonomie par l'organisation et le soi par la rt?cursionW (Morin. 1977 : 
215). 

Si l'on abonde dans le sens de Morin qui propose de "forger et de fonder par 
le bas, par la gén6rativit6, une théorie de l'être", il faut alors concevoir des principes 
bioéthiques émergents qui pourraient tvoluer, de dm que les valeurs, au fü des 
situations, des cas concrets et en fonction des politiques. En d'autres termes. I'ordre 
normatif de la bioéthique ne devrait pas apparaintre comme un tout fermé mais devrait 
pouvoir se manifester graduellement, selon les circonstances. tel un ordre "impliqué". 
pour emprunter le concept de David Bohm (1980). 

5.2.2. L'importance du contexte 

Jusqu'h la moitié du vingtitme siècle. la plupart des sciences avaient pour mode 
de connaissance la réduction du tout B la partie. L'abstraction par laquelle on extrait un 
objet de son contexte en ignorant les liens et les intercommunications avec 
l'environnement. est aveugle B la 'biultidiroensionalité" des phtnomènes. Craig 

Holdrege souligne I'inté&t d'une pensée contextuelle en prenant l'exemple de la 

Nous avons vu quc k temps fait partie & la définition interne de toute organisation active. M m y  
Gel1 Man âéveloppe la notion & logicd depth dans laquene le niveau de complexité d'un phénomène 
est en partîe d6termin6 par le temps nécessaire au dévcloppnent du dit phknornhe (Gel1 Man. 1994). 



botanique : lorsque nous Ctudions la croissance des plantes, nous ne consid€rons pas la 
plante comme une entité isolée mais comme un organisme qui se révèle à travers un 
contexte plus large. La production de divers phenotypes d'arbres et de plantes depuis 
des f d e s  génétiques identiques démontre que l'environnement fait ressortir les 
multiples phhotypes potentiels que reciile une même e@ce de plante (Holdrege, 
1996). Cette position ne va pas sans rappeler le principe d'autdcoorganisation de 
Morin. En effet, les êtres vivants. c'est-à-dire autoorganisatews, ont besoin de puiser 
de l'dnergie, de I'infonnation et de l'organisation dans leur environnement. Le principe 
d'auto-éco-organisation est particulièrement présent dans le cas des êtres humains qui 

dtveloppent leur autonomie tout en dépendant de leur culture4 (Morin, 1996). Morin 
définit la culture comme la mémoire collective des connaissances, des savoir-faire et des 
règles, interdits et nomes (Morin. 1977). Le contenu & la culture évolue avec le 

temps. ce qui rend nécessaire l'inclusion de l'histoire dans toute analyse concernant 
l'individu en sociéte. Pour reprendre l'exemple de Holdnge. la plante dont nous 
6tudions la croissance se développe dans le temps. Lorsque nous étudions son 
développement, nous examinons une phase de croissance dans le temps et non la plante 
comme entite immuable. Aucune forme ne p u t  être en même temps processus. Ainsi, 

notre pensée doit s'anicukr en tout temps selon deux compétences. le spatial et le 
temporel (Holârege. 1996). 

L'éthique appliquée fonctionne &galement selon le mode de la réduction. dans la 
mesure où elle réduit les principes gouvernant l'action aux relations entre individus et 
non aux préoccupations des individus au sein d'une communauté (Callahan. 1990). En 
oum. l'application de principes universels qui ne tiennent pas compte du contexte, est à 

la base de l'analyse éthique sur le concept généralisé d'autrui. Le contexte social et 
historique influence l'individu lors de son raisonnement éthique, puisqw les principes 
apparaissent dans un espace socioculturel spécifique et à une époque donnée. Or, les 
relations conceptuelles déterminées et générales ne penirttent pas de renôre compte de 

la spécificité socio-culturelie et historique des dilemmes éthiques (MacIntyre, 1984 ; 

Elliot, 1992). 

- - -- - - 

Humbeno Maturama, un des inventeurs de la théorie de I'autopoïese, fait remarquer que la sociM est 
un système biologique, auto-producteut et vivant, Selon lui, et conform6tnent au principe 
herméneutique mentionnd plus tôt dans la thèse, les individus ne peuvent être compris autrement qu'en 
relation avec les syst&mes sociaux qu'ils c e n t  et dont ils font partie* de même que I'on ne peut étudier 
les soci€tés en faisant abstraction des individus qui les constituen~ Maturama introduit la notion & 
système social mûurel, constitue & r&eaux d'interactions et & relations, iî travers lesquels les êtres 
humains rédisent Teur autopoiicse (Maturama cité paf Zeleny, 1984)- 



Par conséquent. ont doit élargir les horizons de la bioéthique, en accueillant un 
plus grand nombre de voix dans les discussions et en considCrnt des enjeux d'ordre 

sociologique. théologique. Cconomique et politique (Warren, 1989). 

5.2.3. La problématique de I'organisation et I'intégration d'événements 
aléatoires 

Nous avons vu que la faculte de &pondre aux obstacles et aux antagonismes par 
des stratggies de vie et de lutte, caractdrise l'adaptation systémique complexe. Ce ne 
sont pas seulement les espèces qui sont sélectionnées. comme l'a suggéré le 

darwinisme, mais bien tout ce qui favorise la réorganisation des systèmess, les boucles 

récursives par exemple. Plus un système est organisé, plus il est complexe, plus ü peut 
accueillir des perturbations, plus il est viable. Les systèmes les plus complexes 
s'adaptent en réagissant aux perturbations et en se rt5g6nérant (Morin, 1980). Les 
perturbations agissent sur les points faibles du systéme qui réagissent en s'associant les 
uns aux autres et en s'intégrant dans des boucles récursives viables et fiables. 

L'organisation qui résulte de l'union et de l'interaction des éléments faibles permet la 
survie du système. 

Edgar Morin considère, juste titre, la société humaine comme étant le système 

adaptatif complexe par excellence. E31e fonctionne avec émmément de d6sordre et de 

conflits, mais sa survie même dtpend de ces évdnements al6atoires et perturbateurs 

(Morin, 1990a). Face à de tels obstacles, la sociéte succombe ou évolue. 

"Le vice fondamental des utopies ou "mythes" révolutionnaires est de 
comporter l'image d'une socitte optimisable par dimination des dhordres, 
incertitudes, conflits, antagonismes. C'est de porter la marque d'une 
rationalite / fonctionnalité abstraite, d'ignorer le principe de cornplexit6 (qui 
comprend l'incertitude, l'antagonisme, le dbsordre). (...) Le vice de toute 
utopie jusqu'i ce jour, c'est la fonctionnalit6 harmonieuse. c'est la 
"solution" gCnéralisée des problémes. (...) La bonne socidté, celle de la 
liberté ne saurait expulser irrévocablement desordres, antagonismes, conflits. 
Elle doit tenter de les transformer en inventivitk. liberté, jeux. comp6titions. 
On peut, on doit envisager l'extinction de la lutte des classes ou de la 
concurrence économique, mais on ne saurait éliminer la lutte ni la 

' On trouve plusieurs exemples & ce phenomhe en biologie. Par exemple, la question & savoir 
comment le corps maintient un nombre constant de lymphocytes circulants, alors qu'il produit des 
dizaines & milliers & lymphocytes chaque jour, s'explique en partipartie par la dtkouvate récente que le 
système immunitaire fonctionne comme un écosystème en ce  que les lymphocytes assurent leur survie 
par une compétition fgmce e n m  eux, en l'absence d'anlighs pour stimuler leur multiplication 
immunity, 1998). L'existence de g h e s  redondants et de réseaux épigdndtiques adaptatifs qui foumissent 
un contexte pour I'exprcssion génétique, constitue un autre exemple où l'adaptation est assurée par 
l'organisation sysiémique (S trohman, 1 994). 



concurrence dans la société. L'une et l'autre, du reste signifient pluralite. Si 
l'optimisation signifie liberte. alors optimisation signifie risque. et la 
garantie d'une optimisation durable ne saurait être optimisée. La vision du 
monde meilleur doit nécessairement comporter le risque de sa fmgilite, de 
sa complexité, c'est-&dire de la bonté." (Morin, 1980 : 328). 

C'est pour cette raison que l'analyse des problèmes éthiques doit prendre en 
considération le rôle évolutif des antagonismes et des conflits au sein de la sociCté. ïî est 
beaucoup plus adéquat de tenir en tension les intkrêts opposes que de chercher à 

"éliminer" en surface les conflits dthiques en appliquant des moratoires (comme 
l'élimination de toute recherche en clonage) ou une légalisation excessive (par exemple, 
la Kgalisation de l'euthanasie). À plusieurs reprises, Morin met en avant kz nécessitg de 
maintenir en tension des termes antagonistes afin de les rendre récursif. ll est clair 
qu'en offrant plus de liberté au système (la socikté) pour évoluer. on risque de voir 
réapparaître certaines pratiques excessives6 ou certaines orientations idéologiques 
dangereuses7 qui pourraient mettre en danger la survie de la société. II faudrait alon 
pouvoir mettre fin à ces dvolutions néfastes en envisageant par exemple d'inclure 
l'impératif "non !" dans une ethique pour la complexitd. Comme nous l'avons dit 

auparavant, le systéme adaptatif complexe éiit la diversité viable créée en réponse à une 
perturbation et Climine. par le fait même. les tléments qui ne pourraient survivre ou qui 
ne permettraient pas la survie du système (Morin, 1980). On tirera de ce fait un aum 
principe à retenir : toute évolution comporte des hémorragies (Morin. 1977). 

5.2.4. La fason de penser complexe se traduit en façon d'agir complexe 

La pensée complexe implique une méthode stratkgique qui permet d'articuler les 
différents domaines d'expérience. La strat6gie. contrairement au programme, se 

construit au fur et à mesun de l'action et suppose une aptitude du sujet à utiliser, pour 
progresser, les détemiinants et aléas extérieurs de façon inventive et organisatrice. 

L'articulation complexe des domaines d'expérience variés, ou ia mise en cyde 

de la connaissance, exige la conscience d'étre Unpiiqu€ dans sa connaissance, ce que 

%*exploration de toutes les possibilités o f f i  par la science, qui s'apparente h I'exploration & 
l'espace d'&tats en complexité (state spcrce explorasiom), n'est pas étrangère aux comportements d@ 
observés dans le domaine de la prodation (âge d'enfantement avance, clonage de l'humain). On a défini 
au chapitre 2 le concept physique d'attracteur comme une &@on où Ie mouvement est limité à une 
région & l'espace d'étais? c'est-Mire I'espacc dont les coordonnées cot fe~p~~dent  au de* & liberte & 
mouvement systémique. 
' On peut par exemple penser aux pratiques eugdnistes associées it un radicalisme & droite. 



Bernard Lowrgan nomme "l'auto-affhation du connaissant", et suppose une fxulté 
de réfkxivM8. Celle-ci permet B la pensée de s'auto-consid6rer et de se "&ta- 

systdmer" (Morin. 1990a). Pour le dire autrement, la réfieXivit6 &ne à établir des 
méta points de vue qui transcendent les points de vue cognitifs habituels. Ii s'agit de 
dépasser et de réunir les différentes perspectives Limitees des sciences et disciplines 
particulières. qui sont en réaüté intcrddpendantes. Une telle connaissance de la 
connaissance rend possible la communication en& des spheres de connaissance 
distinctes. 

La pratique & la science actueUe ne peut accéder B une appréciation réelle de la 

complexité des phhomènes sans subir des modifications importantes, surtout si elle 
considere la question de la réflexivitd, si indispensable à la pensée complexe. 
L'aveuglement des scientifiques de notre époque. que Morin dknomme "l'ère de 

l'irresponsabilité gdntralisée", refl2te cette! lacune (Morin, 1990a). Trois causes, entre 
autres, sont à l'origine de cet aveuglement : le manque de réflexivité de In science 
traditiomek, l'ignorance de l'écologie de l'action et l'exclusion de l'observateur dans 

l'observation. 
En ce qui concerne la première de ces causes, la connaissance scientifique s'est 

concentrée sur l'objectivité du savoir en faisant fi de la subjectivitt humaine. incapable 

de se penser elle-même avec les méthodes dont elle dispose. la science reste aveugle sur 
son rôle actuel et futur dans la société. II en résulte, entre autres, une communauté 
scientifique dtnsponsabilisée par rapport aux constiquences délétères de la recherche. 
Pour qu'il y ait responsabilité. ii faut qu'il y ait un sujet conscient ; or. la vision 
scientifique tend il düminer la conscience du sujet. donc à ne pas considdrer la 

responsabilitk comme une idde scientifique (Morin, 1990a). La plupart des scientifiques 
refusent (et sont sans doute incapables) d'assumer la portée de leurs recherches car ils 
considèrent que les implications éthiques de leur travail ne les concernent pas. Par 
ailleurs, le public se sent inapte à comprendre les enjeux Lies aux ddveloppements 
scientifiques. Cela mène à un vide sur le plan de la responsabiiite que pourrait 
partiellement combler une dthique pour la complexit6. Pour ce faire. il est &essain 

* Tel que nous l'avons soulignC dans la section sur "la connaissance & la connaissâ~~:e" au chapitre 3. 
I'dmergence des méta points & vue (higher viewpoints) est tributaire de l'augmentaiion du niveau & 
conscience du sujet impliquk dans l'activité & connaissance. L'auto-affirmation permet au sujet 
connaissant & ricconniiib les multiples influences qu'il subit par sa situation individuelle, sa classe 
sociale et sa culture, Une fois ces influences reconnues, Ie sujet peut mieux s'en dchcher* 

Rappelons que selon Banard Lonergan il existe quatre nivmux & conscience associés aw 
quatre activités & la connaissance : la conscience empirique (liée 3i l'expérience), la conscience 
intelligente (associé+ à la cornpdhension), la conscience rationnelle (liée au jugement), et la conscience 



d'instaurer une meilleure communication entre les discipiines, h savoir une 
"tmMscipliaaritP pour reprendre I'expression de Morin. il faut créer un langage 
commun, celui de la complexité, et recréer une sorte d'"esprit de la Renaissance", oh 
science et humanisme seraient réunis (Roy, 1994). Il est @lement urgent d'dever la 
conscience du scientifique afin que celui-ci reconnaisse sa propre subjectivité pour 
mieux s'en détacher. 

Quant ik la seconde cause de i'aveuglement de la science contemporaine, Morin 
qualifie "d'écologie de l'action" la derive subie par toute action humaine, des que celle- 
ci est entreprise. Dès sa mise en œuvre, l'action humaine échappe à la volont6 et il 
l'entendement de son initiateur pour entrer dans un jeu d'interactions muitipies qui la 

détourne de son but et qui lui donne parfois une destination contraire B celie qui était 

visée (Morin, 1990a). Les actions politiques et scientifiques sont particuliienment 
sujettes h cette dcologie de l'action9 (Morin, 1990a). Pour mieux comprendre le 

probltme. on doit ici faKe réfknce deux principes de MOM : le niveau d'efficacité 
d'un acte se situe au début de son développement et les conséquences ultimes d'un acte 

sont incertaines (Morin, 1980). Une action se définit donc davantage par rapport B sa 
dérive que par rapport aux intentions de son initiateur. Trop souvent, les scientifiques, 
comme la plupart des citoyens, ignorent le &le joué par l'écologie de l'action. Un des 
objectifs de l'ethique pour la cornplexit6 est de fain ressortir, au hir et mesure & leur 
evolution, plusieurs interactions ii l'œuvre dans l'écologie de l'action, notamment pour 
certaines àécouvertes scientifiques et pour l'application de certaines politiques sociales 
et médicales. 

Pour reddier à la troisième des causes énoncées ci-haut, on doit enfin 
réinégrer 1 'observateur dans l'observation (Morin, L977). Le réductioanisme, en 
isolant les objets de leur environnement, inhibe certaines interactions mais il en 
provoque d'autres, cate fois entre l'expérimentateur et le pbenomène (Monn, 1977). 

Lorsqu'eiie soustrait un objet à son contexte physique, I'expérienœ introduit I'objet 
dans le nouveau contexte des idées abstraites de L'expérimentateur. Celui qui observe 

est indissociable d'une culture et d'une swi6té. Toute connaissance subit une 

rcsponsablc (liée B L'acte de décision). Le sujet est conscient de lui-même B chaque niveau & conscience 
mais cette conscience dt soi s'acçtoR de niveau en niveau (Loncrgan, 1979). 

Une da soutces & l'écologie h l'don en science peut Cire nnacée dans ce que Lonv OaPham 
dénomme les second odkr links, ou les liens d'un second mk qui existent entre la science et les 
valeurs. Il s'agit de valeurs qui sont associées à la science en verni des situations poiitiques et sociales 
aistantes et  grâce aux capacités technologiques & l'épqw (Graham, 1977). Ainsi, les théories 
scienîiîiques et les innovations technologiques s'imposent B la société & -ère à confimer ou à 
infimer les vaieurs hstantts (Graham, 1977)- Le présupposé dgnant qui affirme, surtout panni les 
scientifiques, que ta science est neutre rend encom plus probable la derive des applications scientifiques. 



détermination sociologique qui ne doit pas être ignorée. Dans le cadre de la bioéthique, 
cela se traduit par la prise en considdration du contexte et de l'époque dans lesquels 
surviennent les dilemmes kthiques. La connaissance complexe donne lieu à une façon 
d'agir complexe ; parce qu'elle donne un nouveau sens au mot bbconnaî tre". la 
complexité nous incite à concevoir autrement le concept d'"action'* (Morin, 1977). Cette 

nouvelle forme d'action complexe organise plutôt qu'eue ordonne, communique au k u  
àe manipuler et anime sans pour autant diriger (Morin. 1977). L'aveugiement des 
scientifiiques. conséquence du paradigme de simplification régnant en science, a 
favorisé une idéologie de la manipulation. La science demeure incapable de reconnaître 
son pouvoir de manipulation et d'admettre qu'elle est elle-même manipulée par les 

institutions sociales dominantes qui prétendent servir l'intérêt public (Morin. 1977). 
Dans de telles circonstances, le savoir put  devenir l'instrument et la justification de 

l'asservissement (Morin, 1977). La recherche et les applications dans le domaine de la 

gtnétique sont soumises à une dialectique asservissement / emancipation de la 

connaissance scientifique. En effet, si les découvertes en génétique humaine ont des 
retombées positives, comme la dbtection précoce de maladies et le developpement de 

nouvelles th6rapies. elles peuvent Cgaiement être source d'asservissement, par exemple 
en favorisant la discrimination génetiqw . 

L'action complexe vise la communication et l'organisation et non la 

manipulation. La communication devrait ainsi pouvoir l'emporter sur le pouvoir 

(Morin, 1977). 
Dans le champ de la bioéthique, la pensée complexe off= une ouverture sur des 

domaines autres que scientifiques, comme la politique et l'économie. Malheureusement, 
la bioéthique telie qu'on la pratique actuellement est trop axée sur les implications de ia 

science biom6dicale. et ne s'occupe pas assez de I'innwnce de la politique et de 

l'économie. Nous vivons pourtant dans un univers où l'économie est toute puissante et 
où I'interddpendance mondiale ne fait que croître (Rarnonet? 1997). 

Morin explique comment la pende complexe pennet à l'éthique de reconnaître 

d'autres sphéres d'influence. 

"La pensée complexe conduit ik une autre façon d'agir. une autre façon d'être. 
Bien sûr, il n'y a pas de déduction logique de la connaissance A lT&hique, de 
I'éthique à la politique, mais il y a communication, et communication plus riche, 
parce que consciente, dans le royaume de la complexité, qu'il y en avait dans le 
royaume de la simplicité." l0 (Morin, 1990a : 3 14). 

'O C'est nous qui soulignons car ces termes font appel ii 1 'articulrrrion compIexe et la réjlexiviré de la 
pensée complexe. 



5.2.5. La raison autocritique et ouverte 

Alors que les hommes archaïques étaient dominés par les mythes et la magie. 
l'homm contemporain subit l'empire des concepts, des theories et des doctrines qu'il 
produit (Morin. 1990). "Nos mythes ont pris forme abstraite*', écrit Morin pour 
signifier que les mythes se cachent désormais 1 l'intérieur des concepts de raison et de 

science (Morin, 1990). Afin de pouvoir reconnaître l'importance des valeurs et des 
mythes qui marquent l'homme et qui l'influencent dans tous les aspects de sa vie. ia 
raison doit devenir autocritique et ouverte. Parmi les mythes contemporains qu'il serait 
utile d'admettre et avec lesquels nous devrions apprendre a dialoguer. figurent ceux 
irssoci6s aux devcloppements de la géndtique. par exemple "la santé parfaite" 
(retombées du génome humain). "l'enfant parfat" (grâce au diagnostique prénatal et 

préimplantatoire) et "I'Uifaillibilité du diagnostique géndtique"." 

5.3. Risques d'élaborer une méthode pour la cornplexit6 en biobthique 

Trois menaces principales guettent k promoteur d'une mdthode pour la 
cornplexit6 en bioéthique. 

On relèvera en premier lieu le risque de considhr la mdhode complexe comme 
la solution à tous les problémes contemporains en bioéthique. U serait faux de prétendre 

que la complexité a 605 absente de la mt5thodologie en bioéthique au cours des vente 
dernières années. En revanche. si la cornplexit6 a toujours existe en bioéthique. eue n'a 

jamais été reconnue comme telle, ni caractérisée. En outre, aucune mdthode n'a encore 
et6 elaborée afin de reconnaître et d'aborder la complexité en bioéthique. 

On notera toutefois des differences quant au degré de cornplexit6 de certains 
dilemmes éthiques actuels, en comparaison avec ceux du passé. Les nouveaux 
dilemmes éthiques comportent une plus grande multiplicité d'interactions entre des 
intervenants ayant des intérêts et des positions opposdes. Le modèle du d€cideur 
individuel ne répond plus aux exigences des nouveaux probIèmes en bidthique. 
De plus, I'tconomie et la politique prennent de plus en plus d'ampleur dans les 
dilemmes ethiques, œ qui rend une approche complexe encore plus nécessaire. 
Par ailleurs, on ne peut plus ignorer la diversité des cultures et des positions dans un 
mouvement de mondialisation de plus en plus présent. La port& des d6veloppements 

" Ces mythes saont abordés au chapitre 8. 



scientifiques ne fait qu'augmenter de manière à enrayer toutes les frontitres 
géographiques et physiques. L'intérêt récent que l'on porte à cenains facteurs et à 

certains comportements comme l'ecologie de l'action. les quaiités émergentes, les 
boucles récursives et le rôle genésique du désordre, présente une nouvelle perspective à 

d'anciens dilemmes éthiques, toujours non rtsolus. 
En second lieu, il faut résister B la tentation d'appliquer. telle une formule toute 

faite, les découvertes faites dans le cadre des sciences de la complexité à I'ttude des 
phtnoménes complexes observts en bioéthique. Bien que ces découvertes, en 
particulier celles sur les systèmes adaptatifs complexes. offient des pistes d'exploration 
pour la recherche sur la complexité en bioéthique, l'application directe d'un domaine à 

l'autre serait réductionniste et ne permetmit pas de mettre au jour les caractéristiques 
propres ;i la bioéthique. La methode complexe n'est pas formul6e d'avance ; 
en bioéthique comme dans les autres domaines, elle doit apparaître graduellement, au 
cours de la recherche et selon les situations. 

il est enfin essentiel d'éviter que "le mot même de la complexité devienne 
l'instrument et le masque de la simplification" (MOM. L990a : 3 12). Une manipulation 
simpliste de termes complexes, qui ne ferait pas ressortir l'ambiguïté et la tension 
présentes. aurait comme conséquence de banaliser ces termes et d'en distiller la 
substance. Le fait d'utiliser les mots "hypercomplexité". bbérnergence" et "attracteurs" 
dans maintes situations différentes. sans les ddfinir au préalable et sans caract6riser les 
situations dans lesqueiles on les utilise, n'apporte aucun secours ii I'dlucidation des 

probliimes présentés et ne foit qu'accroître la conhision initiale. 

Dans la prochaine partie. nous aborderons trois enjeux contemporains à la 

lumière des écrits d'Edgar Morin a f h  de demontrer l'intérêt d'une méthode pour la 

cornplexit6 en bioéthique. Une telie méthode o f f k  des avantages certains par rapport à 

la dihodologie classique dans ce domaine, spéciaiement pour ce qui est de h 
reconnaissance et de l'élucidation des multiples positions prdsentes au sein ck certains 
conflits Chiques. Plus encore, la mdthode pour la complexité tient compte de plusieurs 
facteurs aussi essentiels que le passage du temps, l'importance de la culture et 
l'existence de phdnomènes tel que l'dcologie de l'action et les boucles r6cursives. 
Cet exercice ne prétend pas etce le couronnement d'une recherche exhaustive sur ia 
mani5n dont il convient de aiter la cornplexit6 en bioéthique, mais il offie en revanche 

une réelle ouvetture vers une nouvelle manière de percevoir et de comprendre certains 
des enjeux Ctbiques qui témoignent d'un monde moderne en mutation. 
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Chapitre 6 

LE CLONAGE 

Le 5 juillet 1996. Dolly. le premier clone issu d'une cellule mammaire d'une 
brebis de six ans, est né' (Wihut et al., 1997). Cette nouvelle. annoncée sept mois 
plus tard dans Nature. a pris la communauté scientifique et le monde entier par surprise. 
provoquant des discussions vives sur les implications dthiques. légales, sociales, 
médicales. économiques et scientifiques d'une telle découverte. Ian Wiimut et ses 
collaborateurs avaient dussi I'impossible. soit de créer un mammifere à partir d'une 
cellule adulte. Bien que l'on ait prouvé la possibüitb d'obtenir des grenouilles adultes de 
cellules embryonnaires d'amphibiens clonées (Briggs et King, 1952) et des têtards de 

celluks adultes d'amphibiens clonées (Gurdon, 1962). personne n'était encore arrivt à 

cloner un organisme adulte à partir de cellules adultes. La possibilitt de repmgrammer 
les gtnes d'une cellule adulte totalement diffénnciée restait incertaine. 

Malgré ce qu'en ont dit les médias, les conséquences de cette dkouverte ne sont 
pas uniquement liées ii la création d'organismes adultes. qu'ils soient d'origine a n i d e  

ou humaine. mais comportent egalement des implications importantes en biologie du 

Afin que le clonage soit possible. l'ADN du noyau transplant& doit d'aôcnd Cm dedin-d (voir 
note 2). Selon hn  Wilmut, les tentatives pour cloner des mammifères ont écho& parre que la cellule 
ayant fourni le noyau et la cellule d'accueil énucléée se trouvaient il diffhnts stades du cycle cellulaire- 
Afin de les mettre en phase, Wilmut a priv6 les cellules mammaires des nutriments nécessaires à leur 
croissance en culture cellulaire. Les cellules mammaires ayant su~vécu sont dors entrées dans une phase 
& repos cellulaire, dénommée la phase Go. Wnmut a ensuite prélevé les noyaux des cellules 
miunmaires au repos. puis les a insérés dans des cellules €nuclées d'une autre es* & brebis que celle 
fournissant les cellules mammaires. La fusion dcs noyaux des cellules mammaires et &s cellules 
dnucldcs a éîé riéaüsee @ce à une décharge &ctrique. k seconde décharge électrique a &te produite afin 
d'imiter la producfiucfion d'énergie préscnîe pendant la fdisation naturelle, pour ainsi provoquer la 
division cellulaire. Les embryons &ultants ont Cî€ transf- dans les utérus d'autres brebis de la même 



développement, où le clonage est une technique couramment employée. Autre fausse 
impression promulguée par le sensationnalisme journalistique. cet exploit n'est pas 
uniquement dû à l'ingéniosité de Wilmut puisqu'il constitue le couronnement d'une 
sdrie d'expériences initiées dans les années cinquante. 

Les analyses des implications éthiques et sociales du clonage, & même que les 

controverses soulevées, quoique nombreuses et diverses. ne prennent pas en 
considération certains facteurs aussi importants que l'histoire. l'interaction enue la 

socidt6 et la cornmunaut6 scientiuque et les catact6ristiques sociaks de L'époque 
actuelle. Pounaat, l'intégration de ces facteurs sous-jacents à la problématique du 

clonage demeure essentielle pour mieux cerner la complexité des implications éthiques 
et sociales qui sont ici en jeu. Le clonage. problème éthique d'actualité de par les 
développements kcents en génétique et en embryologie. illustre ce qu'il est convenu 
d'appeler la complexité en bioéthique. La méthode pour la complexité en bioéthique 
apporte une nouvelle perspective à la question du clonage ; perspective qui, dans les 
termes d'Edgar Morin. off= un meta point de vue et éclaire les diffdrentes prises & 

position. La nature des relations complexes qui existent entre la science et la société 

influence la perception des dilemmes dthiques et la manière de les résoudre. La méthode 
pour la complexité en bidthique remet en question le bien-fondd du type de relation 
maintenue entre la science et la société. 

6.1. Le clonage en recherche 

À l'origine. le terme "clonage" se rapportait B tout processus menant à h 

création de deux organismes gdnCtiquement identiques. ik fit. le clonage est un 
ph6noméne qui se retrouve dans la natun. Les amibes se clonent lors de leur division et 
plusieurs plantes se reproduisent par clonage en produisant des bourgeons. Les 
pommes, les raisins. l'ail. les pommes de tem. pour ne nommer que ceux-18, ont été 
propagds grâce au clonage. Chez les mammifères. la conception de jumeaux identiques 
représente également un exemple de clonage. 

Dans le contexte de la =cherche scientifique. le clonage n'a pas comm objectif 
principal de créer des organismes adultes. Au contraire, la recherche sur le clonage est 
sunout menée au niveau des cellules, des gènes et des molCcuies. La 
d'organismes adultes apparaft souvent comme un effet secondaire du procédé. 

espèce que celles qui avaient fournie Ics mufs €nucl&. Dolly a ainsi 6îé d e  a p r b  277 tentatives & 
clonage d'une cellule miunmaite (Wilmut n aL. 1997). 



Depuis une cinquantaine d'anntes, le clonage sert à etudier comment l'œuf 
fertilisé se dtveloppe aiin de devenir un organisme fonctionnel. La mise au jour des 

mécanismes gouvernant la différenciation ceiiulaire et. surtout. la perte de la 
compétence à gené~r  la varike2. a constitue le moteur de nombreuses =cherches en 
embryologie. 

L'avènement de la génétique. dans le cadre d'etudes sur le développement, a 
permis d'élucider une partie du mystère concernant la perte de potentialite encourue Ion 
de la dinérenciation cellulaire. Au corn de cette difftrenciation, certains gènes sont 
d&sactivés, dors que d'autres sont actives, par I'action de cornpiexes protéiques qui se 

lient aux gènes. Iusqu'au milieu du vingtiime siècle. personne ne savait si ce procédé 

etait dversible. En 1952, Robert Briggs et Thomas King ont réossi à transplanter le 
noyau d'une cellule embiyonnaire de grenouille dans I'œuf énucléé d'une autre 
grenouille. Le dtveloppement normal de têtards suite à cette transplantation a prouvé 
que les gènes du noyau transplanté avaient Cté programrnds de nouveau par le 

cytoplasme de I'œuf énucldé (Briggs et King, 1952). 
Cette expérience fondamentale, la transplantation du noyau d'une cellule dans 

l'œuf d'un autre animal. est la réalité il laquelle renvoient aujourd'hui les 
embryologistes lorsqu'ils parlent de clonage. Si la technique développée par Briggs et 
King a pave le chemin au clonage d'autres animaux dont Dolly, elle off= également. et 
surtout, un outil pour comprendre les mystères du développement cellulaire. Ainsi, la 

technique du clonage peut avoir des applications directes dans la recherche destinée à 

savoir pourquoi certaines cellules deviennent cancéreuses et dans la recherche menée 
pour élucider le problème du vieillissement cellulaire. 

D'abord, en ce qui regarde Ir recherche sur k cancer, ü a été observk que les 
cellules canc6reuses sont fréquemment moins spécialisées que les cellules de tissus 
sains. À cause de cette diffdrence, certains chercheurs supposent que les celluks 
cancdeuses sont en téalité des cellules souches egarées. Cette hypothèse permet 
d'envisager la possibilite de réonenter k dCveloppement de cellules cancCreuses vers la 
production de tissus spéciaiisés. Pour œ faire, il faut s'assurer que les cellules 
canc6reuses poss&dent les ghes necessaires au développement d'autres tissus 

- 

' Très t6t dans le développement embryonnaire, les cellules peuvent se développer en n'importe quelle 
cellule & l'organisme adulte. A mesure que l'embryon se divise et se dtveloppe. les cellules 
commencent à se diff6rencier en diverses svuctures telles que la peau, les organes, les muscles. Lors & 
atte différenciation, les cellules perdent leur compétence à g 6 d m  la varSté. Par exemple* les cellules 
hépatiques peuvent se régéndrer en cas de nécessité mais ne peuvent pas genérer d'au- tissus. D'autres 
cellules telles que les globulcs rouges ne peuvent pas se d@&r. Ces cellules tirent leur origine & 
cellules souches, moins sp&ialïsées, qui ont consm'6 la capacité & géném d'autres cellules plus 
spkialisées autant que celle de se reproduire elles-mêmes. 



spécialis6s. Grâce B la technique du clonage. Thomas King et ses coliaboratews ont 
reussi. pendant les années soixante. à cloner des noyaux de cellules cancéreuses de 

foies de grenouille dans des œufs énucléés de grenouilles. Daas certains cas, les œufs 
produits se sont développés en têtards normaux (Di Bemdino et al., 1967). Plusieurs 
expériences similaires ont C t t  menées par la suite. indiquant qu'au moins certaines 
ceiiules cancéreuses peuvent se diffkncier. Le contrôle de la diff6renciation ceNdah 
des ceiiules canc~reuses pourrait représenter une avenue de recherche intéressante pour 
répondn au defi lancé par certaines formes de cancer. 

En second lieu, la technique du clonage peut être d'une grande uiilité pour 
résoudre k problème du vieillissement cellulaire. Deux thdories du vieillissement 
cellulaiiie sont en concurrence à l'heure actuelle : ceiie du vieillissement programmé et 
celle de 1 'endommagement aléatoire (Hart et al., 1997). 

Selon la théorie du vieillissement programmé, les ceiiules difftrenciées ne 
peuvent se reproduire qu'un nombre lirniié de fois. nombre après lequel la cellule 
meurt. Intimement liée à cette théorie est l'observation du raccourcissement B chaque 
mitose de l'ADN non codant situ6 au bout des chromosomes, dénommé telomeres3. Ce 
procédk de raccourcissement a étk observe dans de nombreuses ceHules somatiques 
mais non dans les cellules germinaks. La découverte de l'enzyme telomerase. qui 
railonge les telorneces, dans les cellules germinales ainsi que dans les cellules 
cancéreuses. peut expliquer le fait que les telorneres ne raccourcissent pas dans ces 
cellules, leur assurant I'hnmortalité. La telornerase a également 6t.é retrouvke 
demièrement dans certaines cellules à recouvrement rapide telles que les follicules 
pileux, les globules blancs et les cellules tapissant la paroi intestinale (Hart et al-. 
1997). Par conséquent. la découverte de la telomerase offm une explication au 
vieillissement programmé. 

La thh ie  de I'edommcrgement aléatoire stipule que l'ADN des cellules change 
constamment alors qu'il interagit avec des produits chimiques au sein de 

l'environnement (comme la fumée de cigarette) et dans le corps (tels que des radicaux 
libres). Bien que des enzymes assurent la réparation de l'ADN endommagé avant que 
celuisi soit répiiqut, certains changements ne sont pas ddtectés B temps et donnent heu 
à des mutations qui sont transmises aux générations subséquentes. A mesure qu'un 
organisme prend de l'âge. les endommagements irréversibles & I'ADN se multiplient 
au sein des cellules, provoquant parfois des maladies qui augmentent le de@ 

-- 

A chaque division ceIldaire, de pâtes portions des telorneres ne pont pas ~5~iiquées. de f q n  i ce qe 
la taille des chromosomes diminue & mitose en mitose. Aussi longtemps qu'un nombre suffisant & 



d'endommagement causé il l'ADN et dduisent l'efficacité de la réparation de I'ADN. La 

qualité de la réparation de l'ADN a évidemment un effet significatif sur la survie long 
terme de l'organisme. Même si les cellules germinales sont sensibles. à l'instar des 
cellules somatiques. aux endommagements externes tels que la radiation ionisante, elles 
ne semblent pas être sujettes aux endommagements métaboliques, sauf vers la fin de la 
vie4 . 

Afin de mesurer la part respective de chacune de ces théories dans Le 
vieillissement cellulaire. Di Berardino et McKinnel(1997) ont fait des expériences de 

clonage en série chez des amphibiens. II s'agissait de transplanter des noyaux de 
cellules de grenouilles dans des œufs énuclé6s. Les œufs obtenus se sont développés 

en des blastulas. desquelles une cellule a Cté enlevée et clonde encore. donc clonant le 
clone. Ces clonages en série ont 6tt5 menés à plusieurs reprises &in de voir si 
éventuellement un clone cesserait de se diviser (soutenant la théorie du vieillissement 
programme) ou si. dans l'éventualité qu'un embryon se transformerait en grenouille 
adulte, celle-ci mourrait plus tôt qu'une autre (soutenant la théorie de I'endommagement 
altiatoire). Les résultats, non publiés. suggèrent que le vieillissement programmé n'est 
pas le seul ddterminant puisque les chercheurs ont pu obtenir plus d'une centaine de 

clones en série (Di Berardino et McKinnel, 1997). 
La survie de la brebis clonée par Ian Wilmut et ses collaborateurs poumit 

6galement être indicative du rôle jouC par chacune de ces thdories. Si le vieillissement 
est avant tout contrôle par l'activitd de la telornerase. Doiiy devrait vieillir 
no de men^ . Si le vieillissement résuite principalement d'endommagements aléatoires 

telomeres demeure, l'effet & taccourcissement n'affecte pas la partie codante du chromosome. Si les 
telomeres raccourcissent trop, la cellule cesse de se diviser et, habituellement, meurt (Hart et ai., 1997). 
'' Plusieurs stratégies Cvolutives peuvent upliquer la diffhnce & sensibilitb aux endommagements 
métaboliques entre cellules germinales et somatiques. Chez la femelle, les œufs donnent dans l'ovaire à 
partir du moment & leur formation, pendant le âéveioppement fœtaI, jusqu'8 I'ovulation. Puisque [es 
œufs dormants ne se répliquent pas, ii y a moins de risque de produire des endommagements permanents 
dans l'ADN. Alors que les cellules germinales des m&s se répliquent constamment afin de fournir une 
production continue & sperme, plusieurs mammifères maintiennent leurs testicules dans le scrotum, à 
une température plus basse que le reste du corps. Une température plus basse semble réduire la rtktivité 
des radicaux libres. La mdiose représente un aume mécanisme & protection. L'existence de paires & 
chromosomes dans les cellules somatiques assure habituellement, par la redondance des gtnes, une 
continuité de la fonction cellulaire dans I'6ventuaiité d'une mutation aléatoire dans un des gènes d'une 
@re. Dans la mdiose, la paire & chromosomes se sépare et un seul chromosome se retrouve dans la 
cellule germinale. La cellule germinale qui se retrouve avec le @ne défectueux meurt ou devient un 
compétiteur moins robuste pour la fertilisation (Hart et aL, 1997). 

  ans I'expa*nce & cknage & Dolly. les cellules mammaires ont Cté cultivées dns un milieu 
pauvre en nutriments. Normalement, les cellules mammaires ont besoin des hormones prolactine et 
œstrogène afin de pousser et & se spécialiser dans le milieu & culture cellulaire. En l'absence & ces 



de I'ADN, normalement effacés des cellules germinales lors de la fertilisation, Doîiy est 
alors beaucoup plus âgée que son âge chronologique et son espérance de vie sera 
anormalement courte (Hart et al., 1997). 

La technologie du clonage ouvre en outre des perspectives de recherche quant 
aux questions de savoir si et comment les ceiiules adultes peuvent être dddiff6renciées. 

Comment le cytoplasme de l'œuf d'accueil arrive-t-il à fain que le nouveau noyau 
retourne à un état non diffenncit ? Certains chercheurs croient que la 

"reprogrammation" résulte de changements au niveau des proteines des chromosomes, 
par la méthylation de I'ADN (Di Berardino et McKinnei. 1997). Une clarification des 
changements cellulaires impliqu6s dans la dddinerenciation cellulaire pourrait avoir des 
applications importantes en mkdecine. En effet, si l'on pouvait dkdiffi5rencier des 
cellules obtenues de tissus normaux d'un patient. afin de les 'breprogramrner" en un 
type particulier de cellules. comme par exemple des cellules osseuses ou musculaires, il 
serait peut-être possible de greffer le tissu obtenu sans que le systéme immunitaire du 
patient le rejette (Bilger, 1997). La conversion de cellules dédinérenciées en des 
ceiiules différenciées n'a par contre jamais dté réalisée (Hart et al.. 1997). Mais le 

probkme pourrait en partie être contourné grâce a u  travaux récents de deux groupes de 
recherche qui ont pu isoler des lign6es de cellules soucbes humaines. Ces cellules 
peuvent non seulement se diffdrencicr en tous les types de tissus. mais peuvent 
egalement. sous certaines conditions contrôldes. être maintenues continuellement dans 
un Ctat non différencié en culture cellulaire (Thompson et al.. 1998 ; Shamblott et ai.. 

1998). Ces exmences ont soulevt des controverses dans la mesure où une dquipe a 
extrait les cellules d'embryons domes par une clinique d' iafertilité, tandis que l'autre 
équipe a utilisé du tissu de fœms avortés. Ces recherches pourraient 6ventueîiement 
mener à la culture de tissus ou même d'organes de remplacement pour des tissus ou 
organes endommag6s par la maladie (Mars hall, 1998). 

hormones. plusieurs cellules meurent et d'autres entrent dans une phase & q o s  du cycle cellulaire et 
cessent & se diviser. Ainsi, [an Wilmut a pu réapémr des cellules diffhiciées non endommagées, 
prêtes h accueiilir le nouveau noyau. Le rait d'avoir phv6 tes cellules mammaires a pu avoir un autre 
effet, celui de leur faire produire de la teIomerase. En effet* une expérience mede avec des cellules & 
prostate & rat, indique que s i  les cellules sont privées & testostérone en culture ccllulaim, elle 
produisent de la telornerase. Si les cellules mammaires dans l'ex@encc & Wilmut ont produit & la 
teiomctase, les telorneres raccourcies en raison & t'gge & la brebis dulte auront Cié rallongées, 
augmentant ainsi la survie du clone (Hart et 01, 1997)- 



6.2. Les aspects historiques du clonage 

Le clonage d'une brebis adulte par Ian Wilmut et ses collègues en 1996 n'est 
pas survenu par hasard. Cet exploit a beau avoir Cié une première mondiale ayant 
suscite beaucoup d'émoi et d'6tonnement. il constitue le point d'achèvement &une série 

d'expCriences entreprises au cours des a d e s  cinquante. 
Nous pouvons identifier quatre phases dans l'évolution de la réflexion sur les 

impiications éthiques et sociales du clonage : la premiére. h période optimiste, 

s'échelonne de la fin de la deuxieme guerre mondiale jusqu'au dé'but des années 70 ; la 
seconde. la phase de méfiance. couvre la fin des années 70 ; la troisième. I'espoir et h 
désillusion. marque le début des années 80 ; et la quatrième, le profit comme moteur, va 
de la fin des années 80 à aujourd'hui. Nous exposons maintenant les points marquants 
de chacune de ces phases. 

6.2.1. La période optimiste 

Du début du vingtième siècle aux années 50. les biologistes en embryologie ont 
tenté. sans succès. de deteminer grâce à des expériences de transplantation nucl&ire si. 
au cours du développement. les noyaux cellulaires demeuraient totipotents (capables de 

produire un adulte fertile). pluripotents (capable de produire plusieurs types de tissus 
embryonnaires mais non un adulte fertile) ou nulipotents (incapables de mener le 
d6veloppement de cellules autres qu'elles-mêmes) (Gurdon, 1997). La premiére percée 
dans le domaine fut l'expérience de Robert Briggs et Thomas King en 1952. 
Ces chercheurs ont développé une technique pour transplanter le noyau d'une cellule 
embryonnaire de grenouille dans l'œuf d'une autre grenouille. Les embryons se sont 
d6veloppés en têtards normaux. Ainsi, le cytoplasme de l'oocyte pouvait 

"reprogrammer" les gènes du nouveau noyau comme si celui-ci faisait panK de la 
cellule d'accueil (Di Bemdino et McKinnel, 1997). L'expérience de Briggs et King 
a tté perfectionnde en 1962 par John Gurdon qui a montré pour la première fois que le 
noyau embryonnaire d'une grenouille contient toute l'information nécessaire pour 
transformer un œuf 6nucléé en une grenouille adulte feriüe (Gurdon, 1962). Gurdon 
n'a cepmdant pu obtenir que des têtards des cellules de grenouilles adultes. 
Des grenouilles adultes pouvaient etce obtenues de cellules embryonnaires clonées a 
des têtards pouvaient être obtenus de cellules adultes clon&s mais personne ne pouvait 

encore cloner une grenouille adulte d'une celluk de grenouille adulte (Kolata, 1998). 



Les discussions Concernant l'utilisation du clonage chez I'humalli ont 

commencé avec les expériences de Briggs. King et Gurdon. J.B.S. Haldane. un 
biologiste erninent, et un des premiers à avoir utilisé le tempe "clone", présenta en 1963 
une confdrence intitulée "Biological Possibilities for the Human Spccies over the Next 
Ten Thousand Years". Le clonage d'êtres humains deviendra possible, disait-& et 
représentera un énorme bienfait pour l'humanité qui pourra ainsi contrôler son 
évolution. Haidane aff'iiimait que seuls les meilleurs et les plus geniaux devraient être 
clonts, ce qui permettrait il l'homme d'augmenter gradueiiement le nombre de grands 
penseurs. de grands artistes, de grands athlètes et de grandes beautés dans la population 
(Kolata, 1998). Quelques années plus tard. Joshua Lederberg, lauréat du prix Nobel & 

médecine (1958), prit la parole pour présenter le clonage comme un moyen d'améliorer 
l'espèce humaine (Lederberg, 1966). Ni l'un ni l'autre ne percevait comme 
problématique l'id& d'étendre à l'homme la technologie du clonage des amphibiens. 
Ils exprimaient tous deux l'optimisme quelque peu naïf d'une @que qui voyait dans 
la science un moyen d'aider l'Amérique B gagner la guerre froide, à vaincre la maladie 

et h amdliorer la qualité de vie de l'homme (Kolata, 1998). 
Au cœur de cet enthousiasme pour les promesses de la science. certains 

scandales liés à I'expérimentation avec des humains6 ont soulevé des questions. mais 
n'ont pas suffi à renverser le sentiment gtnkral que la science était bonne, que le 

paternalisme médical etait approprié et que les mMecins méritaient toute la confilance du 
public. Ce sont du reste ces mêmes scandales, associés à d'autres dilemmes bthiques de 

la fm des années 60 et du dtbut des années 70'. qui ont donne naissance à la 

biodthique. En 1969, Wiiarà Gaylin et Daniel Callahan ont décidé de créer un institut 
de recherche où seraient posees des questions de portée philosophique et théologique 
sur l'orientation de la science et de la mkdecine. L'institut dénomm6 l'époque 
'The Institute of Society, Ethics and the Life Sciences" porte aujourd'hui le nom de 

'mie Hastings Center". Dans le but de f k  de la publicité pour l'institut nouvellement 
créé, Gaylin dtcida de publier un article sur un sujet choc, le clonage des êms humains 

Deux scandales ressortent particulihment, Remiikement, la 'Tuskegee Study of Untreaied Syphilis 
in the Negm Male" a CtC menée & 1932 à 1972 par le département & sntd  publique des États-unis. 
n s'agissait de faire le suivi de 600 hommes noirs pauvres & la Géorgie, dont 399 avaient la syphilis 
et 201 étaient sains. t'objectif de l'étude &tait d ' M e r  le cours & la maladie non irait6e. Pourtant, la 
pénicilline était disponible et Ies hommes & Iëttuk n'ont jamais &té informds qu'ils avaient la 
syphilis; on leur disait seulement qu'ils avaient du "mauvais sang". Deuxibnemeni, la "Wiiowbrooke 
Study" devait s e ~ r  à &veIopper un vaccin pour I'hépatite B. Afin â'atteindse l'objectif & l'étude, des 
enfants mentalement handicapés avaient kt6 infectés volontairement par k virus & l'hépatite B, avec: 
I'accord des parents des enfants, Grâce B l'&u&, un vaccin a finalement étt5 & v e ~  contre cette 
maladie incurable, mais l'opinion publique a été &ès d v h e  ih l'égard des medccins de l'étude- 
' Voir chapitre 1. 



(Gaylin, 1972). Gaylin entendait ainsi dveiller des doutes quant aux supposées 
"merveilles" de la science. En fait, Gaylin développait l'idée exprim4e l'année 
précédente par James Watson dans des articles pratiquement ignorés sur les risques liés 

au clonage humain, (Watson. 197 la, 197 1 b). Un des derniers articles publiés il cette 

epoque. et avant une période d'accalmieT dtait celui de Gunther Stendt. Ce biologiste 
moldculaire mettait en doute le bien-fond6 de la crainte ressentie par cenains auteurs P 
l'endroit du clonage de l'être humain. Selon Stendt, le fait de s'opposer au clonage des 

humains équivalait B renier le rêve arn6ricain d'une cité de Dieu peuplée non pas par des 
hommes mais par des anges prtsentiuit tous les meiiiem attributs de I'homme, objectif 
uniquement réalisable grâce au clonage (Stendt, 1974). 

6.2.2. La phase de méfiance 

Avec la publication en 1978 du livre intitule In his Image. The Cloning of a Man 
de David Rorvick, le clonage est devenu une mdtaphore pour la science deridée. 
Rdsenté comme n'étant pas un Lim de fiction, l'ouvrage met en scène un enfant né par 
le clonage d'un millionnaire qui aurait payé en secret un chercheur pour mener à bien 
l'expérience. Dans l'histoire, Rorvick se prétend le médiateur entre le chercheur et 
l'homme cloné. Le livre a causé un grand Cmoi et les chercheurs l'ont écarté comme une 
supercherie ("A False Image", 1978 ; Culliton, 1978 ; "En vrac", 1978). Afin de calmer 
les spéculations et les angoisses soulev6es par Rorvick, plusieurs scientifiques ont dll 

adopter des positions catkgoriques sur l'impossibilité d'un tel exploit, même dans le 
hitur, position qu'ils ont eue à réajuster par la suite. Par ailleurs, le premier bébé 

éprouvette naissait en Angletem. Cette nouvelle réussite technologique a également 
noum les débats sur les implications Chiques de I'tvolution de la science. 

Une nouvelle vague de discussions théologiques et dthiques est alors survenue. 
entraînant un changement de ton radical par rapport aux années prçcédentes. Alors que 
certains intellectuels des annees 60 associaient le clonage à une promesse de la science 
d'assurer un meilleur contrôle du destin de l'humanité, les penseurs de la fin des 
anndes 70 tendent il utiliser k clonage comm un symbole de la tentation éternelle de 

l'homme de se prendre pour Dieu. Le Lim de R o ~ c k  a paru à un moment où h 
méfiance envers la science atteignait un sommet. méfiance qui subsiste encore de nos 
jours et qui se nflete dans les discussions intenses qui se dCroulent actuellement sur h 
question du clonage humsin. Même les chercheurs semblaient aiors se méfier du 
pouvoir de la science et s'imposèrent volontahment en 1975 un moratoire de recherche 
sur les technologies de I'ADN recombinant, par peur dt mener L'humanité à la 



catastrophe. Au dm momenl des auteurs de science-fiction publiaient des œuvres 

qui soulevaient les pires perspectives sur le clonage. Naomi Mitchison, la sœw de 

Haldane, écrivit Solution niree (1975) qui offrait une réflexion sur les consCquences 
d'un clonage humain visant à contrôler notre propre dvolution. La &me suspicion 
habite le roman The Boys Front Bruzil que Ira Levin fit parantre en (1976) en imaginant 
l'existence de clones d'Hitler. Les cinéastes ont aussi exploit6 la menace que repdsente 
k clonage, par exemple Robert Fiveson avec le nIm The Clonus Horror (1978) a 
Phüip Kaufman qui a proposé la même année une version remaniée du nIm original 
Invasion of the Body Snatchers de 1956~. 

À mesure que la décennie tirait à sa fin, les débats sur l'ADN recombinant, qui 
avaient tant changé, et de manière durable, l'image des chercheurs auprès du public, se 
sont peu B peu dissipés. En 1979. un juge a statué que le livre de Rorvick était une 
supercherie, tandis que I'ADN recombinant ne représentait plus une menace mais une 
opportunit6 d'affaire (Bmad. 198 1; Kolata, 1998). Les réactions négatives fxe à 

I'ADN recombinant ont eté perçues, a posteriori, comme thnt si exagdrées qu'aucune 
mesure n'a 6té prise pour préparer la sociéte à réagir la prochaine fois qu'elle serait 
menade par des ddcouvertes ayant des retombées tthiques importantes pour le futur de 

1' humanite. 

6.2.3. L'espoir et la désillusion 

La nouvelle que Karl Illmensee et Peter Hoppe avaient clont? trois souris B partir 
de cellules embryonnaires a provoqud une grande excitation dans les milieux 
scientifiques et a relancé le débat sur les implications éthiques du clonage (Iilmensee et 
Hoppe, 198 1). Même s'il ne s'agissait que de cellules embryonnaires très immatures, le 
fait qu'il se soit servi de souris a rendu la duplication des rnamrniferes supérieurs 
beaucoup plus envisageable (Blanc, 198 1 ; DeMott. 198 1 ; "Duplications génétiques", 
1981). Après plusieurs années d'essais par de nombreux chercheurs de laboratoires 
différents, l'expérience d'lllmensee n'a pu toutefois être reproduite. Ces Cchecs dpétés, 

ajoutés aux divergences qui avaient pu être notees dans les résultats dtIlliaenseeT ont 
jeté un doute sur la vhcit.6 des résultats présentés. Kari Illmensee a Cte accusé de 

The Clonus Homr raconte l'histoire de clones conçus pour servir de donneurs d'organes pour les 
originaux. insinuant ainsi que les chercheurs ont appris P déshumaniser k m  sujets. Invasion of the 
Body Smzchers raconte l'histoire d'extra-terrestres venus sur terre sous fonne de graines et élevés dans 
des gousses qui produisent des copies exactes des personnes p d m i t 6  dcsqueUes elles éclosent Dans 
la version originale, Ie film srach&ve sur la possibilité que le monde pourrait encore être sauvé alors qiie 
le Um mani4 se term.int sur une planète perdue (Ribalow, 1997). 



fraude scientifique mais ces accusations n'ont jamais dté prouvCes (Kolata, 1998). 

Davor Solter et James McGrath, qui cherchaient ii reproduire une autre expérience faite 
par Illmensee, soit de créer des souris sans père et des souris sans inère (Hoppe et 
ïiimensee, 1977). ont découvert que ce rtsultat etait biologiquement impossible à cause 
de "l'irn~rinring~. Aussi, ils n'ont pu reproduire l'expérience de clonage réussie par 
Illmnseelo. Ils ont donc pubLi6 ces deux résultats dgatifs en mtme temps dans des 
revues ciifErentes et en ont conclu que le clonage des mammifères par transfert 
nuclCaire etait impossible (McGrath et Solter, 1984% 1984b). Cette conclusion a eu un 
effet néfste pour la recherche fondamentale sur le clonage. Seuls les chercheurs se 
trouvant hors des cedes de scientifiques dits "sérieux" se risquaient ii poursuivre les 
recherches sur le clonage de mammiféres. 

6.2.4. Le profit comme moteur 

Pourtant, en dépit des conclusions negatives de Solter, Steen Willadsen, qui 
œuvrait alors dans le domaine de l'agriculture, a dussi à cloner une brebis ii partir de 

cellules embryonnaires en mars 1986. La possibilitk de cloner des animaux de ferme a 
aairt l'attention de compagnies cherchant faire du profit en clonant des bêtes 
sélectionnées pour certaines qualitds, teiie qu'une production de lait accrue. Plusieurs 
compagnies ont vu le jour aux Gtats-unis afin de tirer des béndfices du clonage du 
bétail : W.R. Grme md Company, au Wisconsin, Grrnada Genetics, au Texas et 
Gennurrk. ib Salt Lake City. Steen Willadsen et Neal F i t  ont dgakmcnt cloné du bétail 

et ont prouvé que les mtthodes utilisas etaient fiables. Par la suite, des chevaux, des 
cochons, des lapins et des chévres ont pu etre clon& grâce aux &mes méthodes 
(Kolata, 1998). Au bout de quelques années, toutefois, l'industrie du clonage s'est 
effondrée parce qu'elle n'&ait pas assez rentable. La production du bétail cloné revenait 
plus cher que ce que les fermiers &aient disposés payer. 

Dès le début des années 90, le clonage ne repriesentait plus la question de 

l'hem. Seuls I'industrie cinématographique misait encore sur la question du clonage 
-- 

' Selon ce phénomr?ne, les m&cs ajoutent des protéines à leur ADN selon des motifs particuliers. 
laissant certains g&nes accessibles a d'auats masqds. Les pères disposent leur ADN d'une fqon 
diiétente, Les embryons ne peuvent se développer que s'ils ont de l'ADN des deux origines. 
'O Davor Solter et James McGrath ont tenté de cloner des souris. Ils sont arrivés B transférer le noyau 
d'une cellule fmiséc de souris (qui n'avait pas encore fait & divisions cellulaires) une auûe cellule 
& souris énucléée. ils n'ont pas réussi, par contre, à transf' des noyaux & cellules embryonnaires 
plus avancées. L'œuf nniltant se divisait b quelques reprises puis m o M u t  Ils en ont conclu q~ 
l'échec du clonage des cellules de souris ne résiait pas dans la technique. puisqu'ils arrivaient à faire le 



pour réaliser quelques profits : dans Blade Runner (1992). Ridley Scott   la te les 
aventures de clones créés et envoyds sur d'autres plan&tes ; Multiplicity (1996) de 

Harold Ramis, raconte l'histoire d'un homme qui se fait faire plusieurs copies adultes 

de lui-même parce qu'il a tmp fain : Jurassic Park (1993) et nie Lost World ( 1997)' 
tous deux par Stephen Spielberg, portent sur des dinosaures clonés qui reviennent sur 
tem (Ribalow, 1997). Certains se sont posés la question, à la sortie de Jurasic Park, 
s'il serait possible un jour de cloner des dinosaures, mais les scientifiques se sont 
empressés de réfuter cette possibilité. Le clonage était de nouveau confiné au monde de 

La science-fiction. 
Alors que le clonage semblait disparah du paysage scientifique et de la culture 

populaire américaine, Ian Wilmut et Keith Campbell s'attaquaient au problème en 
Écosse. M n  de créer de manière efficace des brebis hansg6niqws qui sécréteraient des 

substances pharmacologiques dans leur lait, Wilmut tenta sa chance avec le clonage. 
IXjà en 199 L. il avait réussi à créer une Lignte de brebis transgéniques qui sécrétaient la 

substance alpha-1 antitrypsine dans leur lait. sans avoir eu recours à la technique de 
clonage (Kolata, 1998). Wilmut réalisa alors qu'il sauverait beaucoup de temps et 
d'tnergie s'il arrivait à cloner des cellules de brebis adultes, une fois modifiées 
génétiquement. Avec l'aide de Campbell. Wilmut est parvenu à cloner deux brebis de 

cellules embryonnaires diffhnciées (Campbell et al., 1996). Jusque-18, personne 
n'avait réussi B cloner un animal B partir de cellules produites en laboratoire qui avaient 
déjà commencé B se différencier, ressemblant à des cellules épidermiques. Ayant 

prouve qu'il &ait possible de cloner une brebis de cellules déjà diff€renciées, W i u t  et 
a s  collaborateurs ont tente5 l'impossible. c'est-B-dire de cloner des ceildes de Ir glande 
mammain d'une brebis adulte. totalement différcncides. La cél8bre expérience. le 

clonage d'une brebis adulte, a 6té couronnée de succès en juillet 1996. Les résuitats 
n'ont été publi6s qu'en feMier de l'année suivante pour des raisons de protection de 

brevet, puisque Ian Wilmut travailiait pour le compte d'une compagnie privée. 
PPL therupeutics (Wilmut et al., 1997). 

Le taux de succès de cette expérience de clonage etait @culi&ement bas : des 
277 celiules de glande mammaire adulte utilisées, seule une brebis a étt cd6e. Un taux 

aussi faible a préoccupé plusieurs chercheurs qui se sont interrogés sur la possibilité 
d'utiliser cette technologie c h  I'humain. La National Biocthics Advisory 
Commission, mise sur pied par le président américain Bill Clinton, a alors décn5té que 

transfert, mais que b fait & cloner des mammiféres, m2me de cellules embryonnaires, n'&ait tout 
simplement pas possible (Solter et Mc Graih, 1984b). 



le risque associd il cette technologie constituerait le pmbltme le plus important lors 

d'une éventuelle application du clonage chez l'être humain. 

Le taux de succès du clonage de mammiferes adultes a tté grandement amélioré 

dernièrement avec le clonage de souris, puis de bovins. par des techniques similaires B 
celie utüisee par Wilmut Ce taux a pu atteinàre de 2 B 3 souris pour 100 cellules & 

cumulus1 ' clonées (Wakayama et ai., 1998). Dans l'expirience avec les bovins, on a 

clon6 8 veaux à partir de cellules d'oviductes et de cumulus d'un seul adulte" (Kato 

et ai., 1998). Si le clonage de la brebis adulte a provoqut énonnbment de controverses 

qui sont loin d'être résolues. les expériences de clonage des souris et des bovins sont 

passées pratiquement inaperçues. alors même que l'eficacité accrue du clonage des 

mammifères rapproche sensiblement le jour où le clonage d'un humain sera tenté 

(Wadrnan, 1998). Se pounait-il que la société soit déjh inciifferente à l'endroit des 

implications du clonage humain ? 

6.3. Les controverses 

L'idte, préaiablement nltguée ii la science-fiction. que les humains pourraient 

être clonés de manière asexuée à partir d'une cellule somatique adulte. est devenue 

concevable avec l'annonce du clonage d'une brebis. par transfert nucldire de cellules 

somatiques (Wilmut et al.. 1997). 

La réaction initiale face à cette nouveUe a ét6 la consternation, Dans certains cas, 
les craintes ont été amplifiées par des nportages erronks qui expliquaient comment cette 

nouvelle technologie allait aansfonner l'avenir de notre sociCt6. Les réticences les plus 

importantes portaient sur l'avènement de la procréation humaine asexuée, la création 

d'un nombre illimité de descendants géndtiquement identiques et la possibilit6 & 

contrôler parfaitement le profi gCnCtique de nos enfants (Shapiro. 1997a ; "Will Thue 
Ever Be". 1997 ; Begley. 1997). 

Quelques joua après i'annonce de l'exploit de Wilmut, le président des EU&- 

Unis a intudit tout financement de la recherche subventionnée par le gouvernement 

ftderal américain sur le clonage aselru€ d'humains. Bill Clinton a aussi mandat6 la 
Natio~f Bimhics Advisory commission. nouveUement créée. d'étudier les 

implications éthiques et legales du clonage potentiel des humains et de lui en faire 
rapport dans les 90 jours (Shapiro, 1997b). Le président ~ançais, Jacques Chirac. 

-- -- 

Il ïi s'agit du tissu entourant les oocytes. 
'' Des 10 embryons implant&, 8 veaux ont €té à terme, quoique 4 sont morts p u  après la naissance 
(Kato et ai., 1998). 



le président de la commission européenne. Jacques Santer, et le directeur général de 
l'Unesco, Federico Mayor, ont Cgalemnt consult6 leurs comités de bioéthique 
respectifs, sur la marche 2i suivre (Butler et Schiermeier, 1997). À ce jour. 19 nations 
européennes ont signe! un traité contre le clonage des humains. Le gouvernement 
américain, pour sa part, a institué un moratoire temporaire, de cinq ans. sur tout 
clonage ayant comme objectif la naissance d'un enfant. Le moratoire a surtout été 
instaur6 en raison des iisques démesurés encourus par les enfants qui seraient créés par 
cette technologie (Shapiro, 199% ; Bjerktie et Thompson. 1998). 

Les sc6narios bizams et horribles qui ont dominé la couverture journalistique 
de l'exploit de Ian Wilmut ont peu à peu cédé la place à des débats plus réfléchis sur le 
pour et le conm de l'application d'une telle technologie chez l'humain. 

Les dbfenseurs du clonage mettent l'accent sur les progrès que cette technologie 
pourrait assurer en mbdecine. surtout pour la transplantation d'organes' '. et pour 
l'dlevage d'animaux de ferme". Les droits des individus h la libertd dans le domaine de 

la procréation ont egalement été soulignés (Robertson. 1998). Le clonage n'est pas 
pdsent6 comme une source de revenus potentielle pour les industries agro-alimentaire 
et agro-pharmaceutique. dans le clonage d'animaux de ferme par exemple. mais plutôt 

" La décüffhciation cellulaire, accomplie grâce à la technique du clonage. poumit permettre. par 
exemple, la transplantation chez un patient de cellules de la moelle, clonées d'une cellule somatique di 
meme patient, évitant ainsi le rejet du tissu comme étranger, La possibilité & cloner un enfant atteint 
d'une maladie, non génktique, afin de lui procurer des tissus identiques au sien a également étk proposée 
(Robertson, 1998). Ce scdnario a soulevé beaucoup d'opposition car il implique l'utilisation du clone 
comme moyen et non comme fin. Le domaine de la xdnotransplantation peut égaiement profiter & !a 
technique du clonage en créant de nombreuses copies d'animaux de ferme (le cochon par exemple) dont 
le gdnome aurait Cté modifié afin d'empêcher le rejet & ses organes par les humains, lors & 
transplantation (Bilgcr, 1997). 
'* L'intkrêt du clonage pour 1'Clevage &ide dans le pouvoir multiplicateur de cette nouvelle 
technologie. Tnditionnellement, la desccndance d'un animal hdrite de 20 1i 30 % de la supérioritQ di 
pmnt juge supérieur de par une qualit6 techetchet, comme la vitesse pour un cheval de course ou une 
production & lait axrw pour une vache laitière (Bilger, 1997). Grâce au clonage, un anima! qui 
possède une caractéristique supérieure peut &e clond en de multiples exernpiaires, de même que pour un 
animal manipulé g6ndtiquement. afin & ptoduire un médicament dansi son lait par exemple (Meade, 
1997). Dans le mCme esprit, lan Wilmut et ses collaborateurs ont annoncd en juillet 1997 la naissance 
d'une brebis manipulée ghétiquement pour exprimer un &ne humain dans chacune de ses cellules 
(Schnieke et al., 1997). 
Une autre application du clonage dans la reproduction animale est la reproduction asexuée d'animaux en 
voie d'extinction. En effet, souhaitant trouver un moyen & permettre l'élevage d'espèces mensrés, 
l'équipe de Steen Willadsen a cherch6 à voir s'il diait possibIe de briser la bam'ere existant entre espèces 
dans la grossesse, Willadsen a trouv6 que cela &ait possible en créant des chimères entre des brebis et 
des chèvres ( FehiIIy et al., 1984), Bien que personne n'ait encore tenté la repoduction inter-es 
pour sauver &s animaux en danger d'extinction. des cherchcm en Chine se proposent & cloner le 
panda g h t  avant l'an 2003 en transfiirant Ic noyau d'une celIule somatique du panda dans un œuf 
dnudéé d'ours noir ("Mothef Bearsn, 1998). 



comme un engagement humanitaire. Ces arguments relèvent d'une confiance 
inébranlable dans le principe fondamental de l'époque de Francis Bacon selon lequel 

toute avancée technologique représente une am&lioration pour l'humanitb ou, du moins, 
apporte une teUe d o r a t i o n  par la suite (B8hme. 1992). Pourtant. le progrès 
technologique n'a pas toujows enmûnt5 que des bienfaits pour l'humanit& comme en 
témoignent, entre autres, l'extinction de plusieurs espèces animales et v6gdtales. h 
desertification. le dchauffement de la plan& et la pollution. 

Les adversaires du clonage. en g&!rai. et en particuiier chez l'humain, mettent 
l'emphase sur les risques encourus : les risques de modalité et de morbidité des enfants 
c e s  par cette technologie", les risques de diminution de la bio-diversité dans le cas du 
clonage appliqut! ii 1'd1evagel6, le risque de dCmsse psychologique et &motive des 
clones humaias" , le risque d'une atteinte à l'individualit6" et à la dignite humaine des 

'' Dans l'expérience ck clonage & Io brebis Dolly. lan Wilmut avait cornmencd avec 434 œufs & 
brebis* De ces œufs, 157 n'ont pas fusionnb avec les cellules transplantées et devaient être jetés. Des 
277 œufs fusionnés, qui se sont développés en milieu ck culture, seulement 29 embryons ont v h  
suffisamment longtemps pour Etre transftds ii des m & m  porteuses. Tous les embryons sont morts in 
utero sauf Dolly. Avec un taux & succès de I sur 434, il est clair que plusieurs facteurs doivent etre 
éclaircis avant de pouvoir éâendre cette expérience b !'humain (Wilmut, 1997). Si l'expérience était 
tentée chez l'humain, il serait néccdre de récolter plus d'une centaine d'ceufs, plus qu'une femme ne 
peut produire, et dans pratiquement 100% des cas, Ia transplantation conduirait h l'avortement 
d'embryons et B Ia production de fœtus anomaux (Di Berardino et McKinnel, 1997). 
'6  Le risque & diminution & la diversité animale s'apparente à la situation observée avec les plantes 
transgdniques. Au cours des vingt dernières années, des récoltes de plantes gnbtiquement uniformes ont 
augment& de manihe considérable l'approvisionnement mondiale en nourriture. Mais la révolution verte 
a tgalement dpuid le pool gtnétique dc manière iî mche les récoltes sensibles à des fléaux. Afin 
d'éviter qu'une situation similaire se pmduise avec des troupeaux de bêtes génttiquement identiques, on 
a commencc? à €taMir des banques de cellules, à l'instar des banques & graines que détiennent 
actuellement les fermiers. Si la maladie devait frapper, les éleveurs poudent toujours cloner & 
nouvelles cellules consemées au congélateur. Quoique l'élevage modcme a certainement diminue la 
diversité ghétique, il n'apparaît pas que nous sommes en train d'épuiser la variabilité animale (Bilger, 
1997). Le mieux que l'on puisse accomplir avec le clonage est & propager les meilleurs animaux qui 
existent aujourd'hui. Seul l'élevage traditionnel peut amtlioser la qualité d'un animal ou d'une plante 
(Bilger, 1997). 
l7 Plusieurs auteurs sont convaincus qu'un individu doit pouvoir se distinguer & ses ghiteurs pour 
pouvoir s'accomplir. Aux dires de Hans Jonas, le clonage est un crime contre b clone puisqu'on prive 
celui-ci du b i t  à une existence subjective ("existentid right to certain subjective tcms of being"), en 
particulier le droit B l'ignorance des &tails concernant son origine, détails qui risqueraient de le paralyser 
dans sa croissana ~ersonnel1e : 'nie ethicai command hae entering the enlarged stage of Our p o m  
is : never to violate the right to that ignorance which is a condition of authentic action ; or : to respect 
the right of each human life to find its own way and be a surprise to itself" (Jonas, 1974). 
l* Ls ôéfenseu~s du clonagt soulignent le fnit quc la réplication asexuée s'apparenie it la naissance & 
jumeaux identiques a dc siamois pourafhner que celle-ci ne comporte aucun risque & provoquer b 
ptobl&mes d'individualité pour le clone (ûodâ, 1997 : Bouchard, 1997). Pourtant, une d i f f '  
mafqwk réside dans le fait que les jumeaux idcniîques naissent ensemble, ce qui n'est pas 
neccssairement le cas & clones qui peuvent i!m implant& ik des époques distinctes. Par ailleurs, les 
scénarios de clonage par tnuisfert nucléaire qui ont été envisagés concen t  souvent des individus 
suffisamment Ggés pour comaî î  leur constitution &&tique, par exemple, des enfants maiades ou 



clonesIg. Ann de raclamer plus de prudence. les opposants au clonage fondent leur 
argumentation sur une 'bheuristique de la peur" telle que décrite par Hans Jonas dans 
Le Principe responsabilité (Jonas, 1993). 

Or, qu'elles soient pour ou contre le clonage, les perspectives courantes sur les 
implications du clonage sont rnalheureusemnt limitées. Les défenseurs du clonage 
croient naïvement que les probI&mes de notre monde peuvent etre résolus grâw A 
i'innovation technologique, alors que les d6tracteurs du clonage attribuent, non moins 
naïvement. les problémes du monde à un abus de technologie. Pour employer une 
terminologie de Rehmann-Sutter (1993), les premiers. de par leur perception Lunitee. 

font preuve de réductionnisrne technique, et les seconds, dont la perception est 
tgalement limitée. pèchent par réductionnisrne critique. 

Dans un tel contexte, une ethique pour la complexité doit s'attacher à trouver k 
moyen de rapprocher ces points de vue restrictifs et de les mettre en tension afin de les 
rendre récursifs. 

6.4. La complexité du clonage 

La question du clonage se révtle être un mimir qui nfïète les valeurs que 
chacun d'entre nous tient au plus profond de soi et qui ddvoile notre perception 
personnelle de la place que nous occupons dans le monde. La dignité humaine, 
l'hdividuaiité. l'autonomie et la Liberté reproductive sont autant de valeurs mises de 
l'avant dans les discussions portant sur les implications ethiques du clonage des êtres 
humains. L'enthousiasme et les réserves souleves par les recherches en embryologie, 
plus particulihement sur le clonage, et par les recherches en procréation humaine, ont 
évolué en fonction des CvCnernents politiques. sociaux et cuiturels contemporains de ces 
dtcouvertes. ParaiMement, les positions éthiques soulevées et debattues dans le cadR 
de ces recherches, ainsi que les valeurs sur lesquelles reposent ces positions éthiqws, 

ont suivi une tvolution similaire. Au chapitre 5 nous avons fait remarquer que les 
valeurs sont des émergences. et donc alttrables. contrairement il ce que prétend 

d&t?d6s. Puisque la seule et unique raison de cloner un humain est de créer une cépiique gthétique & cet 
individu, le clonage d'un enfant. d'après Annas, nous encourage à considaer cet enfant comme un bien 
interchangeable (Annas, 1998). 
'' La dignit6 humaine, concept difficile h défuiir, a constitue l'un des enjeux les plus ddbanus dans les 
controverses entre ciéfensews et démteu~~ du clonage humain (Kahn, 1997 Mar 13, lu1 24 ; Harris, 
1997 ; Katscher, 1997 ; Sbiipiro, 1997). Alors quc certains rejettent un recours à la digniié humaine 
comme €tant une approche manquant de rigueur (Mackiin, 1997). d'aums mettent en garde leurs pairs 
contre un excès & pragmatisme qui masquerait la portée morak du clonage des &es humains (Kas 
cité par Kolata, 1998). 



l'éthique classique. De nouvelles technologies telles que la fertilisation in vitro et le 

diagnostic prénatal. peques à une Cpoque dom6e comme Ctant dangereuses et dant ii 
l'encontre de l'ordn naturel établi, et donc B proscrire. sont devenues courantes et ont 
constitué par la suite un droit fondamental. Moshe Tender. un rabbin orthodoxe, 
biologiste. qui enseigne l'éthique mBdicale. fait la remarque suivante : 

"Societal ethics has failed us (...) The will of society was once that abortion 
is murder ; a few decades later it is the constitutional right of every 
American. That is  part of the schock of the Dolly clone. It is not that it's a 
sheep, but that we behave Iike sheep." (Tendler cité par BBilger, 1997 : 19). 

Cette constatation souligne l'importance d'inclure l'événement et l'histoire dans 
l'analyse de la question du clonage. Nous avons w que le temps fait partie de h 
ddfhtion interne de toute organisation active (Morin. 1977). Murray Gel1 Man, dans 
The Quark and the Jaguar (1994) dkveloppe la notion de "logical deph" qui permet en 
partie de déterminer le Nveau de complexité d'un phhomène par le temps que nécessite 
le développement du dit phtnomène. 

6.4.1. L'importance de l'histoire 

Le clonage d'une brebis adulte par Ian Wilmut et ses colkgues, en 1996, 
comporte une histoire qui doit être prise en considkration lors de l'examen des kactions 
et des controverses qu'il a provoquées. Nous avons pu identifier quatre phases dans 
i'6volution scientifique du clonage et dans les réactions suscitées par ces 
ddveloppements. Pendant la première phase (des années cinquante aux années soixante- 
dix), un optimisme extraordinaire traduit une confiance aveugle dans les promesses de 

la science. La naissance de la bioéthique, après plusieurs scandales retentissants en 
exptrirnentation humallie et suite aux nouveaux dilemmes ethiques posés par les 
développements  scientifique^^^, n'a pas sutfi B dissiper k sentiment positif qui kgnait 
pendant la pgriode optimiste. 

L'avtnement du premier bebé éprouvette et la ddcouverte de l'ADN recombinant 
ont profond6ment marqu6 le ton des discussions concernant les impücations éthiques et 
sociales du clonage. Lors de la p h  de myimice, [es mises en garde contre la menace 
que représentaient les appiications de la sciene se sont substitu6es aux discours 
louangeurs à l'endroit de la science garante d'un avenir meilleur. Le fait que le l i m  de 

R o ~ c k .  annonçant la réussite du premier clonage d'un &e humain, ait pu attirer une 

Voir chapitre 1. 



auditoire crédule. témoigne de la méfiance que la societé 6prouvait h I'tgard de la 
science. Selon l'opinion dominante, les scientifiques n'&aient pas dignes de confance 
car plusieun d'entre eux n'hésiteraient pas à utiliser des technologies aussi excitantes 
que le clonage. quand bien même elles comporteraient des risques considérables. 
Ce sentiment de suspicion s'est maintenu jusqu'à l'tpoque actuelle, que l'on designe 
parfois de période d'anti-science (Kolata, 1998). La déclaration selon laquelle le livre 
de Rorvick n'&ait qu'une supercherie et le fait d'avoir réalisé que l'ADN recombinant 
ne constituait pas une menace aussi importante que cenains chercheurs l'avaient laissé 
croire, ont eu l'effet d'inttnompre les discussions sur les impiicatiotls du clonage sans 
qu'aucune leçon ne puisse dtre tirée. Plus grave encore, aucune mesure n'a dté adoptée 
en prévision d'un prochain d6veloppement scientifique qui remettrait en cause 
l'existence m&me de l'humanité telle que nous la connaissons. 

La courte période d 'espoir et de désillusion, de 198 1 à 1984, a vu des résultats 

d'abord très encourageants (Illmensee et Hoppe, 198 l), puis terriblement décevants 
(McGrath et Solter. 1984). sur la possibilité de cioner des mammifères. Dans un 
premier temps, toute la communauté scientif~que s'est mobilisée en faveur de la 
recherche sur le clonage mais a fmalement pris parti pour ['abandon d'une telle 
entreprise. 

La phase du pm@ comme moteur (1981-1997) a été propulsée par la 
&couverte de Steen Willadsen demontrant qu'il etait possible de cloner des cellules 
embryonnaires non différenciées de brebis (Wiliadsen, 1986). Suite à cette ddcouverte, 
les compagnies de biotechnologie ont tenté, sans attendre que les efforts aient porté 
hi t ,  de créer des troupeaux de bestiaux clonés, sdlectiods pour leurs caractéristiques 
monnayables. Ces tentatives de cotnmercialisation n'ont pas men& h ce qu'il a dd 
possible de retracer, h des débats sur les implications éthiques du clonage. 

Le manque de communication entre les SpécialitCs scientifiques, k conwle 
exerce par la Mont sur les scientifiques et le laisser-aller adopte suite aux frayeurs, 
&menties, de la fin des mées 70, ont, ensemble, d é  une situation sociale dans 
laquelle personne n'&ait préparé & l'annonce du clonage de cellules adultes de brebis 
par Ian Wilmut. En effet, les expériences de clonage que Whut  avait d'abord faites 
sur des cellules embryomaires diffirenciées de brebis (s'apparentant B des cellules 
adultes) n'avaient pas stimuit5 l'intérêt de la communauté scientifique parce qu'elies 
étaient issues de l'agriculture, domaine ignoré par la science fondamentale (Whnut et 
Campbeli, 1996). Pourtant, œ sont ces &ma expériences qui ont motiv6 Wilmut B 
tenter l'impossible. le clonage de cellules adultes, qui eu pour résultat la naissance de 

Doliy (Wïrlmut et al.. 1997). Pour leur part, les chercheurs en embryologie étaient 



convaincus, depuis la publication de l'article par McGrath et Solter en 1984. que le 
clonage de mammBes &ait impossible. Le clonage de cellules embryonnains non 
dinknciées par Willadsen (1986) n'a pas suffi il dementir les conclusions de Solter. 
L'impossibilité de cloner des cellules issues de maRuniferes adultes était devenue, pour 
reprendre un concept d'Edgar Morin, un mythe contemporain (Morin. 1 990). Ainsi, 
l'annonce du clonage de la brebis adulte a surpris la commuaauté scientifique, tout 
autant que les m6dias. qui ne savaient comment réagir à la nouvelle. Aujourd'hui, la 

socidté est à la fois attirée et effrayée par les nouvelles possibilités qu'offre le clonage. 
Pour Nancy Duff, 

"Many people wonder if this is a miracle for which we can thank God. or 
an ominous way to play God ourselves" (Duff, 1997). 

6.4.2. La récursivité des tendances oppodes 

Malgré les développements importants que cette nouvelle technologie peut 
apporter dans les domaines de la reproduction anllnale et de la médecine humaine, son 
application chez l'humain comporte plusieun risques qui ont été soulignés par les 
détracteurs du clonage. U s'agit maintenant de pouvoir maintenir en tension ces intdrêts 
opposés a h  de les rendre récursifs. Selon Morin. la sociét6 doit fonctionner avez 
énormément de d6sordre et de conflits. Les 6vénements perturbateurs constituent des 
obstacles que la soci6t6 doit surmonter pour se dtpasser elle-même, à défaut de quoi 
elle succombe (Morin. 1990). Le clonage peut représenter un tel d6fi pour la socidte en 
stimulant des debats sur le sens de la reproduction humaine, sur la n6cessitk ou non de 
réglementer la recherche sur les etres humains et sur la nature & la relation entre la 
socibtd et la science. 

À ce sujet, Moshe Tender, s'adressant à la commission pdsidentieiie instaurée 
par Bill Clinton pour analyser les implications 6thiques et légales du clonage, uulise une 
analogie talmudique pour iiiustrer son propos : I'Cp& et le livre sont descendus des 
cieux entrelac& et Dieu dit "choisis le livre et vis ou l'épée et meurs". Or, Dieu n'a pas 
dit "l'tpée ou k Livre" car il a dom& l'epée et le livre ensemble. Alors, conclut Tendler. 
demeure la question de savoir si nous sommes prêts B revêtir i'ép6e avec le Livre ou si 
nous préférons délaisser le livre pour conserver une epée dénudée. Il ajoute que toute 
action humaine est potentieiiement borne ou mauvaise. Le travail de L'homme consiste 
en fait à assurer que 1'6pée soit toujours nvetue du message du h m  (Tender, 1997). 

Dans le même sens, Tencüer précise que dans la tradition juive, les humains 
sont obliges d'aider B maîtriser notre monde, aussi longtemps qu'ils ne transgressent 



pas la volontt de Dieu. De cette manière, la dbcision de ne pas utiliser une technologie 
pouvant avoir des conséquences favorables. par peur des conséquences néfastes qu'elle 
pourrait engendrer. ne serait pas en accord avec la tradition juive. 

Pour fain valoir son point de vue, Tendler a recours & l'histoire d'Adam et Ève 

racontée dam la Genése. Dieu dit à l'homme : 'Tu peux manger de tous les arbres du 
jardin. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car, le 

jour où tu en mangeras. tu mourras certainement." Mais si Adam et Ève ne 
connaissaient pas le bien et le mal, comment pouvaient-ils commettre un @ch6 ? 

D'aprés Tendler, ils connaissaient le bien et le mai. Par conséquent, l'arbre du bien et 
du mal permet ici à l'homme de croire qu'il peut réévaluer la mesure de ce qui est bien 
et mal. Selon cette interpdtation, le clonage n'est ni un bien ni un mal en soi. Le 
problème est de déterminer si certaines applications du clonage peuvent transgresser le 
royaume de Dieu2'. 

6.4.3. L'exploration de l'espace des états 

Comment savoir quand les actions humaines d6passent le tolérable ? Comrnent 
évaluer le niveau de dtsordre que la sociétb peut gdrer sans se résoudre B l'oppression ? 

Tl est clair qu'une plus grande libertt au sein du système risque de favoriser l'apparition 
de certaines pratiques excessives susceptibles de mettce en danger la survie de la 

socidtd. L'exploration de toutes les possibilités offertes par la science s'apparente au 
ph6nomtne à l'œuvre lorsque l'on explore l'espace des états en complexité (siate space 
exploration). Ce phénomène n'est pas &ranger aux comportements déjà obsenrés dans 
le domaine de la procréation. L'attracteur, concept employé en physique dans I'ktude du 
comportement des systemes dynamiques et explique au chapitre 2, est une daon dont 
le mouvement est limité ii un espace de I'6tat. c'est-à-dire B l'espace dont les 
coordonnées correspondent au degré de ii'berté du mouvement systémique. L'attracteur 
n'est pas une force d'attraction dans le systkme mais plutôt un état vers lequel le 
système gravite. basé sur les interactions au sein du système. En matière de 
procréation, des réalites telles que l'implantation d'embryons chez des femms 
ménopausées ("Embryology", 1994) et la naissance d'enfants d'une mtie porteuse qui 

'' L'interprétation de Moshe Tendler diffère de celle proposée par le prêtre Albert Moracewski. membre 
de la Nationurl Coqfierence of Carholie Bishops. Dans la perspective catholique, Adam et Ève Ctaient 
libres à l'exception d'un interdit qu'ils ne pouvaient transgresser faute d'en mourir. En effet, d'ap.ès la 
nadition catholique* les ê m  humains ont r e q ~  ïinteiligence et le libre arbitre afin & pouvoir 
reconnaitre la v&rité et chercher librement le bien. Le clonage dépasserait ainsi les limites & ce qui est 



est en réalité leur grand-mère (Kolata, 1998)' représentent des exceptions par rapport au 
comportement reproductif dit habituel, B savoir celui que la majorité des membres de h 
sociétt tient pour acceptable moralement. Le (ou les) comportement reproductif 
dominant vers lequel gravitent 6vennie11ement les comportements marginaux constitue 
l'attracteur dans le domaine de la reproduction. Si le clonage d'êtres humains est 
effectud un jour, et plusieurs 616mena semblent indiquer que cela sera possible. 
il apmtrait comme un 6caxt marque par rapport au comportement reproductif habituel 
(si l'on accepte une définition large de la reproduction). Reste à savoir si le clonage des 
humains sera considtré à l'avenir comme un denpage ou comme un comportement 
reproductif acceptable qui pourrait être adopté par ceux qui le dksirent. Comme nous 
l'avons vu auparavant. la ceponse à cette question dtpend de notre conception de la 

nature humaine, des relations filiales et f d a l e s  et de la relation entre la socikté et la 
science. 

Pourquoi la tentative de clonage des humains apparaît-elle très probable dans un 
avenir proche ? Plusieurs tendances perceptibles dans notre sociéte actueile temoignent 
du pouvoir et du desir de réaiiser ce projet. il n'est pas possible. par contre. d'affirmer 
en ce moment que le clonage des humains deviendra pratique courante. Parmi les 
diffénnts facteurs pouvant influencer l'avènement ou non du clonage humain. 
mentionnons le manque de régulation de la recherche en procréation. la souverainet6 de 

I'autonomie, une demande pour le clonage de la part du consommateur, une tendam 
de plus en plus marquée vers la "gen~tisation'"~ des maladies et I'inesponsabilitt5 
géndralisée de la communauté scientifique. Ces facteurs et leur interaction pourraient 
créer les conditions favorables Zi l'application & la technologie du clonage chez 
l'humain. 

Malgré que la question du clonage provoque actueiiement de nombreuses 
controverses et beaucoup d'émoi. rien n'indique que ces réactions préliminaires 

n'évolueront pas vers une acceptation tacite, voire à l'indiff6rence. comme pour tant 

d'autres exploits technologiques en procréation tels que la fertilisation in vitro, 

l'injection inter cytoplasmique de spermes (1.C.S .I) et le diagnostic préimplantatour". 

- - - - - - -  - - -  

permis iî la race humaine car rien n'indique que les humains ont reçu le pouvoir d'aliCrer leur nature et 
la manière par laquelle ils viennent à exister (Moraccwski, 1997). 
xz C'est-Mire la foi en Ie pouvoir des gènes pour ducider l'essence de l'humanité. 

En 1978, Louise Brown a bté le premier MM dpmuvette, conçue par la fertilisation in vitro. Bien que 
l'exploit ait provoqué un tollé à I'ePOquc, la fertilisation in vitro a pmspéré g r b  aux dcmandes & 
couples infertiles. 
L'injection inter cytoplasmique de spermes (1.C.S.I.) permet la fertilîsation d'un œuf par l'injection & 
spermes malformés ou immobiles. Si certains chercheurs ont souligné un risque & malformation des 



Par ailleurs, la recherche en procréation est très peu dglementée. Les subventions 
venant presque exclusivement de la sphère privée. les cliniques d'infertilité sont libres 
de mener la recherche comme bon leur semble24, encouragées par les demandes des 
consommateurs (Kolata, 1998 ; Annas. 1998b). Ii ne faut pas ignorer le fait que la 
recherche progresse souvent dans certaines voies parce qu'a y a une demande pour 
ce@ recherche. Dans un rapport du parlement europtkn (Hkh Report : 1989-199 1) 

sur le projet du gdnome humain, Benedikt Hiirlin note que l'avènement de tests 
gen6tiques provoque une insistance de la pan des f d e s  quant i leur utilisation. 
Ces f d e s  exigent l'autonomie en ce qui a trait à la procrtktion : 

*& (...) individual eugenic choice in order to give one's child the best 
possible start in a society in which hereditary traits become a critenon of 
social hienurhy" (Hiirlin cité par Kevles et Hood. 1992 : 3 19). 

Nous vivons dans une societd de droits et non de responsabilité. La science 
doit répondre à tous les dksirs, même si ceux-ci apparaissent dtmesur&. Par exemple, 
l'étude de Wem et Fletcher en 1989 indique qu'au nom de l'autonomie de leurs 
patientes. les médecins canadiens et américains ne sont pas dCfavorables à l'avortement 
sélectif pour cause de sexe non désire. George Amas note que l'industrie de la 

reproduction assistée répond aux desin des adultes, ignorant les intérêts des enfants. 
Il souligne que l'on a utilisé l'argument de l'avortement comme une dkcision privée 
pour s'opposer il la réglementation existante dans le domaine de la reproduction 
assistde. Pounant, l'objectif recherché en reproduction assistee est la naissance d'un 
enfant et non la mise & terme d'une grossesse (Amas, 1998b). 

embryons avec l'utilisation de cette technique, les médecins d'infertilité et les couples infeniles ont 
continué utiliser le 1.C.S.ï. ("La fécondation", 1995). 
En 1992, la procéùm sumomméc BAB1 (BIastomere Anal'sis Before Implantation) a permis 
l'implantation d'un embryon exempt de fibrose kystique alors que les deux parents &aient atteints & 
cette mdadie (Culotta, 1992). Certains ont caractérisé le diagnostic préimplantatoire "d'eugdnisme 
doux", mois cette tcctuùque est acceptée désormais et est utilisée dans plusieurs cliniques d'infertilité 
(Ponchelet, 1992 ; Bonneuil, 199 1 ). 
25 On trouve un exemple de la liberte des cliniques d'infcnilit& en rnatibre & recherche dans la 
communication scientifique faite par Jeny Hidl et Robert Stillman, du centre m a i d  de l'Université 
George Washington, au congrès de I"'American Fertility Society" à Monttéal en octobre 1993. 
Ces chercheurs ont annonce avoir réussi il cloner des embryons humains, btant parvenus à en tirer ds 
jumeaux ou des tripl& identiques (Kolberg, 1993). Bien que l'objectif & leur &aide ait été d'augmenter 
le taux & succès & la fertilisation in vitro, œ genre d'expérience était tacitement condamné par la 
p d c  rnajoritk des soci6iés ayant hdk?  la question des nouvelles technologies & reproduction. Alors 
que cette découverte avait soulcv6 plusieurs controverses quant ii ses implications éthiques (Lamben 
1993 ; a Le clonage io, 1993 ; Brogan, 1993). la communication scientifique de Hall et Stillman a &té 
c l ade  comme L'une des mcflleures du congrès, pnkntée sous la nibrique "Gcmral Program Rize 



Dès i'annonce du clonage de M y ,  plusieurs chercheurs de cliniques 
d'infertilité rapportent avoir eu des demandes pour le clonage de la part de patientes. 
Plusieurs scénarios de clonage ont été envisagés comme moyens de pallier I'inferiilitt. 
On a par exemple proposé d'insérer de l'ADN d'un père dans l'œuf &une donneuse. 
pour contourner l'infertilité d'une mère!. Un second scenario suggère de cloner des 
embryons dans des celiules énucl66es de donneuses saines, afin d'aider les femmes 

dont les œufs peuvent être feitilids mais qui n'arrivent pas à porter les fœtus terme. 
On a enfin pensé aider les femmes dont les ovaires ne fonctioment pas en clonant des 
cellules maternelles dans un œuf &ucléé d'une donneuse, puis en procédant à 

l'avortement du fœtus résultant pour en prélever les ovaires et récolter les œufs que I'on 
fertiliserait par la suite au laboratoire (Kolata, 1998). Même s'il existe d'autres 
alternatives que le clonage pour pallier l'infertilité d'un couple (les méthodes 
actuellement utilisées). la liberté de pouvoir amener au monde et élever des enfants 
biologiquement lies aux parents semble difficile à proscrire. selon Robertson (1998). 

La demande pour l'utilisation de cette technologie est donc &He et les moyens 
pour répondre à ces demandes seront bientôt disponibles aussi. ïi ne faut pas croire 
pour autant que k clonage va devenir la norme en procréation. Des cas de clonage 
auront probablement lieu dans le cadre d'une exploration de l'espace des états. jusqu'à 
ce que la socidtt retrouve un autre &quilibre. 

6.4.4. Le contexte scientifique et social 

La question du clonage réapparaît B un moment où les gens sont de plus en plus 
convaincus. surtout P cause des médias. que les gènes déterminent la destinée humaine. 
James Watson, le codécouvreur de la structure de la mol&uie d'ADN, a même déclaré 
que "We used to think our fate was in the stars. Now we know, in large measure, our 
fate is in Our genes" (Jaroff, 1989). Nous vivons une époque de déterminisme 

biologique (Lewontin. 199 1 ; Rose et al., 1990 ; Strohman, 1993). Chaque semaine 
nous lisons des rapports scientifiques sur l'existence et la cartographie d'un nouveau 
gtne associ6 à tel comportement ou à telle maladie. Ces documents renforcent la 
conception emnte que l'homme est une machine qui réagit en fonction d'instructions 
programm6es par les gtnes et que la volont6 a un rôle bien faible B jouer dans la 
conduite de son destin (Rose et a l ,  1990 ; Hubbard, 1995). L'investissement de 

Paper", ce qui sugg&ait que la communauté Q pairs avait accepié et endossé la rechercbc en question 
(Lambert, 1993). 



sommes astronomiques d'argent et d'energie dans le projet du gCnome humain (POFI')~~ 
témoigne kgalement de la foi inébranlable que la société semble avoir placée dans le 
pouvoir des gènes2% 

Si les promesses de la technologie g6nCtique et le droit proclamé à i'autonomie 
en matitre de prodation peuvent motiver l'application du clonage chez l'être humain. 
ces mêmes éltments peuvent au connaire ralentir l'utilisation du clonage. En effet, au 
moment même où la plupart des gens croient faussement que les gènes sont 
responsables du destin, on celèbre l'individualité. L'idée de c&r des individus qui ne 
sont pas socialement uniques paraît effrayante à une socitté qui cmit de moins en moins 
i la possibilitt de créer des individus génétiquement identiques qui demeureraient 
physiquement uniques. Ces tendances antagonistes doivent êtxe maintenues en tension 
pour devenir récursives. Ainsi. la recherche en clonage chez l'humain sera à la fois 
encourag6e et refrénde par les mêmes tendances. en boucle dcursive. ce qui permettra 

un meilleur contrôle, car plus éclair& de I'6volution de cette technologie. Rappelons 
que la pensée complexe implique une méthode qui renvoie à la stratégie et h 

i'aniculation complexe des diffkrents domaines d'expérience. Une telle mise en cycle de 
la connaissance exige la conscience d'être implique dans le processus de connaissance 
et suppose une aptitude à la dflexivité2'. Cette réflexivité pennet de dépasser et de 

réunir les points de vue variés et limites. La science telie qu'elle est pratiquée 
aujourd'hui, surtout dans le domaine de la génttique. ne peut accdder à une appréciation 
réelle de la complexité du phenomène car la dflexivité en est absente. La science paraiAt 
rester aveugle sur son &le actuel et htur dans la sociétd. il en résulte une communautC 
scientifique déresponsabilisée face aux cons6quences déidtères de ses recherches. Avant 
la création de la bombe atomique, Oppenheimer avait dit : "When you see something 

Le W H  obéit h une initiative internationale qui vise à cur<aser les gènes. leur séquence et l e u  
emplacement physique dans le génome humain ainsi que dans le matériel gdnétique & certains 
organismes clé. 
' 6  Quoique Ie PGH a q u  de nombreuses critiques quant ih son manque de merite scientifique et par 
rapport à son coOt exorbitant, les études financées par le PGH se poursuivent sans entraves (Tauber et 
Sarkar, 1992 ; Maddox, 1993)- Bien qw de nombreux chcrckurs dalisent les limites & I'analyse 
gtndtique dans le cm des maldies multifactorielles, la cornmunaut6 scientifique a tendance ii insister 
auprès cles médias sur le potentiel diagnostique et thérapeutique des découvenes en g6ndtique (BegIey, 
1993 ; Strohman, 1994 ; Sing et al.. 1995). Les cherckurs sont-ils contraints de valoriser leur 
recherche afin de s'assurer un emploi ou agissent-iis ainsi par quete & profit dans la commercialisation 
de tests gdndtiqws ? De nombreux chercheurs ont des intérêts dans les compagnies & biotechnologies 
qui commetcialisent les tests diagnostiques gdnétiques. 

Voir la section "La connaissance de la connaissuice" au chapitre 4. 



that is technicaiiy sweet you go ahead and do it". Après que la bombe ait eté lâchée sur 
Hiroshima et sur Nagasaki, il prit la parole au MIT en 1947 : 

"In some sort of cmde sense (. . .) the physicists have known sin, and this is 
a knowiedge that they cannot loose?' - (Oppenheimer cité par Kolata, 
1998 : 8). 

Jusqu'à présent, la position dominante a &té de laisser la science d e r  là où elle 
voulait ou pouvait der ,  et de s'attaquer aux problèmes qu'elle soulevait par la suite. 
L'avénement du clonage des êtres humains comme possibüité réelle nmt en question 
cette attitude envers k développement de la technologie. Au Lieu de demeurer les 

esclaves du progrés, ne devrions-nous pas guider 1'6volution de la technologie afin & 

rehausser la dignité humaine ? Pour ce faire, il faut changer la relation qui existe entre la 
science et la société et instaurer une meilleure communication entre les disciplines. 

Parfois, les scientifiques tentent de caher les spéculations du public par rapport 
à certains développements scientifiques perçus comme étant trop dangereux, en niant 
tous les risques potentiels. C'est précisément ce qu'ont fait les chercheurs au sujet du 
clonage suite à la publication du livre de David Rorvick. Cette attitude, au lieu d'aider la 
sociétd à comprendre les implications réelles de la recherche, afin de lui permettre de 

participer activement au choix de l'orientation funire de celle-ci, la laisse complètement 
dans l'obscurité. Aux dires de Langdon W i ~ e r ,  l'application de nouvelles technologies 
implique nécessairement l'instauration de contrats sociaux. dont les termes ne sont 
connus qu'après-coup. Le malheur et le danger résident dans le fait que les membres de 

la socikté sont tenus par un contrat technologique dont ils ignorent k contenu (Winner, 
cité par Rechmann-Sutter, 1993). 

Le manque de communication enue la science et la société a encouragé 
l'acceptation de tout développement scientifique comme étant inkvitable. Plutôt que de 

remettre en question le bien fond6 d'une telle orientation en science, don qu'il en était 
encore temps, cette approche a favorisé une rationalisation quant au bienfait des actions 
entreprises, puisque inévitables. Leon Kass, dans son témoignage sur la question 
devant la National Bioethics Advisory Commission, cite Paul Ramsey : 

"Raise the ethical questions with a senous and not frivolous conscience. 
A man of frivolous conscience announces that there are ethical quandaries 
ahead that we must urgently consider before the future catches up with us. 
By this he often means that we need to devise a new ethics that will provide 
the rationalization for doing in the future what men are bound to do 
because of the new actions and interventions science will have made 
possible- in con- a man of serious conscience means to say in raising 
urgent ediicai questions that there may be some things that men should 
never do. The good things that men do can be made complete only by the 
things they refuse to do? (Kass, 1997). 



Les scientifiques eux-mêmes refusent d'assumer la responsabilité des 
const5quences & leurs recherches. Pour Daniel Cohen. qui a dalis6 avec son équipe du 
Génethon la première carte du génome humain, "la morale. c'est un vrai métier et œ 

n'est pas le mien" (Harrois-Monin et Charles, 1994). Dans le mEme or& d'idées, 
Ian Wilmut semble vouloir ignorer les implications Cthiques du clonage de Doily 
lonqu'il affirme que : 

"But this is my work. It has always k e n  my work, and it doesn't have 
anything to do with creating copies of human beings. 1 am not haunted by 
whai 1 do. if that's what you want to know. 1 sleep very well at night." 
(Wilmut cite par Kolata, 1998 : 24). 

6.4.5. L96cologie de l'action 

L'intention de W i u t  était de d6velopper des animaux pouvant produire des 
substances pharmacologiques pour utilisation humaine. Des brebis clontes pourraient 
devenir des usines vivantes en mesure de produire des substances à un prix modique 

par rapport au coDt des mCthoùes actuellement utilisées par les compagnies 
pharmaceutiques. Pourtant, nous savons que l'adon humaine. dès sa mise en œuvre. 

échappe à la volonté et ii l'entendement de son initiateur pour entrer dans un jeu 
d'interactions multiples qui la detourne de son but et qui lui donne parfois une 
destination contraire celle qui était visée (Morin. 1990). Le principe de tT6cologie de 

l'action dicte qu'une action se d é f ~ t  surtout par rapport à sa dCrive et non pas par 

rapport aux intentions de son initiateur. Les intentions de Wilmit se limitaient à des 

applications dans les domaines de la pharmacogCnCtique et de la reproduction animale. 
Le clonage ne représentait qu'une technique pour acc&îer plus rapidement ii son objectif 
de production de substances pharmafologiques. La derive Cventuelle de l'exploit 
d'avoir cloné un mamrniRre adulte demeure inconnue ce jour, mais déjh la portée des 
questions momies en jeu démontre la puissance & l'écologie de l'action. Le processus 

iaherent à I'Çcologie de l'action se d e s t e  tgaiement par les conséquences 
inattendues du moratoire institué aux États-unis. Pour des raisons de risques excessifs, 
la National Bioethics Advisory Convnission a cru justifie d'instaunr un moratoire de 
cinq ans sur toute =herche en clonage ayant comme objectif la création d'un enfant. 
Pourtant. d'après plusieurs commntateurs, I'effet observe est opposé à celui 

recherche. L'argument des "risques excessifs" ne suffit pas à empêcher la recherche sur 



le clonage humain de se po~~~uiwe si les risques sont contrôlds et diminu6s. suriout 
lorsque cette recherche est subventionnk par des sources privks (Hoyle. 1998). 

Un autre facteur prtseat dans l'écologie de i'action et qui passe souvent 
inapequ est l'exclusion de l'observateur au sein de l'observation. L'observateur est 
indissociabk d'une culture et d'une sociét6. Or Wiimut, k "père" de la brebis cloné, 
menait ses travaux en agriculture tandis que toute la recherche préliminaire sur le 

clonage avait eu Lieu en recherche fondamentale, plus particulièrement en embryologie. 
L'agriculture! et l'embryologie sont deux cultures totalement ciifferentes qui ne 
communiquent pas e n a  elles. C'est ainsi que la publication en 1996 par W i u t  dans 
Nature. la revue scientifique la plus lue en science. d'un article sur le clonage de deux 

brebis à partir de cellules embryonnaires di~érenciées de brebis (une premiére), est 
passée toialement inapequc dans la communauté scientifque en ghéral, de m2me que 
dans les medias (Wilmut et Campbell. 1996). En vérit6. cette expérience a ouvert la 
voie au clonage d'une brebis adulte l'année suivante par les mêmes chercheun. 
L'article publié en 198 1 par Davor Solter stipulant que k clonage d'un mammifère &tait 

impossible a eu comme conséquence de bloquer toute recherche fondamentale et toute 
subvention de recherche en m a t i è ~  de clonage. L'impossibilit6 de cloner des 
mammifères &ait devenue un acquis en science fondamentale. En agriculture, 
la recherche en reproduction animale était motivée par le profit. Pour cette raison 
même, les conclusions négatives de Solter, pourtant connues de Wilmut, n'ont pas fait 
cesser la recherche en clonage dans le domaine de l'agriculture. comme ce fut le cas en 
embryologie. 

L'annonce du clonage de Doiiy en 1996 a été une surprise totale pour les 
scientifiques et pour le monde entier. Cependant. Wilmut aurait-il osé cloner une brebis 
adulte si sa première expérience de clonage avait attiré I'attention méritée ? L'histoire 
aurait-eue suivi un cours diffknt ? Si l'on peut il juste titre poser la question, 
la philosophie qui prévaut de nos jours en science. à savoir de toujours tenter 
l'impossible, quitte B se préoccuper des conséquences dél6t&res de la recherche par la 
suite. laisse supposer que l'exploit de Wilmut aurait probablement été ment5 à bien par 
un ou plusieurs autres chercheurs ambitieux. 

6.4.6. La réglementation de la recherche 

Le clonage d'une brebis ayant été couronné de succès, le clonage d'un humain 

est alors &venu envisageable. Beaucoup de débats ont porté sur la pertinence 
d'appliquer un moratoire absolu, empêchant toute recherche en clonage, ou un 



moratoire prohibant uniquement le clonage humain ; l'objectif etaat de ne pas 
d6courager la recherche en technologie du clonage sans pour autant menacer l'avenir de 

l'espèce humaine. L'application d'une telle tégiementation s'est rév61& d s  ardue, en 
raison du peu de formation scientifique des membres siégeant sur les diff6rents 

cornites, charges de cette tâche difficile. Seulement aux États-unis, trois projets de loi 
sur le clonage humain ont dîé présentbs, deux B la Maison des Représentants et un au 
S6nat. mais tous ont Cte rejet& par des sous-comités qui en ont relevé les imprécisions 

et les lacunes scientifiques (Bilger, 1997). De plus, la commission mise sur pied par le 

président Clinion a soumis un rapport, le Cloning Prohibition Act of 1997. qui interdit 
tout clonage d'êtres humains, avec possibiiitté de révision dans cinq ans, sans interdire 

k clonage en recherche fondamentale. Plusieun chercheurs jugent néanmoins le 

moratoire inutile étant donnt que les seuls arguments contre le clonage humain 
concernaient la sécurité. En outre. les sanctions pour la contrevenants s'élbvent i des 
sommes que plusieurs considèrent exagkrées (Bilger, L997). Une n5glementation trop 
sévère risque d'entraîner l'exode de la recherche vers d'autres cieux plus cldments, où 
la recherche est moins régiementee. Les chercheurs intdressés à cloner des humains 
pourront donc toujoun s'expatrier. À la fin des a d e s  80, les compagnies de 

biotechnologie allemandes ont fi outremer pour contourner une régiementation perçue 
comm tmp sévère. Cette perspective inqui5t.e les hommes politiques am6ricains qui ne 
désirent pas provoquer un exoàe similaire (Bilger, 1997). L'approche légaliste s'est 
uniquement concentde sur l'élaboration de lois axées sur la prohibition et la permission 
d'agir dans le contexte du clonage. On ne peut que regretter l'absence de flexion 
quant à la manitre d'6valwr de fgon continue I'évolution de la recherche et l'impact de 

celieci sur une sociétt en mutation. Comme l'application de moratoires n'élimine les 
conflits ethiqua qu'en surface, il serait urgent de tenir compte du rôle 6volutif des 
antagonismes et des conflits dans la société. Il y aura des dérapages, certes. Mais ce ne 
sont pas des lois qui règleroat un problème 6thique aussi complexe que celui du clonage 
car il y aura forcément des trous dans les mailles de la Loi. 

6.5. L'ilaboration d'une pende complexe 

6.5.1 La complexité du clonage. Récapitulation 

Comme nous avons pu k voir, plusieurs canrttristiques complexes jouent un 
rôle déterminant dans la manieire dont sont perçues et abordées les UnpIications 
dthiques, l@ks et sociales du clonage de l'&e humain. Les caractéristiques complexes 
du clonage mntiomées dans ce chapitrr sont les suivantes. 



L'émergence des valeurs est @culi&rement perceptible dans le domaine de la 
procréation oii les développements scientifiques ont conduit à un renouvellement de 
la réflexion sur la nanue humaine. Des possibilit6s techniques telles que la 

fertilisation in viiro, la congClation d'embryons humains ou même le choix du sexe 
des enfants. perçues à une époque comme inimaginables car irrespectueuses du 
caractère sacré de la vie humaine, sont devenues un droit individuel fondamental. 
Par exemple, la naissance du premier bébé4prouvette en 1978 a dté l'objet d'une 
importante connoverse, surtout de la part de groupes religieux, dont t'Église 
catholique. On estime aujourd'hui à 3ûû 000 le nombre de telles grossesses assistbes 
depuis cette première réussite (Golden, 1999). 

a L'importance de l'histoire : nous avons vu que le clonage d'une brebis adulte. 
par Ian Wilmut et ses collaborateurs, comporte une histoire (organisée en quatre 
phases dans ce chapitre) qui détermine en partie les réactions que cette expérience 
suscite et la manière dont la société répond aux nouvelles questions qu'elle pose. 

La rérumivit4 des tendances opposées favorise l'évolution de la socidtd. Par 
exemple, la perspective du clonage de I'etre humain est B la fois favorisée et freinée 

par la tendance à la "génétisation" et par le culte de l'individualité, tous deux très 

présents dans la sociCté. D'une part, les promesses de la technologie g6n6tique et le 
droit proclamé B l'autonomie en matière de procréation, favorisent l'avènement du 
clonage chez l'humain. D'autre part, la peur de perdre l'individunüté en créant des 
individus génétiquement uniques. hine son utilisation. L'antagonisme entre ces 
tendances permet un meilleur contrôle de l'utilisation de cette nouvelle technologie, à 

l'instar d'un mécanisme de feed-back. Dc surcroît, ces antagonismes constituent un 
defi pour la société, qui soit succombe soit se dépasse elle-même en provoquant, 
entre autres. une réflexion sur le sens de la reproduction humaine et sur la nécessit6. 
ou non, de réglementer la recherche. 

L'exploration de l'espace des Ltats se remarque parLiculi5remnt dans le 
domaine & la procréation que d'aucuns consi&rent conmie &tant d'ordre privé. La 
tendance qu'a la soci6té d'explorer toutes les possibilités offertes par la technologie. 
en vani  du droit B l'autonomie en xnatiere de procréation, s'apparente B i'exploration 



des Ctats dans lesquels un comportement reproductif juge acceptabIe par la majorité 
représente l'attracteur, soit 1'Ctat où le système se repose 6venniellement. 

L'écologie de l'action, ou la derive de l'action par rapport aux intentions de son 
initiateur, se manifeste par l'ampleur des questions morales posées suite au clonage 
de la brebis adulte. Les intentions de Ian W h u t  se limitaient pourtant Zi des 
applications en pharmaco-gendtique et en reproduction animale. 

L'importance de la culture : l'exclusion de l'observateur au sein de 

l'observation exacerbe le d e  joue par l'kologie de l'action, entre autres parce que 
l'observateur est indissociable d'une culture, en I'occunence scientifique. 

Le manque de réflexivit6 de la communauté scientifique. Alors qu'il est 
clair que de nombreux scientifiques ne sont pas naïfs et daiisent les limites & 

l'analyse gdnetique, surtout dans le cas des maladies multifectorieiles qui résultent de 

l'interaction de plusieurs gènes entres eux et entre des génes et l'environnement, le 
message Livré aux mCdias et il la socidté en général, en est un d'optimisme fabuleux 
sur le potentiel diagnostique et th6rapeutique de telles découvertes. Pourquoi cette 

ambivalence de la part des nombreux scientifiques impliqués dans les etudes 
génomiques ? Les chercheurs veulent-ils s'assurer des sources de financement et. 
par le fait même, un emploi ? Ou est-ce par quête de profits dans la 
commercialisation de tests ghdtiques ? Ii est connu que de nombreux chercheurs ont 
des intérêts dans les compagnies de biotechnologie qui commerciaiisent les tests 
diagnostiques genetiques. Une chose est certaine, la tendance actuelle de tout 
expliquer par les ghes résulte d'une action combinée entre des chercheurs impliqués 
dans la recherche. des industriels, profitant des retombés de cette recherche, des 
medias, toujours intéressés B attirer l'attention, et des hommes politiques qui 
cherchent à augmenter leur cote de popularité en encourageant une recherche dont les 
retombées seront assurément bénéfiques pour la sociéte. 

Le manque de communication entre les spécialit4s scientifiques. 
La publication par Ian Wihut en 19% du clonage de deux brebis B partir de celiules 
embryomaires d@iérenciées est passée inaperçue (mal@ la primauté de cette 

exp6rience et sa pubiication dans N a m ,  la revue scientifique la plus prestigieuse) 
parce que L'expérience en question provenait du domaine de l'agriculturr, sph&e 



complètement étrang8re aux autres domaines scieniifiiques. Ainsi, la communauté 
scientifique n'était pas du tout préparée ii l'avènement de l'étape logique suivante, 
le clonage d'une brebis adulte. Le risque de derive d'une action est d'autant plus 
grand quand celle-ci est inattendue. 

Les aspects de complexité soulev6s dans ce chapitre sont ignods par les 
méthodes traditiomelles en bioéthique. Et lorsqu'ils sont mentionnés. ils ne sont pas 
pris en compte dans l'analyse des implications ethiques du clonage chez l'humain. 
La mtthode pour la complexitt en bioéthique tente d'intégrer ces domdes a€in 

d'éclairer leur rôle dans la ddfinition du probl&me, ce qui permet d'entrevoir la question 
du clonage sous un angle nouveau. 

6.5.2. La mCthode pour la cornplexit4 

Selon une croyance répandue. la science est neutre et ne fournit aucune valeur 
morak. Il est vrai que l'on peut adhérer ii ce point de vue si l'on se borne à ne 
considérer pue le contenu intelîectuel des thdories scientifiques, puisqu'il n'y a pas de 

relation logique entre ce qui bbest" et ce qui "devrait être". L'évolution historique du 
problème du clonage montre pourtant que des liens, que Lorne Graham dénomme 
"second or&r links", existent entre la science et les valeurs. il s'agit de valeurs 
associées à la science de par les situations socio-politiques existantes et grâce aux 
capacités technologiques de l'époque (Graham, 1977). Les thdories scientifiques et les 
innovations technologiques s'imposent à la sociétt de manière à confimer ou à infirmer 
les valeurs existantes (Graham, 1977). Selon cette optique, les valeurs ne sont pas des 
entités universelles et immuables, p u  importe l'époque ou la culture, tel que le 

présuppose I'dthique appliquée. Les contextes historiques, culturel, politique, 
scientifique, entre autns. Muent grandement sut le fait que certaines valeurs perdurent 
alors que d'autres disparaissent pour etre remplacées, ou non, par de nouvelles valeurs 
€mergentes. Le rôle prépondtrant du contexte dans l'éiaboration des valeurs en socidté 

ressort de l'analyse du clonage. 
Pendant la p'.& optimiste de L'après-guerre, alors que la victoh et les 

àéveloppemnts scientifiques promettaient un horizon sans nuage, le clonage 
apparaissait comm la méthode de choix pw assurer un meilleur avenir à I'humaniumanitt. 
par eugénisme positif. À la £in des années 70. suite aux scandales en exptrimntation 
humaine a en raison des inquit5tudes suscitaes par le développement de L'ADN 
recombinant, est survenue une atmosphère de d h c e  envers la science. rnéfiarrc. 



qu'a renforcée la publication du ü m  de Rorvick. Les scientifiques, se sentant menacés, 
ont nié toutes les possibilitCs du clonage dans l'avenir, mais ont dO réajuster leur 
position par la suite. C'est à cette époque que l'on a commencé à mettre en cause la 
nature de la relation entre la socibté et la science, où les scientifiques sont Libres de 
mener la recherche comme bon leur semble, sans contr6le social ou sans évaluation des 
implications de telies recherches, sauf après-coup. 

La période de l'espoir et de la désillusion nous renseigne sur I'impomtnce 
attriiuée aux résultats scientifiques. Le résultat positif obtenu par ïlimensee. qui avait 
réussi à cloner trois souris, a mobiiis? toute la communauté scientifique et a marque un 
essor de la recherche en clonage. L'Uinrmation de ce dsultat scientifique a eu l'effet 
inverse de tarir k fuiancement de cctte recherche et a mené, en grande partie, à 
l'abandon de la recherche dans ce domaim. C'est la quête du profit, ik l'époque du 
profit conune moteur, qui a eu raison des obstacles présentds par le clonage. Cela révèle 
indubitablement un signe de notre Cpoque qui semble tout enti&re régie par les lois du 

marché, 

Étant donne que les valeurs ne sont pas internes Zi la science mais qu'elles lui 
sont insufflées par un contexte historique, scientifique et social, il se pourrait que h 
sociéte soit tentet de liirer encore davantage les scientifiques de toute responsabilité 
concernant ks conséquences de leur recherches. Mais c'est le contraire qui devrait se 
produire. Ainsi, la nsponsabüité des chercheurs quant la portée de leurs recherches 
doit être accrue et non dduite car l'impact des valeurs émergentes dérive d'une relation 
changeante entre la science et la soci6té. Les chercheurs ne doivent pas uniquement 
tenter de dçtemiuur œ qui peut être fait actuellemnt avec les découvertes qu'ils font 
mais, en toute probabilitt, ce qui pourrait etre fait B l'avenir avec les résultats de leur 
recherches, vu les valeurs actuelles et les forces sociales existantes (Graham, 1977). 
En d'autres termes, il convient de recomaître la puissance de l'écologie de l'action. 

La dichotomie entre les domaines individuel et social, maintenue dans la 
pratique actueiie de la bioéthique, & même que la place qu'occupent l'individualism a 
les droits individuels, n'encouragent pas l'adoption d'une ethique de la responsabilitt. 
Cetîe forme d'éthique appadk cepndant essentielle par rappon B un enjeu tel que le 
clonage où I'dtendue des implications ethiques, sociales et juridiques est si vaste et où 
l'écologie de i'action est si influente. De plus. la bidthique n'accorde pas une attention 
assez grande B la nature changeante des relations en société et entre ia socidté et ses 
institutions, dont la science. En fait, l'analyse ethique se Limite surtout au respect des 

relations contractuelles entre les individus et non entce l'individu et le reste de la 
communauté (Fox et Swasey, 1984). 



La situation p d c k  du chercheur œuvrant dans le système acadhique. dont la 

suMe dépend de sa capacité de publier des résultats2% de sa faculté, intimement liae 
au nombre de publications, d'obtenir du f u a n ~ e m n t ~ ~ ,  rend ardue la prise & 

responsabilités pour le chercheur implique. Ii ne s'agit donc pas seulement d'une 
attitude dpréhensible de la part des chercheurs qui rehisent la responsabilitt des 
consCquences de leurs travaux, puisque la situation dm rend cette tgck 

paniculi8rement difficile, si ce n'est impossible. Afin de permettre au chercheur & 

dflechir aux consCquences de ses recherches. il faudrait transformer le systeme 
d'évaluation et de financement de la recherche, tout en apportant des changements sur le 
plan de la réglementation de la recherche. Si une teUe réorganisation constitue un sujet 
en soi dont l'ampieur depasse les objectifs visés par ce chapitre, la réglementation de la 

recherche apparaît en revanche comme une caract6ristique importante de la relation entre 
la société et la science et, à ce titre, merite notre attention. 

Les difFrcultés rencontrées dans l'application de divers moratoires interdisant le 
clonage humain témoignent du dtfi que repdsente la réglementation de la recherche. 
Comment réglementer la recherche pour eviter les const5quences néfastes de celle-ci 

sans interrompre les recherches qui poumient apporter des bienfaits énormes pour 
l'humanite ? Il est cenain qu'en laissant beaucoup de Iibeitb à la socidté, I'exploration 
des possibilités en mati8re de procréation. que nous avons défuie comme une 
exploration de l'espace des Ctats en complexité, peut mener à des dérapages. Mais ceux- 
ci W e n t  saas doute par se stabiliser autour d'un attracteur de comportement 
reproductif acceptable pour la majorité. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut 
accepter comme intvitable tout développement scientif~que et toute utilisation &entuelle 
des découvertes. Le d6fi pour la socidté consiste reconnaitn quelles explorations 
présentent des excès inacceptables, en vertu d'un individualisme excessif, et non B 
trouver des comportements acceptables pour la société dans son ensemble. Comme 
nous l'avons souligné au chapitre 5, toute évolution comporte des h6morragies. 
La mdthoâe pour la complexité en bioéthique devrait pouvoir reconnaître, signaler et 
éventuellement stopper les exch comportementaux, perçus comme trop dangereux pour 
la suMe de la société. En même temps, une W e  méthode ne devrait pas empêcher toute 
évolution dans les domaines considérés risques, tel que le clonage, car k milleur 

D'oh ie dicton COMU : "pubiish or pecish". 
" Ce financement s'obtient grâce O des dcmadcs & fonds, pour IesqueUes existe une conipétitïon 
acharnée entre les chercheurs. 



contrôle demeure encore l'auto-orgaaisation du système adaptatif complexe qu'est la 

société. 
En raison de l'imperméabilité du savoir scientifique. une réglementation externe 

la communauté scientifique paraît illusoire car non adapt6e à la réalité scientinque des 
pmbI&ms. Une telle réglementation ne peut qu'être nefaste car elle limitera la recherche 
de maniére inutile et risquera d'eneaîaer l'exportation de celle-ci vers des lieux où 
existe une réglementation plus souple. Afin de contourner ce problème, certains auteurs 
ont propos& avec raison, de laisser aux chercheurs désireux d'entreprenàre une 
recherche pouvant mettre en jeu l'avenir de I ' h ~ t 6  1a tâche de prouver la nécessité 

de cette recherche (Amas. 1998a). Par ailleurs, il faudra que les scientifiques 
reconnaissent la part de la subjectivité humaine en science. s'ils veulent pouvoir 
ptocbder à une dflexion critique sur leur action et sur les implications sociales de celle- 
ci. Une milleun communication devrait également s'instaurer entre les diffdrentes 
branches de la science et entre la science et la soci6té pour que cette dexniere puisse 
s'impliquer de manie= &laide dans les choix lies il l'appkation thentuelie des 
technologies et B l'orientation hitm de la société. 

Le seul moyen de sortir de l'impasse créée par l'opposition entre les défenseurs 
et les adversains du clonage consiste il elargir les points de vue restrictifs de chacun et à 

les replacer dans leur contexte. La mise en cycle des positions opposdes, tenues en 
tension. permettra. nous l'espérons, d'atteindre un meta point de vue. Parce qu'il tient 
compte des aspects complexes mentionaies ci-haut (notamment l'histoire, certains traits 
de la société actuelle et la nature & l'interaction entre science et societ6). le &ta point 
de vue permet une meilleure compréhension de l'origine des positions divergentes. 
L'analyse des controverses devient alors un exercice de perception, situ6 ii un niveau 
second. où ressortent les tldments, jusqu'alors masquts. ayant influenc6 les prises de 

positions diverses, en offrant une nouvelle perspective, plus éclaitee, sur les mêms 
questions. Dc même qu'un consentement ne peut &e v6ridique que s'il est éclairé, 
l'analyse des implications éthiques, I6gdes et sociales d'un dilernme doit êtm &lairat 
pour correspondre à la complexité réelle de la situation. La mise en cycle des positions 
contradictoires diffère considérablement & Pappmhe méthodologique Wtiomeiie de 
la bioéthique? deductive. qui prise un raisornernent logique, fondé sur une théorie 
momie générale et les concepts qui en dérivent. Une telle appmche ne prête pas 

attention au contexte daas lequel survient le problème ethique 6tudi&, pourtant essentiel 
B la comp&nsion et B la résolution Cvenl~eiie du probltme. 



Alors que le clonage des humains ne sera pas pratiqué Mquemment dans un 
avenir proche puisque beaucoup de questions. scientifiques et sociales, demeurent sans 
réponses. le questio~ement moral et social qu'il suscite profitera certainement à h 
soci6t6, si elle en tire des le~ons pour l'avenir. L'enjeu du clonage. de par les niveaux 
de complexité qui le composent, offie un terrain d'exploration fertile pour i'6laboration 
d'une &hique pour la complexité. Nous sommes encore au stade de la découverte et 
nous ne pdtendons pas apporter des solutions mais plut& des pistes d'exploration. 
Nous poursuivons maintenant notre recherche en abordant une question débattue depuis 
des siècles sans que l'on ait pu trouver d'issue au labyrinthe qu'elle drige, l'euthanasie. 
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Chapitre 7 

L'EUTHANASIE 

L'euthanasie, source de controverses depuis des siècles, attire nom attention de 

par sa grande complexitt5. La complexité de l'euthanasie se situe à plusieurs niveaux 
interreli6s. telle une hidmhie complexe, dynamique. 

À la base, il y a la complexité des termes du débat sur la 16galisation de 

l'euthanasie. Termes medicaux et usuels, expressions et slogans, tous comportent des 
sens differents. dépendant des convictions morales et de la formation de l'interlocuteur. 

La récurrence des débats et les causes cachées de leur réapparition représentent 
un second niveau de complexité. En effet, certains facteurs socidconorniques, mal 
déte&&, agissent en tant que catalyseurs des débats qui reviennent périodiquement 
sans trouver de résolutions. 

L'euthanasie est une question qui se situe l'interface du système médical, de h 

socidt6 et de l'individu. Les relations entre ces diffkntes entites, et I'interàépendance 
qui les caractérise, determine un troisième niveau de complexit6. 

Le contexte sociotemporel, et le rôle qu'il joue dans la définition des pmbkmes 
posés par la 16galisation de l'euthanasie, ajoutent encore un autre niveau de complexité. 

Finalement. le probléme de l'organisation. essentiel à la pensée complexe, 
parcourt les diffirents niveaux de complexité & l'euthanasie et met en &idence les 
lacunes des méthodes actueiies de la bioéthique. Ces méthodes, statiques et 

réductionnistes. sont incapables & teair compte des multiples afpects dynamiques a 
complexes, intrinsèques à la question de l'euthanasie. 

Après avoir fait le point sur les définitions employées dans ce chapitre, nous 
parcourrons l'histoire des débats sur l'euthanasie, puis les arguments pwr et contre la 

* .  . Kgalisation de l'euthanasie. Ces sections prçluiiuiairrs prépareront le tenain B 



L'exploration de la cornplexit6 l'œuvre dans l'objet 6tudik. Comme l'euthanasie est un 
exemple de ce que nous appelons la complexité en bioéthique, elle invite à élaborer une 
pensée complexe, susceptible de faire face à cette complexitt5. Une telie pensée 
complexe représente une facette de la méthode pour la complexitd que nous cherchons ii 
défllllr et à développer dans le cadre & la pdsente thèse. 

7.1. Définitions liées ii l'euthanasie 

Les controverses actuelles concernant l'euthanasie. volontaire, involontaire, 
autoadministrée ou administrée par autrui, reflètent une certaine conhision au sujet de la 

définition même des termes du débat. il est important de clarifier ces concepts avant 
d'exposer les positions concernant la légalisation de l'euthanasie puisque le sens que 
l'on donne aux termes influence la prise de dticisions. 

Les termes varient en fonction de l'intentionnalité du médecin implique, de la 
nature du geste posé et du consentement du patient. 

Le terme euthanasie, un nkologisme crée au dix-septiihne siècle de la rencontre 
des mots grecs eu et thanatos pour signifier "belle mort", est employe couramment pour 
designer l'action consistant à provoquer la mort (délibérément, rapidement ou 
lentement. et sans douleur) de malades incurables qui souffrent démesurément. Cet acte 

est &galement &nommé "meurtre par compassion". L'épithète ''actif' est fréquemment 
associée au terme bbeuthanasie'*. Le. euthanasie active, pour souligner le fait que la mort 
a été provoquée ddiirément par autrui. L'euthanasie peut être quaiifXe de volontaire, 
involontain ou non volontaire, clépendamment si l'individu a ou n'a pas demandé et 
consenti de manii!xe libre et éclairée B ce qu'on hâte sa mon. On parle d'euthanasie 
volontain lorsque la personne y consent de maniere libre et éclaîrée. Dans k cas de 

l'euthanasie involontaire, le patient est apte B consentir mais il n'y consent pas (il peut 

ne pas avoir W consulté). Quant B l'euthanasie non volontaire. elle concerne des 
patients inaptes à consentir (Emanuel, 1994a). 

il importe de bien distinguer I'euthanasie des soins palliatifst. qui consistent non 
seulement à favoriser le plus possible L'avènement d'une "belle mortc pour les patients 

Les sains palliatifs sont "les soins destinés B soulager Ir souffcance physique, 6motionelte. 
psychosociale ou spirituelle, plut& qu'à gu€rir. ils ont pour objet Ic confort de la personne qui suuffiew 
(Comité sénatorial spécial sur l'euthanasie et l'aide au suicide (ci-ap& : Comité sénatorial), 1995). 
' La définition & œ qu'est une klh mort varie d'un individu à l'autre (Davignon, 
1995). L'expression & "bene monw désigne ici une mort exempte le plus possible & soufhwe 



atteints d'une maladie mortelle, mais aussi à soulager ceux qui souffmnt mais qui ne 

doivent pas mourir. Pour cette raison, David Roy préconise l'utilisation du tenne 
"euthanasie" uniquement dans les cas où la personne dont la mon est provoquee se 

meurt d€jii3. La mort peut être devancte par la personne elle-même ou par autrui, ou être 
assistde par autrui, volontairement ou non. L'euthanasie ainsi dbfde. concerne 

l'administration de la mort aux mourants. Selon Roy. l'euthanasie m e n  du suicide 

non pas par l'issue. la mort. mais par le contexte, en I'axumnce la présence 

(l'euthanasie) ou l'absence (suicide) d'une maladie incurable. progressive et mortelie 

(Roy, 1995 ; Roy et MaciIonaid. 1995). 
La plupart des auteurs ne souscrivent pas à la définition de Roy en ce qu'ils 

utilisent l'expression d'aide au suicide plutôt que le terme d'euthanasie dans les cas où 
autrui, habituellement un médecin, fournit des mddicaments ii un individu avec l'entente 

que celui-ci pourra (et il compte en géntral le faire) s'en servir pour s'enlever la vie. 

Dans la majorité des publications sur le sujet, la distinction entre! suicide et euthanasie 

n'est pas fondée sur la présence ou non de maladie mortelle. mais sur l'identité de celui 

qui pose le geste menant à la mort du patient. 

Par ailleurs, certains auteurs, souvent dans le but de minimiser les diffknces 

morales entre les actes, ajoutent les quaiifkatifs passive et idirecte au terme 

d'euthanarie lonqu'ils décrivent des actes distincts de l'euthanasie, tant par le geste 

posé que par l'intention motivant le geste. Ainsi. l'euthanasie passive signifie 

l'interruption4 ou I'omission5 des traitements de survie et 1 'euthanasie indirecte consiste 

à administrer des narcotiques visant ii soulager la douleur, mais qui provoquent 

accidentellement la mort du patient. Le fait d'employer les épithttes passive et indirecte 
prête ?i confusion puisque les deux pratiques qu'elles désignent sont. dans certaines 

situations, accepttes du point de vue Cthique et IQal (Emanuel, 1988 ; Meisel. 1991). 

L'euthanasie et le suicide assist6 ne jouissent pas. ou du moins pas encore, du &me 

statut juridique6. 

physique, psychique, spirituelle et morale et où le mourant a le sentiment d'être entouré d'&es 
aimants. 
' Dans cette definition, la mon n'a pas besoin d'être imminente. Elle peut survenir plusieurs mois plus 
tard. 

On interrompt les traitements & survie quand on cesse un traitement susceptible & maintenir le 
patient en vie. 
' On omet les traitements & s w i e  quand on s'abstient de commencer un traitement susceptible 8 
maintenir le patient en vie. 
' À I*exception des Pays-Bas où l'euthanasie est permise mais demeure techniquement illégale. et de la 
Colombie, où h Cour suMme a déclaré l'euthanasie Mgde à l'automne 1997 (Johnson. 1997). 
I'euthanasie et l'aide au suicide demeurent iI1égaux dans le reste du monde. La pratique du suicide assisté 
est il1dgale au Canada mais non en Allemagne 05 e l k  est tolérée (Battîn. 1992b). 



Étant dome que i'un des objectifs du chapitre est de faire un portrait historique 
et actuel des controverses concernant la ltgalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, 
nous aurons recours aux ddfinitions commun6ment utihées dans la Littérature 
spécialisée, ii l'exception des notions d'euthanasie passive et d'euthanasie indirecte, qui 
obscurcissent plut& qu'elles n'éclairent le débat. Voici les principales défitions des 
concepts de base auxquels nous renverrons le plus souvent. 

Euthanasie : provoquer delibérément la mort (rapidement ou lentement et sans 
douleur) d'un patient Ûfaig6 par une maladie incurable, mortelle, qui le fait souffrK 
terriblement (sms espoir de soulagement), par l'administration de médicaments ou par 
d'autres interventions. 

Euthanasie volontaire : l'euthanasie, telle que défuue plus haut, est effectuée 1 la 

&mande explicite du patient et avec son consentement &lairé. 

Euthanasie involontaire : l'euthanasie, telle que definie plus haut. est effectuk sur 
un patient lucide sans que celui-ci n'ait exprimé une demande à cet effet ou sans que 
celui-ci n'y ait consenti (par exemple, la demande n'a pas Cté faite au patient). 

Euthanasie non volontaire : l'euthanasie, telle que défhe plus haut, est effectuée 
sur un malade inconscient ou confus, mentalement incapable d'en faire la demande (par 

exemple, le patient est dans le coma). 

Aide au suicide : Un individu, habituellement un mddecin, fournit des médicaments 
ou un poison à un patient avec l'entente que celui ci pourra s'en servir afin de s'enlever 
la vie. Ii faut que le patient soit ragent de sa mort, mais que c e h i  résulte de 

l'assistance d'un tiers. 

- - -- - - - - - - - - 

En septembre 1993, la Cour suprême du Canada a rejeté la demaade d'une femme de la 
Colombie-Britannique au droit iî l'ai& au suicide. Sue Rodriguez mounait & sclérose latéraie 
amyotropbique avec une expectative de survie entre 2 B 14 mois. Les juges & la cour suprême étaient 
pattagés (5 contre 4) dans leur jugement que I'alin& 241 b) du code criminel, qui interdit L'aide ;iu 
suicide, n'était pas invalide en ce qu'fi ne portait pas atteinte aux droits de la plaignante, garantis par les 
articles 7, 12 et 15(1) & la Charte canadienne cies droits et libertés (Rodrguez c. P.G- Colombie- 
Brimique, 1993)- 



L'interruption ou l'omission des traitements de survie (euthanasie passive) : 
le fait de cesser d'offrir ou d'omettre les traitements de survie, entraînant ainsi la mort 

du patient. 

Sédation terminale (euthanasie indirecte) : I'administration de narcotiques à un 
patient dans le but de soulager sa douleur, provoquant accidentellement la mort de celui- 

ci par depression respiratoire'. 

7.2. Survol historique des débats sur i'euthanasie 

L'histoire agitée des débats portant sur la moralitt? et la l(gaüté de l'euthanasie 
est de longue durée. 

Une des premières références B l'euthanasie dans la litt6ratwe médicale date du 

serment dans lequel Hippocrate (460 - 377 av. J.-C.) exhorte les mCdecins ''ne jamais 
donner une substance mortelle à qui que ce soit même si on le demandait, et 2 ne pas 
fairr de suggestions ii cet effet". Cette opposition à l'euthanasie &ait minoritaire en 
Grèce antique et représentait l'un des principaux points de divergence entre 

l'enseignement d'Hippocrate et celui des autres médecins grecs (Saffron, 1970 ; 
Amundsen, 1978). 11 a fallu attendre Le moyen âge. entre les XIIe et XVC siècles, pour 

que la perception hippocratique devienne celle de la majorité (Amundsen. 1978). 
La position contre l'euthanasie a perduré jusqu'au me siécle, malgré certains 
dissidents dont Sir Thomas More (au XW siècle) et Francis Bacon (au X i 5  sikle) 
qui ont exprimé tous deux l'opinion que les mbdecins devraient pratiquer l'euthanasie. 
Pendant et suivant la Renaissance, les débats portent surtout sur le suicide et non pas 

sur l'euthanasie (Emanuel, 1994b). 
La question de l'euthanasie se pose de nouveau au XLX' sitcle, avec 

I'avénement de l'anesthésie et la decouverte de la morphine. Par la suite, l'intensité des 
débats a grandement varié selon les Cpoques, les circonstances sociales et historiques, 
et selon les pays. L'Angleterre, les États-unis, l'Allemagne et les Pays-Bas sont les 
pays où les discussions et les afüvitb lides à l'euthanasie ont été les plus marquées et 
les mieux organisées. 

' il est important de souligner ici que l'objectif rechercM par les soins palliatifs est I'bmancipation, ou 
la libération de la conscience du mourant & la domination & la douleur. tandis que l'objectif mcheFcM 
par l'euthanasie est la mort & ce patient. Un mourant qui w o i t  fkéqwmment des narcotiques pour 
conuôlw sa douleur mourra éventuellement suite B I'adminhûation d'une dose du médicament mais 
c'est un sophisme de prékndre que c'est k médicament et non la maladie qui a c& le dé& du patient 
(Tniog, 1993 ; Roy et MacDonald, 1995). 



7.2.1. La proposition de Samuel Williams et son impact 

Les années 1870-1906 en Angleterre et aux États-unis 

En 1870. Samuel D. Williams, qui n'€tait pas médecin de profession. fait la 

proposition, dans un club privé, le "Birmingham Speculative Club". d'utiliser 

intentionnellement l'éther et le chloroforme pour mettre fin à la vie de patients 

(Emanuel. 1994a). Cette proposition a eu un impact énorme parce qu'eue a été publiée 

dans un Livre pam en 1872 ayant fait l'objet d'une critique favorable (Williams, 1872) 

et réitér6e dans une revue trts appréciée. le Popular Science Monthly. De plus, 

Williams a su plaire aux darwinistes sociaux, désireux de trouver des applications de la 
théorie de l'évolution. développée 13 ans auparavant (Emanwl, 1994b). 

Les années 1880 à 1900 ont Cté propices à la publication de plusieurs articles 

médicaux et juridiques sur le sujet de l'euthanasie. aux États-UNS et en Angleterre 

('The Moral Side", 1885 ; "May the Physician". 1897 ; Rosenberg et Amnstam, 1901 ; 

"Euthanasia", 1903)- 

En 1906, un projet de loi, visant la Idgalisation de l'euthanasie. a éte pdsenté en 

Ohio. aux États-unis. Suite à de nombreuses protestations, le projet de loi a été rejeté 

(Emanuel, 1994a). 

Les débats sur l'euthanasie. aux États-unis et en Angleterre, ont alors connu 

une @iode d'accalmie, qui a duré environ une tmtaine d'annees. 

7.2.2. "La vie indigne d'être vécuen 

Les années 1920 en Allemagne 

En 1920, l'euthanasie est devenue un sujet d'intérêt en Aliemagne avec la 

publication de Die Freigabe der Venichtwrg lebenswwerten M e n 9  par Aified Hoche 
et KIaus Binding. respectivement psychiatre et avocat (Binding et Hoche. 1992 ; 

PfaMin, L986). Ce Livre prétendait que certaines personnes, dont les victimes de 

maladies incurables, les malades mentaux et les enfants défomtSs, mènent des vies 

"uidignes d'être vécues". En conséquence, donner la mon B ces individus apparaissait 

comme un traitement compatissant. en accord avec l'ethique m8dicaie (Binding a 

' Traduction libre : "La permission & dfeniirr Ia vie indigne d ' b  vécuew+ On trouve une nouvelle 
traduction anglaise du livre dans la revue hues in Law & Medicine 1992 ; S(2) : 23 1-265. 



Hoche, 1992). Le livre soulignait bgakment le coot exorbitant de soigner et de 

maintenir en vie ces personnes. Les iclées de Hoche et de Binding ont eu une inthence 
marquante sur la pensée ailemuide subséquente et ont é i t  adoptks intégralement par les 
Nazis. Bien que les programmes d'euthanasie et le gdnocide des Juifs soient des 
phénomènes Lés. ils dememnt distincts. en outre parce que le plaidoyer pour 
l'euthanasie avait eu lieu avant la montée au pouvoir de Hitler et des programmes 
d'extermination nazis (Roy, 1975 ; Den; 1989 ; Burleigh, 1990). 

7.2.3. La proposition de Killick Millard et son impact 

Les années 1931 -1969 en Angleterre et aux États-unis 

En 193 1, le docteur W c k  Millard propose une loi légalisant l'euthanasie dans 
son discours présidentiel ii la Socidté des officiers m&iicaux d'Angleterre (Millard, 
193 1 ; ''The President", 193 1 ; Hammond. 1 934). Avec cette allocution, la profession 
médicale se joint aux débats sur l'euthanasie d'une manière plus oficielle et plus 
structurée. Par la suite, Millard publie son discours sous fonne de livre, incluant un 
texte de projet de loi en faveur de l'euthanasie. le "Voluntary Euthanasia Bill" (Roy. 
1975). La position de Millard a encouragé la création du "Voluntary Euthanasia 
Legislation Society" par des médecins anglais 6mimnts désireux de favoriser la 

16galisation de l'euthanasie ("Voluntary Euthanasia: Ropaganda", 1935 ; "Voluntary 
Euthanasia: The New", 1935). 

Peu après, un vieux médecin de campagne en Angleterre confesse B la presse 
avoir pratique l'euthanasie cinq fois durant sa carrière. Suite P la publication de cet 
article, des journaux et des revues américaines et anglaises rivalisent de zèle pour 
imprimer des confessions. des requeies de patients pour l'euthanasie et des 
dénonciations par des m6deci.m et des associations médicales ('The Rigbt to KiW*, 
1935% 193Sb, 1935c ; "Medicine: Bntons", 1935). 

Un projet de loi pour la 16galisation de l'euthanasie est soumis au parlement 
britannique et renversé à 35 contre 14 voix, en ddcembre 1936 (Roy. 1975). 

Le rejet du projet de loi de 1936, le déclenchement de la deuxième guerre 
mondiale. la découverte des camps nazis et la reco~aissance de la participation de 

ddecins allemands au g6nocide ont consid€rablement cihinu6 l'ampleur des de'bats 

sur la ICgaIisation de l'euthanasie, sans les arrêter compl~tement (Alexander, 1949). 
À la fin des années 50, les débats sur l'euthanasie reprennent un peu de vigueur 

dans la iitt6rature légale (Kamisar, 1958 ; Wrlliams, 1958). 



Un projet de loi pour la légalisation de l'euthanasie est réintroduit en 1969 au 
parlement anglais. La proposition est rejetée à 61 contre 4 1 voix (Roy, 1975). 

7.2.4. Histoires de cas aux Pays-Bas 

Les années 1970- 1980 aux Pays-Bas 

L'intérêt porté à l'euthanasie par les Pays-Bas date du début des années 1970 

lorsqu'un médecin du nom de Geertmida Postma administre intentionnellement une 
dose excessive de morphine à son patient. Ce dernier était partiellement paralysé, sourd 

et muet et avait fait à plusieurs reprises la demande de mourir. À la mon du patient. le 

docteur Postma a et6 accusé de meurtre mais a uniquement eté condamné à une semaine 
de prison et à une année de l i i r t d  surveillée (Pence. 1988 ; De Wachter, 1989 ; 

De Wachter. 1992). Dans sa dkcision. le juge a spécifié les conditions devant être 
remplies pour qu'un cas d'euthanasie soit acceptable. À la suite de ce cas et d'un autre. 
la Socidt6 hollandaise royale de mddecine a émis une dcklaration en 1973 selon laqueîle 
I'euihanasie devait demeurer illégale. mais que les mbdecins devraient pouvoir y 

recourir pour soulager la souffrance de mourants. en cas de "force majeure" , c'est à- 

dire lorsque le médecin se trouve en situation de confiit entre son devoir de préserver la 
vie et son devoir de diminuer la souffrance (Brahms, 1990). 

Au cours des années 80. plusieurs cas d'euthanasie ont été soumis à la justice 
et, peu à peu. la societé Iiollandaise est venue à appuyer l'administration de l'euthanasie 
(Pence. 1988 ; De Wachter, 1989 ; De Wachter, 1992). Une entente implicite s'est 

cristallisée à l'effet que l'euthanasie serait permise et n'engagerait pas de poursuites 
judiciaires si le cas satisfaisait les trois conditions suivantes : 

1) L'initiative de demander l'euthanasie doit provenir du patient et cette 

demande doit être réit6de à plusieurs reprises, consciemment et Librement. 

2) Le patient doit être affligé d'une grande souffrance pour laquelle aucun 
soulagement n'existe, autre que la mon. 

3) Le médecin doit prendre conseil d'un autre médecin qui considtre 

I'euthanasie acceptable dans k cas en question. 
Suite B L'dtabiissement de plusieurs commissions, dont la plus impoztante hit 

celle de RemmeIink, et après plusieurs tentatives de loisg, le pariement hollandais a 

Consulter l'anicle de Robert Schwartz (1995) pour une exmuente revue de l'histoire & l'euthanasie 
aux Pays-Bas. 



adopté une loi en fMer  1993 qui accorde l'immW1ité judiciaire aux ddecins s'ils 
adhèmt aux trois conditions pour une euthanasie justifiable et s'ils avisent le coronaire 
d'un décès par euthanasie (Sirnoas, 1993). De fait. cette loi ne légalise pas L'euthanasie 
car ks  médecins qui ne respectent pas les trois conditions peuvent toujours êtns 

poursuivis en justice pour homicide. 

7.2.5. 661t's Over Debbiey' 

De 1988 à aujourd'hui aux Etats-unis, en Angleterre et à travers le monde 

C'est en 1988. Debbie a 20 ans. C'est la nuit. un résident en gynécologie est 
appelé auprès d'une patiente "qui a de la difficulté à dormir". Rendu sur place, il se 
rend compte qu'elle se meurt d'un cancer de L'ovaire. Eiie vomit de manière 
irrépressible & cause d'un medicament adrninistd par solut6 pour soulager sa douleur. 

Eile est 6maci6e, vieillie. pèse envuon 80 livres et respire très péniblement. EUe a les 
yeux creusés. le regard d6sespCrC. ne mange plus et ne bois plus depuis deux jours. 
La chimiothérapie s'est avéré inutile. Une femme, hagarde, se tient à ses cotCs et lui 

tient la main. Debbie chuchote au résident : "finissons en". il va chercher une seringue 
avec 20mg de morphine et dit 2i la femme qui lui tient la main de dire bonsoir à Debbie 
car il va lui donner quelque chose pour lui permettre de se reposer enfin. C'est la 

détente. l'apaisement des traits contractés par la douleur, une respiration réguli&e. puis 
raientie, et 4 minutes plus tard elle meurt d'un arrêt respiratoire. La recomaissance se 
lisait sur le regard de l'autre femme. 

L'histoire est publite de manière anonyme dans le Joumal of the Americrn 

Medical Association sous le titre "It's Over Debbie". 

La publication de "It's Over Debbie" dans JAMA, en 1988, a soulevé un toiid et 
a ravive les discussions sur L'euthanasie aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs 

(Siegler. 1992 ; Ragg, 1992). Cet intCr2t renouvelC a et6 accentué par le livre F W  Exit 
(1991) de Derek Humphrey, par les actes d'euthanasie commis par Jack Kevorkian et 
par les projets de lois pour Mgaliser l'euthanasie dans les 6tats du Washington, de la 

Californie, ainsi que dans d'autres dtats (Emanuel, 1994b). 



7.3. Les controverses sur la légalisation de l'euthanasie et de I'aide au 
suicide 

Aucune société n'a dsolu. à ce jour, le dilemme de savoir comment répondre à 

la demande des patients qui désirent mourir, sans metue en danger la vie de ceux qui ne 
le désirent pas. 

Le débat sur le bien-fondé d'une Iégaiisation de L'euthanasie et du suicide assiste 
a repris de l'ampleur au cours des demihes années. Les discussions ont été nourries 
par une plus p à e  implication des médias et par la tenue de référendums sur la 

question. Un examen des différentes positions pour et contre la l~gaiisation de 

l'euthanasie et du suicide assisté s'impose afin de mieux distinguer les enjeux de cette 
proposition. 

7.3.1. Les arguments contre l'euthanasie et l'aide au suicide 

La majorité des auteurs qui rejettent l'euthanasie volontaire. rejettent égaiement 
l'aide au suicide. même s'ils ne ne s'accordent pas tous pour traiter ces deux situations 
de la même manière. Pour plusieurs chercheurs, la différence fondamentale entre ces 
deux actes provient de l'identité de l'agent de la mon. Dans le cas de l'aide au suicide, 
la personne qui meurt pose l'acte elle-même. aidée par autrui. alors que dans le cas de 

l'euthanasie, l'acte de la mort incombe à une autre personne. 
L'euthanasie volontaire suppose l'intervention directe d'un tiers, ce qui fait dire 

à plusieun auteurs qu'il serait impossible de s'assurer du consentement libre et éclairé 
du patient, peu importe les mesures de sauvegarde etablies. Pourtant. des mesures 
efficaces sont indispensables afii de prévenir les abus et d'empêcher une dérive vers 
l'euthanasie non volontaire. 

il est B remarquer que ceux qui s'opposent à l'euthanasie mais considèrent le 
suicide comme étant un geste ICgitime dans certaines circonstances, sont divisés en a 
qui regarde l'aide au suicide. qui ndcessite la participation d'un tien. Cette absence de 
consensus face à I'aide au suicide a conduit les partisans de l'euthanasie en Amétique 

du Nord à croire qu'ü serait plus fade de tenter d'imposer la 16gaüsation de I'aide au 
suicide en premier, quitte à se concentrer plus tard sur la question de l'euthanasie, 
lorsque les attitudes et les mœurs auront 6volué (BOL, 1998~). 

Matgré les différences 6tabiies entre l'aide au suicide et L'euthanasie, ceux qui 
s'opposent Zi Ieur 16galisation continuent fnquemmat de les percevoir coamv 
similaires. D'aucuns considèrent que l'on ne peut accepter l'un de ces actes sans 



accepter l'autre, sans commettre une injustice. En effet, si l'on accepte seulement l'ai& 

au suicide, les personnes physiquement capables de se prévaloir d'une aide pourraient 
choisu quand et comment mourir alors que les personnes qui en seraient physiquement 
incapables ne le pourraient pas. 

En raison de ceüe concomitance entre les deux pratiques, nous présentons 
conjointement les arguments contre la ldgalisation de l'euthanasie volontaire et de I'aide 
au suicide, 

Si l'autonomie et la diminution de la douleur sont reconnues comme des valeurs 
fondamentales. elles ne sont pas absolues pour autant. Selon plusieurs auteurs, la 
16gaüsation de l'euthanasie ou de l'aide au suicide. afin d'honorer ces valeun, entraîne 
trop de risques pour le bien commun. Parmi ces risques. mentionnons, entres autres, la 

diminution du respect de Ir viet0. les effets nefastes sur la pratique mdûicale et les 
risques d'abus. dont l'euthanasie involontaire de personnes âgées, handicapées et 
vuin6rables d'une autre manihe. Avant d'envisager de 16gaiiser I'aide au suicide ou 
l'euthanasie, il est urgent d'améliorer les soins palliatifs qui sont actuellement le parent 
pauvre de la pratique medicale (Roy et MacDonald, 1995). 

7.3.1.1. Les soins palliatifs 

Aux yeux d'un certain nombre de chercheurs. il ne va pas de soi que la 

bienfaisance justifie automatiquement un recours à I'aide au suicide ou à l'euthanasie. 
De nombreuses études soulignent que les mddecins et le système médical en gknéral ne 
soulagent pas suffisamment les douleurs et les souffrances des patients en phase 
terminale, 

En 1995. une daide menée dans cinq centres médicaux aux États-~nis a 
démontré de maniére encore plus convaincante la divergence entre les soins qui 
devraient être accordes aux mourants et les soins actuellement dispensés 
(The SUPPORT Principal Investigators. 1995). Les résultats de la premiiire phase de 

L'&tu& ont etabli que les patients soument considérab1e~nt et que la communication 
entre patients et mdâecins était pauvre (The SUPPORT Principal Investigaton, 1995). 

'" Un des arguments les plus souvent entendus contre I'aide au suicide et l'euthanasie est 1'impori;ince 
de la protection de la vie, valeur la plus universellement acccplee dans la smi&€ (Comite sénatorial, 
1995). Deux raisons sont mises & I'avant : la vie doit être pro1égée parce qu'elle est une vdeur 
fondameniale & la socidté et parce qu'elle posséde un caraçthe sacré. 

La vie est une valeur fondamentale de la soci6té parce que cette clmière rie peut survivre si la 
vie n'est pas protégde. Lt caractb sacré de la vie humaine est soulevé parti*culii3emcnt par Ies groupes 
religieux qui considèrent la vie comme un cadeau de Dieu. 



Fait plutôt décourageant. les résultats de la seconde phase, pendant Iaqueiie des 

infirmiéres formées ont cherché A d l i o n r  la communication entre patients et 
médecins, et lors de laquelle on a prêté une attention particulitxe à soulager la 
souffrance des patients. ont indiqud qu'aucune amélioration n'avait eté observde. Les 
chercheurs de l'ttude en ont conclu qu'il était indispensable d'inclure la perspective des 
patients dans le programme de traitements. Et ce, afin que les attentes des patients 
soient plus réalistes face à l'issue du traitement, que leur sou fhce  soit davantage 
soulagée et que leur mort ne soit pas indûment pmlongde (The SUPPORT Principal 
Inves tigators. 1995). 

Les soins palliatifs, destin& soulager la souffrance physique, psychologique 
ou spirituelle, ont pour objet le codon de la personne qui souffre. Pluridisciplinaires. 
tes soins palliatifs sont centrés sur la personne plutôt que sur la maladie. Ainsi. ils 
intègrent les aspects psychologiques et spirituels du patient. L'equipe pluridisciplinaire 
comprend des bénévoles et implique la famille, qui se voit offnr une occasion 
d'améliorer ses relations et de pardonner. La mort n'est plus vdcue de manière passive 
mais se vit désormais dans une optique active et positive (Comité sénatorial. 1995). 

L'agonie peut comporter certaines des sensations les plus dprouvantes que peut 
connaître l'être humain. Non seulement le malade souff~ de douleurs physiques 
débilitantes, mais il subit &galement une perte de dignitk, d'amour-propre et d'intimité 
qui découle du fait qu'il depend enti8rernent et constamment des autres pour ses besoins 
physiques et mentaux (Comité sénatorial, 1995). 

Pourtant. l'agonie et la mort sont les phases les moins Ctudiées du cycle de la 

vie humaine et celles ce qui reçoivent le moins de soutien des organismes qui financent 
la recherche ddicaie (Comité sénatonai. 1995). L'enseignement de la médecine 
nlative à la douleur et aux soins palliatifs demwc très insatisfaisant. À ce jour, il 
n'existe aucun programme officiel de spécialisation en soins palliatifs au Canado ni aux 

États-unis11 (Comité sénatorial, 1995). Il en résulte que très peu de médecins sont 
familien avec les nouvelles techniques de soins palliatifs et que des patients souffrent 
inutilement. Le docteur Nathan Chemy et ses collaborateurs ont mis au point une 

"taxonomie de la souffrance" qui fait ressortir sept manquements dans les soins 
dispensés aux malades en phase termi.de : un contrôie de symptBmes physiques 
inadéquat ; une dépression et une angoisse non diagnostiquées ; une détresse 
existentielle non prise en compte ; une ddtresse psychologique au sein des familles non 

" Dcs programmes & spécialisation en soins palliatifs existent par contre en Grande Bretagne, en 
Nouvelle Zéiande et en Austraiie. 



traitée ; une fatigue familiale non traitée ; une communication inefficace ainsi qu'une 
d6tresse morale et une fatigue non diagnostiquées chez les dispensateurs des soins de la 
santé (Cherny et af.. 1994). Visiblement, quoique la douleur joue un rôle important 
dans la souffrance du malade, elle n'est qu'un factw parmi d'autres. Des symptômes 
non conu6lds ou encore une d6tresr psychologique et existentielle sont tout aussi 
importants. Pour ces auteurs. et nous partageons cet avis, la légalisation de L'euthanasie 
ou de l'aide au suicide await cornme effet de ralentir la recherche sut des questions 
aussi essentielles que le contr6le de la douleur et i'accompagnement psychosocial et 
spirituel du patient. De plus, une teile légalisation risquerait de réduire les programmes 
de soins palliatifs (Foley, 1995 ; Comité sénatorial, 1995 ; Roy et MacDonald, 1995). 

Mon que les soins palliatifs sont souvent présentés comme une solution de 

rechange à l'aide au suicide et ii l'euthanasie. il est clair que certains patients ne 

pourront jamais être soulagts de leurs souffrances, peu importe les améLiorations 

apportdes au systbe de santé1=. Les demandes pour l'aide au suicide et l'euthanasie 
diminueraient cedainement avec une arn6lioration des soins palliatifs. mais l'existence 
de ces quelques cas dont la douleur ne peut être atténude, reste un gros problème (Berde 
et aL, 1995 ; Cornit6 sénatorial. 1995). La sédation se révèle être l'unique solution pour 
ces patients (Cornit6 sdnatorial, 1995). Or. nonobstant la souffrance &Ue de ces 

patients, il peut sembler inapproprit de fonder une politique publique sur l'existence de 

quelques cas extrêmes (Singer et Siegler. 1990 ; Teno et L ~ M .  1991 ; Pellegrino. 
1992). 

7.3.1.2. L'autonomie a ses limites 

L'autonomie n'est pas une valeur absolue qui jusiifie l'aide au suicide ou 
l'euthanasie. Selon les opposants ii l'euthanasie. les partisans de celle-ci confondent la 
satisfaction de préfhces avec l'autonomie (Singer. 1990 ; Callahan, 1992 ; Kass. 
1993). L'autonomie exige que les individus vivent selon un projet de vie conçu de 

maniere ratiomeiie et que les conditions dans lesqueiles ce projet a été conçu et men6 
demeurent inchangb. Par ailleurs, de la même maaji!~ que l'homme ne peut être Librr 

IL Malgré qu'il soit difficile d'6vduer k nombre exact & patients qui ne pwmmt jamais êire soulagks 
de leur sounkance physique, psychologique et momie, le chiffre de 9% a €té pmposé à plusieurs 
(Comité sénatorial, 1995). il y a deux ou m i s  syndromes de d ~ u l e u r ~ c u l i t r e m e n t  dificiles à traiter, 
les douleurs au niveau des nerfs et des os et les douleurs & nature psychologique (Comité sénatorial, 
1995). 



d'être un esclave. la mort aiiène de mani&re irréversible l'autonomie et ne peut, par 
conséquent, être justifiée par un recours à l'autonomie (Ernanuel, 1994a). 

En outre, alors que plusieurs &ats des États-unis et le Canada ont décriminalisé 

le suicide et le refus de traitements, la situation de l'euthanasie n'est pas c~rnparable~~. 
L'euthanasie et l'aide au suicide requihnt la participation d'un tien. Dans ce sens. 
le droit de se domer la mort n'dquivaut pas au droit de se faire aider il mourir 
(Callahan, 1992). Permettre L'euthanasie comporte davantage d'implications que 
d'accepter que des individus putsuivent l'idée qu'ils se font de ce qui est juste et bon. 
Permettre l'euthanasie mène en quelque sorte B la bbmédicalisation de ia mon" en 
assainissant le suicide par l'implication du médecin (Ariès. 198 1). 

Finalement, 1' autonomie de la personne et 1' int6rêt de la sociCté peuvent parfois 
entrer en conflit et il faut à l'occasion limiter cette autonomie dans l'intérêt de la société. 

7.3.1.3. Les effets néfastes sur la pratique mkdicale 

La Légalisation de l'euthanasie et de l'aide au suicide pourrait avoir des effets 

nefastes sur la relation de confiance entxe le mkdecin et le patient ainsi que sur h 
pratique de la médecine (Kass, 1989 ; Reichel et Dyck, 1989 ; Singer and Siegler, 
1990 : Pellegrino, 1992 ; Kas .  1993). Selon les opposants il l'euthanasie. le sennent 
d'Hippocrate, qui interdit au médecin de tuer, permet au patient de faire confiance à son 

médecin, sans réserve, et permet au médecin de s'adonner iî son art sans avoir il se plier 
aux intérêts sociaux d'utilité et d'efticacitk. Le médecin ne doit pas tuer (Den, 1989 ; 
Kass, 1989). Si l'aide au suicide et l'euthanasie Ctaient lt5gaiisés. ['enseignement et 
l'apprentissage de la medecine comprendraient une série cî'éldments incompatibles, et h 
médecine, telle que nous la connaissons, dispmAtrait (Cornit6 sénatorial. 1995). 

La Iegaiisation de l'euthanasie pounait changer la perception qu'ont les 
mddecins des objectifs de la medecine. Ces objectifs. qui consistent actuellement 
- - - - - - - 

" Au cours des vingt d e m i  années. plusieurs cas & refus & traitements pair prolonger la vie ont 
4té ponds devant les tribunaux a u  États-unis et au Canada. Au fil de 1'6mergetlce & ces problèmes 
spécifiques, il s'est peu B peu dessin6 un consensus social en vue & privilegier la qualit6 de vie sur le 
caractère sacré de la vie, Ainsi, le droit des patients ou de leurs mandataires & refuser les traitements & 
prolongation & vie est désom& reconnu par la loi (Roy et al., 1995). Quoique plusieurs auteurs 
qualifient d'euthanasie passive l'intenuption ou l'omission des traitements de su~ie. la distinction 
entre laisser mourir et tuer demeure réelle. Dans le cas de l'euthanasie, k medecin provoque 
intentionnellement la mort du patient, alors que dans l'interruption ou I'omission des traitements & 
survie, Ie médecin interrompt ou s'abstient de donner un dans t'intention, non pas & tuer le 
patient, mais de laisser la mon survenir naturellement (Gillon, 1988). La mort du patient ne survient 
pas nécessairement B la suite & l'interruption du traitement, tel que le démontre le cas & Kmn Ann 



à soigner et ii diminuer la souffrance, pourraient etre supplantés par une conception 
selon laquelle il est possible de soigner en tuant. En effet. certains médecins hollandais 
ont commenc6 B décrire l'euthanasie comme un moyen de soigner (Capron, 1992). 
Ce changement de perspective damit les adversains de l'euthanasie car c'est 
précisément l'equivalence soins-meurtre que les Nazis ont utüide afin de 16gitimer le 
me- par une supposée charité (nurcy killing) (Burleigh, 1990 ; Den, 1989). 

La 16galisation de l'aide au suicide et de l'euthanasie nécessiterait i'instauration 
de mesures & sauvegarde où avocats, juges et policiers s'infiltreraient dans la pratique 
médicale. Or, la question de l'euthanasie prend naissance au sein de la relation 
confidentielle du médecin et de son patient. Il serait donc nécessaire de soumettre toutes 
les visites mddicales B un contrôle. lequel aurait pour effet d'inquiéter les ddecins qui 
hdsiteraient même B interrompre ou à retirer des traitements. procddures pounant 
acceptées ii l'heure actuelle (Emanuel, 1994a). Si, au contraire, la relation privée du 
médecin et de son patient n'est pas suveillée, la légalisation de l'euthanasie et de I'aide 
au suicide tendrait à prot6ger les médecins contre d'6ventuelies poursuites et non à 

dtfendre les patients ou la soci6té ; les seuls idmoins en mesure de se prononcer sur le 
respect des directives inscrites dans la loi, les patients, dtant morts (Cornite sénatorial, 
1995). 

7.3.1.4. La pente glissante 

Les effets les plus néfastes d'une l~gaiisation de I'aide au suicide et de 

l'euthanasie sont les conséquences dites de la "pente gü~sante"~~, oh l'aide au suicide et 

l'euthanasie volontaire risquent de rendre acceptable l'euthanasie involontaire dc 
personnes &des, handicapées et VUlIldrables (Singer. 1990 ; Callahan, 1992 ; Capron, 
1992 ; Arras, 1996). Pratiquement toutes les interventions médicales commencent avec 
une petite population cible, puis sont exercées chez d'autres populations ii mesure que 

- - 

Quinlan. Malgré qu'elle ait 4 3  déhncMe & son respirateur, elle a swyécu pendant onze ans (Roy 
et ai., 1995). 
" L'argument soutenant la thèse de la ''pente glissante" repose sur &ux pdmisses. Le premier stipule 
qu'il existe déjà une limite qui est plus claire et qui se justik mieux du point & vue moral que la 
nwvelle limite proposée. Étant donné qtn? la limite &stante est plus claire, elle présente moins & 
risques d'erreurs. Selon te deuxième p&upposé, le changement envisagt! risque de produire des résultats 
très i&irables qui sont aggravés lorsque se manifcstc unc conjonction de conditions sociales telles que 
des iessoutces limitées, dcs pressions démogqhkp i  ou du racisme Ainsi, Ie pmcessus & 
changement se pounuit et s'accenîw, d'où L'expression & "pente glissanten. De plus, un 
développement daagcrrux irrévm'ble d i  le deuxieme pdsupposé (Bolr. 1998~). Pour plus & 
pnkisions au sujet & l'argument & la "pente glissane" conmlter I'arti~le & Wibren Van der B u g  
(199 1). 



les mddecins prennent de l'assurance avec I'intervention en question (Emuel. 1994). 
Ainsi sera-t-il avec I'euthanasie. Selon ce raisonnement, ciès lors que nous admettons 
que la mort est plus souhaitable qu'une vie remplie de souffrance, nous ne sommes pas 
loin de cmin que la mort est préferable B une vie inconsciente ou privee d'activité 

c6re't,rale supérieure. De là, il y a p u  pour &en& la compassion à ceux qui. aux yeux 
de certains, souffrent de "l'indignité" de handicaps mentaux et physiques, même s'ils 
ne souffrent pas physiquement, mais qui ne peuvent demander I'euthanasie. il serait 
üiusoice de pdtendre qu'une fois I'euthanasie h5galiséee, eue ne seserait jamais appliquée 
aux nombreux individus dont les vies ne valent pas la peine d'être vécues. aux yeux 

d'autrui (Roy et MacDonald. 1995). Les opposants à I'euthanasie soulignent que les 
m6decins hollandais qui parlaient uniquement de donner une belle mon à quelques 
patients conscients en phase terminale sont dé# à provoquer la mort d'enfants, de 

patients inconscients et de personnes qui ne sont pas atteintes de maladie mortelle 
(Capron, 1992 ; Berde et al.. 1995). 

Les valeurs d'autonomie et & bienfaisance qui rendent Idgithe l'aide au suicide 
dans la perspective des promoteurs de sa légalisation. peuvent du même coup 
facilement justifier le recours ii I'euthanasie. L'exigence en vertu de laquelle I'aide au 
suicide doit être dservde aux patients lucides iendra h disparaître pour permettre B des 

patients confus qui souffrent énormément d'accéder à une mort douce. De plus, 
la restriction qui limite I'aide au suicide aux patients en phase terminaie risque d'être 
supprimbe puisque l'autonomie etlou la diminution de la souffrance concernent tout 
autant ceux qui souffrent mais qui ne se meurent pas. Finalement, la règle voulant que 
l'aide au suicide ne soit dispende qu'aux personnes susceptibles d'en faire la demande 
risque d'être abandonnée au profit de l'euthanasie non volontaire et involontaire. Selon 
cette optique. il est entendu que si l'on amoindrit les différences entre I'aide au suicide 
et l'euthanasie, s'ensuivra une pente glissante de I'aide au suicide vers l'euthanasie 
volontaire, puis de c e k i  à une euthanasie involontaire ou non volontaire (Arras. 
1996). 

La situation sociale dans laquelle une Ikgalisation & l'aide au suicide aurait lieu 
soukve également des inquibtudes en raison des pressions kmotionnelles, 
psychologiques et furancieres qui incomberaient aux patients aussi bien qu'aux 
médecins et qui rendraient diffcik la préservation du caractère volontaire de 

l'euthanasie. 
Compte tmu des restrictions &momiques imposées au dgim de sant6. I'aide 

au suicide pourrait apparaîî comme une bonne solution, d'autant plus que a sont les 



demiers mois d'un patient qui sont les plus co0teux. Dans un tel contexte, une loi qui 

autoriserait l'euthanasie deviendrait un outü fort commode pour la société (Comité 
sénatorial. 1995). Si l'on en mit  la "New York State Task Force", la légalisation de 

l'aide au suicide constitue une politique publique trop dangereuse, surtout si cette 

pratique est utilisk comme l'est déjejà toute autre pratique niedicale aux États-unis, à 

savoir 'Wmugh the prism of social inequality and bias." (NY State Tasic F o ~ e ,  1994). 
De l'avis de ce regroupement, les minorités, les pauvres et les personnes âgées seraient 
les plus menacés par une telle politique, alors même que les médecins, les hôpitaux, les 
assureurs et les gouvernements chesheraient à économiser de I'argent (NY State Task 
Force, 1994). Patrick Dur explique comment les crimes commis par les médecins de 

l'Allemagne de Weimar ont commencé tout simplement par un changement d'attitude 
qui n'avait pas comme origine une idéologie de discrimination raciale mais bien une 
préoccupation économique (Den; 1989). Cet auteur précise qu'il n'existe pas de limites 
au nombre de probltmes sociaux et humains pouvant être ''réglés" par le fait de tuer et 
qu'il n'y a pas non plus de Limites aux pressions que la sociét6 fera subir aux médecins 
afin qu'ils Nent d'avantage. si la profession médicale embrasse une telle politique 
(Den, 1989). 

Le danger de denpage est accru dans les 6poques de restrictions économiques 

qui favorisent l'adoption d'une mentaiid inégalitaire de répartition des ressources 
limitées. Selon une telle logique, sont traités en premier les patients sévèrement malades 
ou blessés, que l'on peut sauver, suivis des patients qui sont moins en danger de 

mourir, pour terminer avec tous ceux qui ne peuvent être sauvés. les mourants (Roy et 
MacDonald, 1995). La possibilit6 réelle que les mourants seraient les derniers à être 
desservis dans la distribution des ressources, si l'euthanasie etait légdis6ee. est refldtée 
par le commentaire 6mis par la cour d'appel américaine dans sa dtcision de rejeter 
l'interdiction à I'euthanasie pour i'ktat & New York : "Surely the state's interest lessens 
as the potential for life diminishes" (United States Court of Appeals, 1996). 

Enfin, les patients pourraient aussi être victimes de pressions internes parmi 
lesquelles figurent la perte de contrôle, la peur de ne pas pouvoir couvrir les frais du 
soutien nécessaire et la peur de devenir un fardeau pour les membres de leur famille. 

Des pressions subtiles pourraient de surcroît amener un patient, complttement isolé et 

pnvC cle toute affection. par exemple hppé d'ostracism car atteint du sida, à &mander 
une mort h d d i a î e  dors même qu'il &sin recevoir de l'amour et du soutien (Comiie 
sénatorial, 1995). 



Aucune loi permttmt l'euthanasie, aussi contrôlée soitelle, ne puna  protéger 
les individus conscients et vuln6rables contre la manipulation subtile qui les conduirait à 

demander l'euthanasie. socialement acceptable. alors qu'ils préfercraient vivre et ê t ~  

aimés. Ainsi, 

" People who are sick dready feel chat they are a financial and emotional 
burden to their families and to society. (...) Now society is telling them 'You 
have an option. You have the right to die.' For hem, this translates easily into 
an obligation to die'' (Fein. 1996 : 24). 

7.3.2. Les arguments en faveur de l'euthanasie et de l'aide au suicide 

Depuis la fin du dix-neuvième siècle. les arguments en faveur de l'euthanasie 
sont demeurés sensiblement les mêmes. 11 relèvent priacipaiement de quatre thèmes 
principaux : le respect de l'autonomie, le respect de la bienfûisance. la similarit6 enm 
l'euthanasie active et l'interruption ou l'omission des traitements de survie (dénommée 
euthanasie passive) et l'éventualité peu probable des conséquences supposément 
ndfastes d'une Mgalisation de l'euthanasie. 

7.3.2.1. Le respect de I'autonomie 

Le contrôle que l'on peut exercer sur notre propre existence est l'un des biens les 
plus chers dont l'être humain jouit. Nous prenons quotidiennement des ddcisions sur la 
manière dont nous ddsirons mener notre vie, notamment en ce qui regarde l'éducation. 
k mariage, la caffiiire et les convictions. Il va sans dire que nous cherchons 
naturellement à contrôler aussi le jour et la fqon de mourir puisqu'une "belle mon" fait 
intégralement partie de notre perception de ce que représente la qualité de vie (Cassel et 
Meier, 1990 ; Brock, 1992 ; Quiil et al., 1992 ; Dworkin, G, 1998a). 

Au Canada, et dans la plupart des pays occidentaux, la vie ne représente pas une 
valeur transcendantale. L'autonomie de la personne peut avoir priorité sur la vie. Ainsi. 
nous reconnaissons le droit & rehser des de survie. D'autre part, les 
médias font circuler de nombreux récits de patients en phase temiinale qui cherchent, 
avec l'aide de leur médecin, à être l i i s  de leur vie remplie & souffrance, sans que 
ces demandes soient honorées. En effet, L'autonomie de ces mourants est bafouée & 

peur que ks pratiques de l'aide au && et de I'euthaaasie aient des conséquences 



sérieuses pour la société. ii peut pmAtre moralement contradictoire. et même cruel, de 

la part d'un médecin de sauver ià plusieurs reprises un patient des griffes de la mort, 
pour l'abandonner au moment où celui-ci lui demande de I'aider ii quitter rapidement 
cette vie qui le fait souffrir, et que la mort natureiie est inévitable (Mïiier et Fletcher, 
L993). Ceux qui défendent l'euthanasie pensent que c'est un acte de clémence que de 

laisser mourir un patient si tel est son souhait (Comité sénatorial, 1995). 
Certains auteurs dénoncent dgaiement le fait que la loi actuelle est dimiminatoire 

à l'endroit des personnes handicapées. Ainsi, le suicide n'est pas iiibgal aux Étatsunis 
et au Canada, mais les seules personnes P qui la loi l'interdit sont celles qui sont 
physiquement incapables de le commettre (Cornite sénatorial. 1995). 

7,3.2.2. La bienfaisance 

Selon les dbfenseurs de I'euthanasie. la médecine comprend plusieurs visdes, 
parfois confïctuelles : pdserver la vie, soigner, promouvou la sant6,éviter la maladie, 
aider les patients il faire face à la maladie et soulager la souffrance (Müler et Fletcher, 
1993 ; Dworkin, G, 1998a). L'euthanasie volontaire contrevient par exemple aux 
objectifs de préserver la vie et & soigner, mais e k  vise en revanche à soulager la 
souffraoce et respecte l'autonomie du patient. Pour certains auteurs, l'euthanasie n'est 
donc pas plus incompatiie avec les buts de la ddecine que l'interruption ou 
l'omission des traitements de survie, qui contredit Cgalemnt les objectifs de préserver 
la vie et de soigner (Miller et Fletcher, 1993). Par ailleurs, le fait qu'un médecin soit 
dispose à intervenir pour provoquer la mort d'un patient ou pour l'aider 2 mourir, peut 
rassurer psychologiquement celui-ci et soulager son anniété. Au Lieu cl' appréhender une 
mort doulomuse et avilissante, le patient peut ainsi profiter au maximum des derniers 
jours qui lui restent à vivre, sachant qu'il seta soutenu par le médecin, le moment venu, 
dms sa volonte de mount (Miller et Fletcher, 1993 ; Quill, 1995 ; Comité sénatorial, 
1995). Aux dires de ces auteurs, plusieurs patients trouveraient très réconfoctaute 
l'id& de savoir que, s'ils en avaient besoin, iIs pourraient obtenir de l'aide d'un 
médecin pour mourir avec di@&!. 

La criminaüsation de l'aide au suicide et de i'euthanasie a poussé certains 
patients, atteints d'une maldie débilitante, à se donner la mort plus tbt qu'ils ne le 

voulaient, & peur de ne pouvoir le faine plus tard avec I'aide d'un mddecin. D'autres 
patients qui ont cherché L meme fin B leurs jours sans I'aide d'un mtdccin et qui n'ont 
pas dussi, ont exa~crbé kur soufnam?e et kur ddeur (Comité sénatorial, 1995). 

À cause de ce risque d'échec, d'aucuns prétendent que l'euthanasie est pcéf6rabIe au 



suicide, même lorsque le patient est encore capable de poser l'acte. De plus, n'est-ce 

pas du ressort de la mbdecine et non de celui du patient d'administrer des sédatifs dans 
les doses appqyiiées pour obtenir l'objectif désiré ? N'est-ce pas manquer de chant6 
que & forcer des patients B faire ce que les rnddecins pourraient faire si facilement af7J 

de soulager leur souffrance ? Comme l'a noté avec beaucoup de dbtresse 
Percy Williams Bridgman, un physicien cornu atteint d'un cancer avancd. avant de 
commettre le suicide : "lt isn't decent for society to make a man do this thing himself. 
Probably this is the last day I wiIi be able to do it myself." (Holton, 1962). 

7.3.2.3. L'euthanasie passive s'apparente à l'euthanasie active 

D'un point de vue Chique, l'euthanasie ne differe pas substantiellement de 

l'interruption ou l'omission des traitements de survie (Brock, 1992 ; "Physician- 
Assisted Suicide", 1992 ; 'The Fiai Autonomy", 1992 ; Frey , l998a : Dworkin, G . 
1998b ). Dans les deux cas, le résultat final est la mort du patient. Plus encore, dans les 
deux cas, le patient consent B mourir et l'intention du mkdecin est de provoquer la mort 
de celui-ci. L'unique diff6rence réside dans le fait que dans l'euthanasie, le médecin 
injecte la substance mortelle alors que dans l'omission ou l'interruption des traitements, 
le médecin s'abstient ou cesse d'intervenir. ii n'existerait de la sorte aucune ciifErence 
morale entre les deux cas en ce qui concerne le résultat fual, le consentement du patient 
et I'întentio~alité du medech. Dans cette optique, il n'y a pas de divergence d'ordre 
moral entre un acte et une omission ni entre tuer et laisser mourir. La conséquence 

logique de ce raisonnement est que si l'interruption ou l'omission des traitements de 

survie était légale, l'euthanasie devraît l'être €galement. 

7.3.2.4. La contestation des risques liés i une ICgatisation de 
i9euthanasie 

i) Les effets néfastes sur la pratique médicale 

La crainte que la ldgalisation & l'euthanasie puisse altdrer la relation de confîance 
entre Ie patient et le médecin ne correspond pas à l'expérience vécue aux Pays-Bas 
(Cassel et Meier, 1990 ; Brock, 1992 ; Quill, 1992 ; Bmdy, 1992). Au contraire, les 

défenseurs de i'euthanasie afnmwnt que i'acceptation de c e h i  augmenterait la 
confiance du patient en son médecin, puisque celui-ci serait en mesure de répondre à 



ses demandes d'assistance pour mourir lorsqu'il serait n&essairel? De plus, 
rengagement moral des médecins face aux soins à prodiguer ne semble pas mis en 
cause puisque les ddecins hollandais n'ont pas ces& de bien soigner leurs patients, 

malgré la pratique de l'euthanasie dans leur pays. Il est sous-entendu que l'engagement 
du mddecin comprend l'obligation de soulager la souffrance et que cet engagement peut 
signifier domer la mort dans certaines situations (Cassel et Meier, 1990 ; Ragg, L992 ; 

Brock, 1992 ; Qui11 et al.. 1992 ; Dworkin G, 1998a). 

ii) De quelle pente glissante s'agit41 ? 

Les conséquences et l'existence même de la ''pente giissante", dont parient les 

opposants B l'euthanasie, sont vivement contestes par les défenseurs de l'aide au 
suicide et de l'euthanasie. 

La Mquence d'utilisation de la thèse de la "pente glissante" jette un discrédit sur 
le seneux des arguments soulev~s, surtout que ces arguments reposent sur une 
probabilitt de survenue et non sur une certitude (Frey, 1998b). Bien que les 
promoteurs de l'euthanasie admettent L'existence de certains risques associes à la 
légalisation de l'aide au suicide et de l'euthanasie, ils sont d'avis qu'il est possible 
d'instaurer des mesures de sauvegarde efficaces. Plusieurs mesures de ce genre ont été 
propos6es (Misbin, 199 1 ; Brock, 1992 ; Quili et al., 1992 ; "Physician-Assisted 
Suicide", 1992 ; Battin, 1992 ; Benrubi, 1992 ; Miller et Fletcher, 1993) et exigent par 
exemple : que la demande d'euthanasie soit effectuee par un patient lucide et que cette 

demande ait été réitdrée B plusieurs reprises. peut-être même par &rit ; qu'un examen ait 
permis de s'assurer que k patient ne présentait pas des symptômes psychologiques, 
dont la &pression, non traités (Chochinov et al.. 1998) ; qu'ii y ait documentation du 
cas d'euthanasie ; que tous ks cas d'euthanasie soient officieliernent déclan% ; qu'il y 
ait présence d'une maladie terminaie avec moins de six mois à vivre. 

Les partisans de l'euthanasie qualifient aussi d'injuste la proposition selon 
laquelle la Iegalisation de i'aide au suicide ou de l'euthanasie ne devrait même pas être 
envisagée avant l'instauration d'un programme global de soins paHiatXs dans les pays 
concernCs (New York State Task Force, 1994 ; Cornit0 sénatorial, 1995). Pour soutenir 
leur point de vue, ils tvoquent le cas des patients qui se meurent actueiiement et qui ne 

'' Ii est important de nota qu'il existe une différence notable entre la situation vécue aux Pays-Bas et 
celle en Amérique du N d  A u  Pays-Bas, les médecins qui offient ['euthanasie entretiennent 
habituellement une relation & longue cb avec leurs patients, alors que les nddecins Mwd-dcains 
rencontrent les patients en tant qur6trangers, œ qui entdne des risques d'abus et une communicatiC~n 
plus pmbl6matique entre patient et médecin. 



peuvent attendre à'éventueLies améliorations au système de santé avant d'être soulages 
(Dworkin et al,, 1997 ; Frey . 1998b). Selon ces auteurs la réeue pente glissante n'est 
pas ceUe décrite par les opposants ii l'euthanasie mais plut& celle provoqu6e par 
l'existence d'un système opaque. secret, où l'aide au suicide et I'euthanasie doivent être 
pratiquées de d & n  clandestine sans possibilitt! de contrôle. D'api% eux. les abus 
sont toujours moins nombreux dans un système ouvert. transparent. compatissant et 
respectueux de la personne (Miller et Fletcher, 1993 ; Frey 1998b). 

En rtsumé, les tenants de l'aide au suicide et de l'euthanasie souiignent que les 

valeurs d'autonomie et de bienfaisance. employdes pour justifier le recours à 
l'interruption ou l'omission des traitements de survie. peuvent &galement justifier 
l'euthanasie puisqu'il n'existe, selon eux, aucune dX6rence d'ordre ethique entre tuer 
et laisser mourir. II est inttressant de noter qu'aucun des arguments en faveur de la 

16gaiisation de l'aide au suicide ou de l'euthanasie. ne s'applique uniquement aux 
patients atteints de maladies mortelles. Un patient souffrant d'une maladie debilitante 
mais non terminale pourrait dbsirer meme fin à ses souffrances et fain appel à un 
médecin pour l'y aider. De cette manière. le fait de limiter l'euthanasie aux patients 
atteints de dadies  terminales pourrait être la conséquence d'une ddcision politique, 
visant à attirer plus d'appui à la cause de la lt5gaüsation. ou souhaitant limiter les abus 
(Emanuel, 1 994a). 

7.4. La complexitC de I'euthanasie 

Les controverses entourant la 1Cgaiisation de l'aide au suicide et de l'euthanasie 
achent plusieurs niveaux de complexitt. Se pose en premier lieu la question de savoir 
pourquoi k problème de I'euthanasie Cmerge à nouveau dans notre soci6t6, avec les 
mêmes arguments, après des siècles de débats infmctueux. On ne peut comprendre les 
débats sur I'euthanasie que si l'on dtudie la récurrence de ces débats. 

Un second niveau de complexité se situe au cœur du débat lui-même et concerne 
la confusion entourant les temvs du ddbat, le recours incessant i certains principes 
interprétés de manieres variées, voire conuadictoks. et L'ignorance de detexminants tels 
que le contexte et le passage du temps. 

Un uoisihe niveau de complexité touche certains aspects de l'organisation des 
soins prodigués aux d a d e s  et i'inflmce de ceux-ci sur les débats concernant 
I'euthanasie et l'aide au suicide, 



7.4.1. Pourquoi encore l'euthanasie ? 

Un survol historique des discussions sur le statut moral et Mgal de l'euthanasie 
indique que ces préoccupations ne sont pas dcentes puisqu'eiles datent des ddbuts de la 
pratique médicale. Or, le niveau de complexité d'un phénomène est partiellement 

détemin6 par le temps que nécessite le developpement de ce phénomènet6 (GeU Mann. 
1994). 

Les dtveloppements de la technologie ont assurément intensifié I'intérêt porté à 

l'euthanasie, en fournissant les moyens de prolonger artificiellement la vie au-delà de œ 

que certains jugent être raisonnable. Pourtant, l'essor technologique n'est pas B 

l'origine des controverses entourant cette question. En effet, la fin du dix-neuvième 
siècle. les antibiotiques. les respirateurs et les tubes de gavage n'existaient pas encore, 
mais le probléme de l'euthanasie faisait l'objet de plusieurs exposCs savants et d'articles 
journalistiques. Or, s'ii y a eu des progrès considérables dans le contrôle de la douleur 
au cours du siécle dernier (mal@ qu'il reste dnomément h faire dans ce domaine). 
I'iniCrêt pour l'euthanasie a cependant fluctué grandement au cours du siècle (Emanuel, 
1994b). L'avancement de la technologie et l'insu~sance des soins palliatifs ne peuvent 
donc pas. à eux seuls. expliquer l'intérêt porté à l'euthanasie car d'autres facteurs 
sociaux, culturels et politiques sont en jeu. Quels sont ces facteurs ? 

Kevin Wildes propose d'attribuer la persistance des debats concernant 
l'euthanasie et l'aide au suicide iî la variété des définitions de la mort (sociale, culturelle, 
religieuse) qui coexistent dans notre société (Wildes. 1996). S'il est vrai que ces 
ciifferences de conception jouent assuniment un rôle. elles ne suffisent pas à expliquer 
l'emergence des discussions sur l'euthanasie et sur sa pratique. La persistance des 
discussions sur le sujet est très probablement tributaire de l'interaction d'une 
multiplicitC de facteurs sociaux. culturels. politiques et 6conorniques. 

- - 

" Selon Murray Gel1 Mann, plusieurs catacttristiques de l'univers ih une époque donnée (il peut s'agir 
de certains de la cornplexit6 sociale spécifique à une certaine époque) sont l i h  entre elles par leur 
origine commune, un incident fortuit ayant eu lieu dans le passé et dCnornm6 f m n  accident. A maure 
que le temps passe, d'auaes incidents fortuits ont lieu, provoquant ii leur tout â'auîres caractéristiques 
qui ont une origine commune. Ainsi, le nombre de frozen mcidents augmente avec Ic temps, de même 
que celui des caractéristiques qui en décwlent. L'augmentation du nombre & canrtéristiques ciécrivant 
un système povoque I'augmentation & la complexiré potentielle & cette portion & l'univers, au 
moment où celle-ci est étudik. En résum6, I'accumulation &@zen uccidcrirs a tendance à pmvoquer 
l'tmcrgenœ & la complexité, La "pfoodnu" (depth), qui cepnhnte le temps nécessite pour déaire 
compktement les ~ d r i s t i q u e s  d'un systiime complexe, augmente à mesure qu'augmente le nombre 
&fiozen uccidcnrs. La profondeur augmente jusqu'au point OB le système devient trop complexe et 
chaotique pour être caract&isé, aprts quoi elk diminue. (GeU Mann, 1994). 



Daniel Callahan, s'&nt attache à déceler ces causes, a remarque que les débats 
sut l'euthanasie adviennent dans les soci&s où l'on pelpit une perte du sens de la 
cornmunaut6 et oii les droits individuels semblent avoir pris le pas sur les droits de la 

sociétd (Cailahan, 1993). 

Les facteurs suivants sont primordiaux pour comprendre et analyser la 

résurgence des débats : l'évolution d6mographique et socialen. les nouvelles attitudes à 

l'égard des medecins et des droits des patientsi8, le changement du lieu où l'on meurt19, 
les progrès technologiques, la primauté de l'autonomie individueiie, les ressources 

Limitées, la publication de plusieurs ouvrages sur le sujeta, une implication grandissante 

des rn6dias" et la tenue de sondages et de référendums? 

l7 Le vieillissement & Ia population dans Iro pays occidaitaux exerce de fores pressions sur les 
systèmes & sant6. surtout Qns des @riodes de récession ou lorsque les ressources sont limitées, 
L'apparition de maladies associées iî la vieillesse, maladies dégénératives et /ou chroniques comme le 
cancer et la maladie d'Alzheimer, posent des questions au niveau de la qualitt de vie (Comité sénatorid, 
1995). Par ailleurs, un nouveau groupe démographique s'est constitut. II s'agit & jeunes personnes 
atteintes du virus du sida Cm personnes, souvent stigmatisées par leur maladie' sont généralement bien 
renseignées et prient beaucoup d'importance à l'autonomie. Une nouvelle dynmque s'est dnsi ct4Be 
dans la relation médecin-malade (Comité sénatorial, 1995). 
" La vision paternaliste des soins de la santé a fait place, surtout en AmCrique du Nord, 1 des relations 
plus consensuelles entre patients et médecins qui accordent davantage d'importance au mpect des droits 
des patients (Reiser, 1993). 
'' Alors qu'autrefois il &ait habituel de mourir chez soi, aujourd'hui il est estime que près de 75% def 
décès surviennent dans les hôpitaux ou dans les etablissements & soins à longue dude, en compagnie 
d'tirangers (Rosenberg, 1999. 
20 Plusieurs articles dans les journaux, des livres comme Final Erir & Derek Humphrcy (1991), 
les émissions & t&vision, les enquêtes publiques et les réfénndums ont mis l'accent sur l'aspect 
sensationnel de la question de l'euthanasie et ont influence de manihe subtile l'opinion publique en œ 
qui a trait la signification ck la soufthnce. Ces dhonstrations littéraires. médiatiques, sociales et 
politiques ont également nnforcC la perception que chacun devrait avoir le droit & contrôler sa propre 
mort (Foley, 1995). En outre, i'intcrnet a facilité la d ih ion  d'information sur les moyens & se 
suicider ; information qui &tait âéjs disponible sous des formes plus traditionnelles dans des fascicules 
facilement accessibles (Bok, 1998d). 
" Plusiem documentaires (qui ont décrit en dttail l'exp6rience & l'euthanasie aux Pays-Bas. 05 cette 
pratique est pcrmise mais non It?gale) et des émissions de tél6vision (par exemple 'The commish") sur 
l'ai& au suicide ont raviv6 les &bats. Les actes d'euthanasie menés par Jack Kevorkian (20 patients ont 
été tu& &juin 1990 à novemh 1993, et d'autres par la suite), et la publicité qu'il en a fait, ont 
p o q u é  beaucoup de discussions (Foley, 1993). Kevorkian a 6té poursuivi à plusieurs reprises mais 
n'a pas ét4 condamné, faute de preuves. Suite B la diffusion & & e m e n t  d'un film à I*&nission "60 
minutes" où Kevorkian provoque la mort de l'un de ses patients, atteint de la maladie & Lou Gerig. le 
médecin est accusé & meurtre pémodité le 25 novembre 1998, selon son d&k. Il est par la suite 
trouv6 coupable de meurtre au second degré en a d  1999 (Grace, 1999). 

Plusieurs sondages ont démon@ le desir & la socidté & changer les lois dgissant I'euthanasie et 
l'aide au suicide (Emanwl. 1994a ; Foley, 1995). En 1991, une enquêâe me& aux États-~nis 
a indiqué qm 6û% des répondants pensaient que les medecins deytaient pouvoir aider un patienb 
souffîmt d'une maladie mortelle, très débilitante, à mourir (Foley. 1995). Dans une étude menée en 
collaboration par le Boston Gb6e et Le Hanmrl SchooC of Public Hedth, 64% des répondants 



7.4.2. La complexité du debat 

7.4.2.1. La confusion entourant les termes du débat 

Les multiples sens donnés aux ternes du débat ainsi que leur portée &hil 
variable. apportent une complexité qui se situe principalement il trois niveaux. 

Comme nous avons pu le voir dans la section des définitions. il existe dejh une 
confusion au niveau des termes d'euthanasie, de suicide assist6, d'euthanasie active et 

d'euthanasie passive. 

Et puis. les d6finitions difftrentes des mots souffrance, mon, maladie, et des 
expressions "belle mort" et 'hion digne". ddlimitent un second niveau de complexité. 

En troisième Lieu, les partisans et les adversaires de l'euthanasie ne s'entendent 
pas sur la portée morde de l'interruption ou l'omission des traitements de survie, de 

l'euthanasie et du suicide assist6. Les défenseurs de l'euthanasie considèrent ces 

pratiques commes apparentées les unes aux autres, tandis que les opposants à 

l'euthanasie les perçoivent comme fondamentalement différentes. 

i) Le sens variable de termes médicaux 

Les notions d'euthanasie, de suicide assisté et d'euthanasie passive 
(l'interruption ou I'omission des traitements de survie) recouvrent des significations 
très diffhntes auprès des membres de la société en g6n&rai, chez les professio~els de 

la santt et dans le milieu acadhique. Les positions morales trks ancdes et très 
contrastees sur la question de la légalisation de l'euthanasie et du suicide assiste, 
determinent en partie, et de maniiire inconsciente, le sens assigne à ces termes. Comme 

pp - - --- -- -- 

approuvaient l'euthanasie volontaire, 75% approuvaient l'interruption & traitements de survie, 20% 
disaient qu'ils demanderaient l'euthanasie à leur medecin s'ils souffraient trop d'une maladie teminde, 
19% affirmaient qu'ils demanderaient l'aide au suicide dans cette même circonstance. Seulement 11% 
@tendaient q u ' k  &manderaient à dcs amis ou ii des membres & 1ew famille & les aider a mourir et 
14% declarent être d ' d  pour assister un ami ou un membre & leur famille mourir si ceux-ci 
souffkaient d'une maladie terminale et leur en faisaient la demande (Knox, 199 1). Ces don& font 
ressortir une dissonance entre ce que le public pe~oit comme &nt le r61e du médecin et le rôle & 
public, dans l'euthanasie (Folcy, 1995). 

En 1997, Ie Death andDignity Act, qui stipule que le suicide assisté est Ibgal sous certaines 
circonstances, a €té approuvC dans l'but de l'Oregon, aux États-unis. Les conditions q u i s e s  sont pic 

le patient doit être lucide, avoir moins de six mois ii vine, avoir fait la demande de mourir oralement et 
par écrit et que deux niodccins se soient assurés que le patient n'était pas mp dep.mi6 pour faire un 
choix rationnel. Les médecins sont iib de pmmire les &caments neccssaires pour tuer le malaQ, 
mais ils ne peuvent €te présents au moment du micide du malade (Bok, 198d). 



les bases sur lesquelles reposent chacune des positions diffierent consid&ablement, il 

est de trouver un terrain d'entente sur le sens que l'on dome aux termes et, par 
conséquent, de s'entendre sur les conséquences des gestes posés. 

ii) Le sens variable de mots et d'expressions courantes 

Le sens impliciie des termes mort, souflance. douleur, malade, et des 

expressions "beiie mort9* et "mort digne" varie Cnonnément selon les textes, sans 
qu'aucune de finition n'ait Ct6 foumie au sein des documents. Ce manque de clarté dans 

la d6finition meme des ternes employts porte ii confusion et encourage une utilisation 
extensive qui les vide de leur sens. L'expression de "mort digneT' a par exemple 
souvent servi de slogan B ceux qui s'opposent à la prolongation inutile et degradante de 

la vie humaine (Roy, 1985). Or. mourir dans la dignité est loin d'être un concept simple 
et recouvre des réalités aussi diverses que le fait de mourir en étant le plus conscient 
possible, avec le moins de douleur possible. sans avoir à subir l'acharnement 
th&apeutique, et entouré d'êtres aimants et aimés (ROY, 1985 ; Roy et al.. 1995a). 

Tel que l'a soulignt? Kevin Wildes. la notion de mort renvoie B des 
significations multiples, d'or& médical. social. culturel et religieux et cette diversite 
joue un &le significatif dans la persistance des débats sur l'euthanasie et l'aide au 
suicide (Wildes, 1996). Les différentes communautt5s et cultures possèdent leun 
propres perceptions de ce que représente une "belle vie". Ces perceptions influent sur la 
rnaniere dont est pexçue la mort et, par le fait même, sur ce que représente une 
"belle mort" (Wildes. 1996). Dans notre monde pluraliste, il ne saurait exister une 
d6finition unique de ce qu'est une ''belle mort". 

Contrainment B ce que laissent entendre la majorit6 des articles sur l'euthanasie, 
la souffrance ne concerne pas uniquement l'expérience personnelle du patient atteint 
&une maladie débilitante. La soufhce est une expérience partagée entre k patient. les 
membres & sa famille et les professio~els de la sant6 qui s'occupent de lui (Foley. 
1995). La ddtresse du mal& est liée ii celk des autres et amplifie ceîle des autres, 
comme au sein #une boucle récursive. L'ouvemue organisationnelle de la boucle de 

souffmce, assurant un échange d'information avec I'environnement. permet 
I'&olution du système. La souffrance du patient ne doit pas €tze perçue comme une 
expérience individuelle. statique. 



R manière gdnérale. il est important de souligner que le patient n'est pas 
in&pendant de son environnement; il est ~0ndi t i0~6  par son environnement. de 

méme que l'environnement subit l'inûuence du patient et des décisions qu'il prend. En 
ce sens, les actes du patient ont des r6percussions sur les personnes associ6es à lui ou à 

elle. Des études &centes ont dernonu6 que le suicide d'un parent ceprCsente un héritage 

mord et spirituel difficile porter pour un enfant et que le risque de répercussions 
psychologiques et de suicides augmentent parmi ces enfants (Resnick et al.. 1997). 
Plusieurs auteurs s'interrogent iî juste titre sur les consdquences psychologiques 

qu'auraient sur un individu l'euthanasie ou l'aide au suicide de l'un de ses proches 
(Bok, 1998b ; Comité sénatorial. 1995). Si les motivations d'un individu peuvent 
diff6rer sensiblement selon qu'il s'agit d'un suicide, d'une demande d'euthanasie ou 
d'une aide au suicide, on ne peut ni ne doit considdrer sépartment les gestes posés par 
cet individu et leur influence sur l'environnement. Il est vrai qu'en Amérique du Nord, 
le débat sur le l'euthanasie et le suicide assisté continue de porter presque exclusivement 
sur les droits et les responsabilités des deux principaux acteurs, le patient et le médecin. 
Tel que Ie souligne le représentant de l'Association pharmaceutique canadienne dans le 
rapport du Comité sé~torUI1 spe8cial sur 1 'euthonaie et 1 'aide au suicide ( 1995), 
les droits et les responsabilit6s des autres intervenants qui pourraient participer i un 
suicide assisté ou B l'euthanasie ne sont pas consid&&. Pourtant, des intervenants tels 
que les pharmaciens, les infumieres ou les autres professionnels de la santé ont un rôle 

important 2 jouer et devraient être inclus dans les débats (Comité sknatorial, 1995). 

De &me que le comportement du patient influe sur son entourage, 
i'information que celuici tire de son environnement et, surtout, la niani5re dont ii 
interprète cet environnement, ont une influence directe sur ses ddcisions et sur ses 
actes. Par exemple, les patients atteints du sida qui perçoivent la douleur comme une 
menace B leur santé ont rapport6 souffrir plus que ceux qui n'avaient pas la même 
perception. Cette observation suggère que la façon de définir la douleur influe sur le 
désarroi psychologique du patient. Les patients qui 6pmuvaient plus de douleur étaient 
aussi plus susceptibles d'être au ch6mage. d'être haadicapés ou de recevoir moins de 

soutien social (Bnitbart et al.. 199 1). L'interprétation que le patient fait de ses 
expériences en tant que malade a égaiement un effet sur I'appuition de la maladie, le 
diagnostic, le traitement, le cours de la maladie et son issue (Cassel, 1995). II peut Cire 

utile &intégrer cette constatation ii une stratégie de traitement, comm le préconise 
1'6nide SUPPORT, et ainsi d'iaclure la perspective des patients en phase terminale dans 
le programme de traitements (The SUPWRT principal investigators, 1995). 



iii) La portée morale d'actes liés P l'euthanasie 

Les divers sens prêt& aux mots et aux expressions analysées jusqu'à présent 
ajoutent une complexité sémantique aux dhats sur la légaüsation de l'euthanasie et 

l'aide au suicide. 
Une autre source de complexité réside dans les différentes maninies de 

percevoir des pratiques comme l'interruption ou l'omission des traitements de survie. 
l'euthanasie et le suicide assist6. 

A l'inverse des partisans de l'euthanasie qui associent, d'un point de vue moral, 
l'intemption ou l'omission des traitements de survie à l'euthanasie ou I'aide au suicide, 
les adversaires de l'euthanasie &ablissent une ciinstinction fondamentale entre ces deux 
types de pratiques. 

C'est principalement I'intentiomaiité du médecin qui fonde cette ciifference. 
Dans l'euthanasie. le médecin provoque intentionnellement la mort du patient, ce qu'il 
ne fa t  pas lorsqu'il interrompt un traitement de survie ou s'abstient de le donner. 
L'interruption ou l'omission des traitements de s w i e  ne visent pas à tuer Le patient 
mais sont employées pour laisser la mort survenir naturellement. Les traitements de 

survie. dans ce cas, ont pour effet de prolonger le processus de In mort et non de 

l'inverser (Roy et al., 199% ; Roy et MacDonald, 1995). 
Les ddfensem de l'euthanasie, pour leur part, étayent leur raisonnement en 

mettant l'accent sur l'acte posé et sur la conséquence de cet acte car ils sont convaincus 
que l'intention du mékin est la d m e  dans les deux cas (Benjamin, 1976 ; 
Beauchamp, 19% ; Frey, 1998a). Pour eux, la distinction reposant sur l'intentionnalité 
n'a aucun fondement éthique et ne sert qu'à camoufler l'hypocrisie de ceux qui n'ont 
pas Ie courage de venir au secours des mourants et de ceux qui souffrent (Rachels, 
1986). L'argument utilid dans cette perspective est double. Qu'il pratique l'euthanasie 
ou qu'il s'abstieme de domer un traitement, le medccin agirat dans les deux cas pour 
causer la mort du patient En second Lieu, les deux pratiques mènent à la mort. 
Pourtant, techniquement, dans le cas de i'intemption des traitements, le médecin pose 
Pacte d'&ter le traitemnt tandis que dans le cas de l'omission des traitements le 
médecin s'abstient d'agir. Se pose alors la question de savoir si des omissions sont des 
causes. Selon Frey. la solution réside dans la manière de poser la question. Ainsi, il est 
préftraMe de demander b4c0nrmcnt la mort du patient est& survenue r' plutôt que de 
formuler la question "Qu'est-ce qui a ca& la mort du patient ?". Frey en vient B la 



conclusion que, dans le cas de l'omission des traitements de survie. la mort du patient 
est survenue B cause de l'omission du mtdecin. L'omission et l'interruption des 
traitements de survie apparaissent ici comme deux actes où le médecin agit pour causer 

la mort du patient, donc comparables à l'euthanasie et au suicide assistP (Frey, 

1998a). 

La question de la légalisation de l'euthanasie soulève des controverses depuis 
des siècles sans qu'un terrain d'entente n'ait pu être trouvt. La complexité des ternes 
du débat est en partie responsable de cette situation. Non seulement le sens des mots et 

des expressions diffère selon les positions modes débattues. mais aussi les cibles 
visées par les arguments. 

7.4.2.2. Le respect de l'autonomie et la bienfaisance 

Le respect de l'autonomie et la bienfaisance sont des principes qui occupent une 
place de choix dans les controverses sur la légalisation de l'euthanasie et du suicide 
assiste. Une grande divergence existe dans la définition de ces ternes et dans ce qu'ils 
impliquent. Par exemple, il ne va pas de soi que la bienfaisance justifie un recours à 

l'euthanasie. dors mêm que les soins palliatifs demeurent sous-développés. De plus. 
il est légitime de se demander si la decision du patient qui sollicite le suicide assiste ou 

l'euthanasie est vraiment rationnellef% Et si non. comment peut-elk être le d e t  & 

l'autonomie de celui-ci ? Et fuialement, alors que le suicide n'est plus considtré comme 
un crime, nul ne peut consentir à sa propre mon. d'aprés le code criminel (Baudouin, 
1994). Étant dom6 que la mort aliène l'autonomie, peutelle être justifide par un recours 
à l'autonomie ? (Ernanuel, 1994a). 

Dans un autre ordre d'idbes, le respect de l'autonomie et la bienfaisance 
concernent des relations entre individus et non d'individus au sein d'une cornmunaut6. 

'' Quoique la logique & l'argument utilid par Frey est ia meme dPns le cas de l'euthanasie ou & 
suicide assistt?, Frey cherche h comparer I'omission ou l'intemption des traitements & survie 
uniquement avec le suicide assiste, Cet auteur ne propose pas la légalisation & l'euthanasie dans son 
chapitre (Frey, 1998a). 
Certains auteurs soutiennent qu'une décision de mettre fin à sa vie est rationnetle si et seulement si 

l'individu n'est pas influence par des symptômes physiques débilitants ou dcs troubles psychoiogiques, 
telle que la dépression (Chochinov et aL. 1998). Étant donné la compIexitC ds &a& physiques et 
psychologiques d'un patient atteint d'une mafadie mottelle, et I'insufEisance actuelle & l'enseignement 
et de la pratique en s o i s  palliatifs, cectahs auteurs €mettent un dout quand B t'existence &un suicide 
rationnel dans ces circonstances (Foley, 1995 ; Conwell et Caine, 1991). 



Ces principes peuvent sembler inadéquats dans la mesure où la question de la 

légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté met en cause des institutions, comme le 

systeme de santé et la pratique médicale, dont l'activité touche le bien-être de toute une 
population. Par conséquent, les arguments du respect de l'autonomie et de fa 
bienfaisance. fondes sur le modèle du décideur individuel, ne rendent que partjeNement 
compte des enjeux réels de la It5galisation de l'euthanasie. Ces problèmes nécessitent un 
recours à la theone politique et sociale (Callahan. 1980 ; Emanuel. 1994a). 

7.4.2.3. L'importance du contexte et du passage du temps 

i) Le contexte 

L'application générale de principes tels que l'autonomie et la bienfaisance. sans 

tenir compte du contexte, présuppose l'existence de convictions et de valeurs 
universelles. L'analyse ethique repose ainsi sur le concept généralisé d'autrui, 
représentt? par l'homme blanc occidental (Warren, 1989). Les hi tes  de ces principes 
gdnéraux dans la pratique mMicale deviennent particulièrement visibles dans le cadre 
d'échanges interculturels (Kunstadter, 1980). Par exemple, une étude de cas décrivant 
la rencontre entre une équipe médicale ameCricaine et la famille d'une femme chinoise, 
souffrant d'une maladie mortelle, illustre clairement les dilemmes Cthiques soulevts par 

l'existence de valeurs, d'attentes et de pratiques dE6rentesS (Muller, 199 1). 

La nkessité de prêter attention au contexte se manifeste Cgalement lorsque l'on 
tente d'assimiler la situation des Pays-Bas. où l'euthanasie est toldrée sans être 
Iégalisée, à la situation en Adrique du Nord. De teiles comparaisons sont souvent 
mendes afin de légitimer la lCgalisation de l'euthanasie ou du suicide assiste en 
Ambrique du Nord. Or. il est difncle de comparer des entitçs aussi différentes que les 
Pays-Bas, le seul exemple d'un pays industrialisé où l'euthanasie est permise. et le 
Canada ou les États-unis, des pays beaucoup plus grands et plus h6térogènes sur le 

- . . . - - -- -- - 

'S L'équipe médicale, par respect pour l'autonomie & la femme, souhaiiait partager avec elle toute 
l'information concernant sa condition medicale mais, celle-ci ne parlant pas l'anglais, son fils devait 
servir d'inieqxète. Or, selon un pratique culturelle relativement tkéqwnte dans la communauté chinoise, 
une personne malade a le droit â'êüe traitée comme un enfant et mérite d'&e protdgée, même des 
mauvaises nouvelles qui po-ent rrndre cette personne anxieuse (Brot;nnan et Buder, 1991 ; Tung, 
1990). De plus, le rôle de la famille en ce qui a trait aux décisions macales, est perçue diffdremment 
dans la culture chinoise, où les dations familiales sont très importantes. Ainsi, les décisions médicales 
sont des dtkisions famiiales et non individuelles (Louie, 1985). Enfin, pour être un fils digne, le 
garçon croyait devoir protéger doubIemnt sa mère, qui mounait jeune, puisqu'en Chine, il est habitue1 



plan culturel. qui possèdent une longue tradition de rébellion contre les règlements 
gouvernementaux et la loi, contrairement aux Pays-Bas (Emanuel. 1994b). Par ailleurs, 
les Pays-Bas. qui béa6ficient d'un système de santé universel, ne peuvent être 

comparés aux États-unis. où les patients subissent de grandes pressions 6conomiques 
et où les indgalitCs dans les soins dispensts sont @ion (Bok, 1998~). 

La nécessité de considCrer suffisamment le contexte emrge enfin lorsque la 
question de l'euthanasie ne peut être soulevte, comme dans certaines communautds ou 
dans certains pays, pour des raisons culturelles ou politiques. Par exemple. chez 
cenains peuples autochtones du Canada, où le respect de la naaire implique une 
impossibilité de la modifier, l'idée qu'un individu puisse mettre fin i ses jours est 
impensable ; celui-ci s'en remet au Créateur (Halfe, 1989 ; Comité sénatorial. 1995). 

Un autre exemple est celui de 1'Ailemagne contemporaine, où la mernoin des horreurs 
perpétrées par les mkdecins nazis rendent difficiles, sinon impossibles, les débats sur la 
légalisation de l'euthanasie (Kottow, 1988 ; Singer. 1990). 

ii) Le passage du temps 

Une forte tendance règne. dans les ddbats sur l'euthanasie et le suicide assiste, 
de présenter la mort comme un objectif hautement désirable et desiré par tous ceux qui 
souffrent d'une maladie mortelle débilitante, Les discussions se concentrent sur 
l'existence ou non d'un droit pour le patient de se faire aider h mourir ou de se faire 
tuer, afin de mettre fin à ses souffrances insupportables. Pourtant. certaines dtudes 

semblent indiquer qu'une attitude positive envers le suicide se transforme avec 
L'approche imminente de la mon. Ainsi. B mesure que la maladie progresse. cestains 
patients désirent de moins en moins mettre fin B leurs jours (Owen et al., 1992). 
D'autres &tudes mettent en doute la supposition que la rnajonte des patients qui 
souffrent d'une maladie mortelle débilitante préferent la qualité de vie à la quantité de 

vie3 (Gilbert, 1998). 
Ces Ctudes amènent deux observations. Ules soulignent d'abord la n(5cessite de 

rester attentif I'CvoIution du patient et à la manière dont celui-ci perçoit sa maladie en 
fonction du temps qui passe. Deuxihement, ces 6nides viennent ~ D f o s e r  la 

de définir une "beIte mort" comme une mon paisible, survenant tardivement dans la vie (Lee, 199 1 : 
Shi Da Pu, 1991). 

L'article de Susan Gilbert "Udcrly Seck Longer tife. Regardlcssn ( 1998) m d  compte d'une étude 
menée par Dr. Joet Tsevat, dans laqucile plusieurs centaines d'individus %gés & 80 à 90 ans, 
bospitaiisés et souffrant du cancer et de maladies coronariennes, ont répondu à la question : "Wuld you 



conclusion & l'étude SUPPORT (1995). soit l'importance de tenir compte de la 

subjectivité des patients dans les soins qui leur sont dispensés. 

7.4.3. L'organisation des soins de la santé 

L'organisation des soins de la sant6 représente un sujet de prédilection dans les 
débats sur la It5gallsation de l'euthanasie. en particulier pour ce qui regarde les soins 
palliatifs. Plusieurs interventions B l'effet que le systiime de sant6 est défaillant se 

limitent ii nommer les sources de l'insuffisance des soins palliatifs, dont I'ignoranw 
médicale, la peur de poursuites judiciaires et L'insuffisance du financement des hôpitaux 
(Dworkin et al., 1997). Ces lacunes. parmi d'autres. justifient la prise de position des 
opposants à l'euthanasie qui craignent l'avènement d'une "pente glissante" si 
l'euthanasie était 16galis6e. Les défenseurs de l'euthanasie. quant h eux, rejettent ces 

craintes jugées non fonddes et considèrent qu'il est cruel et contradictoire d'admettre 
qu'une amélioration des soins palliatifs améliorerait le sort des mourants. tout en vouant 
ceux-ci à mourir dans la souffrance étant donné l'insuffisance actuelie de ces soins 

(Dworkin et al., 1997). Malgré que certains arguments de la "pente glissante" soient 
reconnus comme valables par cerrains auteurs favorables à la légaiisation. ces 
arguments sont si souvent réittrés et associés à d'autres arguments moins 
convainquanu, que tous finissent par être rejetés en bloc (Frey, 1998b). 
Les adversaires et les promoteurs de l'euthanasie argumentent en parallèle sans 
vraiment pouvoir s'entendre. U en résulte une situation chaotique où l'argumentation ne 
mène nulle part, tournant sur elle-même l'instar d'un cercle vicieux. 

Dans un camp comme dans l'autre, l'argumentation accorde une grande 
imponana à la douleur, comme si elie etait la cause principale de la souffrance des 

malades et comme si c'€tait uniquement à cause d'elle que ceux-ci demandaient à 

mourir. Les sondages menCs aux Pays-Bas et a u  États-~nis indiquent poutant que la 
douleur ne représente pas la raison principaie des demandes d'euthanasie et d'aide au 
suicide mais qu'il s'agit plutôt de la perte de dignité et de la cninie de devenir un 
fardeau (Emmanuel, 1994a). Encore une fois, il apparaît que les arguments se fondent, 
en partie du moins, sur un malentendu. On pourrait mieux comprendre l'attrait de 

l'euthanasie pour les mourants si l'on ne s'attachait pas seulement à soulager leur 

tacher live for a year in your prescnt condition or l e s  time in excellent heaith r' Une majoritd & 
patients ont opté pow une prdongation du temps à vivre plut& que pour une qualit6 de vie accrue. 



souffrance physique et que l'on tentait de parvenir P une meilleure perception de ces 
malades. 

Pour enrichir l'argumentation des téalitds sociales, médicales et socio- 
économiques et afin que les échanges entre les d6fenseu.r~ et les adversaires de 

I'euthanasie ne perdent pas le sens de leur fmalite, une ouverture sur l'environnement 
est nécessaire. Pour que I'argumentation devieme &la&, efle doit etre nourrie par une 

pratique éclairéen, qui pourra evoluer à son tour vers la mtructuration des termes du 
débat. L'xgumentation et la pratique doivent se no& mutuellement afin d'&oluer. 
Un exemple pmet  d'illustrer ce point : si une attention plus grande etait portée à 

l'amélioration de la communication entre spécialistes et B la transmission du savoir, les 
soins palliatifs s'en trouveraient améliorés, ce qui en soi modifieraient les termes du 

débat sur la Iégaiisation de l'euthanasie. Cet exemple est &idemment très simpliste et ne 

tefl&e pas la complexité du débat, mais sert ici & illustrer le mécanisme de la boucle 
récursive et il montrer comment les diffdrents moments de la boucle sont intenelids. 

Alors qu'une recherche extensive sur la situation socioiconomique, culturele 
et politique de la sociétt et la relation que celle-ci entretient avec le systéme de sant6 

dbpasse largement les objectifs que nous nous sommes f d s  dans ce chapitre. nous 
nous permettons de lancer quelques pistes d'exploration pour tenter d'éclairer la 
pratique. 

Dans le but de mieux faire concorder pratique médicale et rédite sociale, il serait 
urgent d'améîiorer la communication en mati&re de santt. Trois domaines demontrent 
des lacunes importantes sur ce point : la communication entre spéciaüstes de la sant6. la 
communication entre le patient et k médecin et la communication entre la communauté 
médicale et la societ6. Actuellement, ce manque gén6ralis6 de communication se traduit 
entre autres par uw confusion au niveau de l'argumentation sur la légalisation de 

l'euthanasie. 

7.4.3.1. La communication entre spécialistes 

Tous les auteurs s'accordent pour dire que la pualite et la quantité des soins 
mat i f s  dispensés au mourants laissent à dtsinr. Ii est estimé que moins d'un 
cincpi8me des patients atteints de maladie mrteIle ont accès B des soins palliatifs (Bok, 

"La pratique" signifie ici la sinisiion réelle t e k  qu'elle est vécue au chevet du mai&. Cette situation 
comprend les conditions socio-économiques et politiques & la sacidté et L'influence que ceiie-ci a sur le 
fonctionnement du système de sanié, et la subjectivité du malade, du médecin ainsi que des proches. 



1996d). Les lacunes observées dans les soins destinés B soulager la souffrance ne sont 

pas récentes et beaucoup nste à faire pour améiiorer la situation (Bok, 1998b). 
Pluridisciplinaires, les soins paiiiatXs ht8grent les aspects physiques, psychologiques 
et spirituels du malade. Or, on peut noter un manque flagrant de sp6cialistes f o d s  
dans ce domaine et plusieurs symptômes, iels que la détresse psychologique et 

existentielle demeurent non contrôlés (Chemy et al.. 1994). Des patients souffrent 
inutilement par ignorance des moyens, pourtant disponibles, pour soulager cette 

souffrance. D est certain qu'il existe certains cas de patients qui ne pourraient être 
soulagés par aucune mbthode existante (5% des patients). Cependant, une arn6Lioration 
du partage de l'information sur les moyens de reconnaître et de soulager la souffrance 
(de nature physique, psychologique et spirituelle) entre les spécialistes chargés des 
soins de ces patients. aurait l'effet de diminuer les demandes d'euthanasie et de suicide 
assisté. Les donnees issues de sondages menés aux Pays-Bas indiquent que près de 

70% des cas d'euthanasie concernent des patients en oncologie (Emanuel. 1994a). Les 
oncologues seraient donc les premiers spécialistes confrontes à des demandes 
d'euthanasie si cette pratique était légalisée. Un effort axe sur la formation 
interdisciplinaire, en soins palliatifs. de ce groupe de spécialistes en particulier, serait 
très profitable en ce qui à trait au soulagement de la souffrance des patients mourants. 
U est frappant de constater que le docteur Kevorkian, qui a assisté au moins 20 patients 
à se suicider, est un pathologiste sans formation dans les soins médicaux et 
psychiatriques à donner aux patients souffrant de maladies chroniques. Bien que 

plusieurs des patients qu'il ait aides à mourir souffraient de plusieurs sympt6mes 
psychologiques, Kevorkian a pris pour acquis que leur demande d'assistance &ait 
rationnelle (Foley, 1994). 

7.4.3.2. La communication entre le patient et le médecin 

Plusieurs etudes, et en patticdier celie de SUPPORT (1995). soulignent le 
besoin de prendre en considération la perspective du mourant dans le programme des 
soins. Le sens que le patient donne à son expérience de la maladie influe sur le cours de 
celieci et sur la réussite du traitement. Si les perceptions du patient sont connues du 
médecin traitant, cette information peut représenter un outil thérapeutique qui pumt au 
médecin de proposer au malade des perspectives diffërentes. Pour ce faire, les divus 
aspects de la subjectivit6 du patient doivent être cons id^^ ensemble, comme un tout. et 
non séparément, puisque tous participent à l'individualité de œ patient particulier 
(Cassel, 1995). 



Mais comment découvrir la subjectivité du patient ? Seul le m&îecin qui peqoit sa 
propre subjectivité est en mesure d'accéder à ceUe du patient. Ainsi, par réfîexivitd, le 
mddecin et les professiomels de la saniC peuvent explorer leur propre conception de la 
souffrance. Tandis que certains m6decins peqoivent la souffrance comme étant 
denudée de sens, d'autres y voient un sens. Leurs croyances et leurs convictions se 

re£î&tent dans leur manik de dispenser les soins aux mourants. Les perceptions du 
malade ont un effet sur sa maladie et sur le médecin traitant, qui. & son tour peut 

influencer les perceptions du malade et le cours de la maladie. Une boucle récursive, 
&hangc;uit de l'infomation avec I'environnement, s'dtablit entre le medech et le 

patient. Grâce à la réflexivitt5, le méâecin traitant peut dépasser son point de vue unique 
et réunir celui des autres afin d'atteindre un mdta point de vue, d'où il peut prendre des 
dkcisions plus éclairées sur les soins iî prodiguer et sur la manière de guider son patient 
dans son cheminement individuel. 

7.4.3.3. La communication entre la communauté médicale et la sociétk 

Ce sont surtout les mddecins qui contestent le plus fermement la Ikgaiisation de 
l'euthanasie et du suicide assiste. Par le fait même, ils opposent une résistance au rôle 
qu'ils sont censés jouer dans ces pratiques (Bok. 1998d). D'ailleurs, les intellectuels 
sont plus nombreux que les mddecins B croire que des r6glementations pourraient servir 
de garde-fou il ces pratiques potentiellement dangereuses (Bok, L998d). Les sondages 
enends aux Pays-Bas indiquent que plusieurs mddecins sont mal B l'aise avec 

l'euthanasie et cherchent d'autres moyens de répondre aux besoins de leurs patients 
mourants (Emanuel. 1994a). Le sentiment d'appréhension ressenti dans la communauté 

médicale est accentué par le fait que les médecins mentionnent rarement en public les 
faiblesses de la pratique medicale. Ces faiblesses pounaient avoir un effet nefaste sur 
les patients faisant la demande de mourir ; demande qui devrait être étudiée avec la plus 
grande précaution (Bok, 1998d). Ainsi. l'akooüsme et la dépendance Zi d'autres 
drogues affectent respectivement 10 et 7 % des medech. La dCpression. la fatigue et le 
surmenage a g e n t  un grand nombre de professionnels de la santt (Bok, 1998d). 
Entre 6 et 20 8 des m6deci.n~ sont rapportes souffrir de maladies mntales (Bok, 
1993). Une &tude sur plus de 1 300 médecins aux États-unis. ayant C i e  réprimandbs 
pour incompétence sérieuse et conduite non professionnelle. a dtabli que la plupart de 

ces médecins recouvrent leur permÎs de travail et continuent de pratiquer la mWenne 
(Hilts, 1996). 



Les professionnels de la sant6 qui s'opposent B la 16gaiisation de l'euthanasie et 
du suicide assiste le font aussi par crainte d'une dérive de leur propre pratique qui 
contriiuerait à aggraver et à complexifier Ie phhomène de "peate giissante" dont il Ctait 
question plus t6t (Bok, 1998d). 

La socidtd presse les autorités à adopter des lois qui soutiendraient l'opinion 
publique qui, si l'on en croit les sondages, est apparemment favorable à la Idgalisation 
de l'euthanasie (Baudouin, 1994 ; Emanuel, 1994a). R se révèle toutefois extrêmement 
problCmatique d'6valuer I'opiaion publique par le moyen de sondages qui, la plupart du 

temps, rendent compte d'une perception partielle, si ce n'est tendencieuse, des 
dilemmes Ctbiques. Non seulement les médias ont tendance à offi une interprétation 
sensationnaliste de cas particuliers, en insistant par exemple sur la douleur 
insupportable de ces personnes, mais ils soulèvent rarement les risques d'abus dans les 
pratiques de l'euthanasie et du suicide. Les implications de la " p i e  glissante", 
intimement Li& aux conditions socidconomiques, politiques et B la pratique medicale, 
ne figurent pas à la une des journaux. 

Plusieurs projets de loi ont Cte présentés pour légaüser l'euthanasie. notamment 
ceux des états de Washington et de la Californie, renversés il 56% et à 44% des voix 
(Emanuel, 1994b). il est intdressant de noter le décalage entre les résultats de sondages 
et les dsultats & ces votes. Que signifîe ce paradoxe ? Tel que le propose la pensée 
complexe, qui invite k ne pas diminer les paradoxes mais plut& à les inclure dans le 

raisomemcnt, cette contradiction peut être perçue comme l'indice d'une venté inconnue 
ou profonde (Morin, 1977). Il se peut que la dissonance entre les résultats de sondages 
et les votes contre les projets de loi indique que la Iégaüsation de l'euthanasie ne 
représente pas réeilement la rtponse aux préoccupations sociaies, soulevt?es par 
l'avènement de la mort et & la souffnuice. Seule une recherche plus poussée permettrait 
de comprendre et d'analyser les motivations profondes de ceux qui demandent 
l'euthanasie. Cette recherche devrait d'une part Ctudier les perceptions individuelles des 

patients et des médecins en œ qui a trait la soufikance. D'autre part, cette ncherche 
aurait pour but d'étabiir une meilleure communication dans le systhe de santé et entre 
la communauté médicale et la société. 



7.5. L'élaboration d'une pensée complexe 

La question de la ldgaîisation de l'euthanasie représente un exemple de ce que 
peut signifier la cornplexit6 en bioéthique. Une pensée complexe, pouvant tenu compte 
de la complexité de L'euthanasie et apte B travailler avec cette réalit& illustre un aspect & 

la méthode pour la complexité en bioéthique que i'on cherche ici à 6laborer. 

7.5.1. La complexité de l'euthanasie. Récapitulation. 

Nous avons identifié, dans la section précédente, un certain nombre de 

caractéristiques complexes au cœur des débats sur la légalisation de l'euthanasie. Ces 
caractéristiques peuvent se résumer comme suit. 

r Le passage du temps joue un rôle important dans la récwnce des debats sur 
l'euthanasie et dans la manière dont le mourant perçoit sa maladie. 

r La complexité des termes du débat se situe non seulement au niveau du sens attribué 
aux mots et aux expressions (qui difere selon les positions morales débattues). mais 
aussi au niveau des cibles visées par les arguments. 

r Les perceptions de la portée morde des actes lies à l'euthanasie divergent. 

L'organisation des relations interdépendantes et rkcursives est complexe. 
Trois relations récursives inhérentes au problème de l'euthanasie ont été identifiés : 

1. la relation entre le patient. sa f i e  et les professionnels de la santd" ; 2. la 
relation entre les débats sur l'organisation du systiime de santé et la situation 
réeuement vdcue B l'int6rieur du systtme de santé ; 3. la relation entre l'individu et h 

société. en ce qui regarde L'Cquiiiire "autonomie" et "recherche du bien commun". 

r L'antagonisme des principes de "respect de l'autonomie" et de "recherche du bien 

commun" ressort clairement dans les débats sur la Iegalisation de l'euthanasie et du 
suicide assisté. 

r Le contexte cultureltP. socialw et histonqutP joue un r61e prépondérant. 

2.0 Lcs discussions se concentrent surtout sur le d k c i n  traitant, quoique plusieurs a u m  
professionnels, dont les inf-&fcs et les pharmm*ens, sont impliqués. 
" Contexte culturel : dans les exemples de la relation médecin - patiente chinoise et & la comparaison 
âes situations vécues aux hys- as et aux Btats-unis. 
30 Contexte sochl : dans Ics exemples : a) & l'interprétation que le patient atteint du sida se fait dt la 
douleur, c k p m h m e n t  de sa situation saciaie et b) & la situation individuelle des membres & la 
cornmunaut6 médicale. 
" Contacte historique : par exemple, Ie bagage historique et psychologique & 1' AiIemagne en a qui a 
trait h l'euthanasie active, 



L'organisation des soins de la santé àémontn des caract6ristiques de la complexit6, 
d'une part au niveau de l'argumentation concernant l'organisation des soins de la 

sante, d'autre part quant ii l'organisation m&ne des soins, les probièmes & 
communication en faisant foi. 

La subjectivité du patient présente dgalement des caractéristiques complexes. 
notamment en ce qui touche son ambivalence vis-à-vis la mort et son 6volution dans 
le temps. 

Comment îier de manière pfociuctive l'argumentation sur l'organisation des 
soins de la santt et l'organisation de ces soins ? Comment intbgrer l'individu dans la 

société afm de garder en tension les principes de "respect de l'autonomie" et & 

"recherche du bien commun'' ? Comment faire participer la subjectivité du patient dans 
la manière dont sont dispensés les soins ? 

La pende complexe apporte un nouvel éclairage aux probl8mes mentionnes 
me B un principe organisateur de la connaissance qui permet que toute connaissance 
comporte des entrées multiples. 

7.5.2. La méthode pour la cornplexit6 

La bidthique, telle que pratiquée actuellement en M q u e  du Nord. comporte 
certaines caract6nstiques qui rendent ardue la tHche de déceler et de gerer la cornplexit6 
de la Idgalisation de l'euthanasie. Ces caractt?ristiques se résument à : l'insistance sur 

l'individuaüsm~, l'indiffhnce portCe à l'histoire, au contexte social et iî la cul&, 

'' Contexte historique : par exemple, le bagage historique et psychologique & l'Allemagne en œ qui a 
trait àI l'euthanasie active. 
t'édifice intellectuel et moral & la bioéthique &si& sur la valeur fondamentaIe & I'individuaiisrne. 

De cette valeur, dérive la présupposition que chaque personne possède un certain nombre & droits, dont 
un droit il l'autonomie, ii I';iutod€termination et ii la vie privée (Fox et Swazey, 1984). Ainsi, le 
langage des droits prévaut sut celui de nsponsabilités (Callahan, 198 1). 
" Les facteurs sociaux ct culturels sont fhQuemment pequs en bioéihique comme des contraintes 
extemes, qui limitent les individus, et non comme dcs dl6mcnts dy-ques qui contèrent un certain 
pouvoir i& l'individu. 

La bioéthique consid&re cc qui est externe B l'individu comme €tant "le bien commun" ou 
"l'intérêt publicw; &gon*e qui camspond en générai à la somme des b i t s ,  intédts et désirs d'un 
groupe d'individus La dimension Ia plus étudiée de la vie commune est la distribution équitable de 
ressources limités. Ainsi, la mode priv6e et la morale publique sont clairement diffQwiEibcs selon la 
même dicfiotomie qui existe entre l'individu et la &€té (Fox et Swazey, 1984 ; CalIahan 1982 ; 
Callahan, 1994 ; Noble, 1982 ; Callahan, 198 1). 



l'ignorance des interdépendances au sein des relations hwnainesW, et le recours à une 

m6thode ddductive et dductiomiste? 
Une pensée complexe, ndcessaire pour aborder la complexité présente dans la 

Légalisation de I'euthanasie, doit pouvoir prendre en considdration les aspects suivants. 

1. Elle doit pouvoir tenir en tension des t e m s  antagonistes, @h de les rendre 
récursif. 
Par exemple, la tension entre les intdrêts opposés du "respect de l'autonomie" et 
du "bien commun" dans la question de !a IItgÛlisation de l'euthanasie doit êtxe 
maintenue. L'intégration. la nlativisation et l'union de termes antagonistes au 
sein d'une relation récursive permettent l'existence, k fonctiomement et le 

d6veloppement d' un phénomène organise tel que l'euthanasie (Morin, 1995). 

L'identité double des parties d'un système, 1' identit6 propre et l'identité au sein de 
l'ensemble, requiert une double conceptualkation où chaque ei6ment participe de 
façon organisationnelle h I'auue (Morin. 1980). La bioéthique traditionnelle, de 

par sa tendance aux distinctions dichotomiques. ne peut maintenir en tension 
créative les besoins de l'individu et la responsabiiit6 de celuici envers toute la 
cornmunaut6 (Callahan, 1 994). 

2. La pende complexe recherchde doit pouvoir concevoir "1 'orgrnicité" des relations 
humaines et travailler avec cette réalité. 
Dans l'exemple & l'euthanasie, nous avons vu que la situation du mourant ne 
peut pas être considCrée indépendamment de l'environnement. Le patient est 

Y L'importance & l'individualisme et des relations contractuelles entre individus adultes consentants, 
tend ii minimiser le r61e des relations entre individus et les responsabilités et engagements que 
l'individu prend par rapport à autrui. Par ailleurs, l'influence qu'a la cornmunaut& h laquelle appartient 
l'individu, sur l'individu et sur sa perception de ce qui est moral, tend à Otre  ignorée (Caîlahan, 1994). 
a Le raisonnement logique, fondé sur une théorie morale gdnéraie, et des concepts qui en dérivent+ est 
valorisd en bidthique. La rigueur, la clarté, l'objectivité et la consistance caractérisent, entre autres, la 
''meilleure" pensée morale. Cette approche opke des distinctions dichotomiques entre L'individu et le 
groupe, l'objectivité et la subjectivit&, les droits et les responsabilités (FOX et Swazey, 1984)- 
La bidthique, dans la pratique, se distancie des circonstances 05 apparaissent les dilemmes Cthiques, en 
réâuisant la romplexit6 et I'ambiguïté & ces dilemmes. Elle a iendance à considérer les principes, la 
rnaniere & raisonner et les perceptions comme &tant objectifs, culturellement neutres et universels. La 
bioéthique pnddc de manière déductive en appliquant ces moâes & raisonnement et les principes 
généraux aux situations purticuli&es. Ces tendances sont associées à un manque & réflexhité, ou 
d'examen critique en ce qui conceme les présuppositions et !es acquis sur lesquels repose le 
raisonnement &hique. ïi en résulte une bioéthique patoisside, qui refkte les valeurs, les cmyances et 
les préoccupations nord-américaine (Fox et Swazey, 1984). 
Y Rappelons que la relation récursive rqmknte un pacesoar où les Ctats finaux sont nécessaiLes B la 
ghémtion des &rats initiaux (Morin, 1993). 



influenc6 par l'information qu'il tire de son environnement et de I'interpdtation 
qu'il en fait, de &me que l'environnement humain est influencb par le patient et 
par les d6cisions qu'il prend. La manière dont k patient interprète i' information 
qu'il tire de l'environnement représente l'organisation qui survient au sein de la 
boucle récunive o i  ordre, d&ordre, interaction et organisation interagissent de 

fqon complémentaire. concurrente et antagoniste. La bidthique courante, de par 

son insistance sur l'individualisme ne put  apprécier le niveau d'interddpendance 
des individus dans les relations humaines (Fox et Swazey, 1984). 

3. Le contexte social, culturel et historique, ainsi que le parsage du temps, doivent 
être pris en considération lors de l'analyse éthique du dilemme éthique. 
Par exemple. le cas clinique impliquant 1'6quipe médicale amdricaine et la patiente 
chinoise, dtcrit plus t& illustre les conséquences d'un mépris des diffhnces 
culturelles. Ainsi, la bioéthique actuelle porte B la fois une grande importance au 
fait de dire la vdrité aux patients, et peu d'attention aux relations humaines. Or, 
dans la cdhire chinoise, la protection du patient peut justifier une exception B 
''dire la vérité" et les décisions m&dicales sont familiales et non individuelles, d'où 
les confits 6thiques. 

4. kr dmhation du pouvoir sur la communication doit pouvoir se renverser a 
mener à la domination de la communication sur le pouvoir (Morin, 1977). 
S'il est admis qu'un individu peut avoir le droit de refuser des traitements de 

survie, un droit Cthique ou Kgal à l'euthanasie active n'a pas td dtabü. Par 
ailleurs, alors que l'autonomie peut justifier le suicide, elle ne p u t  pas justifier le 
droit d'exiger qu'un médecin nous aide B mourir. La rrlation entre le mddecin et le 
patient ne peut être fond& sur le pouvoir mais doit etre basée sur la coiiaboration. 
Ni le medecin, ni le patient ne sont respectivement i'esclave de Vautre. 
A t'encontre de la bidthique traditionnelle qui confêre une importance &orme 
aux droits individuels. la méthocie pour la comple~cit6, met i'emphase sur la 

communication. En outre, il est intéressant de noter que l'un des aspects 
cornpiexes de la 16galisation & l'euthanasie concerne les probl&mes de 
communication nncoads au sein même du système de santé. 

5. La subjectivitd de t'individu doit être prise en codérution. 
Plusieurs études sur l'euthanasie soulignent k besoin de prendre en comiâératioa 
la perspective du mourant, Le sens que k patient donne B son expériencc de la 



maladie influe sur le cours de celle-ci et sur la réussite du traitement. Cette 

information peut être utile pour le médecin traitant qui peut apporter de nouvelles 
significations, dans le but de soulager la souffrance du patient. Ann de percevoir 
la subjectivité du patient. le médecin doit être à l'écoute de sa propre subjectivité. 
La tendance B la distinction dichotomique 'objectivitd versus subjectivit&, 
courante en bioéthique, et la valeur que celle-ci accorde à l'objectivitb des 
principes gén&aux, ne laissent pas beaucoup de place il la subjectivitb des 
individus. 

6. L 'observateur doit &e intégré donr 1 'observation. 
Contrairement k la bioéthique traditio~ek qui n'encourage pas la réflexivitk, la 
m6thode pour la complexité necessite un regard critique sur les prdsuppositions et 
les acquis sur lesquels repose le raisonnement Cthique. Le madech conscient de 

sa propre subjectivité, se voit offrir l'occasion d'explorer sa propre perspective 
sur le sens de la souffrance, de la maiadie et de la mort. L'observateur est 
indissociable d'une culture (médicale par exemple) et d'une societé. La m;uii&e 

de prodiguer les soins aux mourants dépendra du sens que les médecins prêtent 
aux concepts de souffrance, de maladie et de mon. 

Le principe d'action à l'œuvre dans la cornplexit6 vise à organiser, iî 

communiquer et à animer plut& qu'k ordonner, & manipuler et h diriger (Morin. 1977). 

Plusieurs aspects de la complexité de l'euthanasie dsultent de l'ignorance des boucles 
récursives et de l'organisation qui leur est propre. Ces boucles récursives sont 
présentes dans les rrlations humaines, dans le rapport entre la discussion sur une &dit6 

(i'organisation des soins par exemple) et cette réalité, et dans l'opposition de notions 
antagonistes. telles que "le respect de l'autonomie" et le "bien comu11~'. Les probl&mes 
de communication, observés ii plusieurs niveaux, passent dgalement inaperçus avec une 
approche centrée sur l'individu et sur ses droits. et non sur les iiens que celui4 
entretient avec la communauté ; liens qui influencent l'individu dans ses pensées comme 
dans ses actes. Des p~c ipes  g6ndnw tels que le ''respect de l'autonomie" et la 
"bienfaisance" ne sont d'aucun recours dans une question aussi complexe que 
l'euthanasie, où les dilemmes ne concernent pas un décideur individuel, mais se posent 
à i' interface de la société et de 1' individu. Non seulement la légalisation de l'euthanasie 
met en cause des institutions dont i'activité touche le bien-être de toute une population, 
mais le fait d'ignorer le contexte social. culture1 et historique, fonde Paaaiyse 6tbique 



sur des domdes faussées. La rnéthode réductionniste qui consiste à exh.ain i'individu 
de la sociét6. afin d'evaiuer ses besoins et ses droits en tant qu'entitb indépendante, ne 
peut renéter la complexité du dilemme en question. Ainsi, les arguments pour et contre 
la Idgalisation de l'euthanasie se sont pratiquement tous concentrés sur la diminution de 

la douleur, soit par l'amélioration des soins ou par l'administration rapide & la mort, 
alors que des dtudes, mench aux États-unis et aux Pays-Bas, semble indiquer que la 
souMance des mourants procède davantage d'une perte de difit6 et d'une peur à'Ctre 

un fardeau, que de souffrances physiques. Encore une fois, la relation que l'individu 
entretient avec son entourage est déterminante dans cette équation. 

L'analyse complexe de l'euthanasie fait ressortir la reflexivite comme & n t  
particuliénment importante car elle permet d'accéder à un méta point de vue, utile pour 
examiner les présupposés et les acquis qui fondent toute analyse. Grâce à un processus 
de réflexivité, le médecin peut réévaluer sa position envers la mort et la souffrance. 
position qui effecte directement sa mani8re de dispenser les soins et d'interagir avec son 
patient. La connaissance de sa propre position lui permet d'avoir accès à la subjectivité 
du patient, et d'assurer une meilleure communication entre eux deux. Cette 
communication renouvelée repose sur l'&change mutuel d'informations et 

d'interprétations difftrentes de la maladie, et non pas sur le pouvoir. La réflexivité 
permet ainsi la réalisation d'un des principes de la complexitt!, soit d'animer, et non de 

diriger. 

Maintenant, nous proposons de poursuivre notre recherche en abordant une 
question que la bioéthique traditionneiie n'a pas l'habitude de considérer comme un 
dilemme ethique. ii s'agit du commerce du gène. Cette question comporte plusieurs 
aspects int6ressants : c'est une question en gdndtique des maladies multif~torieîies, eue 
concerne la gCnétique des populations et eUe aborde plus spécifiquement le Lien 
recherche-industrie, deux moteurs de notre société techno-eConomique actuelle. 
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Chapitre 8 

LE COMMERCE DU GÈNE 

Le co~nerce du gtne, à la fois conséquence et moteur du projet du génome 

humain (PGH). influence tous les aspects des dilemmes dthiques habituellement etudi6s 
dans le cadre! de cette initiative internationale. sans reprtsenter en soi le sujet d'étude 
des analyses Cthiques. La bioéthique aaditionneile. pourtant sensible aux considkrations 
6conomiques, surtout dans les questions d'allocation de ressources Limitées, ne 

considére pas I'~conornie, ni la politique. comme ttant des sujets propres à la 
bioéthique. La complexité qui catactt5rise le commerce du g h e .  soit, entre autres, 

l'influence de présupposés et de mythes contemporains, l'articulation complexe entre 
diverses sphères d'activité et entre les diffkrents intervenants ainsi que le rôle joué par le 
contexte physique, social. historique et culturel, passe inaperçue dans l'analyse 
traditionnelle des implications ethiques, Idgales et sociales du PGH. Outre la complexité 
de la question, le commerce du gène attire nom attention car les implications éthiques 
concernent non seukment les individus mais aussi les populations, actuelles et iùtuns, 
et Concernent aussi l'dcologie, normalement ignorée par la bioéthique traditionnelle. 

Dans un premier temps, suite B un survol du contexte commrcial dans lequel se 
deroule la recherche en biologie mol&ulaire, nous parcourrons les diffbrents domaines 
où figure k commerce du @ne. La complexitt? de la question, dont certains aspects 

seront soulevCs dans les sections p&limïnaires. sera alors examinbe. 
k commerce du gène constitue k troisième et dernier exemple que nous nous 

proposons d'étudier dans la recherche prélimtoaire de ce que peut sigainer une méthode 

pour la complexité en bioéthique. 



8.1. Le contexte commercial 

Le projet du génome humain. initiative internationale, publique, mise sur pied 
en 1990 afm de caractériser les gènes, leur dquence et leur emplacement physique dans 
les ghomes de l'être humain et de ceiraias organismes cl&, devait prendre quinze 

années ii eût réalisé, selon les prévisions initiales. Suite 2 d'importants progrès 
technologiques, surtout en informatique, le rapport coOt/efficacité pour séquencer 
l'ADN1 a grandement dimin~6~. ramenant la date de réalisation du PGH il 2003 
(Lemonick et Thompson, 1999 ; Sansom, L998). La moisson de données brutes issue 
du PGH a stimulé le développement de I'infomtique. indispensable pour stocker et 
manipuler une quantité d'ioformation. Pour Richard Karp. le PGH transforme la 
biologie en une science de l'information : 

"(The human genome project) is tuming biology into an information 
science. Many biologists consider the acquisition of sequencing to be 
boring. But from a cornputer science point of view, these are first rate and 
challenging algorithmic questions." (Richard Karp citC par Kolata, 1996). 

Afin de mieux coordonner l'abondance des doMees genktiques ghdrée par les 
diffdrents projets de séquençage internationaux. le National Institute of Health (NIH) a 
crée le National Center for Biotechnology Infonnatiun (NCBI), une base de donnees, 
integrée, f i ement  accessible par les chercheurs à travers le monde. Un projet 
similaire, le European Bioinfoonnatics lnstitute (DI), a €té ittabli en Angletem. La 
création d'un langage universel, permettant d'intégrer toutes les bases de données dans 
un systeme centraiisé, est également ndcessaire (Aldhous, 1993). 

Le développemnt de logiciels sophistiqués capables de iire, d'interpréter et de 

gdrer l'information gdnétique représente un marché potentiel important, relie qu'en 
témoigne l'apparition de plusieurs h e s  spéciaiisées dans le domaine : Donvin 

Mdecuiur, Bio-Imagr, Textco, Biosofi, The OMord Mokcular Group, Applied 
Bimystems et Pmgea Systems (Rifkin, 1998d). Les chefs de file en informatique, 
comme Microsof, investissent aussi dans le domaine de la bio-informatique dans 

l'espoir d'accroîüe et d'automatiser la production de produits issus du génie gedtiquc 
(King, 1 995). 

Les ghes, composés &ADN (acide &xytibonuclC'que), contiennent lTinfomiation W t a k  
transmise d'une gCnécaiion ih i'autre. Dans les plantes et chez les animaux, L'ADN est situ6 dans les 
chromosomes du noyau (quoique il est €galement présent dans quelques structures cytoplasmiqws). 

Selon certains analystes, Ie coOt pour Sequencer une p a k  & bases d'ADN est tombé & LOO$ US en 
1980 à moins de I$ US aujourd'hui, et s'abaissera h moins d'un cent en 2002 (Sansom, 1998). 



Les développements en informatique ont amélioré la manipulation et 

l'organisation de dondes genbtiques, tout autant que l'acquisition même de ces 
dom6es. Les travaux de Craig Venter, d'abord au NIH ài la fin des années 80, puis au 
sein de l'alliance entn L'I~t~titute for Genomic Reseurch (TIGR) et le Human Genome 
Sciences (HGS) sont un exemple de œ p~mmène~. Alors que le PGH a ét6 mené, 
depuis ses debuts, selon des principes de précision et de compl&ude, Craig Venter a 
mi J uniquement sur l'ADN codant4, qui représente seulement 3 % de l'ADN total. La 
technique de Venter consiste h extraire de I'ARN message? (mRNA) et le convertir en 
ADN complémentaire (cDNA), dont certaines portions sont utilisées comme 
marqueurs, d6nommds "expressed sequence tags" (ESTs)! Les ESTs permettent aux 
chercheurs de diffkncier les gènes entre eux et d'identifier des gènes homologues 
dans d'autres espèces. Les fragments de cDNA sont ensuite clonés' dans des bactdries, 
puis leur séquence est déchiffiée sur séquenceur. La séquence ainsi élucidée est alors 
comparée à celles d'autres gènes connus, dpertorides dans les bases de données 
privées de TIGR et HGS et dans les bases de dondes publiques telles que NCBI ou 
EBI (Msushaii, 1994~). 

' TIGR, dirigC par Venter, est une organisation h but non lucratif alors que HGS. dirigd par Hasel the, 
possède les droits & commercialisation &s découvertes faites par TIGR. Financbs par SrnithKline 
Beecham depuis 1993, Haseltine et Venter prétendent avoir déchiflié les séquences de hgments & plus 
de 85 % des génes humains (Carey, 1995). L'alliance entre TIGR et HGS est perçue comme une 
**opération & piratage" du g6nome par plusieurs membm & la communautd scientifique, qui 
s'opposent h toute appropriation et à toute commercialisation des séquences du ghome humain, et par 
plusieurs autres organismes (Lemonick et Thompson, 1999). En mai 1998, Venter a fondé la 
compagnie Celen en alliance avec Perkin-Elmer et a déclaré pouvoir atteindre l'objectif que s'est fu6 le 
PGH, en moins de trois ans ("Genetic Warfm", 1998). Cette annonce a incitd Ies dirigeants du PGH B 
devancer la c h  & la réalisation & leurs objectifs, à savoir & caractérkx tes genes, leur séquence et 
leur emplacement physique dans les genomes de l'être humain et d'organismes clés, fmée maintenant à 
2003 (Lemonick et Thompson, 1999). 
' t'ADN codant est l'ADN qui se retrouve dans les gènes. 
' L' ARN messager est une moltcule d'sadcs ribonucl~iques qui ûansmet i'infonnation contenue dans 
l'ADN ; information qui doit être traduite dans la structure d'une molécule & polypeptides (pmiéine) 
particulière. Chaque polypeptide diffdrent, produit par une cellule, nécessite l'existence d'une molécule 
de mARN correspondant. 
t ' * b q m s s e d ~ e n c e  mg" 0 est un type particulier & "seqmce tug siten (STS), c * e s t W i  un 
morceau d'ADN dont la séquence est connue et pour lequel un essai spécifique de 'bpolymemsc ch& 
réizction" (PCR) peut dtre élabod. En fait, le EST repdscntc un STS d'une région d'ADN codant (d'di 
le terme *'qressetf') (Strachan et Reaâ, 1996). Le PCR est une iechnique & clonage in vitro qW 
utilise des oligonucl6otides pour amorcer la synthèse &ADN B partir d'une séquetlce spécifique dVADN 
ciblé. 
' Le clonage de gknes est une ''tectuu'qut consisîant P multiplier un hsgrnent d'ADN recombinant dans 
une cellule Mte fie plus souvent une bactérie ou une levure) puis il isoler les copies d'ADN ainsi 
obtenues." ("Glossaite", 1994). L'ADN recombinant est l'ADN f m 6  par recombinaison & fragments 



Depuis ses débuts, la &thode de Venter a eté mal accueiUK au sein de la 

cornmunaut6 scientifique, qui s'inquiiite du manque & précision et de complétude des 
résultats obtenus. De plus, la séquence d'un ghe ne pemvt pas, en soi, d'identifier la 
fonction de celui-ci. Plusieurs chercheurs prétendent pourtant pouvoir reconnaître 
certaines caract&istiques de fragments du code génetique. Par exemple, un motif 
particulier d'une molécule d'ADN se retrouve habituellement au sein de gènes codant 
des récepteurs. Il serait alors possible de formuler une hypothése en ce qui regarde k 
fonction de la protéine cod6e. Par ailleurs, le déchiffrage de sCquences de divers 
n6matodes et de la levureg, dont plusieurs séquences homologues se retrouvent chez 
l'homme, permettent de préciser la recherche de fonction des gènes d6couverts. Ainsi, 
plusieurs gènes, dont l'un impliqué dans le cancer du colon et d'autres gènes codant 
des proteines de réparation de l'ADN, ont ddjà 6th dbcouverts grâce à la technique mise 
au point par Vent& et @ce aux bases de donnees de TIGR-HGS (Carey, 1995 ; 
Marshall, 1994b. 1994~). En 1998, HGS a commenc6 les premiers essais cliniques de 

deux candidats de protection conne la chimioth&apie (MPIF- 1 et KGF-2)". tous deux 
identifies grfice 2 la base de dondes privee de HGS (Cume, 1999). En outre, HGS est 
actuellement en train d'évaluer une nouvelle phospholipase comme cible potentielle 
pour traiter I'athéroscl&ose, et une nouvelle protéase, spécifique à 1'0s. comme 
traitement pour I'ostéoporose (Currie. 1999). 

d'ADN d'origines différentes. La (ou les) protéines codée est une protéine recombinante ( ' ' G l o s ~ ,  
t 994). 
' La résistance aux antibiotiques et I'tmergence & nouveaux agents infectieux tels que le HIV et le 
virus du Ebla ont stimulé les projets visant à séquencer les pathogenes humain et animal. La séquence 
complete du gdnome & la bactérie Haemophilus influeme a été déchifhie par Venter et ses 
collaborateurs en 1995 (Smith et al., 1995). En juin 1998, les séquences & 14 organismes 
monoccllulaires. 13 procaryotes et la levure Saccharomyces cerwelar avaient €té publiées (Sansom, 
1998). La séquence complète de la bactérie responsable & la tuberculose, Mycobacterium ruberculosis, 
a et6 publide dans Nature en juin 1998 (Sansom, 1998). Enfin, en ôécembre 1998, le premier génome 
animal a dt6 déchiW, celui du ver rond Caenorhabditis elegans (Lemonick et Thompson, 1999). 

Venter n'a pas blé le premier B apprécier la vaieur intrinsèque & l'ADN complémentain. Sydney 
Brenner, du Medicat Research Council Labomtoty of Molecular Biology & Cambridge, en Angletecm 
et Paul Berg. de l'Université Stanforcl, aux États-unis. l'ont expériment6 avant lui. mais on impute il 
Venter d'avoir mis la technique au point cr, surtout, d'avoir accél6r6 le procesus grâce à I'infarmatiqe 
(Marshall, 1994~). L'id& d'utiliser l'informatique pour séquencer l'ADN n'est pas venue & lui non 
plus. Venter a cu l'idée suite à la lecture d'un article publié en 1986 par le g6ndticien Leroy Hoai 
(Concannon et al., t986)* 
'O Le premier candidat (MPIF-1). un inhibiteur réversible & la croissance des cellules de la maelle 
€pinière, protège les cellules souches sanguines des effets toxiques de la chïmioth€rapie systémique. Le 
&uxi&me candidat (KGF-2) est une poteine qui semble mainimir 1*intégrit6 de la muqueuse intestinale. 
Cette p d i n e  est actueliement évai& comme un traitement oral contre les dommages causés par la 
chimiotti€rapie sut le tractus gastm-intestinai. 



L'accès aux banques de domdes de TIGR-HGS s'accompagne d'un contrat 
d'utiiisation dont les ternies assurent à la double compagnie un droit de regard sur les 
publications des chercheurs utilisant les banques de domtes, en mêm temps qu'un 
droit de commercialisation des nouveaux gènes brevetables' ' (Marshall, 1994~). Afin 

de contrer la menace à la iiire ckulation & l'information que représente une tele 
banque de données priv6e. la compagnie pharmaceutique Merck finance depuis 
septembre 1995 la création d'une banque de données génétique publique, i l'université 
de Washington (Carey, 1995). 

Plusieurs compagnies gtinomiques ne partagent pas l'approche préconisée par 
HGS, c'est-à-dire de séquencer aveuglément des M e n  de gènes inconnus. Les 
chercheurs de Incyte phannaceuticals, en Californie, dechiffient egaiement les cDNA, 

mais üs se concentrent sur des tissus particuliers afin de dkcouvrir des gènes 
intéressants. Les chercheurs de Gemet (France), pour leur part, établissent une cane 
gbnornique composée approximativement de 60 000 marqueurs biochimiques autour 
desquels sera comparé l'ADN de plusieurs individus. On espère que ces comparaisons 
permettront de découvrir des gènes impliqués dans certaines maladies. Selon Daniel 
Cohen, le directeur scientifique de Genset. les maladies multifactorielies sont 
probablement associkes à environ 200 des 100 000 gènes humains et il est logique, par 
conséquent, de s'attaquer à ces gènes en premier (Lemonick et Thompson, 1999). 
Deux nouveaux gtnes impliqués dans le cancer de la prostate ont été récemment 
découverts grâce ii cette technique (Lemonick et Thompson, 1999). 

D'autres compagnies préfèrent étudier des familles dont l'incidence de maladies 
teiies que le diabète, l'ath&osci6rose et le cancer est particulièrement elevee. Si certains 
mticanismes gdnCtiques impliquCs dans ces maladies pouvaient être décel6s. ces 
dtcouvertes pourraient guider le développement de médicaments pour soigner ces 
affections. Myriad generics (atht?mscl~mse, cancer), Milleniwn (oMsit6, diabète, 

asthme, athéroscltrose, cancer), Sequmin Therupeutics ((hypertension, asthme. obésité) 
et Mercator figurent parmi les compagnies ayant opté pour cette approche 
méthodoIogique (Carey, 1995). Les principales cibles de recherche et de 

développement dans l'industrie sont, et continueront à être, les maladies communes, 
multifactorielles et les maladies du vieillissement. Ces maladies affectent plus de 98 % 

de la population et représentent donc les mafchc5s les plus prometteurs. Les dix maladies 

' Suite une demande de brevets déposée par le NIH pour les séquences de g h e s  séquencés par Venter, 
alors que celui-ci travaillait encore là-bas, Ic bureau américain des brcveis a statu6 que les séquences & 
6agmcnt.s de g h e s  dont la fonction &meure inconnue ne peuvent etre brevetdes (Marshall, 19%). 



les plus étudiees par les compagnies g6nomiques sont les suivantes (mus indiquons 

entre parenthtses le nombre de compagnies qui s'occupent du pmbl&me) : 

ostdoporose (13). diabète (10). cancer de la prostate (10). schizophrénie (9)' asthme 

(9). maladie d'Alzheimer (7), arthrite (7)' obésite (7). affections bipolaires (6) et 

athdrosclérose (5) (Sansom, 1998). 

L'identüication de gènes ne représente que le début d'un long processus & 
développement de nouveaux mtdicaments. La mise au point et l'intmduction sur les 

marchés mondiaux d'une nouvelle mol~cule n'est pas à la pode des petites sociétés de 
pointe, spécialisées en biologie mol€culaire. Les grands groupes pharmaceutiques. qui 

sont les seuls à posséder l'assise financière nécessaire à cette tâche, multiplient les 

alliances et rachats de petites compagnies de biotechnologie afin de renforcer leur 

potentiel de recherche (Mattei. 1995). Les coGts de d6veloppement demeurent élevbs 

même pour les grandes compagnies pharmaceutiques qui a voient contraintes de s'unir 

à d'autres compagnies, comme SmithKline-Beecham qui fusionne avec Bristol-Myers- 

Squibb en 1994- 1995 et. la même mnde. Glaro- Wellcome qui fusionne avec Hoechsr- 

Marion-Roussel (Mattei. 1995). En 1996. c'est au tour de Sandoz et de Ciba-Geigy qui 

s'associent pour former Novartis, la plus p d e  compagnie agrochimique au monde 

( R i f i .  1998b). En 1998. Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson. Lilly. Pfizer, 
Parke-Davis et Rhône-Poulenc Rorer forment des aüiances stratdgiques (Currie, 1999). 

Ces alliances et fusions caractérisent ce que certains dénomment la "troisième 

gtnération" dans la recherche pharmaceutique. D'après Jim Niedel de Glu0 Wellcome, 

"The first generation, which started about 100 years ago, was based on 
chernistry and serendipity. The second, from the 1950's onwards, has been 
based on biology and empiricism. The third generation is driven by skilled 
professionals using genetics, robotics and infomatics". (Sansom, 1998). 

Les nouvelles possibilit6s offertes par les dCveloppements en gén6tique sont 

nombreuses et constituent l'enjeu d'une mde concurrence entre les grands laboratoires. 

En plus des applications possibles dans le domaine de la santé. telles que le depistage 
génbtique. la phannaco-géndtique, la thétapie génique et la prévention. d'autres 
occasions commerciaks se profilent à l'horizon. La possibilité de breveter des gènes 
nouveaux ou des gtnes manipulCs provoquent notamment une "chasse aux g&nW de 
par le mon& et favorise un commerce mondial d'organismes gdnétiquement manipulés. 



8.2. Nouvelles frontières 

82.1. La %basse aux gènes" 

L'avènement du projet du génome humain (PGH) et les ddveloppements 
spectaculaires en informatique ayant d 6 r é  le rythme des dt!couvertes. ont entraînb 

dans leur sillage une course effdnée B travers le monde, "la chasse aux gènes". Des 
firmes multinationales et des gouvernements entreprennent et financent des recherches 
daas le monde entier pour dénicher des micro-organismes. des plantes. des animaux et 

des humaias mchant des caractéristiques génttiques rares, pouvant receler un potentiel 
6conomique futur. Une fois les caracttristiques identifites, les compagnies de 
biotechnologie les modifient, puis protkgent leurs découvertes par des brevets. 

8.2.1.1. Le partage équitable des profits de la %basse aux gènes" 

Comme la majorité des ressources gCnttiques présentant des caractéristiques 
rares se trouvent dans l'h6misphère Sud. un nombre croissant de pays et 
d'organisations non gouvernementaies (ONG) accusent les compagnies multinationales 
et biotechnologiques de 'bbiocolonialisme". Les pays du Sud soutiennent que ce que les 
compagnies de I'hémispMn Nord appellent des "inventions" provient en réalit6 d'un 
piratage de connaissances indigènes cumultes depuis des siikles. La purification et le 
clonage de ghes codant des proteines utiles à l'industrie alimentaire. à la médecine ou à 

l'industrie textile, augmentent certainement la valeur marchande de ces prottines mais, 
selon les critiques, ces changements sont minimes en regard des soins et de l'attention 
que l'on porte depuis toujours aux organismes détenant ces caract&istiques uniques et 
précieuses. Le probl5me réside dans le fait que les communautés indigtnes pourraient 
être amenées à payer des droits pour utiliser des produits provenant de plantes et de 
comaissances qu'elles ont utilisées pendant des siiicles (Council for Responsible 
Genetics, 1995). 

L'exemple de l'arbre neem. onginah de l'Inde, illustre œ & m e .  Le nom 
latin de cet arbre, Azadimchta iizdicu, est dénvt? d'un mot persan qui signifie "arbre 
gratuit" puisque mhat les familles pauvres peuvent béndficier de ses propriét6s 
ôéntfiques, connues dans toute l'Inde (Council for Responsible Genetics, 1995). Le 
neem, qui a valeur de symbole en Inde, comporte des applications multiples en 
médecine, grâce ih ses pmpri6tés antiiotiques et pour le diabète (Hirsh. 1995)' en 



agriculture, comme pesticide (Stone. 1992 ; National Research Council, 1995), et en 
tant que soum d'énergie. Pourtant, les Indiens seront peut-être amaés un jour à payer 
des redevances B la compagnie W.R. Grace qui a obtenu un brevet pour i'azadirachtin, 
L'ingrédient le plus actif de la graine de neem, pour la production d'un bio pesticide. 
Non seulement les communautés indigènes, qui ont developpd les connaissances 
utiüsées par les compagnies, ne partagent pas les profits tirCs des brevets, mais elles se 
voient dCposséddes du choix relatif B la mani8re d'utiliser lem propres connaissances 
et les espèces que l'on trouve sur leur tenitoh (Council for Responsible Genetics, 
1995). Selon les autorit& indiennes, les chercheurs de ce pays utilisaient depuis des 
années les mémes procédés et les mêmes solvants que la compagnie Grace pour extraire 

les compos6s des graines du neem, mais ils n'avaient jamais envisagé de demander un 
brevet pour des informations jugbs communes et devant être partagees ouvertement a 
librement par tous (Riaÿn, 1998a). 

Le marchd des organismes manipuids génktiquement est potentiellement très 
r6muntrateur. tel que le dtmonm l'exploitation des protkines de thaumatin, plante 
d'*que de l'Ouest, pour la production d'un édulcorant hypocalorique (marché 
potentiel de un milliard $US)I2, et de la plante dénommtk rosy periwinkle. de 

Madagascar, pour le développement d'un traitement pour certaines formes de cancer 
(160 miliions $US en 1993)13 (Rifkin, 1998a). A h  de préserver des espèces mes de 
plantes, d'animaux et de rnicro6rganisrnes en voie d'extinction. qui p o d e n t  
représenter une valeur marchande importante dans l'avenir, des gouvernements de 

nombreux pays instaurent des banques de semencest4 et d'ADN (Rifkin, 1998a ; 

Morell, 1999). 

Les gouvernements et les ONG des pays de lTh6misph&re Sud exigent de plus 
en plus un partage équitable des fniits de la révolution biotcchnologique'? En 1993. 
plus de 500 000 fermiers du Sud de l'Inde se sont unis pour protester contre les brevets 
étrangers sur des plantes, dont le neem, et ont initi6 un mouvement de résistance 

l2 DCS brevets américain et internationaux ont Cté accmi& en 1993 ih h c k y  Biotech, compagnie 
pharmaceutique coréenne, et ii I'Université de la Cal#iirnie pour une protéine g6dtiquernenc manipuk 
de la thaumatin. La ptot6ine manipulée est cent mille fois plus su& que le sucre. 
I3 te brevet a &té acc& h la compagnie pharmaceutique Eli LiIIy. 
'' La banque & semences du Nwwnul Seed Stomge t46orptory B Fort Collins. au Colorado, détient 
plus de 400 000 graines de plantes du monde & (Rifkin., 1998b). La Kew Seed bank en Angleterre. 
détient 1 ,S % de la flore moncüale, c'cst-àdire, approximativement 4 000 espèces. ii existe 
actuellement 34 000 espèces de plantes en voie d'extinction (Mofcll, 1999). 
l5 Lcs lois gouvernant l'octroi de brevets cécocnpensent Ics efforts individuels men& en 
laboratoire et  ne c u m n a h n t  pas les efforts collectifs ïndigèues et les coRnaiSSances anccsUates 
transmises de g&&ations en g6néraiions. 



nationale (Council for Responsible Genetics, 1995). Par ailleurs. la Colombie. le 

Brésil, le PCrou et l'Équateur sont en train d'6laborer des lois assurant des droits de 

proprittt intellectue11e sur le matériel génbtique trouvé à i'intérieur de leurs hnti&es 
(Abraham, 1998). 

Face l une opposition grandissante, certaines compagnies impliqu6es dans la 

"chasse aux gènes" tentent d'instaurer une politique uaiforme de propridte intellectuelle 
qui leur permettraient d'avoir un accès libre au matériel gbn6tique de tous les pays, tout 
en assurant la protection de leurs produits manipulés génttiquement (Enyart. 1990). 

D'autres compagnies conçoivent des plans de partage de leurs gains avec les pays 
d'origine des ghes rares et uniques. Le Internariowl P h  Genetic Resources lnstitute 

(IPGRI) a émis une proposition l'effet que les compagnies dCsirant commerciaiiser 
des produits agricoles, dérivds de ghes entreposés dans des centres de recherches 
agricoles internationaux, seraient obligdes de négocier des ententes de redevances avec 
les pays d'origine (Puttemian, 1994). Par ailleun. l'Institut national du cancer 
amdricain (NCI), qui récolte annuellement plus de 6 000 organismes agricoles et 

marins, a dciigé une entente reconnaissant la nécessité de compenser financikrement les 
organisations et les peuples des pays d'origine des organismes commercialisés 
(Powledge, 1995). Si ces ententes pouvaient assurer une compensation financière pour 
les pays d'origine des gènest6, elles auraient aussi l'effet de réduire l'accès aux gènes 
entreposés, ce qui, si l'on en croit le directeur du IPGRI, pourrait nuin B la recherche 
visant l'augmentation de la production alimentaire mondiale (hitterman, 1994). 

8.2.1.2. Breveter le vivant 

La découverte de gènes pouvant receler un intérêt cornmucial n'est pas 

improbable puisque k gouvernement amCrkain a déjà soumit en 1993, des demandes 
de brevets amdricains, europdens et internationaux sur des virus trouvés dans des 
lignées cellulaires d'une indienne Guaymi du Paaama17, et d'indigènes Hagahai des îles 

Solomon et de la Nouveiie-Guinée (Bright, 1995). Suite 2i de vives protestations de la 

'' Lorsqu'elk existe, cette compensation est souvent symbolique, comme dans le cas de I'entente très 
controversée entre Merck et b National Bidiversity Institute du Costa Rica Merck, une companie avec 
un chiffte d'affaire de plus & 7 milliards $US ("Merck acœIerates*', 1999)' a obtenu un aocés illimité 
awt échantillons de plantes. de micro-organismes et d'insectes de L'institut pour un peu plus d'un 
million SUS (Ritkin, t 998a). 
" La Lignée al1ulah da indiens Guaymi Ctait ~*culihcinent iniécesmtc pour le NM Ctant dmnC 
qu'elle transportait un virus unique, stimulant la s6ctétion d'anticatps consi* utiles dans le combat 
contre b sida et dans la recherche en Ieuc6mie (Bright, 1995). 



part des peuples en question, les Américains ont retiré leur demande de brevet pour la 
&couverte au Panama, et ont abandom6 celle concernant le virus HTLV-1 de la 
Nouvelle Ouinte, pour laquelle un brevet avait déjà 6té accordé en 1995 par le 

Département de santé et des services sociaux am6ricain (Letuman, 1996a). 

En réponse à ces demandes de brevets, certaines îles du Pacifique Sud se sont 
déclarées "zones exemptes de brevets" (ou patent frce zone) (Dickson, 1996). L'Inde. 
Lieu de prédilection pour la c o b  d'tchantillons d'ADN, a également exprimé de 

&rieuses &serves iî l'endroit des projets de reche~he &rangers visant à obtenir des 
échantillons de sang de ses multiples populations ethniques. En janvier 1996, la Société 
iizdienne de génétique hmuine (ISHG) a tmis une M e  de recommandations 
interdisant le transport de matériel biologique sans permission préalable de I'ISHG 
(Jarayaman. 1996 ; Abraham. 1998). Cette initiative a été suscitée par des allégations 
selon lesquelles le NIH se procurait ili&galement des échantillons d'ADN de patients 
d'hôpitaux ophtalmologiques (Jarayarnan et Macilwain, 1996). La Chine, de son côte. 

elabore actuellement une loi exigeant que tout pmja en génétique humaine soit 
approuvt? par une nouvelle commission afin d'assurer que les organisations chinoises 

tirent profit de la recherche menée sur leurs populations, en particulier la recherche 
entreprise en 1998 sur la long&itt? ltgendaire des Chinois (Abraham, 1998). Sur ces 
mêmes questions, l'Islande adopte une approche diff6mte et la "chasse aux genes" 
tend B devenir une industrie domestique nationale. En raison de sa population 
homogene et de l'incidence élevée de certaines maladies, l'Islande apparaiat comme un 
terrain privilégié pour des recherches genéalogiques et gdnétiques. L'objectif est ici de 
créer une banque de données généalogiques nationale incluant les dossiers médicaux 
des Islandais. Si des traitements sont d6veloppés @e cette banque de donnees, les 
Islandais en protiteront gratuitement (Abraham, 1998). 

La ''chasse aux g8nes9' ne se limite pas aux pays étrangers. Le Canada fkt 
@alement partie des sites prisés pour la recherche de gènes rares et uniques : des ghes 
impliqueS dans L'inflammation du colon en Colombie-Britannique, des patients 
asthmatiques dans le Sud âe l'Ontario, des Québécois détenant des registres familiaux 
détaiil6s, des communautés gCographiquement et culturellement homogènes dans les 
Provinces maritimes et dans la région du Bas Saint-Lawent (Abraham, 1998). Pour 
Charks Gray, de la compagnie américaine Mülenim Phannucercricals Inc., le Canada 

représente une mrveiiieuse "agence & ptél&vements" (Abraham, 1998). 
Symptomatique & L'attitude coloaisatrice des compagnies de biotechnologie qui 
pourchassent les génes B travers le globe. Gray ajoute que si les Canadiens souhaitent 
prendre part à la recherche des gtnes intétessants dans leur pays, il leur manque l'esprit 



d'entreprise et l'argent : "It's Like everything else in Canada (. . .) When they cut down 
the mes, they sent the wood to America." (Abraham, 1998). 

Malgré leur difftnnds, les compagnies chexchant à protéger leurs 
investissements par des brevets et les membres des pays qui revendiquent une part des 
profits, s'accordent sur le principe qu'il est justifiable de breveter le vivant et de le 

traiter comme un bien de consommation. 
Cette position, toutefois, est loin de faire l'unanimité car de plus en plus 

d'organisations non gouvernementales (ONG) et de pays consid5rent que le vivant ne 
doit pas être breveté car il n'a pas de prix. De même que l'Antarctique a &té &cl& un 
bien commun, pot&& de toute exploitation par les nations mondiales, la valeur hiture 

d'une caract6ristique ghdtique ne peut être 6valuée ii sa juste valeur et devrait € a h  
partie du patrimoine scientifique de l'humanité (Council for Responsible Genetics. 
1995). 

i) Le brevet 

Le brevet est un contrat entre l'État et un inventeur. ~ 'g ta t  concède l'inventeur 
un monopole 1Cga.l sur son invention pour une période ümitée en échange de la 
publication d&iUt?e de l'invention. en des terms suffhnment clairs et complets pour 
que la socidté puisse utiliser l'invention lorsque la période de monopole est &hue. 
L'inttdt de l'État dans cette entente est d'assurer que les inventions importantes 
deviennent largement disponibles et ne meurent pas avec l'inventeur. Le syst5me 
encourage Qalement l'investissement dans la recherche et le développement, un bien 

pour la sociCt6 en gCnCral (Carey et Crawley, 1990). A6n d'être brevetable, une 
invention doit €tm nouveile, non Cvidenie et utile, et la description qu'en fait l'inventeur 
doit habiliter d'autres P utiliser l'invention. L'exigence d'utilité signifie qu'il n'est pas 
possible de breveter quelque chose parce que cette chose pourrait avoir une utilité ii 
L'avenir ; son utilité doit être connue au moment de ia demande de brevet. Dans le cas de 

la gédtique, il n'est pas possible d'exploiter le @nome d'un organisme, il est 
seulement possible d'exploiter la connaissance que l'on en &tient (Carey et Crawley, 
1990). Ces précisions expliquent le refus du bureau des brevets américain d'accorder 
au NIH des brevets sur les séquences dt ftagments dt gènes, de fonction inconnue. 
que Venter avait d€chifMes en 199 1 (Beardsley, 1992 ; Marshall. 1994~). En a qui a 
trait aux produits déjh présents dans la nature, I'exttaction. la pirification et la 
caractérisation d'un produit peut lui confem un statut de nouveaut6, puisque celui-ci 
n'existait pas sws cette forme dans son 6t.t naturel. Ainsi, la découverte de i'activité 



thérapeutique d'une protdine dérivée d'une lignée ceiiulaire par exemple, suivie de 

l'extraction et de la caractérisation & celle-ci peut être considérée comme une invention 
et la molécule brevetable en soi. Le cas de John Moore, dont les ceHuies & la rate ont 
éte brevetées en 1984 par les chercheurs & l'Université de Calfornie a Los Angeles 
(UCLA)' puis vendues sous licence à la compagnie pharmaceutique Sundoz. en est un 
exemple" ( Moore v. Regenfs of the University of CnIifomia. 1990). La manipuiation 
gén6tique d'un organisme peut Cgalement justifier la demande d'un brevet. si une 
fonction peut être démontde pour ce nouvel organisme. 

ii) La controverse 

Bien que cenains biologistes mol6cuiaires ne voient aucune ciifference entre 
breveter un organisme génbtiquement manipulé ou un gène et breveter d'autres 
inventions (Dickson, 1996). une opposition grandissante se manifeste de par le monde 
conm l'appropriation du vivant. Les opposanu. dont les personnes ayant des 
convictions religieuses, perçoivent une diffdrence importante entre les brevets qui 

portent sur l'humain et ceux qui portent sur ce qui n'est pas humain (Cuiiiton, 1995 ; 

Cole-Turner, i995). 
Le "Human Genome Diversity Roject" (HGD)' dirigé par le docteur Luigi Luca 

Cavalli Sfona et dont l'objectif est de recueillir l'ADN de 25 individus issus des 50 à 

5 000 différents groupes ethniques de la planète. soultve de plus en plus de 

controverses (Butler. 1995). Selon les promoteurs du projet. l'échantillonnage des 
genotypes des quelques rares groupes d'indigènes qui sont restCs isolds du reste de 

l'humanité, pourrait nous éclairer sur les bases gtnetiques de la prédisposition et de la 
résistance à la maladie. Cavalli Sfona soutient qu'il est urgent de déceler la variété 
génétique qui subsiste avant que celle-ci ne soit perdue à jamais, soit par extinction soit 
par assimilation dans la population g€n&aie. Personnellement convaincu que l'ADN ne 

" On avait diagnmtiqut chez John Moore une fome & Ieuctmie, tricholeucytes. ou "a cellules 
chevelues". Ses Iymphocytes mal diffknciés avaient infilds sa rate. il subit une spCénectomie à 
I'hdpilsl de I'UCLA et suit le traitement requis. À la suite de I'ucision de la rate. on a découvert. sans 
en informer monsieur Moore, que les cetlules & sa rate sécrétaient des concentrations particuiièrement 
élevées & ccctai*ns anticorps mono cl on aux^ Les chercheurs & I'UCLA ont 6tabli une lignke 
lymphocytairc de laquck neuf anticorps monoclonaux ont €té tirés. Ils ont obtenu un brevet en 1984 
pour cette lignée cellulaire et les neufs anticorps &rivés, &valu& à 3 milliards SUS. Les anticorps ont 
dt6 commercialisés en collaboration avec Skzndoz comme traitement antinunoral, Moore a putsuivi 
l'université & Californie en justice réclamant un droit & P0pndi.é sur ses propres tissus. La Cour 
suprême de la Californie a statu6 contre Moore. L ' d  & cour stipule que les parties du corps ne 
doivent pas être traiiées comme un bien sur le mmM. Toutefois, les c&rcheurs auraient da, selon la 



devrait pas être brevetable, ce chercheur &me que la valeur commerciale potentielle 

de l'information genétique, issue du HGP, rend cependant de tels principes 
impraticables (Letman, 19%b). Il en conclut donc que le groupe d'individus, au sein 
duquel on a decele un gène présentant des caractéristiques intéressantes du point de vue 
commercial, devrait profiter des avantages de la decouverte (Lehnnan, 1996b). 

Alors que les brevets sur le vivant sont consid6rés par plusieurs chercheurs 
comme étant nefastes à la recherche w ils monopolisent la comaissance, d'autres 
auteurs soulignent que le brevet monopolise l'utilisation de la co~aissance et non la 

connaissance elle-même (Carey et Crawley, 1990). Selon cette position, k brevet ne 

frrine pas l'acds à la connaissance, mais assure l'ouverture du processus de la 

découverte. En d'autres termes. si breveter le vivant n'était pas légal, la "chasse aux 
gènes" aurait lieu de toute façon. mais de manière secrète (Gladwetl, 1995). De plus, 
les compagnies soutie~ent qu'il est essentiel de pouvoir breveter les découvertes, 
sinon les compagnies ne pourraient risquer d'investir les ressources financiéres et les 
anndes de recherche et de d6veloppement n6cessaires pour amener de nouveaux 
produits utiles sur le matcfi619. En réaction aux critiques de plus en plus pressantes 
envers l'initiative du NM de breveter des sdquences inconnues d'ADN. déchiff'es par 
Venter, la direction du NIH a explique qu'ils agissaient pour protéger leur travail et non 
par intérêt t5conomique. Selon Adler, le directeur des technologies de transfert du NIH, 
si personne ne pouvait breveter ces séquences d'ADN cornpl6mentaires. les 
compagnies pharmaceutiques auraient peu d'incitation à ddvelopper des mtdicaments 
bases sur ces sequences (Beardsley, 19%). 

Le pmbltme du bien fond6 des brevets sur le vivant est un débat de fond qui 
remet en question la naaire même de la vie. La vie doiteUe êa perçue comme ayant 
une valeur propre ou uniquement une valeur utilitaire ? 

Cour suprême, avertir Moore du potentiel économique de ses tissus er, pour cette raison, de~i11*ent être 
tenus à verser des dommages et intérêts Moore. 
l9 En 1995, une duective & "brevets sur le vivant" a été proposée au parlement européen atïn 
d'harmoniser Ies divers régimes des pays membres, avec celui existant aux lharr-~niz. La directive a &é 
rejetée sur des bases morales, religieuses et phiiosophiqucs, Le parlement a kgalement soulign6 I'effet 
néfaste qu'a-t l'octroi de monopoles sur le partage du savoir et sur le  ddveloppement & traitemenu 
pour les maladies (Rifkin, 1998a). 

En juillet 1997. l'industrie & biotechnologie a présenté au parlement europden une directive 
révisée concernant Ces brevets sur le vivant et a fait valoir le fait que les compagnies n'investiraient pas 
dans fa recheirhe sans l'octroi de brevets, La directive révis& a été acccpat par un vote de 388 à 1 IO 
CThoenes, 1997) 



8.2.2. Le gène m6dicameat 

8.2.2.1. La thérapie génique 

La ththpie g6nique (TG) représente l'ensemble des procédés visant ii : 

1. introduire une copie n o d e  d'un gène défectueux dans les ceiiules d'un maiade qui 

doivent exprimer le produit de ce gène ; ou 2. introduire un gène codant une prot6ine 
possédant une action an<itumorale dans des cellules cancéreuses ; ou 3. introduire un 
gène codant une protéine possédant une action antivirale dans des cellules infectées par 
un vims pathogène. 

Deux grandes stratégies sont utilisées en thbrapie &nique. la stratégie ex vivo et 
la stratégie in vivo. La première (ex vivo) consiste à prélever des cellules sur un patient. 
A les modifier gdndtiquement in vitro, habituellement grâce à un vecteur rétr~viral~~, 
puis Zi les implanter dans son organisme2'. Cette thérapie est menée soit sur des cellules 
ou des tissus pouvant se renouveler à partir de cellules souches, comme celles de la 
moelle osseuse ou de la peau, soit sur un ensemble de cellules, un ~rganoïde?~, qui une 
fois implante dans l'organisme produit la prottine nomale qui est alors diffusée par la 
circulation B l'organe atteint. L'approche ex vivo est particulièrement utilisée dans les 
essais cliniques de patients atteints de cancer (Cohen-Haguenauer et Borgignon, 1994). 

La deuxième approche, la stratégie in vivo. est utilisée afin de modifier des 
cellules difficiies & prélever et B réimplanter, comme c'est le cas des cellules 
quiescentes2'. ou des tissus dont la fonction dépend de leur situation dans le corps. tels 
que Ie cœur et les poumons. Dans cette stmtdgie, le gène correcteur est directement 
administré au patient, et non pas ih des cellules en cultures. Par exemple, les essais 
cliniques sur des cas de mucoviscidose ont utiiisé une appmche de TG in vivo, par 
inhalation (Crystal, 1995). Dans le cas de TG in vivo, ce sont des vecteurs 

- 

Le vecteur rétroviral est consmit ii partir de rétrovirus désactivés. 
" En se multipliant, les cellules ayant intégré le nouveau ghe transmettent celui-ci aux celluIes 
ûérivécs. Seules les celluies ayant de l'ADN intégré sont réinjectées dans l'organisme du patient, 
'? Les organoïdes sont des mic~o-organes artificiels composés & cellules (fibroblastes) génétiquement 
manipulées a h  & -ter des protéines. Les organoïdcs sont connectés à la circulation sanguine afin 
qut les @ines puissent parvenir à l'organe âéfiaent via le sang, L'excision chisurgiale & 
l'orgaaoiide met un terme au processus- (Cohen-Hagucnauer et Borgignon, 1994). 

Les cellules quiexentes ne se divisent pas. 



aâénovirau et des vecteurs synthétiques. tels les Liposomes24, qui sont les plus utilisés 
pour transférer les ghes (Cohen-Haguenauer et Borgignon, 1994). 

i) ThQnpie génique et cancer 

La grande majorité des essais cliniques en thérapie genique s'adresse à des 
patients atteints de cancer. Les stratégies ex vivo et in vivo sont toutes deux utiiisées 
dans ces cas, quoique la premi8re est préfer&. Trois approches sont principalement 
employees (voir Tableau 1, p. 304) : renforcer le systEme de dtfense immunit;urr 

normal du patient ; ipndre les cellules normales plus résistantes au traitement existant 
ou sensibiliser les cellules a n o d e s  un traitement ; compenser l'effet canctrighe 
d'une mutation d'un gene qui supprime les tumeurs. tel que le p53, ou bloquer l'action 
d'un oncogéne, gdnérateur de tumeurs (Cohen-Haguenauer et Borgignoa, 1994). 

La premi8re approche, connue sous le nom d'immunothérapie. peut fonctionner 
de plusieurs maniiires. L'imunothtfrapie adoptive consiste en la modification ex vivo 
de cellules immunitaires af'ii de leur fallr produire des cytokines" qui dttniisent la 
tumeur. L'immunothérapie active fonctionne en augmentant le caractère "étrange?' des 
cellules tumorales. 

La deuxieme grande approche de TG du cancer cherche à empoisonner les 
tumeurs, en introduisant des gènes gouvernant la synthèse de toxines ou en 
transformant une substance non toxique en un poison provoquant la mort des cellules 
tumorales, technique aussi dénommée "chinirgie mol~culaire" (molecular surgery). Des 
essais expérimentaux ont lieu actuellement pour tvaluer I'eficacité de la chirurgie 
moléculaire dans le cas & d a n o m s  et de tumeurs au cerveau, où les tumeurs sont 
difficiles B atteindre et oh la barri&= hémo-enc6phalique limite l'accès de médicaments 

aux cibles visdes. Suite à l'incorporation d'un gtne du virus herpes simplex dans les 
cellules tumomies de cerveaux de rats, les ceüules sont traitées avec l'antiviral 
gmciclovir (Gibbs, 1993). Paraiielement, les cellules normales peuvent être protégées 
des effets nefastes des médicaments anticancéreux grâce à I'incorporation de gènes de 
&sistance aux médicaments, tels que ie gène MDR-1 (multiple dmg resisance). Cette 

stratégie, aussi &nommée 6 ' ~ h e ~ p r o t e ~ o n "  permet aux cellules normales de résister ik 

" Les liposomes sont cies v&icuIes sphériques constituées dc deut couches & lipides. ConÉrauement 
aux dtrovhs, les dénovinis et [es liposomes ne s'intègrent pas dans le gdnome du patient, d'où 
l'intérêt de les utitiser comme vecteurs dans la TG in vivo pour réduire Ies risques associés il 
I'intégratiton aJ&oirc du gbe d'intérêt. 

Panni ces cytokines, on compte I'interieukine 2. I'inîerkukine 4. i'interfhn y et le Gmu&cyze- 
mamphrrge cdony str'muhrulg factor GM-CSF (Cohen- Hapnauer et Botgignon, 1994). 



de multiples produits cytotoxiques dont le Taxol, le cnédicament le plus efficace pour 
traiter le cancer des ovaires en phase terminale26 (Gibbs. 1993). 

Le troisième grand type de TG du cancer concerne la manipulation gCn6tique 
des cellules tumorales avec des gènes inhibiteurs de la pmLif6ration cellulaire, tel que le 
p53 (Zbang et al., 1993 ; Fujiwara et al., 1993). Ce type de traitement est surtout 
explor6 pour les cas de cancers avec prédisposition f d a l e  h6réditaite. où la mutation 
d'un seul géne joue un rôle important. La plupart des cancers résultent de l'interaction 
de plusieurs ghes avez l'envimnnement si bien que la réversion d'une anomalie 
gen6tique ne s u f f i  probablement pas il renverser le cours de la mdaâie. 

ii) Survol des rCsultats en thdraple gdnique 

Le premier essai clinique de thérapie gknetique a ét6 effitu6 par French 
Anderson et son équipe du NlH en 1990 pour tenter de soigner une faette atteinte d'un 
ddficit en adénosine d é h a s e  (ADA), un déficit immunitaire combin6 &v&re (Blaese 
et al., 1990). Depuis, plus & deux cents essais ciiniques ont dté tentes iî l'échde 
internationale pour des maladies aussi vari&s que la fibrose kystique, I'ath&oscl6rose, 
le sida et différents cancers. Malgré l'engouement pour cette technologie d'avenir. 
soutenu par un traitement médiatique exageré des succés dans le domaine, il existe peu 

de preuves présentement quant B l'efficacité clinique des traitements par TG. Mis à part 
quelques résultats encourageants2', aucune approche n'a eu un effet thérapeutique 

' Le Taxol tue les cellules qui se divisent et, &nt donnt que les cellules tumodes se multiplient plus 
rapidement que les cellules normales, elles sont plus vulnérables au mtdicament. L'inconvdnient est 
que les cellules hérnapoït?tiqucs, néccss;ùrts à la production des cellules immunitaires, sont également 
sensibles au médicament. Seulement deux ou trois traitements au Taxol suffisent à détériorer le système 
immunitaire de façon B ce que le patient succombe ii une inftction ou h l*ht!morragie interne (Gibbs, 
1993). 

Des résultats préliminaires enmuageants ont CU! notés dam le tramden du gène codant le récepteur 
des lipopmdines & f ~ b l e  densité &DL) a u  hépaiocytes & patients s o u f h t  d'hyper~holestérol~~c 
familiale (Miller, 1992 ; Grossman et al., 1994). t'hyperchoIestérolc?mie familiale est une maladie 
héréûitaire dominante causée par des mutatiom dans le @ne du rdcepteur & la LDL et caractéris6e, chez 
plus de la moitib des hétérozygotes, par des taux de cholestérol sanguin depassant de 2 iî 3 fois le niveau 
normal (Davignon et al., 1989)- Bien quc les taux & cholesteml dcmeuraient bas après 18 mois & 
suivi (Gmssman et al., 1994). ces résultats encourageants n'ont pu être conf1rtnés par la suite. 

De nouvelles indications que la thérapie génique pourrait avoir un effet clinique bédfique sont 
appanw en novembre 1998 il la rencontre du Amencm H m  Association où il a €té que 
l'injection du @ne codant le fstcur & croissance endothtlid vascul;tire (VEGF) à des patients ( ~ 1 6 )  
souffrant d'angine sévère, afin & provoquer la croissance & nouveaux vaisseaux sanguins pouvant 
contourner des occlusions artérielles, a améiioré de fqon significative L'angine des patients. Après une 
seule injection du @ne du VEGF, 60 % des @en& souffrant d'angine de classe 4 (douleur de poitrine 
survenant suite à un effort minimal) ont été cias& comme ayant une angine de classe 2 et 40 4b & 



durable chez les patients, plus de deux mille, qui participent aux essais chiques de TG 
dans le monde. Plusieurs dincuittés touchant i'efficacit6 et la sécurité des systèmes de 

transfert, ainsi que des problèmes liés ii la faibk expression des nouveaux gènes 
perdurent (Verma et Somia, 1997 ; Friedman, 1997). Pourtant, de nombreuses 
compagnies de biotechnologie sont très impliquées dans le développement et la mise au 
point de divers systèmes de transfert de g5ws. utilisant diff6nnts types de vecteurs2' 
(Dodet, 1994). La thtrapie génique représente en effet un nouveau mode de production 
et d'administration de mol~cules tbkrapeutiques susceptibles d'occuper une part 

importante du marchd dans le futur. La thérapie genique avait été conçue initialement 
pour traiter les maladies monogéniqws. Cependant, ce type de maladie est très rare et 
les tventuels traitements ne seraient donc pas très intéressants du point de vue 
économique. Par exemple, la mucoviscidose n'affecte que trois à cinq enfants sur dix 

mille et le déficit en adbnosine déaminase (ADA) ne concerne que quelques centaines 
d'individus dans le monde. Pour cette raison. l'int6rêt économique des compagnies 
réside dans le developpement de protocoles de TG pour les maladies communes, 

multifactorielles (arthrite, cancer, diabète, athérosclérose etc.) et les maladies 
infectieuses, tel que le sida. 

iii) Les stratégies commerciales en thérapie ghnique 

Divers systémcs de transfert utilisant des des mol6cules synt~ t iques~~  
ou des m6thodes physiques3' sont à 1'6tude dans les diffbrentes compagnies (voir 
Tableaux II a, p. 305 et II b, p. 306). Chaque vecteur présente des avantages et des 
inconvénients, dors il est peu probable qu'un seul système de transfert soit approprié 
pour toutes les indications. Chaque systeme de transfert sera choisi en fonction des 
- - -- - - - -  

classe 1 (effort exceptionnel n6cessité pour produire & la douleur pectorale) (Cume, 1999). il est uop 
t6t pour dire si ces résultats positifs seront durables. 
'Y Les grands groupes pharmaceutiques sont impliqués bgaiement, mais par l'eniremise d'srcords avec 
des soci6tés de biotechnologie ou par des programmes internes. 
" La plupart des approches actuelles en thérapie génique font appel il âes vecteurs viraux modifib. 
Parmi les différents vecteurs viraux figurent le rétrovirus, I'adt!novims, le lentivirus (exemple : HIV), le 
virus adbno-associ6 ( U V )  et le virus herpcs simpkx qui infecte le système nerveux (Vennia et Somia, 
1997 ; Friedman, 1997). (Voir Tableau iI b, p. 306) 

Diffkntes molécules synthdtiques, telles que les liposomes, les complexes ADN-polylysine- 
glycoprotéines et des complexcs Lipidiques, sont d6veloppc?cs par plusieurs compagnies. (Mt, 1994) 
(Voir Tableau II a p. 305) 
" D'aums compagnies misent plutdt sur des techniques physiques pour fairr #ntm I'ADN : da 
m6ihodes d'éiecmporation (chocs éiectriqws créant des pores dans la membrane cellulaire, in vitm), des 
méthodes de 'pistolet à gitnes" faisant péiiéirw l'ADN fixé à des micro d'or et des méthodes 



caract~ristiques spécifiques des cellules cibles. de la durée de l'action gdnéiique dtsirée 
et de l'effet physiologique du produit génétique (Friedman. 1997). Par ailleurs, il sera 
nécessain de ddvelopper les moyens de varier les niveaux d'expression des ghes 

incorporCs et de retirer un géne, introduit par TG, si des effets secondaires graves 
devaient se dbvelopper (Friedman, 1997). 

Le choix du procCci-6 de transfert de @es ex vivo ou in vivo détennine les 
stratégies commerciales à adopter pour la mise en marché des produits. Pour la thérapie 
génique ex vivo, la manipulation des cellules du patient est nCcessak et donc une 

préparation différente de produit doit être envisagee pour chacun. Certaines compagnies 
telles que Genetic Therapy (É tats-unis) , Trunsgène (France) et Introgene (Pays-Bas) 
prévoient fournir les vecteurs aux hôpitaux qui se chargeront d'effectuer les 

manipulations. Les compagnies Applied Immune Sciences (États-unis) et TKT (États- 

Unis) préfèrent, pour leur part. offrir une TG ex vivo en assurant elles-mêmes les 
cultures cellulai~s et les transferts de gènes (Dodet, 1994). La thérapie gdnique in vivo 

ne requiert pas un traitement ciiffdrentiel des vecteurs de transfert puisque le transfert de 

gènes au patient se f i t  directement par injection ou inhalation. Ainsi. le produit 
administré sera le même pour tous les patients atteints d'une même maladie et poumi 
être vendu dans un flacon ou dans une seringue prête à l'emploi, comme pour tout autre 
médicament ( M e t ,  1994). 

L'iniérêt commercial que gCnènnt les possibiütds de la thérapie gdnique 
provoque la mise en œuvre de nombreux essais cliniques, avant même que n'aient été 
rtglds les problémes en science fondamentale. tel que le choix de vecteurs plus efficaces 
et moins toxiques. La iht?rapie gtnique pourrait bien être la thdrapie de l'avenir, comme 
le laissent entendre bon nombre de medias, de représentants de compagnies et de 

chercheurs impliqués dans le domaine, mais il reste encore beaucoup d'obstacles à 

contourner avant que ce rêve puisse devenir dalit& 
La dation du premier chromosome humain artificiel en avril 1997 reltvc d'une 

approche pouvant potentieliement contoumer les probliimes dc manque d'efficacitt et de 
toxicité des vecteurs actuels. Avec les chromosomes -ciels l'insertion de nouveaux 
gènes s'apparente à i'insertion d'une "cassette g6n&.ique" où chaque gène est déjh situe 
sur son chromosome. dlirninant ainsi le problème d'insertion aiéatoin des vecteurs dans 
k g b m  de l'hôte. De plus. les génes du chromosome artificiel se sont montrés 
capables de se multiplier dans un milieu ceiiulak, in v i m .  En augmentant k 

d'injection d'ADN plasmidiqw, inrlépcndant d'un vecteur, mais capable de coda des prodines sans 
intégrer le ghome de l'hôte (Dodct. 1994). (Voir Tableau II a, p. 305). 



prévisibilité du procddî5 d'insertion de gènes. i'av6nement du chromosome artificiel 
offre des possibilités illimit6es de modifications génbtiques (Weiss, 1997). Athersys 
Inc., la compagnie detenant les droits de la nouvelle technologie. prévoit créer dans la 
prochaine année un systhe modulaire de segments de chromosomes pr6fabriqués. 
chacun revêtant des gènes diff6rents qui, selon les chercheun de la compagnie, 
pourraient être recueillis, combines et insérés dans des cellules humaines (Weiss, 
1997). 

iv) Les controverses éthiques liées P la thérapie génique 

Les controverses 6thiques entourant la thtrapie gdnique portent plus 
particulièrement sur la diffdrence ethique entre la TG somatique et la TG germinale. 

La TG somatique vise B comger une anomalje genetique dans les cellules du 
corps d'un patient donné. La th€rapie germinale touche les gamètes en assurant la 
transmission des modifications aux générations subséquentes. La TG somatique 
s'apparente à la transplantation d'organes ou au traitement de la leucémie par 
transplantation de la mode osseuse. Dans chacune de ces situations, des cellules 
possédant un génotype distinct de celui du patient sont irnportks chez lui dans l'espoir 
de le gu6rir. Cette rhdrapie n'aura aucune influence sur les descendants du malade, à 

moins d'une erreur où le gène ttranger serait incorporé dans les cellules germinales du 
patient. Les implications de la thérapie germinale sont tout autres. puisque toutes les 
manipulations gén6tiques. incluant les erreurs 6ventuelie~~~. seront refldtées dans k 
g6nome des gén6rations subséquentes. Une préoccupation majeure soulevée par la TG 
germinak est la possibilité d'une modification du fond genetique commun de I'espéce 

humaine (Knoppers, 199 1). La TG somatique s'apparente à la médecine haditionnelie, 
en ce qu'elle tente de recoumr la normaüte ou, au moins. un semblant de normaliî.6. En 
œ qui la regarde, la TG germinale tente plutdt de definir la n o d t é  humaine ou œ 

' La Mrapie ghique comporte plusieurs risques importanu. Parmi les risques inhérents B la TG. 
l'insertion non smifique du nouveau gène dons le ghome & l'h8te, ou mutagentse d'insertion, peut 
entrainner des conséquences impurtantes, surtout lorsqu'il est question de TG germinale. Ainsi, il se peut 
que l'activite d'un ghe & l'hôte soit inienompue par l'intégration au hasard de la séqucllce &ADN 
étrang&re. L'insertion dans un site @cifique est impossible à œ jour chez l'homme. De plus, il a éîé 
demontré que certains gènes humains ont la capacité, dans des cifconstances pticulihes, de aansfocmer 
une cellule normale en une cellule cadreuse. Les €v€nements pouvant provoquer la transformation 
d'un ghe nomal en un oncogéne sont la présence d'un nouveau gène ses côtés et I'infeEtion par 
certains vinis, dont les rétrovirus utilisés lors de la TG. La possibilité d'une recombinaison du vecteur 
viral avec un autre virus, retrouvant ainsi ses capacités infectieuses existe également, Par ailleurs, la 
possibilité d'une Uicopcation icckne[le du nouveau @ne dans les cellules germinales est 



qu'elle devrait êw. Or, la définition de la norxnaiité comporte plusieurs difficultés, dont 
la présence en chacun de nous de plusieurs mutations génétiques. On estime 

effectivement que le genome de chaque individu comporte cinq ii dix ghes défectueux, 
masquds, qui pounaient surgir au cours d'une g6n6ration subséquente (SuniLi et 
Knudson. 1990b). Par ailleurs, certains ghes qui pourraient a prion apparaître néfastes 
offrent à l'homme un avantage 6volutif. C'est le cas du gène responsable de l'an6mie à 

hématies falciformes. La découverte que 30 % des autochtones de l'Afrique tropicale 
etaient asymptotiques, tout en dtant hétérozygotes pour le gène de I' memie falciforme, a 
permis d'identifier l'effet bénbfique d'un tel trait : la protection contre la malaria, 

endbmique dans la daon  (Suzuki et Knudson. 1990b). 
Alors que le débat sur la justification bthique de la TG somatique est pour ainsi 

dire clos, les impLications dthiques de la transmission des modifications gbnktiques aux 

descendants sont considt5rables, d'où l'interdiction actuelle de pratiquer la TG 
germinale. 

Les découvertes issues du projet du génome et l'engouement de la société pour 
I'i~ovation pourraient remettre en cause ces directives. Ki y a déjà dix ans, Anderson 
avançait que la TG germinale serait acceptable, condition qu'il y ait suffisamment 
d'expériences prouvant que la TG somatique fonctionne, qu'eue soit sure, qu'il y ait 
suffisamment d'études animales et que l'opinion publique soit d'accord avec le prodd6 
(Anderson, 1989). Plus récemment, le docteur Wivel, du Recombinant DNA Advisory 

Cornmittee (RAC), déclare que : '%y regulations on genetic therapy should be as 
flexible as possible and should change when scientifically indicated." (Grindley, 1993). 

La phannacogénomique (PO) est l'étude de l'effet qu'ont les gènes d'un patient 
sur sa réponse à un m6âicarnent. 

L'efficacité et les effets secondaires d'un m6dicament varient énormément d'un 
patient ik un autre. Le prtsuppost5 sur lequel repose la PG est que cette variation est due 

aux variations g6nétiques entre patients. Selon cette optique, il sera possible de 
prescrire le &cament appropri6 à un patient en identifiant les gènes responsables de 
sa réponse physiologique ii un médicament. Mal@ la simplicité apparente de ce 
concept, plusieurs compagnies pharmaceutiques et de biotechnologie considèrent que 

. - - 

préoccupante (Suzuki et K n u b n ,  1990b ; Consel de Recherches Medicals du Canada, 1990 ; Schaiz 
et Lamy, 1994)- 



la PG changera B jamais le developpement futur de médicaments et, par cons~quent, la 

pratique médicale (voir Tableau III, p. Un). 

LRS compagnies envisagent quatre strat6gies principales pour tirer profit de 
la PG. La prerniiire interesse spécialement les compagnies travaillant à l'élaboration de 

tests de diagnostic génétique. À la diffecence des tests de diagnostic actuellement sur le 
marche, qui concernent les génes affectant le risque d'un patient de dtvelopper une 

dadie ,  la ffi offre une panoplie de nouveaux tests misant sur les gènes dits & 

"réponse aux m6dicaments". 
R pair avec le ddveloppement de nouveaux tests de diagnostic, la mise en 

marche ciblée de rnddicaments constitue la deuxième possibilité commerciale offerte par 
la PG. Grâce au profd gendtique axé sur les gènes de "réponse aux médicaments", les 
médecins seront en mesure de prescrire le médicament le plus efficace et enûaînant le 
moins d'effets secondaires pour un patient particulier. Les médicaments préexistants, 
dits ''à problèmes" car ils provoquent des effets secondaires très ind6sirables ou même 
dangereux chez certains patients, auront le plus P gagner de cette nouvelle avenue. Par 
exemple, le médicament dtnommé Clozaril (clozapine), antipsychotique, d6veloppé et 
mis en marché par Novartis, est reconnu comme étant l'un des plus efficaces pwr 
traiter la schizophrénie, mais il provoque, chez 1 % des patients, un desordre sanguin, 
agranulocytose. potentiellement fatal. Ce medicament est donc uniquement pnscnt 
lorsque toutes les autres possibilitb ont dté epuisees. En contrepartie, si un test 
diagnostic était developpé pour détecter le @ne théoriquement responsable du 
développement de l'agranulocyte, k Clozaril pourrait alors devenir le médicament de 
premier choix pour les 99 % autres patients s o u f h t  de schizophrénie (Wilson, 
1998). A la lumiéxe de cet exemple, I'intérêt tonomiqw de dCvelopper un test 
diagnostic de œ genre devient tout de suite apparent pour une compagnie telle que 
Novarîis. La compagnie aura alors le choix de développer ce test elle-meme ou de 

s'mer à une compagnie se spécialisant dans les tests de diagnostics g6ndtiques. C'est 
en fait œ qu'a fait le g h t  pharmaceutique Abbot qui a formé une alliance avec la 

compagnie de biotechnoIogie frarçaise Gensei (fondée en 1989). Approximativement 
50 % du programme de recherche et de développement de cette f m  implique la PO. 
Comme nous l'avons dé@ expüqut, Genset a le projet de créer une base de données sur 
le gCnome humain, contenant 60000 marqueurs g6nttiques (celle-ci sera 

thtonquement achevée en l'an 2 0 ) .  Contrairement aux comppgnies Zcneca et 
Chiroscience qui concentrent dixectement leur effort sur les gènes de "réponse aux 

médicaments", Genseî devrait pouvoir identifier de tels g h e s  grâce au marqueur le plus 
proche. De cette maniere, les chercheurs de Gemet n'auront pas besoin de connaîî la 



séquence du gène, de la protéine qu'il code ni la fonction du gène, pour développer des 
tests diagnostics pour ces gènes. Vu le potentiel économique d'une telle application & 

la banque de dondes genetiques & Genset, d'autres grandes compagnies 
pharmaceutiques telles que Smith-Kline Beecham et Roche ont dgalement montré un 
intérêt collaborer avec la compagnie fiançaise (Wilson. 1998). 

La troisihe stratégie adoptée par les compagnies consiste à intbgrer 
L'information sur les gènes de ''réponse aux ddicaments" dans le développement 
même de nouveaux médicaments. Au lieu d'attendre qu'un médicament soit sur le 
marché pour d6couvrir comment différents patients y répondent. la 

phannacog6nomique pourrait œuvrer dès les premiers essais chiques des 

médicaments. Ainsi, les patients qui participent aux études cliniques pourraient avoir 
une fiche génétique indiquant les gènes de réponse aux médicaments des la phase 1 des 
essais et on pourrait ensuite &ûlir une corrélation entre ces données et les résultats 
finaux des etudes. Une fois la phase DI terminde, la réponse des patients aux 
medicaments CtudiCs devrait être connue des compagnies, œ qui leur donnerait un 
avantage pour la mise en marché et pour le processus d'acceptation de l'étude par les 
autoritCs c6gulatrices. 

La quatrihne et dernière approche favoriste par les compagnies est le 

développement & médicaments visant les génes de ''réponse aux médicaments" 
(Wilson, 1998). 

Les gbes de "réponse aux mtdicarnents" peuvent êtn regroupds en trois types. 
il y a prerni5nrnent les ghes qui codent des enzymes hepatiques, les enzymes P450, 
responsables pour le naétabolisme des m6dicaments. Puis il y a les gènes de dponse 
aux mddicaments qui sont liés à la maladie elle-même. Finalement, il y a les ghes qui 
codent des protéines dont l'activité n'est pas bée à la maladie elle-&me, mais qui 
produisent des effets secondaires désagréables ou même dangereux. Les compagnies 
pcivii6gient surtout les enzymes htpatiques, codés par les ghes du premier type. Cktte 

approche est la plus avantageuse sur k plan économique étant dond que chaque 
enzym est en cause dans le métabolisme de plusieurs m6dicaments (Wilson, 1998). 

Le développement de la PG n'aura pas seulemnt des conséquences sur la 
pratique médicale et sin la recherche et le développement de médicaments. Comme on a 
pu le voir; la pharmacog6nom*que put jouer un file important dans h 
commercialisation de ces médicaments. La Spscificité des médicaments provoquera 
oerrainemnt un éclatement du marcfié des produits pharmaceutiques. Ce marché sera 



moins ceneé sur quelques pmduits vedettes et se caractérisera par un plus grand 
nombre de mddicarnents occupt  une plus petite partie du marché. Si la diminution des 
profits Ws de la vente de médicaments peut à court terme effrayer certains 
investisseurs, le dCveloppement plus rapide des n\édicaments sera plus rentable à long 
terme. Selon certains analystes. la PG représente donc un bon investissement pour les 
compagnies (Wilson, 1998). 

8.2.2.3. Le dépistage gbnétique 

La perspective d'appliquer les connaissances et les technologies d6rivées du 
projet du génome humain B des programmes de dtpistage g6ndtique pour évaluer h 
susceptibiiité des populations iî développer certaines maladies, attire un nombre 
croissant de compagnies. Le depistage génétique des populations assure d'homes 
profits aux compagnies qui réussissent h développer et à breveter des tests de diagnostic 
génbtique avant leurs compétiteurs. 

Des tests de dépistage existent actuellement pour une quarantaine de maladies 
dont, entres autres, le cancer du sein, la maladie de Huntington, le syndrome de Down, 
la maladie du X fragile, l'anémie falciforme, la fibrose kystique, la maladie de Gaucher 
et la maladie de Tay-Sachs. Si l'on compte les tests pour les varianies génétiques de 

certaines maladies, telle que la fibrose kystique, le nombre de tests disponibles s'6léve ii 
près de 400 (Golden, 1999). 

i) Le dCpistage pré-symptomatique 

Le dépistage pré-symptomatique permet de depister chez un individu la présence 
d'un gène qui pourrait, soit indiquer la susceptiibiiité de developper une maladie, telle 
que I'ath~roscl6rose, soit prédue le dCveloppemnt f'utur d'une maladie, comme k fait 
le dbpistage pré-symptomatique pour le ghe  Li6 la maladie de Huntington. 

Alors que le dépistage pré-symptomatique au sein & famües connues peut être 
bédfique dans le cas de certaines maladies gtn6tiques rates car il permet une action 
préwntive ou une sumillance le dçpistage auprès de la population en générai 
pour déceler la présence de ghes de susocptibiiit6 aux maladies multifiactonelles 

- - 

* Oaar le cas de la mai& dc Huntington, aucune thérapie préventive ne peut fieiner I'avhnement & la 
maladie, d'où le consensus fortcmcnt &Mi, parmi les conseillers ghétiques, & ne pas tester les 
enfants pour cette maladie nerirodegé-ve pour Gviter des effets psychologiques n6gatifsS Pourtant, 
des parents choisissent tout de meme de faire testet lem enfants, parfois afin & s'assurer que t'enf't 
ne sera pas atteint de la maladie avant d'investir dans son éâucation universitaire (Bearclsley, 1996). 



complexes peut prtknter plusieurs problèmes. Contrairement aux maladies 

monogCniques simples, les maladies muitifactorielles résultent de 1' interaction de 
plusieurs gènes et de gènes avec l'enviro~ement. De plus, les mutations gbnbtiques 
associées au developpement de certaines maladies multifactorielies dont 
I'ath6msclérose. ne sont pas homogènes B l'int6rieur des populations. La grande 
diversite des mutations limite l'utilisation de tests genetiques universels (Abbott, 1996 ; 
Humphries, 1994). Il est par conm possible qu'au sein d'une population 
géographiquement ou cultunilement isolée, ou lorsque les membres d'une population 
partagent un ancêtre commun, on puisse détecter une ou quclques mutations g6netiques 
spdcifiques chez une majorité d'individus atteints de la maladie. Dans cette situation 
particuliére, le depistage de la mutation peut etre envisage pour les membres de la 

communauté en question. C'est par exemple le cas des mutations du gène codant le 
récepteur de la Lipoproteine de faible densité (LDL), a qui provoque 
l'hypucholestéoltmie familiale (FH) chez les Afnkaaers de l'Mique du Sud. où un 
individu sur 50 est atteint. Plus de 90 % de tous les défauts du récepteur de la LDL 
peuvent être imputes à deux mutations (Humphries, 1994 ; Leitersdorf et al.. 1989). 

Le dépistage géndtique au sein de populations saines peut entraîner plusieurs 
conséquences psychosociales qui, selon plusieurs analystes, devraient ê t ~  Cvaluées 

avant que l'on instaure les programmes. Le ciépistage géndtique à grande échelle 
pourrait nuire à la cornmunaut6 entiere puisque les individus trouvés être à faible risque 
de contracter une maladie pourraient se sentir invulnérables et changer leur style de vie 
en conséquence, augmentant ainsi leur risque, et les individus identifies corne  &tant à 

risque Clevé pourraient avoir des problèmes psychologiques (Clarke, 1995). Ce dernier 
effet a dté observe h la suite de programmes menés pour dépister l'hypertension et les 
taux tlevés de cholestérol dans des populations saines (Lefebvre et al., 1988 ; Brett, 
1991). La manihe dont l'individu interprète le diagnostic de risque tlevé peut 
également l'inciter à adopter des comportements paradoxaux qui exacerbent ses facteurs 
de risques (Davison et ai.. 1989,1992). 

Par ailleurs, la ptuaauté accordée aux facteurs gWtiques dans L'explication des 
difftrrnces entres les individus, aussi appelée la b'g€nétisation", risque & décourager 
l'adoption & solutions colîectives pour régier les probl&mes de sant6 et d'encourager la 
recherche du profit commercial (Lippman, 1993 ; Ramsey, 1994). En effet, les 
nouveaux tests genétiques ne sont pas réglementés et, pour la plupart, sont mis sur le 
marché sous forme de services (BeatdSIey, 1996 ; Holtzman, 1997). IA contrôle 
c o d a 1  du dépistage de susceptibiité génétique entraînera necessainment uot 
promotion active. aupds & la population. en faveur d'un tel dépistage. Axe1 Kahn 



soulève le problème de la commercialisation des tests gtnétiques dans le c a b  du 
dépistage de mutations du g h e  BRCAI, impliqud dans le cancer du sein familial : 

"Aussi n'y a-t-il en céaiit6 aucune indication médicale 2i  la pratique d'un 
test génCtique du cancer du sein dans la population générale. en dehors des 
familles à risque. Ii n'y a pas d'indication medicale, mais il y a une 
indication economique (...) L'intérêt de ces firmes commerciales n'est 
évidemment pas de limiter la pratique du test aux familles h risque. car ce 
marche est ds etmit ! Leur intérêt, c'est au contraire d'en g6néraliser 
l'application dans la population." (Kahn, 1996 : 32). 

Cette commercialisation aura tendance à faire valoir l'idée selon laquelle la 

dotation gdndtique et le mode de vie sont les seuls déterminants de la santt hture, 

diminuant de la sorte le rôle joue par les circonstances matérielles telle que la pauvreté 
(Clarke, 1995). Le besoin de récupérer leurs investissements risque de pousser les 
compagnies B introduire les tests de depistage dans le système de santé privt5, avant 
même que ces tests soient tvalués conectement. et avant qu'ils soient introduits dans 
les systtmes d'assurance gouvernementaux. L'introduction de ces tests, qu'ils 
comportent ou non des béndfices pour la santé, se fera donc de &&re intquitable. 
dépendamment du revenu de l'individu qui il sera administré (Clarke. L 995). 

ü) Le cancer du sein familial 

L'exemple des tests de ddpistage de mutations du gène BRCA1. impliquaé dans 

le cancer du sein familial, illustre bien la nature du problème. Si Myriod Genetics se 
propose d'offrir le dépistage gdnétique du BRCAI pour toutes les femmes 
diagnostiquées avec un cancer du sein ou un cancer des ovaires et leurs familles 
proches, la Sociié cuneCticaine de génétique humaine et la Coulition nurionale du cancer 
du sein (États-unis) se sont oppostes au depistage dans la population avant que 
plusieurs incertitudes scientifiques ne soient dsolues. Les deux regroupements 
maintiement que le depistage de mutations dans k gène BRCAl demit se limiter aux 
projets de recherche car l'intuprétation des résultats est trop inceIîaine ("Statement of 
the Amencan", 1994). En effet, dans le cancer du sein f d a l .  teprésentant moins de 
LO % de tous les cas du cancer du sein, une mutation dans le gène BRCAl cadre 
85 96 & chances de contracter le cancer du sein au cours de sa vie et 45 % de chances 
de contracter le c a r m  des ovaires. Certaines femmes ayant appris qu'elle portaient le 
gène mute ont opté de se fPue f b  une mastectomie et une ovariectornie 



prophyla~tique~~. Pourtant, le diagnostic d'une mutation dans le gène BRCAl est 
associ6 à beaucoup d'incertitudes. Par exemple, on ne connaît pas le risque encouru par 
une femme qui a une mutation dans le gène BRCAL sans avoir une histoire familiale de 

la maladie. Il n'est pas clair non plus àe savoir si le risqw de développer le cancer du 
sein diffère selon les membms de dinérrntes communautés ethniques (Beardsley, 
1996). 

D'autres implications motivent l'objection des deux regroupements au depistage 
du gène BRCAL dans l'ensemble & la population. Plusieurs femmes, au courant 

qu'elles avaient une mutation dans leur gène BRCAI, ont dO cacher cette information B 
leur compagnie d'assurance, de peur que celleci considère les mutations comme des 
conditions préexistantes ii la maladie et nfusc de couvrir les f i s  lits aux traitements 
(Beardsley, 1995). Ces craintes ne sont pas sans fondement puisque la discrimination 
gtndtique est un phhomène répandu. en particulier dans les domaines de l'assurance, 
de l'emploi et des soins de santé (Billings et al.. 1992 ; Geller et al., 1996). il n'est pas 
obligatoire. du point de vue Idgai. de subir des tests géndtiques afin d'avoir dmit à 

l'assurance-vie ou afin d'accdder B un emploi, mais le fait de refuser de les subir 

pourrait signifier que cet individu ne peut pas s'intégrer pleinement à la société, à 

l'instar d'un pauvre. Cette situation pourrait mener la dation d'une sous-classe 
génétique provoquée, non pas par une volonte commune, mais par les forces du marche 
(Clarke, 1995). 

iii) Les outils diagnostiques 

L'éiaboration de banques de donnCes génétiques et le développement d'outils 
diagnostiques de plus en plus performants exacerbent le danger que représente la 
discrimination génétique. 

En 1994, le Départe~ent du conmerce américain a ciblé le développement 
d'outils de diagnostic gtdtique plus performants et plus compacts comme étant un 
domaine d'importance strat6gique pour la compétitivité des hts-unis. Le marché 

potentiel futur du dépistage gtndtique est estimé iâ des dizaines de müliards SUS vers la 
fin du 21' siècle (Geahon, 1995 ; Rifltin, 1998~). Le PGH, finaud par le NIH et le 
Deparbnent of Energy (DûE) ne supporte pas finaoci2rement le d&eloppement de 

technologies pour des appiications de 

Y La mastectomie et I'ovariectomie peuvent 
ovaires mais ne l'&nhe pas. 

diagnostic (Gershon, 1995). L'initiative et les 

cédube le risque de contracter le cancer du sein et ds 



investissements pour k ddveloppement de cette technologie proviennent donc de 

l'industrie privée, avec l'aide, depuis 1994, du ddpartement du commerce adricain qui 
a réalid le potentiel économique de cette industrie (Gershon, 1995). Plus d'une 
quinzaine de compagnies dricaines. œuvrant dans le domaine, ont reçu des 
subventions du ddpartemeat du cocnmerce en 1995 (Gershon, 1995). 

Les techniques d'analyse actuelles ne peuvent pas gémr suffisamment 
d'information, simultanément, pour pddire les maladies complexes, multifactorîeiles. 
La prédisposition genétique B de telles maladies est influencée par plusieurs gtnes. 
Chaque gtne associé à une d a d i e  muitifactorielle peut. de surcroft, comporter des 

mutations multiples qui doivent être dvalu6es individuellement Le nombre d'analyses 
ndcessaires augmentent ainsi & fqon exponentielle et exc5de le potentiel des tests 
baski sur les technologies du séquençage et de l'hybridation. utilisés présentement. 

Cette situation pourrait changer rapidement avec l'avènement des "puces iî 
ADN", développées en 1996 par Ammetrk, une compagnie californieme. Cette puce 
permet l'analyse simultanée d'une grande quantité de mutations g6ndtiques. Eüe 
fonctionne en synth6tisant de courtes portions d'acides nucléiques, correspondant au 
gène dtudiC, qui se fixent directement sur de très minces puces en verre. Les puces, 
munies des segments d'acides nucl6iques. dénommées sondes d'oligonuc!~otides. sont 
alors incubées avec des copies du gène iî tester. Si le gène du patient possède une 
séquence compYmentaiR P celle de la sonde, il s'y fuera et sera ddtectd. Les séquences 
qui ne se tient pas comtement indiquent des mutations et sont d6tectées 
automatiquement par des programmes Uiformîtiques sophistiqués (Abbott, 1996). Le 
pouvoir de cette technologie réside dans le grand nombre de sondes pouvant être mis 

sur une puce unique. Le premier prototype conçu par Ammetrix en 1994 contenait 
20 000 sondes d'ADN. Aujourd'hui les puces contiennent plus de 400 000 sondes 
(Stepp, 1997). Affymetrix, dont 65 % des parts appartienne~t P Glaxo, a déjB 6laboré 
des puces en mesure de âétecter des mutations qui confirent la résistance aux 
méûicaments chez des patients atteints de sida, et compte développer une puce 
permettant de dépister shuitan&nent 80 % de toutes les mutations connues de la 
fibrose kystique (Abbott, 1996 ; Gershon. 1995). Le prochain objectif vis6 par 
A m &  est de s'attaquer aux maladies multifactorieiies, perspective qui intéresse les 
compagnies d'assurance Cipnt donne que ces maladies sont communes parmi les 
individus sdücitant des assurances-santé et des assurances-vie (Abbtt, 1996). Afin de 

simplifier la tkh, Aajnnctnkentend mner le dépistage multig6nique en examiiiant les 
profils d'expression g6nique plut& que les mutations. La compagnie utilisera des puces 
contenant des oligonuc1éotides compl6mentaires B L'ARN messager, plut& qu'à L'ADN. 



G&e B ce raccourci, la compagnie pdvoit pouvoir dépister le cancer du colon d'ici San 
2001 (Abbott, 1996). 

iv) L ' information génétique et le systhe d'assurance 

En ddpit de i'intérêt exprime par les compagnies pour l'information genétique 
sur les maladies multifactorielies, plusieurs chercheurs doutent de la valeur actuarielie 
de telles informations (Masood. 1996). Aux dires de Charles Sing, les maladies 

mulMactoneIIes résultent d'interactions entre les conditions initiaies, psésentes dans le 
génome, et de l'exposition dans le temps aux variations d'agents environnementaux. 
Des extrapolations simples et lineaires de la présence de ghes de suxeptibilite chez les 
individus et dans les populations, ne permettra pas de prédire le moment où la maladie 
se manifestera, la progression de celle-ci ou sa sév&ité (Sing et al., 1996). Dans ces 
circonstances, l'information gCnetique ne pourra qu'être mal interprétée par les 
compagnies d'assurance et cepdsentera une source d'injustices. 

En outre, l'utilisation d' informations gCnetiques sur les maladies 
multifactorielies pourrait ne pas représenter une solution économiquement avantageuse 
pour les compagnies d'assurance. Celles-ci ont l'habitude d'evaluer la mortaiité et la 

survie griice h des tables qui sont constamment mises B jour par des associations 
actuarielles mondiaies. Or, si l'information géndtique devait servir de réf6rence pour 
ttablir les primes d'assurance, ces tables devraient être ncalculées à un coOt très Clevd. 

De plus, les assureurs-vie n'evaiuent pas chaque poiice individuellement, comme c'est 
le cas dans l'industrie de l'assurance automobile. Les primes d'assurance sont établies 
selon des primes standard. Dans I'éventuaiité où les compagnies décideraient d'utii.iser 
l'information g6netique sur les maladies multifactorieiies, elles devraient kvaiuer chaque 

police individueiIement, ce qui reviendrait plus cher que la pratique actuelle (Masood. 
1996). Malgré ces considérations, les compagnies revendiquent le droit d'utiliser cette 

information, si c e h i  devenait disponible, a b  & contrer a que L'industrie appelle la 
"sélection adverse". à savoir le phénomene selon lequel les individus connaissant le 
risque qu'ils courent aiuwt plus tendance à se procurer & l'assurance. L'assurance 
fonctio~e sur le principe qu'un assuré paie en fonction du risque qu'il représente pour 
k fonds d'assurance ; les individus il risque CIev6 paient davantage que ceux qui 
présentent un risque moins ékvd. Le système d'assurance peut rencontrer de graves 
 cuités si les assurés connaissent la menace qui pèse sur eux (grâce iî un test 
génétique par exempie) alors que I'assureur l'ignore (Mas- 1996). Les assureurs 
ajoutent que si I ' a d s  B l'information gdnétique leur est interdit mais qu'il est 



disponible aux assur& ils seront amenées b transférer les coûts additionnels des 
poiices d'individus B risque élev6 aux polices d'individus B risque moins elevé, Ceci 
aurait comme conséquence d'augmenter le fardeau fiscal des membres les plus 
d6savantagCs de la societ6 qui, incapables de payer les primes augmentdes, ne 

pourraient être assurés (Kevles et Hood, 1992). 

8.2,3. Le commerce de la vie 

Le commerce mondial d'organismes gtnétiquement manipulds (OGM), aussi 
dénommé "l'industrie de la vie", est pratiqué par un nombre de plus en plus elevé de 

compagnies, quoique seulement une k t i o n  d'entre-elles occupent la plus grande pait 

du marche. Dix compagnies agmchimiques contrôlent 8 1 4b du marche agrochimique 
mondial, totalisant 29 milliards $US tandis que dix compagnies contrôlent 37 % du 

marché mondial de semences totalisant 15 milliards $US annuellement (Rifkin, 1998 b). 

Les nouvcîfes biotechnologies issues de la révolution en géndtique comportent un 
potentiel économique considdrable. d'oS la création d'alliances stratégiques dans Le 

domaine. Par exemple, Bayer, Novarris et Eli Lilly entretiennent des relations 
commerciales avec M y M  Inc., la compagnie américaine ayant découvert, entre autres. 
le gène BRCAI)' de prédisposition au cancer du sein familial, PPzer, Phamch a 
Upjdrn. pour leur part, s'associent à Incyte. qui detient une base de données gen6tique 
comptant 100 000 gènes. Quant B Eli Lilly. eUe investit dans la compagnie Milleniwn 
qui fait de la recherche en génktique de l'athérosclérose. Finalement, G l m  Wellcome 
detient une entente de cinq ans avec Sequrma pour étudier la prédisposition gbndtique au 
diabète et à l'obésité (Rifkin, 1998b). 

Les nouvelles technologies gdnCtiques permettent à l'homme d'exploiter la 
nature et de s'approprier ses richesses pour un gain à court terme, trop souvent aux 
dépens de l'enviroanement et de l'c5cologie. Le problhe réside principalement dans le 

fait que la nouvelle mhnologie ne détient pas de science d'évaluation des risques, œ 

que cettains designent sous l'expression d'"écologie prédictive" (Bernhard et al., 
1991). Le risque de pollution génétique, suite B la dissémination d'organismes 
géattiquement manipul€s. est important (Bernhard et al., 199 1 ; Rehmann-Sutter, 
1993 ; Steinbrecher, 1996 ; Rissler et Meiion, 1996). Lcs organismes géndtiquement 
manipu& diîtêrent des autres sources de pollution en ce qu'ils sont vivants, donc 
capables de se reproduire. Ils ont aussi un comportement imprévisible, puisqu'ils 

3s MytUld compte commencer le &pisrage gdndiqut de BRCAl cette année. 



interagissent avec d'autres organismes et avec  environnement, et ils sont capables de 

migrer. Ces catact6ristiques rendent k contrôle des dommages Cventuels uès difficile. 
voire impossible. car les effets nefastes se poursuivent grilce à la reproduction des 
OOM. De plus, les organismes génétiquement manipul6s ne peuvent être rappelés. une 
fois lâchds dans l'enviromement. nndant les processus irréversibles. 

Maigré tous ces facteurs, la majorité des biologistes mol6culaires travaillant 

dans le gdnie génétique démontrent peu d'intérêt pour I'éiude des retombées 
écologiques et environnementales de leur recherches. Par exemple, le département & 

l'agriculm aux États-unis ne dedie que I % de ses fonds à l'évaluation des risques 
dans la mise en marche des OOM. Lcs compagnies. avides de s'attirer une opinion 
publique favorable quant aux expuimentations sur le terrain (field tests), demontrent 
encore moins d'intérêt pour l'évaluation des nsques (Berlan et Lewontin, 1998). Étant 
donu6 1' absence d'écologie prédictive, 1' industrie de 1' assurance refuse d' assurer la 
dissémination d'OGMs, dans 1'6ventuaW d'une catastrophe écologique. Malgré œ 

refus. les compagnies de biotechnologie pdfennt ne pas insister pour l'adoption d'une 
loi qui assurerait le règlement financier des pounuites. en cas de desastre écologique, 
par les citoyens d'un pays, comme c'est le cas pour les catastrophes nucléaires ; et ce, 
afin de ne pas eveiller les soupçons sur cette nouvelle technologie (Rifkin. 1998e). 

Les expérimentations sur le terrain. qui visent ii evaluer les nsques pour 

I'environnetnent lies à la dissémination des plantes transgéniques et des autres 
organismes gendtiquement modifiés, pdsentent un certain nombres d'insuffisances 
(Bernhard et ai., 1991 ; Rehmann-Sutter, 1993 ; Snow et Palma, 1997). Ces 
expérimentations sont menées de façon à limiter le risque de "hite" de gènes manipulks 
via le pollen ou les graines. On utilise plusieurs procedes pour dviter que le pollen ne 
"s'échappe" : une moisson précoce, la mise en sac de fleurs. la plantation de bordures 

autour des champs et un contrôle serré sur la manitre de disposer les plantes et les 
graines à la fm des expérimentations. Il en résulte que l'un des nsques majeurs associé 
à l'exploitation commerciale de 1'OGM est justement la fuite de transgtnes dans 
l'environnement, dont les effets ne peuvent être &duCs par les expérimentations sur le 

terrain (Snow et Palma, 1997). De plus, ces expérimntatio~s ont lieu sur des sites très 

petits et pour un temps iiinité. Les effets d'une exploitation à grande échelle. année 
après d e ,  tels qu'observes dans l'exploitation cornmerciaie d'un KIM. ne peuvent 
donc pas éae evalués. Sur un autre plan, L'exploitation de ces ûGM se fera dans des 
Écosyst&mes diff6rents. dont Le ciimat, la composition du sol. les mi~f~-~rganiismes a 
les insectes seront uniques. Aucune exptrimentation sur le terrain ne peut neproduire 
ces conditions multiples (Snow et Paima. 1997). En co&quence, l'introductim 



artificielle d'un organisme étranger dans un écosystème complexe. où s'opèrent depuis 

des siécles de multiples intemlations hautement int@&s, comporte le risque 
substantiel de provoquer des conséquences écologiques n6fastes. dont l'ampleur ne 

peut être 6valuée. 
Pourtant, aussi inefficaces soient-elles. les expérimentations sur le terrain sont 

encore préférables à l'absence d'€valuation des risques (Snow et Palma, 1997). 

La plupart des efforts de recherrhe en agicultue se concentrent sur la dation 
de plantes qui tolèrent les herbicides et qui résistent aux parasites et aux virus. D'autres 
recherches sont axées sur la diminution du taux de certains composés, comme le nitrate, 
dans les végétaux de consommation. ou encore sur la création de plantes transgeniques 
enrichies d'une composante utile, telle qu'une huile ou une protéine (Habert. 1994). 

Divers projets scientifiques ont pour objectif de créer des plantes transgdniques 
pouvant produire des composCs pharmaceutiques ou pouvant résister au gelJ6. B la 
sdcheresse, ii la maladie3', à des sols salés ou char@ en métaux lourds 

(Habert , 1994). 

Les animaux transgéniques, pour leur part. sont développés principalement 
pour des raisons scieniifiiques, médicales et agronomiques. Ils servent tout d'abord P 
obtenir des informations sur la fonction et sur la dguiation de l'expression d'un géne 
particulier. Puis. dans le domaine de la medecine, on les utilise comme modèles 
expérimentaux de maladies humaines. De tels modèles d'animaux transgéniques 
existent pour l'athémscldrose. k diabète. l'hypertension. la mucoviscidose, la 

myopathie de Duchenne et la scltrose lattrale amyothrophique (Houdebine. 1 994). 
Une seconde application médicale est la synthèse de produits pharmaceutiques. 

extraits du lait par exemple. Enfui. le transfert de gènes humains aux porcs est mné 
dans l'objectif de permettre la xhotransplantation. 

Le troisitme domaine d'application de la transgenèse concerne l'amélioration & 

la production animale, par exemple la diminution de la teneur en cholestérol du lait, ou 
l'augmentation de la pductivitt du Mtaü en lait et en viande, ou encore l'amélioration 
de la laine ou du cuir (Houdebine, 1994). 

Par exemple. da tomates ont &té rendues résistantes au gel, grâce ii l'insertion & gènes de fl&n 
(Rissler et Mellon, 1996). 
Des gènes & poulets ont Cté in&& dans le gCnome de pommes & iac afin de leur c m f e  une 

résistance B la maladie (Risslet et MeIIon, 1996)- 



8.3. La complexité du commerce du gène 

Le programme qui dvalue les implications éthiques, l6gales et sociales (ELSI) 
du projet du gdnome humain (PGH), auquel le PGH consacre 3 96 de son budget 
annuel, oriente p~c ipakmnt  ses réflexions vers les applications et les conséquences 
du projet et non sur les 616ments de sa gedse. Pourtant, le PGH a été dviirement 
critiqué dans le passé quant à sa justification, aux sommes d'argent qui lui était allouées 
et awc amntes d6mesurçts qu'il suscitait par rapport aux retombées réelles (Tauber et 
Sarkar, 1 992). 

Le commerce du gène comporte une complexité qui n'a pas Cté analysée et qui 
apporte un nouvel éclairage aux ELSIs Ctudides à ce jour. Nous souhaitons examiner 
l'interaction des dintrents intervenants (chercheurs, industrie, population), l'évolution 
dans le temps des dilemmes soulevts, les prtsuppos6s B la base des approches 
scientifiques et des comportements sociaux, de même que l'importance du contexte et 
de la culture dans la perception des dilemmes tthiques soulevts, car ces dlfrnents 
représentent autant d'aspects complexes du commerce du géne. 

8.3.1. Présupposés et mythes contemporains 

Depuis plus d'un sitcle, les idees que l'homme occidental se fait de la nature, de 
la nature humaine et du sens de l'existence humaine ont été très fortement influencées 
par la théorie de Charles Danvin, sur l'origine et I'tvolution des espèces. Les nouvelles 
conceptions de la nahue qui dmergent aujourd'hui grâce aux développements 
technologiques et informatiques, au projet du &nome humain et à la commercialisation 
des hits de ces découvertes, vont certainement marquer notre conscience, nos valeurs 
et notre culture, comme la theorie de Darwin l'a fait, au cours du XIX' sikle, 
lorsqu'elle remplaça la cosmologie chdtieme centrée sur l'idée de la création divine. 

Avec sa théorie de l'&olution, Danvin proposait plus qu'une théorie de la 
nature, il a apporté à la sociCté industrielle de son Cpoque, l'assurance de la justesse de 

ses valeurs. Ainsi. Darwin a élaboré une thtorie qui, en tous points. renforçait les 

principes de fonctionnement de I' âge industriel3'. 

'' Selon plusieurs auteurs, la théorie de Darwin diait impartiaie, représentant une loi de la nature que la 
socidté a exploite à des fins politiques (Cousin, 1996)- D'autres remettent cn question cette 
interprétation et pensent plutôt que la théorie & Darwin refletait les idées de son temps, à savoir le 
moment où s'opérait ta transition d'une économie agcaÏre à un économie industrielle capitaiïste 
(Lewontin, 199 1). Aux dires de Sandow : "ûarwinism sptang up whme and w k n  capiialism was most 
stmngly cstablished" (Sandow, 1938). Plusieurs tmm&mœs entre la théorie & Darwin et k 



Les influences ideologiques qui s'infitruit en science, sous forme de 

présupposés dont les scientifiques ne sont pas conscients, orientent la manière dont les 
chercheurs interprètent la nature, interprétations qui. à leur tour, confirment les attitudes 
sociales qui sous-tendent leurs présupposés (Lewontin, 1991). Les fondements sur 

lesquels repose une nouveiîe thdorie de la nature, une fois acceptés, deviennent très 
difficiles B changer car ils I6gitiment et rationalisent les comportements de la sociétk qui 
perçoit une relation entre ses actes et la nature des choses. Le psychanalyste ûtto Rank 
va même jusqu'à suggCrer que les concepts de nature élaborés par les hommes en disent 

plus long sur ces hommes et leur tpoque. que sur la nature elle-même (Rank cité par 
Rifkin, 1998 : 199). Cela ne signifie pas pour autant qu'une théorie de la nature n'est 
que pure fabrication humaine sans relation avec le monde réel. Une thdorie de la nature 
est fondée sur le monde réel, mais uniquement sur la portion de ce monde où la socidté 
et la nature interagissent. Selon Henri Atian, 

"( ...) la vérité scientifique est, elle aussi, un ornement du réel. Elle nous 
éclaire certes, mais nous la fabriquons pour cela comme une enluminure ou 
un beau lampadaire. Celui de la blague, au-dessous duquel on cherche dans 
la nuit ce qu'on a perdu probablement ailleurs, parce que c'est le seul lieu 
où il y a de la lumiére. Le del n'est pas vrai. II se contente d'être. Et nous 
construisons une vkrite autour de lui, puis une autre, comme un ornement : 
non pas de façon arbitraire, mais en vue de certains objectifs. Pour atteindre 
une maîtrise objectivable de la nature, les contraintes sont celles de la 
methode exp6rimentale et des fonctions logiques de vCnte (. . .) D'autres 
buts tels que comprendre. expliquer, convaincre, aimer et se faire aimer. 
unifier notre vie intCrieure et nos expériences objectives ou inteaubjectives. 
faire régner la justice avec amour entre des personnes responsables. 
imposent des contraintes differentes notre construction de la v€rité." 
(Atlan, 1986 : 25). 

fonctionnement de la socidtk de l'@que peuvent ttre signal6es. Ainsi, Darwin percevait les mêmes 
principes & division du tmvail dans la natwe que dans les usines industrielles, Aussi, le concept 
darwinien de divergence, d'après lequel un organisme qui exhibe des traits suffisamment différents de ses 
pairs peut occuper une niche préalablement laissée vacante, permettant une nouvelle exploitation de la 
nature, pouvait servir ài justifier l'attitude impérialiste & l'Angleterre victorienne (Young, 1972). Une 
concordance entre les notions & "main invisibie" & l'économiste Adam Smith et & "sélection 
naturelle" & Danivin est également tiappante. Selon Darwin, & même que dans la sociéte, un 
organisme individuel s'efforce & maximiser son propre in[&& tout en luttant pour survivre dans un 
environnement oii les tessources sont limitées, Afin que cette lutte soit avantageuse pour toute 
I'espke, une loi similaire à "la main invisible" qui régule l'offre et la demande doit exister : Danuin la 
dénomme "sélection naturelle". De cette maniere, la sélection naturelle devait constamment réguler 
l ' o h  et la demande des resswrices naturelles (Bowler, 1976). Enfin, la description que fait Darwin & 
l'évolution des espèces a fortement €té inspide & l'imagerie &s machines, très présente à son époque 
en Angletene. Pour Danivin, chaque etre vivant représentait la somme & @es assembl&s en des 
machines vivantes plus complexes et efficaces (Lewontin, 1991). 



Le problème swient lorsque l'homme tente d'étendre sa compréhension limitée 

du monde pour en faire une expiication totalisante de tout le cosmos, c'est-&-dire, une 
véritb absolue. Henri Atlan ajoute : 

"En fait les explications rationnelles de l'univers seraient d'autant plus 
mythologiques qu'elles se voudraient globales ; car la pratique scientifique 
de ce siècle. concentrde sur l'efficacite et la maîtrise. a de plus en plus 
renoncé à la complétude." (Atlan, 1986 : 17). 

Les d6veIoppements récents dans les domaines de l'informatique et de la 
biologie moléculaire, le sens prêté i l'information tirée de ces développements et 

l'utilisation qui en est faite. sont intimement Lids à l'organisation économique et sociale 
de notre fin de siècle. il est important de porter une attention particuliére aux 
présupposés qui conditionnent ces évolutions technologiques et leurs applications 
actuelles avant que les discussions sur leur validité deviennent futiles, car dépassées. 

La dtcouverte dans les années 50 de la double hélice d'ADN par James Watson 
et Francis Crick et l'essor de l'infomtique ont amen6 dans leur sillage une série de 

métaphorrs et un nouveau langage pour décrire les procédts biologiques. La vie devient 
un code à dechiffrer. Plusieurs biologistes moléculaires. ayant pour la plupart reçu une 

formation de physiciens, sont tombés sous le charme du pouvoir expiicatif universel 
des sciences de l'information. La théorie de l'information et de la cornmunication ainsi 
que le modtle cybemhique de Norbert Wiener ont permis d'expliquer les phhomènes 
physiques et biologiques en des termes nouveaux. La cybernétique. tel que nous 
l'avons fait remarquer au chapitre 2, est une thkorie qui tente d'expliquer comment les 
phénomènes se maintiennent dans le temps. La cyberndtique dkfuiit l'activité d'un 
systhne grâce à deux composantes, l'information et le '~edbacK"'. Avec 

l'augmentation de la capacitC des machines à réguler leur propre performance, Wiener et 
d'autres ingénieurs acquéraient la conviction que le fonctionnement de leurs modéles 
reproduisait celui des systemes vivants. Wiener en vint à pexcevoir la cybernétique 
comme la thdorie unificatrice par excellence et comme le meiUeur outil mdthodologique 
pour réorganiser le monde entier (Wiener, 1954). Une nouvelle maniere de penser s'est 
introduite dans le domaine de L'ingCnierie et des sciences de la vie". Symptomatique de 

Rappleons que le fiedback est une boucle & rétroaction qui, dans sa forme ndgative. permet h 
stabiliser un systkme, et dans sa forme positive, permet l'amplification d'un système. La cybeniéîique 
concerne principalement lefcedhck négatif, 
"' Avec I'avbement de I'infodque, la cyhéiique est aussi devenue l'approche méihodologiqw 
privilCgi& pour organiser I'activitt5 sociale et économique. Les firmes sont & plus en plus perçus 
comme étant des systemes d'information intégrés dans des réseaux & relations (Sellin, 1998). La 
capdit d'anticiper et & c@owh rapidement aux environnements commerciaux changeants &vient le 
moyen de survivre et de prospérer. On &due de plus en plus souvent le succès par la capacité & géns 



cette évolution. les biologistes ont commenc6 B utiiiser de rnani5re interchangeable le 
terme "perfomiaace", normalement réservé au comportement des machines, et celui de 
"comportement", qui concerne en principe l'activité des étres vivants (Gregory, 1 96 1). 

Les biologistes percevaient alors les orgaaismes vivants comme des systèmes 
d'informations. Dès les débuts de la dvolution gén&ique, l'ordinateur a constitué la 
m6taphore dominante et l'informatique a permis d'expliquer le fonctionnement des 
procédés biologiques. 

"What lies at the heart of every living thing is not a fire, not warm breath. 
not a "spark of life". It is information. words, instructions (...) If you want 
io understand Iife, don't think about vibrant. throbbing gels and oozes. 
think about information technology." (Dawkins. 1986 : 12). 

La vie perd son caractère sacré à mesure que les êtres vivants se transforment en 
réceptacles d'information géndtique. Le géne devient la molécule maintresse qui met en 
marche et qui dirige les procedts organiques. La mutation génttique apparaît comme 
une erreur dans le code g6nCtique plut& qu'une variation sur un thème. la diversité 
gCnttique, qui offre parfois un avantage sélectif. L'utilisation de mots comme "erreur". 
bbdéfaut" ou "anormalité" impiique l'image d'un être humain parfait, prototype de la 
perfection. Desormais, la nature humaine constitue non seulement la cible des 
investigations scientifiques mais aussi l'objet des manipulations génétiques. Dans la 

perspective actuelle, la manipulation génetique d'un organisme vivant, qu'il s'agisse 
d'une souris. d'un chien ou même d'un être humain. n'est que la manipulation d'un 
système d'information. Un tel concept, on le voit clairement, sert en outre à diminuer 
toute l'empathie que pourrait ressentir l'observateur à l'endroit de l'objet ou du sujet 
qu'il observe. 

La vie, autrefois perçue comme l'œuvre de Dieu, puis plus récemment comme 

un procédé aléatoh guide par la stlection naturelle, devient le projet exclusif de 

l'homme. comportant des possibilités illimitees. Grâce aux développements fulgurants 
du génie gCnétique, de pair avec 1'infomr;ttique et le pouvoir économique, ce projet 
apparaît rédisable pour certains (Silver, 1997). Mais les manipulations génétiques qui 
cherchent à atteindre l'acceptabilite sociale sont le fait d'une prescription technologique. 
guidée par les forces du marche (Rifkin. 1998e). 

La conception d'une nature humaine detenninée par les ghes nNve du 
détemutisme biologique, une ionne de réductionnisrne courante en science. Tel que 
nous l'avons soulige6 plus tôt, le dductionnisme est le nom do& B une série de 

une diversi& croissante d'information, L'6voIution devient l'habilid acme B géfff l'information 
(Seym, 1976). 



méthodes et de modes d'explication du monde, des objets physiques et des soci6tés. 

Les réductionnistes tentent d'expliquer les propriétés et les comportements d'ensembles 
complexes, des mol€cules ou des soci6tés par exemple, en fonction des unites qui 
composent ces molécules ou socidtes. En outre, le réductionnisme prétend que les 
unites et leurs pmpridtés existent avant le tout et qu'il existe un lien causal entre les 
unités et le tout (Rose et al., 1990). De manière comparable. le determinisrne biologique 

stipule que la vie et les actions humaines sont déterminées par les propriétés 
biochimiques des cellules composant l'individu. et que ces propriétds sont à leur tour 

déterminées par les gènes de chaque individu. Finalement. tout le comportement 
humain, et donc la société humaine, sont gouvernés par une chaîne de detenninants qui 
vont du gène. à l'individu. puis de l'individu à la somme de tous les individus. Dans 
cette optique, les conséquences de I'hérédite sont toujours présentées comme 
idvitables (Rose et al., 1990). Certains présupposts naissent de la rencontre du 
réductionnisme et du déterminisme biologique dont. entre autres : 

1. Les phtnomènes sociaux résultent de la somme des comportements individuels. 

2. Des nonnes peuvent être etablies pour des populations. Les déviations individuelles 
de la norme sont anornaies et reflètent des probemes médicaux pour lesquelles 
l'individu doit être soigné. 

3. Les variations d'616ment.s biochimiques impliquCs dans les maladies multifactonelles 
peuvent Etre attribuées soit B des causes genktiques soit i des causes 
environnementales et ces effets sont supposés être séparables. Par conséquent, il est 

possible d'dvaluer le rôle de I'hdrédité dans la maladie et de remédier au problème. 
(Rose et al., 1990) 

Alors que le réductionnisme en science, et plus particulièrement en biologie 
mol~culaire ces demières années (le PGH en est la culmination), a permis plusieurs 
dCcouvertes et des avancées thCrapeutiques. l'attention excessive portée aux facteurs 
genétiques empêche de reconnaître d'autres facteurs de risque tout aussi importants que 
les comportements humains et les conditions sociales (Williams. 1988). La 
simplification de i'dtiologie des maladies génétiques, en @ d e r  des maiadDes 
multifactorieles, soutenue par le sensatiomalisme des m6dias. renforce la tendance 
actuelie ià percevoir les gbes comm des détcmÿnmts de conditions qui, 
traditio~ellemnt, &aient d'ordre social, envitonnemental ou psychologique (Hubbi~d 



et Wald. 1993). Alors que cenains scientifiques rejettent les explicatioas sociales pour 
des conditions biologiques, ils acceptent des études biologiques qui expliquent des 
conditions sociales. Par exemple, Daniel Koshland. I'éditoriaiiste de Science, afFiie 
que le PGH aidera les pauvres, les infimes et les ddsavantagés car il permettra aux 
médecins de mieux diagnostiquer et guérir les individus atteints de maladie mentale, 
maladie qu'il pdtend être ii la source de plusieurs de nos problèmes sociaux actuels, 
Dans son analyse. Koshland fait non seulement des promesses non fonddes, mais il 
passe outre les réalités économiques, politiques et sociales dont plusieurs individus 
souffrent. Les pauvres et les désavantag6s sont tenus pour des malades et le gène est 
présenté comme un traitement à des problèmes d'origine non biologique (Koshland, 
1989). 

Le paradigme de simplincation qui règne en science a encouragé l'aveuglement 
des scientifiques quant aux infiuences idCologiques qu' ils subissent. Incapable de se 
penser elle-même. avec les methodes dont eiie dispose, la science perçoit mal son r61e 
actuel et futur dans la société. Il en résulte une cornrnunautk d&esponsabilisée face aux 

conséquences dtléttres de la recherche. Aux dires de Watson. dans un editorial récent : 
". ..you should never put off doing something usehil for fear of evi1 that may never 
arrive." (Watson, 1999). Cette citation mfl8te une autre réalité de la connaissance 
scientifique. soulevée par Edgar Morin : I'existence de la dialectique 
asservissement / emancipation (Morin. 1977). Les découvertes en biologie mol~culak 
permettent le dépistage précoce de maladies et le dkveloppement de nouvelles ththpies, 
e s  eles permettent egaiement !'asservissement par le pouvoir que donne 
l'information g6n6tique ; asservissement dont les plus graves manifestations sont la 
discrimination gknétique et la "genétisation". 

8.3.2. La boucle récursive de l'offre et de la demande 

Une des conséquences du dductionnisme et du ddtenninisme biologique 
courants en biologie moléculaine est l'id& que ks  déviations individuelles par rapport 
la nonne sont anormales et traduisent des probliimes médicaux pour lesquels l'individu 
doit être soigné. Le ciépistage de ces diffi5rences. parfois causées par des mutations 
génétiques mais pas toujours. et kur b'traitement" potentiel doivent être promus auprès 
de la population afin d'être commrcialisés, parfois au fisque d'encourager un 
eugénisme fondé sur le profit 

"En effet, dans de tels secteurs ik haute concentration de savoir, c'est 
d'abord l'innovation technologique qui engendre la production. puis la 



diffusion de ces biens et seNices. qui ne peuvent trouver de marche qu'en 
stimulant la production de demande. laquelle ne peut pleinement 
s'exprimer qu'en s'appuyant sur un discours de legitimation sociale 
permettant de transformer l'oMe en demande justifiable. voire en nouveau 
besoin." (Vandelac et Lippman, 1992). 

Les compagnies pharmaceutiques rc5aliscnt l'importance de promouvou leurs 
produits, que ce soit pour des méâicaments ou pour des tests diagnostiques. 

L'augmentation considérable du nombre de publicités dirig6es vers le consommateur 
(Pm) témoigne de cette prise de conscience. Pour l'ensemble des compagnies 
pharmaceutiques aux etats-unis, i'augmentation en PDC a ité de 46 5% entre 1996 et 
1997 : 626.39 miliions $US en 1996 et 9 17.24 millions SUS en 19974' (Law. 1998). 

En ce qui a trait aux produits issus de la biotechnologie, surtout de la biologie 
moléculaire. les compagnies investissent dans l'éducation de la population par des 
programmes de formation nationaux, espérant influencer l'opinion publique en faveur 
de cette nouvelle technologie. Les programmes éducatifs sont aussi dirigts vers les 

médecins qui ont reçu leur formation professionnelle avant la diffusion des produits de 

biotechnologie (Pulapini. 1995). Les compagnies réalisent l'importance que peut avoir 

l'information sur les risques potentiels du g6nie génétique dans l'acceptation, le 
développement et la mise en marche de cette technologie (Pulazzini. 1995). L'ignorance 
gdndralisée de la complexité des maladies génétiques. en particulier des maladies 

multifactorielles. que ce soit dans la population, dans les médias ou mêmes chez 
certains mddecins, peut être source d'abus de la part de compagnies qui vantent les 
mérites de l e m  produits, souvent sans que ceux-ci n'aient dté suffisamment évalués. 
La commercialisation du test diagnostique du BRCAL et les propositions à l'effet qu'il 
soit utilisé dans le cacùe de programmes de dépistage de la population en général est un 
exemple de cette ficheuse tendance. 

Les compagnies mttent de plus en plus de produits du g6nie gdnétique sur le 
marchk, non seulement par abus de pouvoir (en profitant de l'ignorance de h 
population), mais aussi parce qu'il y a une demande de la part des consommateurs. 

4 1 Cette augmentation est partiellement due B une directive &mise par la FDA en aoiit 19917, selon 
laquelle les compagnies pouvaient faire la publicité d'un traitement en nommant le nom d'un produit et 
son indication si l'information concernant les risques du médicament était aussi incluse. Auparavmt, le 
nom ou l'indication pouvait être indiqué dans une publicit4, non les &tu (Law, 1998). Aussi, les 
compagnies profitent d'une situation sociale et démogtaphiqut favorable à la promotion & leurs 
produits. En effet, un nombre croissant d'individus. désillusionnés par les soins de sante, déshnt 
prendre leur sanie en main en &mandant h Ieur médecin le medicament & Ieur choix. Par ailleurs, le 
nambre croissant de consommateurs potentiels, les "baby boomers" de 33 à 52 ans, plus aptes à tomber 



La mise sur le march6 d'un produit tel que l'hormone de croissance 
gén6tiquement manipulée @Ch) par Genentech et Eli Li& dans les années 80, 

démontre l'influence de la publicité sur la transformation de l'offre en demande 
justifiable de la poirt de parents d ' e n f '  petits, mais normaux. Cet exemple illustre 
aussi le rôle joué par la demande pour stimuler la production et la vente de produits 
manipul6s génétiquement, et ce pour des raisons d'acceptabilitd sociale d'un individu. 
Une boucle récursive s'etablit entre la demande parentaie et I'offie de services par les 

compagnies de biotechnologie. toutes deux encouragées et justifdes dans leur position 
par une cosmologie où h vie devient le projet exclusif de l'homme. Chacune, l'offre et 

la demande, encourage l'avènement de l'autre. 
Au moment de la mise sur le marchi de 1'HCh en 1980. le marché potentiel Ctait 

considbd être iimitd car seulement quelques millien d'enfants souffraient de nanisme 
aux États-unis. Pourtant. en 1991, les ventes de 1'HCh avaient dépassé toutes les 
attentes et il devenait l'un des produits pharmaceutiques les plus vendus aux États- 

Unis. Actuellement, le marché des ventes pour I'HCh totalise près de 500 miiiions $US 
(Rifkin, 1998~). Conscients qu'habituellement les personnes grandes réussissent mieux 
dans la vie, obtiennent de meilleurs salaires et attirent des partenaires plus désirables, 
plusieurs parents ont souhait6 donner un avantage social B leurs enfanu. Les médecins 
ont commence à prescrire de I'HCh pour des enfants qui étaient petits mais qui ne 
souffraient pas de dtficience en hormone de croissance. Même si certains parents 
hésitaient P demander l'hormone pour leurs enfants, d'autres ont commencé à le faire de 
leur propre initiative. Plusieurs jeunes adolescents ont découvert l'effet anabolisant de 

lTHCh sur les muscles et ont cornmenc6 à s'en procurer sur le marche noir (Schrof, 
1992). L'excés d'hormone de croissance peut cependant avoir des effets nefastes. 
comme le ddveloppement de l'acromégalie, où la croissance des os des mains, des 
pieds et du visage est excessive. Ainsi, l'utilisation de cette hormone pour 'traiter" des 

individus sains peut être remise en question (Hubbard et Wald, 1993). 

Afm de s'assurer un marché toujours plus important pour leur hormone 
g6n6tiquement modifiée, Hi Litly et Genentech atnent une impoltante campagne de 
marketing et de relations publiques qui définit la petite stature comme une maladie. Les 
chercheurs de cette compagnie prétendent que les enfants dont la taille se situe dans les 
3 % plus petits, du même groupe d'âge, pourraient être considérés comme anormaux et 
devraient avoir accès B I'HCh (Werth. 199 1). Or, cette vakur ne comporte pas une 
grande signification puisque dans toute distribution normale, et la courbe de croissance 

- - 

malades et détenant un meilleur revenu, encourage les compagnies à investir dans la publicité dirigée 
vers le consommateur (Law, 1998). 



ne fait pas exception, il y aura toujours un 3, 5 ou 10 46 plus élevé et plus bas, peu 
importe la distribution. Ana d'évaluer L'effet de 1'HCh sur les enfants petits, non 
déficients en l'hormone de croissance, le NIH mène actueiiement une recherche, 
échelonnée sur 12 ans, qui est partiellement ~ubventio~ée par Eli Lilly. Pour fain t a k  

les critiques qui reprochaient au MH de f a k  des expériences sur des enfants nonnaux 
en les soumettant à des risques inutiles, les chercheurs du NIH ont répondu : 'These 
kids nre not normal. They are short in a society that look at that unfavorably." 
("MI3 Hormone Tests", 1992). 

L'histoire de l'humanité nous enseigne que les tendances eugénistek2 ont 

toujours exkt6 dans nos socidtés (Garver et Garver, 199 1). L'avènement du PGH et les 
technologies gCnorniques qui en sont derivées, provoquent une demande insistante de la 
part des families. Pour le philosophe Pierre André Taguieff, "on observe une demande 
eugénique fondte sur l'image d'un horizon de santé pour tous" (De Pracontal, 1992). 

De plus, le désir de l'enfant parfait, ' Y ' t  sur mesure", accentue cette tendance. 
Un eughisme sous-jacent. motive par le profit, fait de surcroît son apparition au sein 
de la boucle récursive composée par l'offre du marché et par la demande des 
consommateurs qui souhaitent des enfants meilleurs, aussi parfaits que possible. 
L'eugénisme basé sur le profit est pernicieux car dissirnuit5 et justif6 par le présuppose 
dductionniste et deterrniniste qu'une déviation de la nome est synonyme de maladie. 

John Lantos a compris l'impoctance que représentait la campagne de marketing 
de L'HCh pour l'avènemnt d'un eugdnism plus que douteux dans notre he 

commerciale : 

"Until growth hormone came dong, no one called normal shortness a 
disease. It's become a dis- only because a manipulation has become 
available and because doctors and insurance companies, in order to 
rationalize their actions, have had to perceive it as one. What we are seeing is 
two things- the commodization of dmgs that are well-being enhancers and 
the creeping redefinition of what it means to be healthy." (John Lantos cite 
par Werth, 199 1 : 47). 

8.3.3. Le profit comme attracteur 

Le chercheur, comme tout the humain, est int6ressé à voir ses projets r réaliser 
et son enthousiasme peut l'aveugler quant aux effets nbgatifs de son travail. De plus, 1 

a L'eugdnisme, prownant du mit grec eugenès (eu: bien et genos. né). déait ta science & 
l'améiioration biologique de I'espke humaine (Garver et Garver, 1991). L'eug6Risme ndgatif signifie 
les efforts po* à améliorer l'espèce humaine en se cîébmsmt dcs dits "indésirables", alors  LE 



est fréquent que les biologistes moléculaires œuvrent comme directeurs, consultants ou 
actionnaires dans les compagnies de biotechnologie, créant une situation de conflits 
d'intérêts (Blumenthal, 1986 ; "Industry Blasts", 1995). En effet, 37 96 des chercheurs 
membres de la NaZi&~f Academy 4 Science. regroupement activement impliqué dans 
l'tlaboration de politiques nationales en science, entretiennent des liens avec l'industrie, 
ce qui met en doute leur objectivité scientifique (Krimslry et al., 1991). On a même 
tmuv6 des situations de conflits d'intérêts au sein du programme USI .  mis sur pied 
par le PGH (Biliings et al., 1992). 

Les projets de recherche et les d6clmtions publiques faites par les chercheurs 
lies à l'industrie, peuvent avoir une influence sur leurs intérêts économiques. Chaque 
nouvelle prophdtie sur un test diagnostique ou un traitement peut influer sur le cours 
des actions des compagnies biotechnologiques. Le chercheur, directement concerne par 
la fluctuation des actions, aura tendance ik interpréter ses résultats de recherche de la 
manière la plus optimiste possible, d'où les nombreuses dkclarations sur l'importance 
des découvertes en genttique ; déclarations qui ne cessent d'accroître les attentes (et les 
déceptions hituns) de la population face aux retombées du PGH. 

Les partenariats qui se sont d6veloppés entre les universitt?~ et les compagnies 
privées, en réponse au pouvoir commercial croissant de la biotechnologie. soulèvent un 
autre probl&me, celui du partage des fruits de la recherche. Alors que les échanges entre 
chercheurs des domaines universitaire et privé ne sont pas un phénomène nouveau, la 

diminution de l'aide fuiancière provenant des gouvernements et de diverses fondations 
a accentué cette tendance. Bien que les chercheurs universitaires profitent 
financihement de teiles ententes, que ce soit sur un plan personnel ou pour des fonds 
de recherche, il s'ensuit une réorientation de la recherche fondamentale vers la 
recherche appliquCe et un ralentissement dans le processus de publication des dultats 
de recherche, afh de permettre le dépôt de demandes de brevets (ZoUa-Pazner, 1994). 

Un attracteur reprhnte un Ctat vers lequel le système dynamique gravite, grâce 
aux interactions au sein du syst*me, pour s'y reposer Cventueliement. Les relations 
complexes et codépendantes des chercheurs et des compagnies de biotechnologie. 
influencées par les forces du march6, defiaissent un attracteur, k profit. Le profit 
représente une force d'attraction en soi, toutes choses Ctant dgaies, dans les rdations 
complexes qui s'étabiissent entre les chercheurs, I'industrie et les forces du marchb. 
Mais il serait faux & dire que les découvertes génétiques, leurs applications et leur 

l'eug6nisme positif comrne les cfiorts &ployés pour encourager la rcpoduction des dits "désidles" 
(Kevles et Hooâ, 1992). 



commercialisation sont uniquement motiv&s par le profit. Le chercheur. convaincu de 

I'impartialiti5 de ses recherches et anim6, en partie au moins. par le désir de participer à 

l'avaacement de la science. gravite pourtant vers le profit, Le scientifique, qui prend 
part aux nombreuses interactions entre les tlCments du systéme, dont, entres autres. la 
demande des consommateurs, les infiuences idéologiques de la socidté et les forces du 
marché, participe à une course au profit qui empêche une réflexion de fond sur les 
implications réelles des applications de la genétique. 

Il existe plusieurs exemples où la compétition entre chercheurs et la quête du 
profit provoquent une course ewnée, qu'elle soit reconnue ou non comme teiie. La 

forte opposition au sein de la communauté scientifique qu'ont soulev6, et que soulèvent 
encore, les vavaux de Craig Venter, utilisant les "expressed sequence tags", est 
pdsentée comme étant une dharche scientifique avant tout préoccupée par la qualité 
des résultats obtenus. Or, il a p p n t  assez clairement que les réticences ii I'endmit de 

Venter s'expliquent en partie par I'envie, surtout de la part des chercheurs ayant des 
intérêts fmanciers dans l'tlucidation du génome et qui n'apprécient guère 
l'appropriation qu'en fait Venter (Marshall. 1994~). Un autre exemple est la "chasse 

aux gènes" où la course pour le profit augmente les injustices Nord I Sud en aggravant 
la pauvret6 des populations de I'htrnisphère Sud. 

8.3.4. L'importance du contexte et du temps 

Le contexte et le passage du temps prennent une importance toute panicuiière 
dans la mise sur le marché d'organismes génktiquement manipul6s (OGM). Les 
biologistes moléculaires et les représentants de compagnies de biotechnologie 
prétendent que la disdmination ii travers k monde d'OGM ne s'accompagnera pas de 

condquences environnementales sérieuses pour la planète (Bedan et Lewontin. 1998). 

Pourtant. nous le savons. l'application de nouvelles technologies entraîne presque 
toujours des conséquences nefestes inattendues. Le principe de l'écologie de i'action 
stipule que toute action humaine subit une dérive dès lors qu'eue est entreprise. 
L'action humaine ne a dbfinit donc non pas par rapport aux intentions de l'instigateur 
mais plutôt par rapport B sa d&îve (Morin, 1980). Ce principe est d'autant plus vrai 
daas le cas du g6nie g6ndtique qui ne possède aucune b'écologie prédictive." La 
dissémination d'organismes génétiquement manipilés peut enaainer la poliution 
gén6tique. déjh apparente, et risquer la destruction d'habitats, la déstabilisation 
d'Çcosystèmes et la diminution de la diverute biologique de la planète (Rehmann- 
Sutter, 1993). L'exempk des plantes ûmsg&iques, résistantes aux herbicides ou aux 



parasites, fait ressortir la nécessité de prenâre en consicidration le contexte et le passage 
du temps d m  l'évaluation du risque de pollution genétique. 

Dans le but d'accroître leur part du marché pour la vente d'herbicides. les 
compagnies agiochimiques ont d é  des cultures transg~niques qui tolèrent leurs 
propres herbicides. L'objectif visé €tant la vente de graines brevetées, dsistantes à 

chaque marque d'herbicide, stimulant les ventes de graines et d'herbicide. En thborie, 
les agriculteurs poumient appliquer I'bubicide à n'importe quel moment de l'année 
sans risquer de tuer leurs culhues. diminuant, selon les représentants des compagnies, 
la consommation en herbicide. Plusieurs sont d'avis que l'effet opposé sera observé, 

soit une consomnation accrue d'herbicide puisque les cultures ne risquent rien à être 

traitées plus souvent. Une consommation accrue d'herbicide pourrait alors mener au 
développement de mauvaises herbes résistantes aux herbicides. 

En raison des effets potentiellement ndfastes d'une utilisation massive 

d'herbicides sur la fercilit6 des sols, sur la qualitt de l'eau et sur les insectes bénéfiques, 
il est urgent de tenir compte des effets environnementaux. ne serait-ce que pour le bien- 
être et la swie  des gkntrations hitwes (Steinbrecher, 1996). 

L'utilisation de cultures r6sistantes aux parasites entraîne des consbquences 
écologiques similaires, avec le dkveloppement probable de parasites résistants aux 
pesticides. Pratiquement toutes les cultures r6sistantes aux parasites contiennent un 
gtne d6rivC d'une bacttrie, normalement présente dans le sol. &cillus thuringiensis. 
Cette bactérie produit une protéine âénomm6e Bt prototoxine qui, lorsque consommée 
par un insecte, est activde par les sucs digestifs et détruit le système digestif du parasite. 
La Bt toxine naturelle est utilisée comme biopesticide B travers le monde. Contrairement 
au mode de fonctio~ement de la Bt toxine naturelle, la toxine transgenique est active 

pendant la croissance de la plante et a un effet sur plusieurs organismes, pas seulement 
ceux l'ayant consommée (Steinbrecher, 1996). D'où l'inquiétude. fondée, du 

développement d'insectes résistants à la toxine géndtiquement rnanipulke. En effet, une 
résistance au biopesticide de bacillus thuringiell~~s a &té documentée il y a plus d'une 
décennie (Rissler et Melion. 19%). En 19%, ces craintes ont été confinnées lorsqu'une 
saison agricole particuii~remait chaude s'est annoncée. entraînant une série de 

conséquences non anticipées dans les cultures transgCniques de coton. semtes de part et 
d'autre de la région agricole du Sud des États-unis. En périodes de chaIeur et de 

sécheresse, les plantes. en général. ont tendance à diminuer leur pduction de 

prottines. Les cultures üansgdniques de coton. NuCom de Monsanto, ne font pas 
exception et ont Cgalement diminué leur production de Bt Toxine. L'anthonome des 
cultures de cotonnier se multiplie particulihnent bien en temps chaud et sec, au 



contraire. La combinaison de la production niminuée de Bt Toxine et du àéveloppement 
accru des parasites a provoqué l'émergence d'une situation désastreuse pour les 
cultures transgéniques ; plus de la moitié des cultures semées a eté dtvastée (Kaiser, 
1996). Par ailleurs. lors des tests de performance des cultures transgeniques, 20 % des 
parasites survivaient à la toxine. Un taux de survie idéal, soulignent les tcologistes, 
pour provoquer le dtveloppement de souches résistantes (Fox, 1996). 

Les écologistes soutiennent que le mdpris de considérations teîles que le 

contexte, au sein duquel est introduit un organisme génétiquement manipul6. et le 
passage du temps dans des ph6nom8nes de bio amplifi~ation'~ par exemple, risque 
d'accentuer les dommages iafligés à la planète par la dissémination de produits du génie 
génétique. La plupart des biologistes mol~culaires et les compagnies qui œuvrent dans 
ce domaine rejettent ndaamoins les mises en garde contre la pollution génétique, 
diterées par les écologistes (Rifkin, 1998b). Ces considérations sont le plus souvent 
QaxtCes du revers de la main. Pourtant, ignorer les signes précurseurs d'une pollution 
g6nCtique Ctendue pourrait signifier un avenir où la pestilence et la famine seront 
répandues. La question se pose de savoir si nous avons une responsabilité envers les 
gdnCrations fùtures. 

8.3.5. L'importance de la culture 

La lutte p u r  le contrôle du capital génttique terrestre qui sévit entre les fmes 
multinationales du Nord et les pays de l'hémisphère Sud. représente l'un des conflits 
&onorniques et politiques les plus importants de cette fin de siècle. (31 ressent de plus 
en plus la "chasse aux gènes comme" une usurpation des comaissances et des 
ressources indigenes, don que les marchés mondiaux passent d'une économie fondée 
principalement sur les combustibles naturels et les métaux nues à une économie axée 

sur les ressources biologiques et gCn6tiques (Rifkin. 1 998a). Les politiques uniformes 
de propriété inteUectue11e que cherchent à instaurer certaines compagnies de 

biotechnologie, ainsi que k système des brevets, reconnaissent uniquement des droits 
privds et excluent toutes les co~aissances. idées ou innovations élaborées par les 
autochtones vivant dans les villages ou les tribus ( R i e ,  1998a). Ces politiques vont 
B l'encontre de la priorite accordt!e* par les cultures traditio~elles. aux droits coliectifs. 
L'exemple des controverses soulevées par la tentative de la compagnie Gmce de 

" La bio-amplification est le phénomène où la concentration d'un pesticide se retrouve en haut & la 
chaîne alimentaire il des conccntraiions beaucoup plus éïevées que celles appliquées à l'origine, Le 
pMnomène & biolamplification a sculemcnt été decouvert à la suite de deces inexpliqués d'oiseaux. 



breveter l'azadirachtin. composante de l'arbre neem reconnue depuis toujours par les 
Indiens pour ses propri&es bénéfiques, illustre ce confiit. 

L'opposition enm les cultures h?iditiomeiies et la culture tkonomico- 
scientifique de l'h6misphère Nord. se situe tgalement au niveau de l'éthos. c'est-Mire 
des croyances fondamentales sur la destinée et sur le sens de l'existence humaine (Roy 
et al.. 1997). Ainsi. en réaction B la demande de brevets par k gouvernement américain 
pour la lignée cellulaire de l ' h d k ~ e  Guayrni, abordée plus t6t dans ce chapitre, Isidro 
Acosta. le pdsident du congrès génbral Guaymi exprime un profond dtsaccord 3 
l'endroit de la science qui manipuk la vie humaine : 

"1 never imagined people would patent plants and animals. It's 
fundarnentally immoral, c o n w  to the Guaymi view of nature, and our 
place in it. To patent human material (...) to take human DNA and patent its 
product (.. .) that violates the integrity of life itself, and our deepest sense of 
morality ." (Shand, 1994). 

BA. L'élaboration d'une pensée complexe 

8.4.1. Récapitulation de la complexité de la question 

Nous avons identifié plusieurs caractéristiques refldtant la complexitt5 du 
commerce du gène. Une récapitulation des points saillants de cette discussion suit. 

Des présupposés et des mythes contemporains influencent les approches 
scientifiques et les comportements sociaux. En premier lieu. le réductionnisrne et le 

d6tenninisme biologique sont des présupposés qui infiuencent granâement les 
rn6thcdes et les modes d'explication du monde, des objets et des sociét6s. 
Deuxi&mement, parmi les mythes contemporains qui marquent l'homme et qui 
l'intluencent dans tous les aspects de sa vie. mentionnons l'id6ologie du @ne, la 

santé parfaite, l'enfant panait et la vie comme projet exclusif de l'homme. 

a Des boucles récursives et d'autres interactions complexes entre les différents 
intervenants du commerce du $&ne (chercheurs. industrie, population) apparaissent. 

Les dilemmes souiev6s dvoluent dans le iernps, comm par exemple dans les cas de 

pollution gedtique et de la bioampIification. 



Le contexte physique et culturel joue un rôle dans les programmes qui tvaluent les 
implications &biques, légales et sociales (ELSI) du corne du géne. D'abord, la 
prise en consid&ation du contexte est apparue comme ttant particulièmnent 
importante dans le cas de la dissémination des organismes génétiquement manipulés. 
Sur le plan cultwel, on a pu mesurer k rôle joué par les diffdrences cul~ueiles quant 
à t'importance portée au droit collectif versus les droits individuels, et par rapport à 

la portée phiiosophique des gestes posés, par exempte dans la "chasse aux gènes". 

Le profit représente un attracteur au sein des relations complexes entre les 
chercheurs, l'industrie et la population. 

La dissémination d'organismes génétiquement manipulés provoque la crise de 
l'environnement et met en &idence le principe de 1'6cologie de l'action. 

L'utilisation et la mise en marche des technologies dérivees du projet du gdnome 
humain (PGH) ont des implications sur la pauvreté mondiale et sur les g6ntrations 
futures. 

Les dtcouvertes en biologie moléculain mettent en évidence une dialectique 
asservissement / émancipation. 

Une dialectique dkpendance / independance fait son apparition au sein de la dation 
entre les chercheurs et L'industrie. Nous avons vu que les chercheurs dépendaient 
financièrement des compagnies, chnt donné la diminution de fonds en provenance 
de sources publiques, et en raison des contrats et des brevets üant les diff'rents 
partenaires. L'indtpendance des chercheurs p u  rapport aux compagnies provient du 
fait que le âéveloppement de nouvelles découvertes et d'applications est déterminé 
par la boucle récursive dynamique constituée par l 'ofh ci la demande et non pas 
uniquement par une p&ption hiérarchisée. 

Les questions de génétique des populations comportent une complexité diffdrente de 

celle retrouvée dans les questions concernant les individus seuls. 



8.4.2. La méthode pour la complexité 

Toute connaissance subit une detemination sociologique et culturelie qui devrait 
&tn reconnue. Or, la science mise sur l'objectivité du savoir et ndglige la subjectivité 
humaine. 

Afin de recomattn et d'analyser les mythes et les valeurs qui marquent 
I'homme et qui I'influencent dans tous les aspects de sa vie. y compris la connaissance 
scientifique, fi est adcessaire que la raison devienne autocritique et ouverte. En d'autres 
termes, il faut réintdgrer l'observateur dans l'observation (Morin, 1977). Le manque de 
réflexivité de la science se retrouve &galement en bioéthique où les chercheurs ont 
tendance & ignorer leurs propre valeurs morales et les fondements t5pistémologiques & 

leur discipline. La bioéthique traditionnelle tend à réifier sa propre logique et à formuler 
des principes gkneraux et absolus sans identifier ni évaluer les présupposés sur lesquels 
ces principes se basent. À l'instar de la pratique scientifique réductionniste, h 
bioéthique. et en particulier l'éthique appliquée. quoique consciente de ses origines 
occidentales, a tendance il considdnr ses principes, ses perceptions et son mode de 

raisonnement comme étant objectifs, impartiaux et, par le fait même, socialement a 
cultweiiement neutres et universels. Pourtant, les dilemmes soulevts par la rencontre 
des cultures de I'Mmisphére Sud et de la culture économico-scientifique de 
I'h6misph6~e Nord, dans les conflits liés à la "chasse aux ghes", indiquent bien que la 
bidthique devra dkvelopper une sensibilite face au multiculturaiisme. We d e n  
reco~aître et respecter les cultures dont les priorités divergent de celles normalement 
prisdes en Occident, surtout par la classe professionnelle blanche, anglo-saxonne. Un 
autre exemple de dissension est la priorite accodée, par les cultures uaditionneiies, awc 

droits collectifs, en opposition à l'individualisme et à l'autonomie, considérés cocnme 
fondamentaux dans la pratique actuelle & la bioéthique. 

La raison autocritique et ouverte. permettant un dialogue avec les mythes et les 
valeurs qui influencent l'homme. permet Cgalement l'accès aux autres sphtres 
d'influence que c e k  nonnalement reconnues. II y a une meilleure commw*cation 
entre ces diffdrentes sphéres parce qu'elle devient consciente. La pensée complexe 
s'efforce de concevoir Les liens et les ciifferences entre les types de co~aissance, alors 
que la pende classique simpiifiante les disjoint ou les unifie par une réduction mutilante 
(Morin, 1990). L'objectif à atteindre est la connaissance muitidimensioaneile. 



La bioéthique habituelle se cantonne à la science et à la médecine et ne considère pas 
suffisamment le rôle jou6 par l'économie et la politique. Pourtant, ces différentes 
sphères communiquent entre elles de maniere organisationneiie, comme nous avons pu 
le constater dans le cas où les diffbrents intervenants en jeu dans le commerce du gène 
(chercheurs, industrie. population) interagissent au sein de boucles récursives. Nous 
avons vu que la demande du consommateur provoque l'offre de l'industrie, rendue 

possible par l'implication du chercheur qui. même s'il est inconscient des influences 
idtologiques. sociales et scientifiques qu'il subit. participe activement à la quête de 

profit en satisfaisant l'idéal scientifique et la demande sociale, devenue besoin. 
En bioéthique, la primaut6 de l'individualisme et des relations contractuelles 

entre individus adultes consentants, tend à minimiser l'importance des responsabüitts et 

des engagements que l'individu prend envers autrui (Fox et Swazey. 1984). Les 
vaieud4 qui déterminent les liens entre individus et les liens entre l'individu et la 

communauté, incluant les étrangers et les générations futures. sont alors assimilees à 

des valeurs sociologiques. thdologiques ou religieuses plutôt qu'à des valeurs éthiques 
ou mordes (Fox et Swazey. 1984). Le discours bioéthique le plus courant préfere un 
langage axé sur les droits individuels à un langage mettant en valeur les 
"nsponsabilitCs" et "d'obligations". Le recours au concept de "responsabilité" touche 
ainsi presque uniquement les exigences n6cessaires i la promotion des droits 
individuels. 

Il apparaît clairement que les mCthodes et le langage de la bioéthique 
traditionnelle ne sont pas appropriés pour examiner les implications de l'utilisation et & 

la mise en marché des technologies derivees du PGH sur la pauvret6 mondiale et sur les 
générations futures. Seule une methode pour la complexité en bioéthique semble à 

même de saisir les interrelations complexes et interd6pendantes des differents 
intervenants pour, Cventuellernent, percevoir l'ampleur des implications éthiques et 

leurs cons6quences. 

Une préoccupation principale de la bidthique est la répartition de ressources 
limitées pour les soins m6âicaux. la recherche et le développement. Les ressources dont 
on parle en bioéthique sont surtout matérielles. principalement tconomiques et 
technologiques. Pourtant, les dtcouvertes issues du projet du gCnome humain et les 
nombreuses applications qui en sont faites. surtout dans le domaine du génie gdnciquue, 
ont un impact très important sur les ressources et les richesses de notre terre qui 

La gentiilesse, la sympathie. la générosité, I'dmiime. le sacrifice et l'amour poussent I'individu 1 
agir de manikre auto-transcendante pour autrui (Fox et Swazey, 1984). 



deviennent Vés rapidement limitées ou tariesJ5. La bioéthique traditionnelle se 
pr6occupe peu de la crise de l'environnement mais. aujourd'hui, ii est devenu 
impossible de ne pas en tenir compte. L'environnement affeçte directement la sant6 et 
indirectement la richesse des pays qui doivent fain face à la croissance de maladies 
reliees à l'environnement et créer des programmes d'assainissernent onéreux. 

Le principe de bienfaisance, primordial en éthique appliquée, se limite à 

l'individu. Au lieu d'être perçue comme une vertu indépendante, la bienfaisance est 
g6n6ralement conçue comme faisant partie d'un ratio colits-Mnéfices. En réalité, la 
biedaisance correspond davantage à un principe de "minimisation de torts" qu'à une 
'maximisation de biedaits" (Fox et Swazey, 1984). Ce raisonnement est perceptible 
dans le langage utilisé par les chercheurs et les industriels qui cherchent ih justifier la 

disstmination des produits du génie génttique. Pour soutenir cette biotechnologie, 
pensent-ils, on doit relativiser le fisque de cette technologie par rapport aux risques 
associts à d'autres pratiques industrielles. Ainsi. plusieurs laboratoires préfèrent 
l'expression 'Ytude d'impact" plutôt qu' bb6valuation des risques". Les risques 
potentiels sont dgalement 6valués en fonction des Mnéfices de ces techniques pour 
l'environnement, par exemple la diminution de l'usage d'herbicides (Haben. 1994). 

Mais l'application de principes universels se révèle insuffisante pour traduire la 
cornplexit6 des dilemmes kthiques qui impliquent plusieurs intervenants en interaction. 
Les principes gCn6raux risquent d'être utilisés à tort et il travers. au mCpris des 

sp6cificitCs du dilemme en question. 

Le présupposé réductionniste selon lequel les phtnomènes sociaux résultent de 

la somme des comportements individuels trouve un &ho en bioéthique traditio~eile où 
ce qui est externe h l'individu est cens6 être "l'intérêt public". ih savoir la somme des 
droits, intérêts et d6sirs d'un groupe d'individus. De cette manière, les principes 
gouvernant l'action sont réduits aux individus et ne s'occupent pas des individus en tant 
que membres d'une communauté (Caliahan, 1990). Le ddpistage gendtique de 

maladies, et tout spécialemnt de maldies multifactorieks. dans des populations 
saines, comporte des répercussions psychosociales et risque d'accentuer la 
discrimination gdnCtique fondée sur des données emnées. Non seulement la présence 
d'une mutation, détectée chcz un individu sain, ne signifie pas nécessairement 
l'existence d'une prédisposition à dCveloppr une maladie multifactorielle (et ne répond 

IS Les ressoyrces de ta pIan&te diminuent dangereusement B cause & plusieurs facteurs dont. entres 



donc pas ii un objectif préventif), mais cette information peut être source de problèmes 
psychologiques et de discrimination future pour l'individu en question. Du reste, les 
fonds gouvernementaux ailoués à un ddpistage à grande échelle ne seraient-ils pas 
mieux investis ailleurs, puisque les données g6aétiques ne sont pas prédictives et 
qu'une situation économique précaire règne ? Cet exemple souligne le besoin de 

d6passer le mdde  du décideur individuel, si prépondérant en Cthique traditiome11e9 
pour adopter une méthode pouvant intégrer les réalités sociales et poütiques (Caiiahaa, 

1980). 

L'approche traditionnelle en bioéthique repose sur des 
distinctions dichotomiques entre l'individu et le groupe, Iiobjectivit6 et la subjectivitti. 
les droits et les responsabilités, l'indépendance et la dépendance (Fox et Swazey, 

1984). Il est pourtant utile de pouvoir tenir en tension des termes antagonistes afin de 

les rendre récursifs. Les dialectiques émancipation I asservissement et 

dépendance / ind6pendance. soulev6es dans l'analyse du commerce du gène. montrent 
que la coexistence de phénomènes convadictoires n'est pas rare. Au contrain. comme 
l'a établi Edgar Morin, I'intdgration. la relativisation et le maintien de termes 
antagonistes assurent le developpement et la survie des phdnomènes organids (Morin. 
1995). L'élaboration d'une pensée complexe, nécessaire au &veloppement d'une 
mdthode pour la complexité en bioéthique. doit pouvoir reconndtre et entretenir I'union 
des termes opposés et des contradictions qui surgissent au cours de I'dtude. 

8.4.3. La pende complexe dans le commerce du gène 

Le commerce du gène souliive plusieurs dilemmes kthiques, décrits et analysés 
en partie par I'Çthique traditionnelle, qui se concentre sur les implications et les 
conséquences du projet du gdnome humain. Plusieurs aspects du commerce du &ne, 
sous-jacents aux questions étudi&s, demeurent toutefois dans l'ombre : les 
interrelations entre les dilemmes, les interactions entre ies intervenants des différentes 
sphéres d'activité impliquées dans le commem du gène. les présupposCs et les mythes 

contemporains ainsi que le contexte socioculturel des dilemmes dthiques soulev&. Ces 
particularités. révél6es par une approche bioéthique complexe, ajoutent une perspective 
historique, sociale et culturelie aux dilemmes éthiques et amènent le chercheur à 

comprenâre l'origine et i'6volution des problèmes. L'Cnide complexe du commrce du 

autres, une surconsommation, la diminution de la diversité géndtique eVou la pollution génktique, 



gène permet de cibler certaines caract6ristiques que la méthode pour la complexité en 

bioéthique devra développer. Cette méthode devra comporter les caractéristiques 
suivantes : 

Elle devra être réflexive, c'est-Mire prendre conscience de ses propres 
déterminations sociologiques et culhiniies afin de mieux s'en détacher. 

W e  devra développer une sensibilité face au multicuturaüsme. 

Eiie devra tenir compte du contexte physique, historique, social et culturel. 

Elle devra tenter de concevoir l'articulation entre les difftrentes sphères d'activité, 

c'est-à-dire élaborer une connaissance multidimensionnelie. 

Elle devra consid6rer l'importance des relations entre individus. 

Elle devra adopter un langage offrant un équilibre entre les "responsabilit6s" et les 
"droits individuels". 

Elle devra se montrer attentive à la pauvret6 dans le monde. 

Elle devra être sensible au sort des gCnCrations hiaires. 

Elle devra percevoir les interrelations complexes et interdépendantes entre les 
differents intervenants. 

Elle devra tenir compte de la aise de l'environnement. 

EUe devra replacer l'individu au sein de la communauté, à savoir intégrer les rédités 
sociales et politiques dans l'analyse Cthique. 

Elle devra pouvoir maintenir en tension des termes antagonistes et des contradictions 
qui 6rnergnit au cours de I'6nidt afin de les rendre récursifs. 



Tableau no 1 : Approches dcsprotocof~s de TG et cmcer 

Immunothérapie 

Rendre les cellules 
normales plus 

résistantes au traitement 
existant ou 

sensibiliser les cellules 
anormales Q un 
traitement 

Compenser l'effet 
cancCrig&ne d'une 

mutation d'un g a t  ou 
bloquer l'action d'un 
oocog&ne 

Immunothérapie 
adoptive 

Immunothdrapie 
active 

Modification ex vivo des cellules 
immunitaires pour leur faire produire 
des cytokines qui détruisent la tumeur 

- -  

Augmentation du caractère "étranger" 
des cellules tumorales 

Empoisonnement des tumeurs par 
I'introduction de gènes gouvernant la 
synthèse de toxines par la 
transformation d'une substance non 
toxique en un poison provoquant la 
mort des cellules tuniorales 

Protection des cellules normales contre 

les médicaments anticancéreux grâce à 
l'incorporation de gènes de résistance 
aux médicaments 



Tableau ao U a : Les princpola société.. de biotechnologies impliquées dans la TG, la 
vecteurs et Ics cibles (Source : Doùet, 2994 : IIIU) 

SYSTÈMES NON MRAUX OBJECTIFS 

GeneMedicine 
(Houston, Texas) 

Vecteurs 
sya thétiques 

(in vivo ou ex vivo) 

Therexsys (Keele, 
Grande-Bretagne) 

Méthodes 
physiques 
(in vivo ou 
ex vivo) 

TargGTech 
(Carlsbad, Californie) 

Targeted Genetics 
(Seattle, Washington) 

C, MG (hémoglobino- 
pethies). MI (sida), ML 

ADN "auH 
(in vivo) 

MG (hypercholestéro- 
Iémie, hémophilie), MI 
(hépatite B) 

C, MCV, MG, MI 

Vical Inc. (San Diego, 
Californie) 

1 

Transgene 
(Strasbourg, France) 

1 

C, MG (mucoviscidose, 
myopathie de Duchenne) 

Agracetw 
(Middleton, 
Wisconsin) 

Vical Inc. (San 
Diego, Califomie) 

Transkaryo tic 
Therapy Inc. 
(Cambridge, 

Massachusetts) 

C, MCV, MG (hémophilie, 
mucoviscidose). MI. V 

D, MG (hémophitie, 
déficits en hormone de 
croissance, en 
érythropoïditine) 

MI : Maiaâics infkcticu~s 

ML : Maladies lyroromiaics 

MND : Maidies ncuroddgddnrivcr 

MM : Maladies musculaires 

R : R é s ~ c  h ia chimiotMrapic 

v : vlccins 



Aubes (virus tdino- 
rrrociO AAV, virus 

de l'herpès) (ex dw) 

DU, MI (inf'cctions par 
cytomigalovirus, sida) 

C (RI, MG, MI (sida) 

C, MCV, MG (AD& 
mucoviscidose, maladie de 
Gaucher, hemoglobinopathie) MI 
(si&), MND 

b 

C, MG (hémophilie), MI (sida et 
autres maladies virales) 

Tableau no II b: L a p r i n c i j k  *Biotechsn impliquhs dans la TG (Sorm : M e t ,  1994 : I I  IO) 

SYSTÈMES WRAUX 1 OBJECTIFS 

Targctcd Genetics 

C, MG, MI, MCV, MH (maladies 
hépatiques) 

Vecteurs dtrovinux 
(ex vivo) 

Gcll Genesys 
(Fostcr City, Californie 

Introgène (Risjwijk, 
Pays-Bas) 

Somatrix Therapy 
Corp. (Alameda, 
Cal ifomic) 

Targctcd Gcnctics 
(Seattle Washington) 

Viagene Inc. 
(San Diego, Californie) 

C, MG (mucoviscidose, maladie de 
Gaucher), MI (sida, inf. A CMV) 

Gen Vcc (Rockville, Maryland) 

Vecîeun 
rdCnovirrux 
(a dm) 

A, C, MCV, MG (mucoviscidosc, 
maladie de Gaucher), ML, MND 

Genttic Therapy Inc. (GTI) 
(Gaithersburg, Maryland 

Transgène (Strasbourg, France) C, MG (mucoviscidose, 
myopathies de D.), MI (sida) 

MG (mucoviscidosc) 

Applied Immune 
Sciences (Santa Clara, 
Caiifomk) 

A : Arthrite 
C:Concct 
D : DU#* 
DU : Production de cellulcs "doanrw universel" 
M W  : Maladies c u d i ~ ~ v ~ r i r c s  
MET : Mildies m6tBbOlisua 

C, MG (himophilie, 
himoglobinopathies), Mt 

Avigcn (Alamcda, 
Californie) 

MI : Maladies i n f c c t i ~  
ML : Maiadiks iyrownaiala 
MND : Milrdicr n n i ~ d a C r a t i v u  
MM : M a i d u  murculsira 
R : R&istmœ i Ir chinWothér8pic 
v:vrcins 

MG (himoglobinopaîhics), Ml 
(hipatite B, sida), C 



Tableau no III : La RbD en giiarriiacogdmoin~uc, Annonces de nouveuirr 

Compagnies Date de 
l'annonce 

Développements 

Abbot 
Genset 

Juillet 1997 Les compagnies signent une entente en 
recherche pharmacogénomique totalisant 43 
millions S US dans laquelle Abbor développe 
les trousses diagnostiques et Gemet développe 
les nouveaux médicaments. 

Genaissance 

S mithKline Beecham 
Incyte Phannaceuticals 

Septembre 1997 

Septembre 1997 

Les compagnies lancent une nouvelle füiale 
conjointe, Diadaus, afin de développer des 
trousses diagnostiques pour des gènes impliqués 
en phannacogénornique. 

La compagnie reçoit 5 fonds de dévelop- 
pement du gouvernement américain totalisant 
2.5 millions $ US afin de développer de nou- 
veaux médicaments basées sur la génomique. 

A r r i s  
se¶= 

(Axy S Pharmaceuticals) 

Parke-Davis 
Genzyme Moleculw 

Oncoiogy 

- - - 

compapie crée un nouveau centre de 
recherche dédié à la recherche en 
pharmacogénomique. 

Novembre 1997 

G laxo Wellcomel 
Affime trix 

Hewlett-Packard 

Millenium 
Pharmaceuticals 

La pharmacogénomique représente une des 
orientations de recherche principales de la 
compagnie Axy& nouvellement créée par la 
h i o n  de Arris et Sequana. 

Novembre 1997 Purke-Davis signe une entente de 9 millions 
$ US avec Genzyme afin d'utiliser la techno- 
logie génétique de celle-ci en phannaco- 
génomique. 

Décembre 1997 Afimerrix (filiale de Glmo Wellcome) 
introduit des nouvelles trousses diagnostiques 
pour la phannacogénomique. 

Decembre 1997 La compagnie crée une nouvelle filiale, 
Millenium Predictive Medicine, dont l'une des 
orientations de recherche est la 
phamacogénomique. 

rr 

Chiroscience 

Eurona Medicai 

? 

Mars 1998 

- ~ & e r  1998 

La compagnie M e  une nouvelle ffile, 
Rupigene, dévouée presque entièrement aux 
technologies de pbomiscogénomiques. 

La compagnie finance la mod6iisation de 
systèmes pharmacogénomiques et de tests 
diagnostiques pour un montant de 8 millions S 
us. 
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CONCLUSION 

1. Pourquoi cette thPse ? 

1. La recherche rn&hoddogique en bioéthique 

L'évolution de la biotthique et des discussions sw la méthodologie dans œ 

domaine denote un malaise croissant dans la littérature spécialisée par rapport aux 
approches m~thodologiques actuelles, favorisant une logique ddductive, et par rapport 
aux fondements de la bioéthique traditionnelle. qu'il s'agisse de l'individualisme, de 
l'autonomie ou de la primaut6 des droits individuels. 

L'approche deductive des thbories de principes, surtout celle promulgude par 
Tom Beauchamp et James Childress (1979). domine la recherche m6thdologique en 
bioéthique depuis la demi5re dtcennie. L'appiication de principes nléve d'une pensée 
rationaliste, trop éloignée de la cornplexit6 des situations réelles. La dtmarche deductive 
propre Zi 1'6thique appliquée suppose que tous les membres de la sociCt6 partagent la 
même philosophie. ce qui est une illusion dans notre soci6té pluraliste. Ce type 
d'approche sous-estime l'infiuence des d6terminants socio-culninls et historiques des 
dilemmes Cthiques. 

L'importance excessive accord& iî l'individualisme, à l'autonomie et aux droits 
individuels occulte la complexité des relations humaines, trop souvent réduites B des 
relations contractueiles. L'&que de l'autonomie renforce l'idée que se& est 
obligatoire une responsabilité de l'individu dans des relations libnment choisies entre 
adultes consentants. Une telle conviction n'encourage pas la prise en compte des 
retombées sociales actueiles et futures des actions humaines. La morale privée et la 

morale publique sont aian trop clairement diff&enciées. Par aüleurs, la terminoIogie 
&rivée du &oit, qui attire l'attention sur les individus plut& que sur la socittt, s'adapte 
@aitement h l'individualisme nord-ecaia.  Eile défit les repères du langage de h 
bioéthique. 



Bien que l'histoire rie la bioéthique puisse apporter des déments explicatifs à h 
prépddrance du langage des droits et de i'autonomie en bioéthique 1, la CO-dépendance 
de l'individu et de la societd, lTinterd6penciance mondiale et la portée croissante (dans le 
temps comme dans l'espace) des développements technologiques, indiquent les limites 
et les risques d'un tel choix de socitté. 

Plusieurs auteurs independants (Daniel Callahan, Hans Jonas, Stephen 
Toulmin, Renée Fox) et maints regroupements (les b'communautaristes". les 
4bparticularistes", les feministes entre autres) tentent d'apporter des alternatives ii 

lT6thique appliquée pour e ~ c h i r  d'€l€ments nouveaux les visées de la biodthique. 
D'autres auteurs tels que James Gustafson, Van Rensselear Potter, Grakr et 

Thornasma, Paul Ricoeur. David DeGrazia, Damer Clouser et Edrnund Pellegrino 
cherchent pour leur part à Ctablir des liens entre différentes approches méthodologiques 
afm de pallier les lacunes de chacune d'entre elles. Ces perspectives nouvelles. 
résumées dans le premier chapitre de la thèse, traduisent un réel désir de renouveau 
méthodologique en bioéthique. quoiqu'il demeure indéfini. 

2. Un cadre et une époque propices à la redécouverte de la 

complexité 

Le début des annees 90, époque B laquelle cette thèse a été entreprise, marque 
une red6couverte de la théorie de la cornplexitt et de ses applications diverses. surtout 
en Amérique du Nord. Plusieurs livres et articles sur le sujet sont publies et une revue 
spécialisde, portant le titre dv6lateur de CornpIexity. voit le jour au même moment. Les 
idées et les applications des sciences de la complexité fermentent et se multiplient dans 
plusieurs domaines (dconomie, informatique, physique. biologie, politique publique, 
administration) car elles témoignent d'un phdnomtne culturel nouveau. 

La thkorie de la complexité guidait ma réflexion et orientait mes recherches 
puisque j'étais moi-mCme plongée au cœur de cette effervescence intellectwile en tant 

que membre d'un groupe de travail menant une etude interdiscipiinaire sur les 
impiications ethiques légales et sociaks, au Québec. du projet du g6nome humain dans 
le c a b  de la gestion des maladies multifactorielles complexes. 

l Par exemple, la ddcouvette dans les années 60 dcs abus en expérimentation humaine et les 
mouvements & protection & la personne au cours des années 1960 et 1970 ont favorisé le 
déve1oppement du concept d'autonomie. t'avènement & plusieurs cas kgaux en bioéthique ont 
encoumg€ l'utilisation du langage des droits dans cette discipline. 



Paralli!lement, des Liens se sont forges enhe ces diffénntes influences grâce ;i 

des s6minaires de recherche, portant sur Lu Mérhode d'Edgar Morin, un penseur ayant 
lit! complexité et méthode. 

La recherche m6thodologique présente en bioéthique, les écrits sur la théorie de 
la complexité et ses nombreuses applications. ainsi que 1'6laboration préliminaire d'une 
méthode de la complexité par Morin, constituaient un terrain propice à l'avancement de 

la réflexion sur la méthode en bioéthique. Ce que plusieurs auteurs pressentaient dans 
leur recherche m~thodologique en bioéthique. sans pour autant le d é f ~  comme tel, 
pouvait-il comspondre, du moins en partie, B la pensée complexe tek que proposée 
conjointement par les sciences de la complexité et les Bcrits de Morin ? 

II. Le cheminement 

A l'instar de La Méthode que Morin dit avoir écrite comme une "réorganisation 
conceptuelle en chaîne". l'dcrinire de la thèse a été marqut5e par une révision continuelle 
B la lumière des énoncbs subsequents ; un mode d'écriture que Bernard Lonergan 
d6peint comme étant mené dans une perspective changeante (moving vie wpoint). La 
réaiisation de la thèse traduit ainsi l'objet même de la thèse - une mdthode pour la 

complexité en bioéthique - dans la mesure où le travail s'est uansformk au fur et à 

mesure de son avancement, 
La recherche d'une méthode pour la complexité en bioéthique a débuté avec la 

constatation, au chapitre 1, de l'existence d'une recherche m6hodologique active en 
bioéthique. sans que celle-ci ne soit  crit table ment caractCrisée. Lcs aspects contextuels, 
organisationnels, relationnels et historiques qui sont négligts dans les analyses éthiques 
reposant sur une approche ddductive, aussi bien que les implications Cthiques des 

problhnes faisant appel ih une responsabilité de l'acteur, peuvent être ddfinis comme 

autant de caractéristiques complexes des enjeux ethiques de notre temps. 
k ü b  de pouvoir reconnaître la complexité des enjeux éthiques. compiexite 

masquée en partie parce que s'exprimant dans des sphéres d'activité traditionneliement 
jugées être hors du champ d'application de la bioéthique (par exemple l'économie. 
I'&ologie, les sciences politiques. la sociologie) ou par manque d'outils 
méttioâoiogiques pouvant les comid6rer. nous avons abord6 dans le chapitre 2 
I'6volution de la probldmatique de la complexite, ses concepts, ses notions. ses thèmes 
et ses énoncés. 

il est posskle & cecond^tre la complexité à l'œuvre dans les enjeux éthiques, 
mais encore faut41 pouvoir y répondre. C'est pour cette raison que la dcuxitm partie 



de la th& s'est tournée vers Edgar Morin. L'objet de cette partie était d'identifier la 

méthode propos& par Morin, qui pounait faire face B la complexité de notre monde, 
pour ensuite examiner si elle correspondait B celle pressentie en bidthique. Nous avons 
d'abord proc6de à 1'6lucidation du sens prêt6 au mot "mdthode" dans La Mirhode 
(1977- 199 1) de Morin (chapitre 3). 

Edgar Morin &limite les 6lbments qui devront être pris en considération par la 

méthode de cornplexit6 (les antagonismes, le désordre, l'organisation syst&nique, etc.) 
et les visees d'une telle m6thoâe (notamment la "mise en cycle" de la cornaissance). 
Il ne &finit cependant pas précisément de quel type de méthode il s'agit ni de quelle 
manière il convient d'atteindre les objectifs qu'il lui assigne. Dans le but d'éclaircir ces 
considérations, nous avons utiiisé les écrits d'un auteur ayant dbveloppé une mdthode 
transcendantale qui se rapproche sensiblement de la dihode explorée par Morin. 
L'œuvre principale de Bernard Lonergan, Insighr : A Srudy 4 Human Understanding 
(1957). n'envisage pas la problbmatique de la cornplexit6 en tant que telle. quoique 
l'auteur aborde certaines caract6ristiques des systkmes adaptatifs complexes, dont 
l'hergence et I'organisation systdmique, aborddes au chapitre 2. Tout comme Morin, 
Lonergan est ii la recherche d'une méthode pouvant lier enue elles les diffdrentes 
sphéres de la connaissance tout en &nt au-dessus des méthodes spécifiques & chaque 
domaim. Les deux penseurs perçoivent en effet la nature dynamique de la connaissance 
et k besoin d'inclure L'observateur au sein de l'observation. Le dCveloppement de k 
raison critique, qui reconnaît que chaque interprète appartient au monde de ce qu'il 
interptète, s'inscrit en continuit6 avec la réflexion en hem6neutique. en particulier aile 
de Paul Ricoeur. Le chapitre 3 s'attache ii réunir la pensée de Morin et de Loaergan sur 
la méthode dans le but de mieux comprendre ce que pourrait Ctxe une méthode pour la 
complexite en bioéthique. 

Après avoir Clucidé le sens que Morin dome au mot "m6thode9', nous avons 
cherché, au chapitre 4, quel pouvait être l'apport de la cornplexit6 dans I'éIaboration 
d'une méthode. Nous avons évalu6 les nouvelles perspectives. les nouvelles 
approches, les outils m6thodologiques. les possibilités et les buts que la probl6matique 
& la complexitt apportait ii la méthode. L'écriture du chapitre 4 a nécessité un retour au 
chapitre 2 car il fallait Ctabiir un rapport entre Ies concepts de la compiexitt et leur 
application en méthodologie. 

Ayant tente de lier complexitC et m6thode. nous avons voulu, dans le chapitre 5, 
évaluer en quoi le travail de MOM pouvait enrichir la réflexion sur la complexité et sur 
la dthode en bioéthique. Si Morin n'a pas sp6cinquement associe la complexité, la 

mCthode et la bioéthique? nous avons rrchercht dans ses 6crii.s des pistes d'exploration 



qui pourraient être exploitées dans une Ctude approfondie de questions en bidthique. 
En d'autres termes. nous souhaitions aller de la méthode de complexité d'Edgar Morin 
à une mtthode pour la cornplexit6 en bioéthique. 

La m6thode que nous cherchions ii d6ftnir et tlaborer de man.i&re préliminaire, 
ne pouvait Ctre déteminée ii l'avance. EUe devait émerger graduellement, selon les 
enjeux éthiques considCrCs, tel un ordre impliqu6. pour reprendre la notion de David 
Bohm. 

Nous avons alors choisi d'analyser trois exemples d'enjeux éthiques. riches en 
complexité : le clonage (chapitre 6)' l'euthanasie (chapitre 7) et le commerce du gène 
(chapitre 8). Ces études de cas pennettaient de mieux défuiV ce que signifie la 

complexité en bioéthique. Elles permettaient aussi de jeter les bases d'une méthode pour 

la complexité en bioéthique pouvant partiellement répondre ii cette cornplexit& Un 
survol de la manière dont l'éthique traditio~eiie a abordé chacun de ces probkmes 
confvmait les faiblesses des méthodes actuellement employées en bioéthique et 
pumettait de souligner le potentiel d'une rnt5hode pouvant accueillir le désordre. les 

antagonismes et l'organisation complexe, tout en tenant compte du contexte et des 
interrelations entres sphères disjointes. Un retour sur le chapitre 1 (sur la mCthodologie 
en bioéthique), a tté necessaire pour mener ik bien l'analyse des questions ethiques 
soulevées aux chapitres 6.7 et 8. 

La thèse représente un travail pionnier ; celui d'une premitre recherche 
d'envergure sur ce que peut signifier une méthode pour la cornplexit6 en bioéthique. 

La méthode expérimentale utilisée tout au long de la th8se est en concordance 
avec un principe fondamental de la complexitt, soit la necessite de tenir compte de 

l'tvolution et de I'histoire d'une question dans toute analyse complexe. Où en sommes- 
nous au mmc de œ parcours exploratoire ? Car il s'agit bien d'une exploration à la 
rencontre des sciences dites "dures" et des sciences humaines, où les balises ne sont 
pas vraiment fixtes et où, selon Morin, "notre doute doute de lui-même". 

Chaque chapitre de la thèse a Ct6 conçu en fonction de la question maintresse qui 
y etait posée. Ces questions ont fourni un éiémnt de réflexion suppl6mentaire grke 
auquel nous avons pu réorienter sans cesse les explorations subséquentes. 

La premi&e partie de la these comprend une présentation génbrale de la 

problematique. 



Le chapitre 1. qui présente 1'6volution de la bioéthique et les discussions sur la 
méthodologie dans cette discipline, M e  un malaise par rapport aux visées et aux 
méthodes actuelies de la bioéthique. La recherche de nouveaux repères 

méthodologiques ainsi que la tendance à vouloir 6tabiir des alliances entre diverses 
approches traduisent une quête qui s'apparente davantage B un tâtonnement qu'h une 

recherche ciblée. 
Le chapitre 2 expose la problématique de la complexité et précise ses concepts, 

ses outils et ses modèles de recherche. ses principes et ses domaines d'application. 
Plusieurs livres et maints articles ont abordé la theorie de la complexité et les 
applications possibles de cette thdorie. Or, ces écrits demeurent disparates. Cclatés entre 
les diffdrentes spécialités et axés sur des moddes spécifiques ou sur des outils 
méthodologiques particuliers. Le chapitre accorde une importance spéciale à l'évoiution 
de la problématique, ce qui permet d'associer plusieurs domaines d'application de la 

théorie de la complexité. 
La deuxième partie de la thèse éhidie la pensée complexe, fondement d'une 

methode pour la complexité. 6 la Iumitre des k i t s  d'Edgar Morin, en particulier 
La Méthode. 

Le chapitre 3 établit un rapprochement entre les écrits d'Edgar Morin et de 
Bernard Lonergan. deux penseurs qui ont tent6 de développer une methode pouvant 
lier. tout en les distinguant. diverses sphères de la connaissance. (Euvrant dans des 

domaines differents a ignorant apparemment leurs travaux réciproques. Morin et 
Lonergan anivent pourtant à des conclusions similaires quant à la nature dynamique de 
la connaissance. Ils aspirent tous deux à une mtthode offrant un niveau supérieur de 
compréhension, duquel on peut percevoir les parties au sein d'un tout. La comparaison 
des auteurs dome une résonance particuli8re aux écrits de chacun et éclaire le sens que 
Morin attriiue au mot "méthode". 

Le chapitre 4 décrit la maniere dont Morin élabore une pensée complexe apte à 

rendre compte de la complexité du monde, caract&isée dans les premiers volumes de 
Lu Méthude et objet des sciences de la compIexit6. Alors que la plupart des chercheurs 
qui s'intéressent à la complexité s'attardent à exposer les caractéristiques et les 
comportements des systemes complexes, Morin se distingue par une volonté de 

parvenir à une mtthode pour compmdre la complexité et travailler avec elle. 
Le chapitre expüque certains des liens que Morin 6tabiit entre la cornpIexité et la 
méthode. 

Le chapitre 5, dernier des trois sur l'œuvre de Morin, s'attache à réunir les 

aéments iirés des chapitres ptec6dents sur la bioéthique, la complexité, la méthode chez 



Morin et sur le rôle que joue la complexité dans sa méthode. Cette synthèse a pour but 
de définir les fondements d'une méthode pour la complexité en bioéthique. Nous 
empruntons plusieurs pistes d'exploration dans La Mérhode pour mettre au jour certains 
aspects de complexité présents dans les enjeux éthiques qui nous interessent et pour 
forger d'autres pistes qui seront explorées à leur tour dans les trois chapitres 
subséquents. Le chapitre sut de pont e n a  les deux pnmihrs parties de I'ttude, plus 
théoriques. et une partie analytique qui aborde trois problèmes ethiques spécifiques. 

La troisième partie de la thèse consiste en une application des idées et des 
méthodes exposées précédemment. Il s'agit d'analyser les enjeux complexes de trois 
dilemmes éthiques contemporains. 

Le chapitre 6 traite de l'enjeu ethique du clonage. La question du clonage est 
complexe parce qu'elle implique l'interaction des sphères Cconomique. politique, 
légale. médicale et scientifique. Cette complexité appelle une mkthode pour la 

complexité en bioéthique susceptible d'instaurer des liens entre des domaines 
d'expérience et de connaissance v d s .  L'importance de considérer le caractère évolutif 
des questions éthiques ressort de l'etude du clonage. L'emergence des valeun, reflet 
d'une société en évolution. fait ressortir les faiblesses des approches mdthodologiques 
traditionnelles qui pdsupposent l'existence d'un ensemble de principes moraux 
fondamentaux applicables B tous les êtres humains en tout temps et en tout lieu. 

Le chapitre 7 concerne l'euthanasie. Comportant une longue histoire, cette 

question demontre une complexité au niveau des causes de la récurrence des débats. 
L'analyse montre qu'aucune genkration ne pourra n5soudre une fois pour toutes un 
enjeu aussi complexe. La complexité de l'euthanasie se situe en outre sur les plans 
sémantiques et organisationnels. La m6thode pour la cornplexit6 doit ici pouvoir 
concevoir l'organisation d'un systéme complexe, comme la socidté et ses institutions. et 
doit être en mesure de tenir compte de l'aspect historique des problèmes éthiques. 

Le chapitre 8, le dernier de la thèse, se penche sur le commerce du gtne. 
Ce probPme complexe met en jeu des sphères d'activite nonmûement ignorées de la 

bioéthique. Ainsi, l'économie et i'écologie constituent des acteurs principaux dans la 
dynamique organisationnelie du commerce du gène. L'existence de mythes 
contemporains et leur influence sur le dilemme Cthique considéré nécessitent le recours 
B une methode guidée par la raison critique qui amène l'observateur à devenir conscient 
de sa position au sein de l'observation. Prendre un recul conceptuel dans la pratique 
actuelle des sciences bbdures". pour tenter d'opérer une réorganisation critique de la 
comaissance, est l'un des objectifs majeurs de la niéthode pour la complexité en 

bidthique. L'importance du contexte, surtout culturel et g6ogtaphique. ressort 



également de l'analyse complexe de cet enjeu. il est essentiel de concevoir une methode 
attentive au contexte dans lequel sont ddveloppies et appliquées les nouvelles 
technologies et dans lequel surviement et évoluent les enjeux éthiques ainsi que les 
vaieurs sociales. 

L'objectif central de cette thèse est d'ouvrir la voie au développement d'une 
mbthode pour la complexité en bioéthique. 

Pourquoi est4 impératif d'élaborer une telle méthode ? La raison principale 

réside dans k fait que les problèmes qui ont motivé la théorie et la pratique de la 

bioéthique dans les a d e s  60 et 70 (comme par exemple, I'expérimentation humaine. le 
d&eloppement d'unités en soins intensifs, la transplantation d'organes et l'utilisation 
&tendue du respirateur et dc I'h6modialyseur) ont change de nature. Les enjeux en 
bioéthique relèvent désormais de m a m  problèmes complexes, inter-reliks, qui touchent 
à la fois des populations entières et de nombreuses institutions sociales. La bioéthique. 
qui avait mis au point des outils méthodologiques pour répondre à des questions 
linéaires. definies, doit passer à un aum niveau si elle veut suivre I'évolution des 
nouvelles questions Cthiques. Les mtthodes en bioéthique doivent elles aussi evoluer de 
mani6ce B percevoir et B aborder des problémes ayant des implications éthiques sur des 
populations de plus en plus larges, étant d o ~ é  l'interdépendance mondiale. 

La thèse constitue, en soi, une rtponse de la bioéthique à I'accroissement de la 
complexité des dilemmes Cthiques contemporains. En tentant de répondre B la 
complexitt des réseaux de probkmes éthiques inter-di&, la bioéthique elle-même agit 
en fait comme un système adaptatif complexe. 

Cette thèse n'est que l'un des premiers jalons de la réaction adaptative de la 

bioéthique au defi que repdsente la complexification de la sacidté et de ses institutions. 
Mais si la bioéthique ne rrléve pas ce defi. elle risque de jouer un rôie secondaire dans 
la Feponse sociak B L'accroissement de la cornplexit& EUe risque dors de sombrer dans 
l'insignifiance, teiie une p a m  sociale. plutôt que de s'impliquer activement. comme 
elle devrait toujours le f a h ,  dans I'tvofution de la société. 




