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Summary - Pablic policl, enclurdget RtD rather than innottation. upecial\ thrortgh tools

like tax credir r.tr research programmes. These Iools çeem well dc:igned for science hased sectors.

Howeuer, in non intensiu R€.rD sector like agro-faod sector, knouledge and RûD are distihtt-
îed annng diffaent prblir and priuate organisarions, Tbe nmtlter of firn: u,bich bate formal
and permanent R€tD structares is uery low. Do agro-food SAIEs benefit from RûD externali-
ties to innoaate wen tf tbel do not perforru internal RûD ?

The aini of tbis paper is to eualuate ta u,hat extend SMF:^ u'bih da not perform R€tD can
benefit frorn public RûD exrernaliries. A burer andersranding of innouatitn mecbanisms al-
lowt tts tct better design econonic taol.r ta encoarage innrnarion. The paper sbow: tbat Spillo-
uers front ptblir research da exirt nen if absorptiue capacitl af the firnt is lou'.

Résumé - Les pol novarion encouraélenr le plus
souvent l'activité d à des ourils tels que le crédir
d'impôt recherche logiques. De tels ourils sem-
blent bien adaptés esr fondée sur la science. En
revanche, dans un secreur comme l'agro-alimentaire, la R&D est distribuée encre

une capacité d'absorption réduice.

* /NRA-srRD, uniuersitriPierre Mendès France. Bp 4rx, 3g040 Grenabre cetlex 9.
e-naiI : uinrent@ grenoble. inra.f. ; ntandran@ grenabh . inra.fr
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f objetif de cct articlc esc d'évaluer dans cluelle mesure les pME tlui
ne font pas de recherche bénéflcient cles exrernalirés de la RtD pubiique
pour innover. Mieru comprendre les mécanismes dc I'innovarion dans les
secreurs laiblement rnrensifs en recherche permet de concevoir des poli-
tiques de sourien à l'innovarion aclaprées.

l)ans l'agriculture er les IAA, la recherche esr distribuée enrre plu-
sieurs acteurs, recherche publiclue, grandes entreprises et un rrès faible
nombre de PME. Les PME cle l'agro-alimentaire cirenr peu parri des
grands prollrnmmes de recherche iniriés par l'Erar ou la Communauté
européenne. Elles ne bénéficienr pas oon plLrs du créclir d impôr re-
cherche. En revanche, elles collaborenr avec les organismcs cle recherche
publique, des écoles er des universirés. Commenr des entreprises qur ne
fonc Pas de recherche en interne er n en onr pas ies capacicés peuvenr-
clks bénéficier cles exrernalirés de la recherche menée par ailleurs I Quels
sont lcs ourils pertinents er efficaces cle sourien à I'innovarion porrr lcs
PME innovanres pcu intensrve en R&D i

A partir d'Lrne analyse staristique des sources d'rnnovation dans les
firmes <le l'agro-alimentarre, cer artjcie évalue l'impacr des exrernalirés
de la recherche publique dans un sccteur oir les clépenscs de R&D sorr
faibles. Suite aux études de cas dé1à réalisées (Mangcmatrn, 1997 ; Ey
mery, 1!!l), nous faisons L'h,vporhèse gue les enrreplses bénéficienr des

externalités de la recherche publiclLre en fonction de la proximiré geo-
graphique exisrant enrre I'entreprise et le laboraroire de recherclre Les
exrernalités câptées par les enrreprises décroissent avec la cLsrance Nous
montrons clans une premièrc pârtie comment les enrrepriscs Lrénéficrent
cles externalités de la recherche produite par les organismes publics ou
par les aurres enrreprises du sccteur, sachanr, cl'une part, qLre la spécifi-
cité des entrepriscs cle lagro-alimenrairc cst <lu clles ne fonr pas cle re-
cherche alors que, d'autre yrart, la licréramre suppose généralemcnt que
la recherche lnterne est une condirion vle 17 a t?un poLt bénéiicier des ex-
ternaiirés. Données et méthodes d'analyse sont présenrées clans ln
deuxième partie. La troisièmc partie érudie les liens enrre I incensiré de
la recherche puLrligue et l'inrensiré cle I'rnnovarion dans les enrrepriscs
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de la même zone géographique; la quatrième analyse la manière dont
elles bénéficient des externalités de la recherche publque en fonction des

sources d'innovation et des types d'entreprises. Les résultats obtenus et
leurs implications en terme de politique d'innovation font I'objet de Ia
dernière parrie.

LA CAPTURE DES EXTERNATITÉS OE tA RECHERCHE PAR tES
ENTREPRISES OÉPOUNVUES DE STRUCTURE DE R&D

La plupart des modèles en économie du changement technique pos-
tulent que Ia R&D est Ia principaie source d'innovation (Cohen, l99r),
et que disposer d'une capacité de recherche en inrerne esr l'une des
conditions nécessaires pour bénéficier des externalités de la recherche
conduite par ailleurs. Cependant, la répartition des dépenses de R&D est
fortement asymétrique. Lenquête Innovation de 1991 montre que près
de 10 % des entreprises agro-alimencaires de plus de 20 salariés décla-
rent avoir réalisé au moins une innovation enrre 1986 er 1990, alors clue
moins de ),J /6, des entreprises onr une strucrure de RtD (au sens de
Frascati, OCDE, 1981) et que les dépenses de R&D des entreprises du
secteur sont globalement faibles (7,1 % de la valeur ajoutée).

Si on suit la définitron du manuel de Frascati (OCDE, lgBl), rous
secteurs confondus, moins de 3 000 entreprises ont une capaciré de re-
cherche en France. ce sont principalement les grandes entreprises et les
firmes actives dans les secteurs de haure technologie (Guellec et Za,id-
man, 1991). Mais cette définition s'applique mal aux pME qui disposent
rarement d'une structure permanente et formelle de R&D (Kleinknecht,
1987). S. Lhuillery er Ph. Templé que le nombre d'en-
rreprises qui fonr de la recherche sidère celles qui onr
des activités de recherches occas rmelles. Cepindant,
même si on prend en compte la la RtD interne ne
peur pas être considérée comme la principale source d'innovarion.

A partir d'une analyse multi-sectorielle de données américairres,
A. Jaffé (1989) suggère que le faible lien entre f innovation er les dépenses
de R&D dans les PME est en partie dû à la nature collective de |iÀnrva-

-based research per

)ty- ltased assu;ia-

than /arge firnu',
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Z. J. Acs, D. B. Audretsch et M. Feldman (1994) monttent que la
propension des PME à innover est corrélée positivement avec les dé-

penses de recherche des universités implantées à proximité. Ils souli-
gnent que cette relation est bien plus faible pour les grandes entreprises

dont la propension à innover est corrélée avec les dépenses de recherche,

quelle que soit la localisation des centres.

Mais comment les firmes qui ne font pas de recherche bénéficient-elles

des externalités/ Pour \f. M. Cohen et D. A. Levinthal (1989), les inves-

rissements en R&D o déueloppent ks capacités de /'entreprise à identifier, assittti-

ler et exphtiter les connaissances de son enaironnenrcnt, (p. 569). En examinant

ce qu'ils appellent la capacité d'absorption des enrreprises, ils soulignent

que les firmes investissent en R&D non seulement pour générer des inno-

vations, mais aussi pour enrichir leur base de connaissances. Définie

comme un ensemble de connaissances et de compétences, la base de

connaissances internes teste une condirion préliminaire à I'assimilation des

externalités de la recherche produite par les instituts publics et les autres

entreprises. Pour N. Rosenberg (1990), la recherche interne et les re-

chercies externes entreprises dans d'autres organismes sont Fclrtement

complémenraires, la première génénnt les capacirés nécessaires à I'absorp-

tion des secondes. Tânt \W. M. Cohen et D. A. Levinthal que N, Rosen-

berg insistent sur les synergies potentielles entre les connaissances déve-

loppées au cæuf de l'entreprise et les flux externes de connaissances

scientiûques et techniques. Cependant, Ia capacité d'absorption feste un

produit lté "u* investissements en R&D (Cohen et Levinthal , 1990,

p I2r, ce qui suppose qu'elle ne peut pas être développée indépendam-

,n.nr d., capacitéi àe recherche. Pour comprendre comment les PME bé-

néficient des externalités sans mener de travaux internes de recherche,

deux pistes méritent d'êrre expiorées: i) comprendre le rôle des réseaux lo-

.ur* i. recherche, et ii) comprendre le fonctionnemenr de la caç:acité

d'absorption de la firme pour découvrir les vecteurs de I'absorption'

Des capacités de productions scientifiques

et techniques locales

Alors que les rravaux conceptuels soulignent I'impossibilité de béné-

ficier des Ëxternalités de recherche pour les entreprises ne disposant pas

de capacités de recherche en interne, les rravaux empiriques décrivent

une corréiation entre I'tntensité de la recherche universitaire présente

dans une zone géographique donnée et la propension à innovet, quel que

soir le secteur d'activité concerné. Plusieurs études montrent que les ca-

pacrtés de recherche ne doivent pas être saisies à l'échelle de ia firme

mais plutôt au niveau de la région.

- Linnovation dans une région donnée est très liée aux dépenses de re-

cherches publiques et privées àngagées dans la région (Feldman,1994)'
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- Linnovation dans une région donnée n'est pas seulement liée aux
dépenses publiques et privées de RtD mais aussi à I'ensemble de l'in-
fiastructure de transfert de technologie de la région (présence de centres
techniques, de délégation à la valorisation, ...) (Feldman, 1994;Llerena
er Schaeffer, 199i). Ainsi la présence d'activités complémentaires génère
des externalités plus imporrantes et diminue les coûts et les risques liés
à l'innovation des entreprises.

- Il n'y a pas d'effets d'éviction entre les dépenses de RtD publiques
et privées. Elles s'auto-renforcent pour créer des zones d'experrise (/affé
u al.,1993).

- Seuls D. B. Audretsch er P. Stephan (1995) réalisent une analyse
spécifique aux secteurs bigb tecb. Là où I'innovation repose sur la sc.ience,
les Iiens géographiques s'esrompent. Les auteurs monrrenr que70 % des
relations entre les firmes de biotechnologies et les universités ne sonr pas
fondées sur une proxrmité géographique. Celle-ci intervient en fait es-
sentiellement lors du lancement des entreprises, car les créareurs s'ap-
puient sur leurs réseaux locaux de relarions. Avoir un prix Nobel, par
exemple, crée des effets d'entraînement localement: les entreprises res-
sentent moins le besoin de se rourner vers I'exrérieur de la ré[i-on. En rc-
vanche, dans les autres cas, les liens de proximiré géographique sont très
rapidement dépassés.

- J.-P. Huiban et Z, Bouhsina (1991) montrent que l'innovation dans
I'agro-alimentaire est liée à la qualité du facteur travail. On peut suppo-
ser-que plus les salariés sont qualifiés, plus les capacités d'absorption de
la firme sont forres, indépendammenr des dépenses de RaD.

Des vecteurs de I'absorption qui diffrrent

Pour A. Arora et A. Gambardella (1994),la consritution de la capa-
cité d'absorption relève d'une démarche positive des entreprir.r. 

-En

effet, les mécanismes d'absorptron des connaissances ne peuvenr pas se li-
miter à un produir lié de la recherche, ils découlent d'un procêssus vo-
lontaire de création de capacités d'absorption. La proximiré géogra-
phique joue un rôle 

_ 
d_'autant plus imporcunt qr. les enriepr:ises

disposent de capacités d'absorpcion faibles. Celles-ci ii-it.nr les poisibi-
lités de coopérarion (Mangematin er Nesra, r999). Les collabôrations
s'établissent principaiement dans des domaines applqués et les rransferrs
de connarssances reposent presque exclusivement sur des interacrions rn-
formelles (échanges téléphoniques, renconrres ou échanges de personnel,
etc.). Ainsi, la proximité géographique permer-elle de muitiplier les rn-
teractions entre la recherche publique er l'enrreprise. A coirrarjr, une
forte capacité 

-d'absorption _permer l;assimilation àe connaissances, quel
que soit son degré de codrfication à rravers tous les véhicules du rrans-
fert de connaissance (doctorants, articles scientifiques et rapports, maté-
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riels techniques). Il semble que les mécanismes d'absorption se diversi-
fient au fur et à mesure que la capacité d'absorprron augmenre.

MÉTHoDES ET DoNNÉES

Les firmes innovanres de l'agro-alimenraire ont-elles des caractéris-
tiques inrrinsèques drfférentes des firmes non innovantes / euelles sont
leurs spécifrcités i' Lobjecrif de cette secrion esr de comprendre les dérer-
minants de I'innovation pour les firmes qui ne font pas, ou peu, de re-
cherche en interne. La recherche publique a-t-elle une influence sur la
propension à innover? Sur l'intensité (aucune innovation, amélioration,
première technologrque) de I'innovation ? Cercaines catégories d'entre-
prises bénéficienr-elles plus que d'autres des externalités de Ia recherche
publique ?

Les sources

La combinaison des trois enquêres, n Innovation " 1986-1990,
.R&D, du ministère de la Recherche (1988-1991) et nEnquêre an-
nuelle d'entreprises, (1988-1995), permet de caractériser simulrané-
ment le type d'entreprise, les sources d'innovation, la propension des en-
treprises à innover et le type d'innovation réalisé par I'enrreprise. Grâce
à l'adresse de I'entreprise, on peur connaître la zone géographique dans
laquelle I'enrreprise se situe. Nous avons chorsi de raisonner au niveau de
la région, les données sur la recherche publique étant disponibles à ce ni-
veau d'agrégation. Bien qu'il soit plus perrinenr d'appréhender Ia notron
de proximrté géographique par Ia cohérence du tissu local, c'est à parrir
des adresses posrales des établissemenrs, seules informations disponibles,
que nous évaluerons cette proximité. Malgré ses limites, cetre approche
permet d'établir des comparaisons avec d'autres rravaux empiriques, réa-
lisés aux Etats-Unis notammenr (Jaffé, 1991: analyse multi-sectorielle à

partir des citarions faites dans les brevets ; Audretsch et Stephan, 199):
analyse des liens directs entre les entreprises d'une région et les univer-
si raires).

Au moment de l'étude, seule l'enquêre " Innovarion " de 1990 éran
disponible pour les firmes de I'agro-alimentaire, ces dernières 

^y^nt 
été

exclues du champ de I'enquête de 1993.

La populatron totale des firmes de plus de 20 salariés dans le secteur
de I'agro-aLmentaire en 1990 est de 4218 entreprises. 1902 ont ré-
pondu à I'enquête "Innovation, et I320 se sont déclarées innovantes.
B0 % des entreprises n'ont qu'un seul établissement. Nous ferons I'hy-
pothèse que la région d'appartenance est identique, pour tous les éta-
blissements, à celle de I'entreprise.
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Linnovation dans les IAA

ou de procédés, y compris innovarion de conditionnement; iii) réahsa-

tion de première technologique (produir ou procédé).

Comme le monrre le tableau 1, Ies innovations concernenr principa-

lement des améliorations de produits ou de procédés.

Type d'innovation Nombre d'entreprises

ayant rnnovéTableaLr I .

Répartition
dcs entreprises selon

Ie type
d'innovation (*)

Innovaticln - Amélioration

Arfu|iora t ion le ltrotltt i t
Pracltit tt0/tt'eLtil potrr l'uttreprire

A n i I i rtra t i on le procitl{

lnnrn'aTirtn de ltatkaging
Innovation radicale

Prorhit nutre.rt fotrr le narché

Pracitli notrt'ear forr le ruarLhi

ToLrt type d'i nnovarion

I nnou t i an orga ni ra t ionnel /e

I nnatu t i on connprci a I e

(+) Les innovations sont majoritairement cles améliorations cle prodLLirs oLr de procé-

dés Les innovltions sont farement isolées, Une même cntreprise tméliore solrvent LLn

produit et un procédé en même temps. En revanche, ràres sont les entrcprises qui in-
rroduisent des innovations commerciales ou organisrrionnelles seules (8 cas strr 1 i20)

Lenquête (Kérihuel, 1991) sur I'innovarion dans f industrie agro-ali-
menraire montre clue les entreprises s'appuient surtout sur I'acquisition
de biens d'investissement (38 %) potr innover. Le recours à Ia R&D in-
terne reste très minotaire (26 o/o).

La structure de la recherche publique dans le secteur
des sciences du vivanr

Une des dimensions de I'environnemenr Dour des entreorises inno-
vanres est la présence d'une structure de recheiche publiclue à proximité.

5) Çl

69 I
62 .l
6) çl

i2 ç(

40*
)9 ç(

2t7
t%
2t çl

2tx

).1



EXTERI{ALITNS ON I,A RECHERCHE PU E ET INNOVATION PRIVEE

Les données existantes précisent, d'une part, les moyens humains et fi-
nanciers de la recherche publique par région, er, d'aurre parr, les moyens
investis par Ia recherche par objectif (santé, agriculture, rerre er mer,
erc.) (MRT, 1998). Nous avons estimé les moyens consacrés (dépenses
des organismes de recherche, des écoles liées à l'agricLrlrure, subventions
du ministère et personnel) par la recherche publique pour chacun des ob-
jectifs par régron. Le résultat obtenu par un simple calcul a été corrigé
en foncrion de la présence effective d'organismes de recherche ou de la-
boratoires universitaires engagés dans des recherches sur l'agro-alimen-
tarte ou sr-rr ies sciences de la vie liées à I'agro-alimentaire. Ainsi, les ré-
gions onr-elles été classées en foncion du poids relatif de la recherche
dans les objectifs (agricultLrre, mer, sciencesàe Ia vie er environnement).
Le rableau 2 présenre le classement é:a6li(t)..

Tableau 2 Le poids relatif dc la recherche publique dans chacune des régions

Présence de la

recherche pLrbliclue

Faible Moyen oc Forte

Régrons Champagne, I;ranche-Com ré,

Limousin, Picardie, Basse-

Normandie

AIsace, Bourgogne, Lorraine,

Midi-Pvrénées, Nord,
Auvergne, Centre, Aquitaine

Rhône-Alpes, Pays-cle-la-Loire,

Languedoc, Breragne,

Ile-de-France, PACA,

INTENSITÉ OE LINNOVATION ET EXTERNALITÉS

La recherche publiqLre est répartie inégalemenr sur Ie terriroire enrre
les quatre objectifs Lés au secteur des IAA. Les régions onr clonc des ca-
pacirés de recherche fortement polarisées. Ces capacirés de recherche de
la région et la propension à innover des entreprises sonr corrélées. Mais
I'intensité d'innovarion (amélioration ou première rechnologiclue) n'esr
pas liée à la présence de la recherche publique dans la région.

Les entreprises situées dans des régions au sein descluelles la présence

de la recherche publique est fofre ont-elles une propension à innover
plus forte que les autfes ? Lintensiré de I'innovarion est-elle sLLpérieure i
En d'autres termes, réa|sent-elles plus d'rnnovations radicales que les

aurfes i Linnovarion dépend-elle de la proximité avec la recherche pu-
blique ou la srmctnre des entreprises intervient-elle i'

Pour répondre à ces trois quesrions, nous avons Lltilisé un modèle
logir qui permet d'étudier I'impact de chaque variable décrivant les ca-

r// Ponr plus de détails sur La méthode suivie pour éttblir le poicls relarif clc ta
recherche pLrblique par région: cf. annexe.

3t
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ractéristiques des entreprises et les externalités dont elles bénéficient en

provenance de la recherche publiquer'/'

- Les caractéristiques du modèle sont les suivantes :

situation où I'entreprise n'innove pas.

- Les variables exogènes sont regrouPées en deux catégories:

. Caracrrlristiques indiuidaellu des enlreprises

Ratio VACA (valeur

une coupure à 0,2 ;

ajoutée sur chiffre d'affaires): faible/fort avec

Ratio INVA (investissement sur

une coupure à 0,2;
chiffre d'affaires): faible/fort avec

Nombre d'employés (moins de 49,10 et plus).

. lntensirti de la présence de la recberche paltlique

La présence de la recherche est analysée par région. Ne sont pris en

compte que les moyens alloués dans les objecrifs liés aux sciences de la
vie. Lintensité est mesurée suivant trois modalités qui regroupent aussi

bien les moyens financiers qu'humains (PRTOT, répartie en trois moda-

lités: fort, moyen, faible).

Le tabieau 3 présente l'estimation des coefficients et la probabilité as-

sociée.

Il confirme les résultats attendus : plus I'entreprise est grande (en

nombre de salariés), plus I'inrensité d'innovation est forte. La relatron
entre la raille des entreprises er la propension à innover est bien connue

depuis les travaux séminaux de J. Schumpeter. II est toutefois nécessaire

de préciser ici que, compte tenu de la structure industrielle dans les

IAA, nous avons considéré qu'une firme dont le nombre d'employés est

supérieur à )0 esr une grande firme.

La propension à investir des entreprises est aussi une variable déter-
minanre : plus les firmes investissent en immobilisations, plus la pro-
pension à innover est forte et plus I'intensité d'innovation est forte.

rll No,,s avons trzrnsformé l'ensemble des variables exogènes en variables qr-ra-

litatives (indicatrices). Sauf indications contraires, nous avons recenu le principe
suivanr: cluand la distribution est unimodale et qu'une valeur partage la poputa-
tion en Éîroupes homogènes, nous avons choisi cette valeur pour construire les
classes. Ainsi, le ratio valeur ajoutée/chiffre d'a{t{taires (VA/CA) est-il répartr en
deux classes "fort" er "Faible" avec une division à 0,2.

1(J



EXTERNALITÉS DE LA RECHERCHE PU E ET INNOVATION PRIVEE

Tableau I Analyse des variables qui influencent l'intensité d'innovarion

Modèle Modèle 2

intensiré de

de l'innovatron
Coe ffrc ien r

(ecart- type)

fortVACA

fort

fonINCA

fort

fort

fort

fort

fort

Constan te rad icale

améliorarion

radrcale

améliorarion

radicale

amélioration

radicale

améliorarion

rad icale

amélioration

radicale

amélioration

0,8088

(0,0601)

-0,91i l
(0,0642)

- . 168l
(0,0t61

-0 ,0466
(0,01t7)

-0,2416

(0,0t96)

-0,2104
(0,0640)

-0,)411
(0,0D4)

-0,3294

(t),oD4)

0,0000

0,0000

0,0000
***

0,0016
***

0,2981

0,0000
***

0,0019

0,0000

0,0000

0,1i11

0,00 j7
,<*t

0,9912

0,0728
ï

0,0000

0,0000
t**

0,001
***

0, j8i 2

0,0000
xx*

0,001

0,0000
+t*

0,0000
x**

0,8262

(0,06t 7)

-0,8096

(0,0676)

_0, I 641

(0,0t 6t)
-0,0)60
(0,0r9)

_0,2i09

(0,0602)

_0,1999

(0,06,11)

-0,1420

(0,0Î6)
-0,t2trl
(0,0517)

-0,1 070

(0,0149)

0,2096
(:0,0122)

-0,000i
(0,0778)

-0,1124

(0,07l8

3i,'72t0.18

Nombre

d'employés

PRTOT

Résid ual/proba

moyen

moyen

9,72t0 29

Pour le modèle l, les variables dépendantes sonr: la propension à générer de la valeur alourée (VACA), la propension à in-
vestir(INVA) etl'effectif(EFF),répartiesen2classeschacune(fortetfaible),cequi nousdonne2l=Spopulaiions pourle
modèle 2, Ia présence de la recherche publique dans la région est ajourée

Pour estimer la probabilité rhéorique de la première popularion:
Prob(radicale) = l/((exp(0,0i l9)+ 1) = 0,48

Prob(amélioration er radrcale) = 1/((exp(0,05 l9)+ l) = 0,82 - > prob(amélioration) = 0,82-0,4S - 0,j4
Prob(pas d'innovation) = l-0,82 = 0,18

La validité du modèle est donnée par Ie test du chi2 sur la valeur résiduelle du modèle. L'hypothèse H0 posée, le morièie est
exact. Pour le modèle 1, la valeur résiduelle est de 9,72 avec une probabilité associée de 0,29, I'hypothèse H0 n'est pas reje-
tée.

*x* Significativ tÉ I cl 
, 
x* Significativiré 1 c/c, x Sign:ficativité I0 %

PIus la propension à générer du chiffre d'affaires par franc de valeur
ajoutée est importante, plus la propension de la firme à réaliser des rn-
novations radicales sera forte. En revanche, elle n'a pas une probabilité
plus forte de réaliser des innovations incrémenrales que pas d'innovarion.

11

ecart- typ€



V ÀIANGEAIÂT1N, N. AIAND/?ÂN

d'innovation.

cette analyse confirme la relarion entre la taille des entreprises er

l'intensité cl'rnnovarion (radicale, incrémentale er pas d'innovation). La

liaison entre la taille de I'entreprise, sa propension à investir, d'une part,

er l'inrensiré d'innovation, d'aurre parr, esr directe. Les firmes situées

dans une zone au sein de laquelle Ia recherche pubiique est fortement

présente ont une plus forte propension à innover que les autres'

LES ENTREPRISES BÉXÉNICIENT-ELLES DES EXTERNALITÉS

DE LA RECHERCHE PUBLIQUE EN FONCTION DES SOURCES

D'INNOVATION ?

Les sources d'innovarion que les entreprises mobilisent pour innover

influence nr-elles la manière donr elles bénéficient des externalités /

R&D du groupe, R&D externe et études techniques) fait ressortir trois

dimensions structurantes: le premier axe oppose les entreprises qui ont

recours à des études techniques et celles clui n'y ont pas recours; le

deuxième axe oppose les entreprises qui utilisent Ia R&D du groupe et

celles qur ne l'utilisent pas ; le troisième axe oPpose celles qui font de la

R&D en interne et celles qui n'en fonc pas. Nous avons exclu de I'ana-

lyse l'utilisation novatrice de biens d'équipement, de marériaux nou-

veaux et de brevers, ces dimensions étanr peLr discriminantes. Les dif[é-
renrs types d'innovation ont été utilisés comme variabies illustratives, ce

qui permet de les situer sur les axes facroriels structurés par les sources

d'innovarion mises en ceuvte. Ainsi sur le plan décrit par les axes 2 et 3

()5 c/, de l'inertie torale du nuage), les innovations 'réalisation de pre-

mières' semblenr 1iées à des moyens de RtD internes et des études tech-

niques. Les innovations 'améliorations' sont à égales disrances de la R&D
interne er de la R&D externe, les innovations de ce type mobilisent donc

ces deux types de moyens. Les produits nouveaux pour I'entreprise sont

lfl
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réalisés dans le cadre d'une recherche mobilisant une R&D exrerne à
l'enrreprise.

La représentation du plan axe 1 er axe 2 apporte peu d'informarions.
Laxe 1 est en effet un facteur exprimant un facteur de masse, routes les
firmes IAA mobilsanr princrpalement des études rechnrques.

Pour réduire le nombre de types possibles et affiner la typologie des
entreprises en fonction des sources d'innovarion (telles qu'elles sonr sai-
sies dans l'enquête Innovation), I'analyse des correspondances multiples a

été suivie d'une classificarion hiérarchique (Celeux et al., 1989) sur les

sources de l'innovation qui fait ressortir cinq classes d'entreprises dé-
crites dans le tableau 4.

Tableau /t Classification des entrepriscs en fonction des sources et rypes d'innovatron

Groupes Nombre

d'en rrepri ses

Sources des innovations

Variables utrlisées pour la

class i fi cat i on

Nature des rnnovations

Variables

supplémen taires

Caraccéristrqucs cles

en trePfl ses

Variables suppLémentaires

106 Pas cle sources d'innovation Pas d'innovarion Nombre d'employés: 66

Chrffre d'affaires r 10,{ MF

Ratio VA/CA: 0,20

Ratio VA/employé: 2(r3 KF

t99 Etudes techniqurs

Pas de RtD
Ptoduir nouveau pour

I'en trepri se

Amélioration du produit

Innovation de packaging

Nombre d'employés: 7l
Chiffre d'affaires: 94 MF

Ratio VACA/CA: 0,ll
Rario VA/employé: 23.i KF

2)1 Etudes techniques

Achat de R&D externe

Pas de R&f) interne

ou de R&D

du gnrupe

Amélioration de produit

Amélioration de procédé

Innovation commerciale ou

de packagrng

Produit nouveau pour

Len trcprse

Nombre d'employés: 70

Chiffre d'affaires: 97 MF

Ratio VA/CA: 0,I )
Ratro VA/employé: 213 KF

)49 R&D interne

Pas de RaD du groupe

Etudcs techniques

Achat de R&D externe

ftur type d'innovation Nombre d'enployés: 160

Chifire d'affaires: 222 MF

RarioVA/CA: 0,11

Ratio VA/e mployé 26() KF

l8l Toutes sources d'innovarion Tout rype d'innovarion Nombre d'employés : 2!tt
Chiffre d'alfaires: J78 MF

Ratio VA/CA : 0,1 2

Ratio VA/employé: 343 KF

Pour constituer les groupes, les variables explicatives sonr celles qui
décrivenr les sources d'innovations. La classification obtenue 

^ 
été conso-

lidée; la consolidation permet d'améliorer le premier classemenr issu de

I'analyse factorielle en composante mulriple. Après rrois itérations,
I'inertie inrergroupe est srable. (Ratio inertie inter-groupe sur inertie to-

i9
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tale: 0,7J00 avant consolidation et 0,1144 après). D'une itération à

I'autre, les classes 2,3 et 4 sont très stables, les classes 1 et 1 subissent

une légère distorsion. Sont ensuite caractérisées, pour chacun des

groupes obtenus, la nature des innovations et les entreprises en estimant

la valeur moyenne pour 4 indicateurs:

. Nombre d'employés: nombre moyen d'employés de l'entreprise;

. Chiffre d'affaires: chiffre d'affaires moyen exprimé en millions de

francs ;

r Ratio valeur ajoutée sur chiffre d'affaires: ce rario donne une indi-
cation de la capacité de la firme à générer de la valeur ajoutée. Il consti-

tue aussi une estimation de degré d'intégration de l'entreprise. Plus le

ratio est élevé, moins la firme sous-traite à I'extérieur;

o Valeur ajoutée par personne: valeur ajourée moyenne par personne

exprimée en krlo francs.

Un test de Fisher permer de montrer qu'il existe une différence si-

gnificative entre les rnoyennes de chacun des indicateurs, pour chacune

des classes. Les groupes obtenus à parcir des moyens de R&D sonr diffé-
rents du point de vue des variables structurelles des firmes.

Chaque groupe présente un type d'entreprises en fonction des sources

d'innovation mobilisées.

- Le groupe I décrit des firmes qui n'innovent pas et ne disposent
d'aucun moyen d'innovation. Ces entreprises sonr généralement de petite
taille tant par le nombre d'employés que par le chiffre d'affaires, elles
sont fortement intégrées, ont peu recours à la sous-traitance.

- Le groupe 2 décrit des entreprises qui réaiisenc des innovatrons
d'amélioration produit à partrr d'études techniques. De petite taille
(nombre de salariés et chiffre d'affaires), elles n'ont pas recours à la RtD
et s'appuient sur des études techniques pour innover. Elles font forte-
menr appel à la sous-rraitance et ont une capacité à générer de la vaLeur

ajoutée par franc de chiffre d'affaires ou par salarié faible .

- Le groupe 3 décrit des entreprises de petite taille qui s'appuient sur
des études techniques et sur de la R&D acherée à I'extérieur pour réali-
ser des améliorations de produits ou de procédés er de nouveaux produirs
pour l'entreprise. Ces firmes onr recours à la sous-traitance de manière
significative.

- Le groupe 4 décrit des entreprises qui disposent de capacités de
RaD en interne. Elles n'ont pas fecours à la R&D du groupe pour inno-
ver mais achèrenr de la RtD à I'extérieur er réalisenr des érudes tech-
niques. Ce sont des entreprises significativemenr plus grandes que celles
des groupes précédents. Elles ont fortement recours à la sous-traitance,
sont peu inrégrées mais elles disposent d'une bonne capacité à générer de
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la valeur ajoutée par salarié. Ce sont celles qui produisent des innova-
tions du premier rype: produits ou procédés.

- De taille imporranre, les entreprises du groupe 1 réalisenr tous les

types d'innovation. Elles sont peu incégrées mais disposent d'une forre
productivité du travail.

La répartitron des entreprises en classes permet de saisir I'importance
des sources d'innovation pour bénéficier des externalirés de la recherche
publique. Le tableau ) présente deux modèles de logit simple (non or-
donné) qui définissent la probabilité d'appartenir à une classe (1: pas

d'innovation ni de sor-rrces d'innovation: 2 : oas de RgD mais des érudes
rechniques;3:achat de RaD à I'extérieuri4,toutes sources d'innova-
tion sauf la R&D du groupe; 1 : toutes sources d'innovarion), en fonction
des caractéristiques de la présence publique dans la région et des carac-
térisriques intrinsèques des firmes.

Les caractéristiques du modèle sont les suivances:

. Variabie endogène: appartenance à un groupe (sources d'innova-
tron);

. Variables exogènes identiques à celles du tableau 3.

Le tableau 5 correspond à I'estimation de deux modèles:

Modèle I : Prob(groupe = no groupe) = cste + aVACA * ptNVA *
/NBE + s

Modèle 2: Prob(groupe = no groupe) - cSte + aVACA * BTXVA *
/NBE+TpPRTOT+€

Tous les coefficients a, A, T, rp décrivent I'influence relative de la va-

riable par rapport à la modalité " appartenance au groupe I , de la va-

riable endogène (source d'innovation). La probabiliré * Prob(groupe =

nu groupe) u décrit Ia probabilité marginale d'être dans le groupe n" X
par rappoft à I'appartenance au groupe 1.

4l
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Tableau ) Analyse des variables qui influencent I'appartenance à un groupe

Modèle I Modèle 2

Présence dans Coefficient Probabilité Coeificient Probabilité
le groupe no (écart-type) (écart-type)

Consrante Groupe 2

Groupe 3

Grcupe 4

Gnrupe 5

-1 ))
(0,099)
-t,r2
(0,099)
-0,61
(0,08)
-0,60
0,08

0,00
(x* x)

0,00
(*:**)
0,00
(x x*)
0,00
(* *.* )

_ 1,t9
(0, 1 1)

-l ?1

(0,1 0)
-0,68
(0,08)
-0,68
(0,08)

0,00
(xx)
0,00
(*t*)
0,00
(*rx)
0,00
(* **)

VACA Groupe 2

Grcupe 3

Groupe 4

Groupe i

0,14
(0,0u)
0,04
(0,08)
0,09
(0,07)
-0,0i
(0,07)

0,1t
(0,08)
0,0J
(0.08)
0,09
(0 07)
-0,0t
(0,07)

fort

lort

fort

fort

0,10
(o)

0,6 r

0,r8

0,42

0,09
(*'o)
0,i7

0, 18

0,'1.1

INVA Groupe 2

Groupe 3

Groupe ,i

Groupe )

0,I u
(0,09)
-0,0 j
(0,09)
0,21
(0,08)
0,29
(0,08)

0,06
(**)
0,78

0,02
(x x)

0,00
(xxx)

0,19
(0,09)
-0,02
(0,09)
0,2t
(0,07)
0,10
(0,0fr)

0,0,i
/* *.* )

0,u7

fort

fort

forr

fort

0,00
(*r x)

0,00
/i:* x\

Nombre
d'employés

Groupe 2

Groupe 3

Groupe ,1

Groupe )

0,0i
(0,08)
0,1 1
(0,08)
0,14
(0,069)
0,12
(0,07)

0,iu

0,09
(* x)

0,000
(* * *i)

0,000
(*,k x 

)

0,04
(0,08)
0,12
(0,08)
0,11
(0,0(r)

0,71
(0,07)

0,61

0, 10
(*)
0,00
/.***\
0,00
1*x*)

fort

frrrt

fort

fort

PRTOT Groupe 2

Groupe i
Groupe ,i

Groupe )

Groupe 2

Groupe I

Groupe 1+

GroLrpe )

0, tu
(0 12)

0,2 L

(0.11)
0,t8
(o 09)
0,26
(0.09)
0,21
(0. r 2)
0,17
(0,1 l)
0,06
(0,09)
0,0u
(0, l0)

0,00
rfxr)
0,0i
(8+ )
0,09
(**)
0,00
(x**)
0,0i
(+'r )

0,l2

0,.i8

0,12

forr

fbrt

fort

fort

moyen

moyen

moyen

moyen

Max cle

v rai sem bl 0.)22 0,6i2

*** Significariviré | 7, ** Significariviré1'/ ,* Significarivité l0 7
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1. Le ratio du maximum de vraisemblance indique la qualiré générale
du modèle. Le modèle 2 esr merlleur que le 1.

2. Les coefficienrs doivent êrre inrerprérés comme mesufanr f in-
fluence drfférencieile des variables sur la probabiliré d'appartenir à un
groupe par rapport à I'appartenance au groupe 1.

Lanalyse fait ressortir des résultats qui confirment les analyses précé-
denres. Les firmes innovantes onr une structure drfférente des non inrro-
vantes. La structure de la firme influence les sources d'innovation.

F.n général, plus la présence de la recherche publique esr forre dans
une région, plus la proportion des firmes qui n'innovent pas esr faible.
Le rôle de la recherche publique difÈre selon le type d'enrreprrse, L'effet
le plus éronnanr concerne les entreprises du groupe 2. Il peur paraître
surprenant que les firmes qui ne mobilisent pas la R&D comme source
d'innovation soient celles qui rirent un bénéfice important de la proxr-
mité géographique avec les centres de recherche publique. Plusieurs ex-
plications peuvent être avancées:

. Comme tenu de la faible capaciré d'absorprion de ces entreprises,
les relations clui se nouent avec la recherche sort essentiellemenr locales.

La proximité géographique joue un rôle essentiel dans ce cas.

. En France, les écoles d'ingénieurs agronomiques et agro-alimen-
raires ainsi que les associations professionneiles sont étroitement asso-

ciées à la recherche publique et aux entreprises. Elles jouent un rôle de

transfert de technologies. Souvent situées à proximité des centres de re-

cherche publics, ces structures peuvent créer un effet d'entraînement au

niveau régional. Pris globalement, les résultats montrenr que les con-
naissances créées par la recherche publique se diffusent.

. En revanche, l'analyse reste muette sur les mécanismes de diffusion.

Quel est le rôle joué par les stages d'étudianrsi Par les rhèses cofinan-
cées ? Par les sessions de formation offertes aux technicie ns ? Par les pu-
b|cations ? Par les plates-formes technologiques ? Autant de questions

imporrantes qui rcstent sans réponse.

CONCLUSIOATS

Dans le secteur des IAA, la propension à innover des PME ne dépend

pas de ieur capacité de recherche. En revanche, elle est influencée par les

caractérisriques intrinsèques des entreprises et par la proximité avec des

centres de recherche publique. Ces résultars permettent de discuter la

notion de capacité d'absorprion teile qu'elle a été définie par Cohen er

Levinthal (1989). Ils conduisent aussi à rét"léchir aux outils de polirique
économique cle soutien à I'innovarion dont disposent les pouvoirs pu-
blics ainsi qu aux niveaux pertinents d'interventron.
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Les caractéristiques intrinsèques des firmes innovantes diffèrent de

cellcs des entreprises non innovantes sans que l'on puisse savoir s'il s'agit

Ià d'une cause ou d'une conséquence de I'innovation. Les firmes inno-
vantes ont une productivité du rravail significativemenr plus forte que

les non innovantes. La propension à innover est fortement corrélée avec

l'investissement matériel des entreprises. Il semble que les investisse-

ments en équipemenrs soient une bonne proxy du dynamisme des entre-

prises et de l'innovation.

La présence de laboratoires universitaires dans une zone géographique

donnée augmente la propension à investir, mais non pas l'inrensité de

I'innovation. Les laboratoires publics de recherche stimulent I'innovatron
dans une région donnée. Plusieurs explications peuvenr être avancées:

ces laboratoires jouenr un rôle de catalyseur dans I'innovation. Ils aug-

mentent les liens entre les acteurs potentiellement rmp[qués dans I'in-
novation, ils densifient les réseaux. Les réseaux dans lesquels la recherche

publique est engagée ne concetnent pas seulement Ia recherche puisque
les firmes sans capaciré de recherche et qui ne mentionnent pas la re-

cherche comme source d'innovation bénéficient des externalités locales

de la recherche publique. Lexpertise des centres de recherche pub[que,
les infrastrucrures dont ils disposent, ainsi que la formation (souvenr sur
place) qui est assurée à différenrs niveaux (BTS, IUT, ingénieurs, doc-
teurs ou post-docs), sous ces différentes formes (stages, formations, ren-
contres informelles, conseils) participent à la diffusion des connaissances

et des savoir-faire dans les PME et augmentent ieur propension à inno-
ver. En revanche, Ia présence de la recherche publique n'aide pas les en-
treprises à réaliser des premières technologiques. Il semble que les exter-
nalités dont bénéficient les entreprises soient plus technologiques
(savoir-faire) que scientifiques.

\f. M. Cohen et D. A. Levinthal soulignent la nécessiré de dévelop-
per des capacités internes de recherche pour pouvoir bénéFicier des e"-
ternalités des recherches entreprises par ailleurs. Dans I'agro-alimentaire,
il semble que les firmes qui n'ont aucure capacité de recherche aienr ce-
pendant une forre propension à innover. Elles paraissent bénéficier des

exrernalirés de Ia recherche entreprise par ailleurs, notamment dans tes

laboratoires publics. Nos résultars confirment ceux obtenus par Link et
Rees (1990), qui montrent que la recherche universitaire est un puissant
levier pour les PME. Si la notion de capacité d'absorption s'applique
bien aux secteurs dans lesquels I'innovation est basée sur la science, elle
doit être revue pour les autres secreurs. Les connaissances technologiques
sont mieux distribuées que les connaissances scientifioues. elles sont
moins codifiées et mieux incorporées aux disposirils rechniques er aux
hommes. Dans ce cadre, les relarions de proximité iouent un rôle central
et permertent de s'absrraire d'une capàcité d'absorprion scienrifique.
Dans les secteurs faiblement intensifs en recherche, les vecreurs de rrans-
fert de la connaissance sont plurôt intégrés aux dispositifs techniques ou
incarnés dans des hommes. La mobilité des hommes ou des drsoosicifs
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techniques, sous la forme de stages, visites, conseils, formarions, peur
pallier le manque de capacités d'absorptron rnrerne.

Les principaux insrruments de la poLrique de soutien à I'innovarion
sont actuellemenr conçus plus comme des aides à la recherche (crédit
d'impôt recherche, programmes du minisrère chargé de la Recherche, pro-
gfammes européens, et même les aides de I'ANVAR dans une moindre
mesure) que comme des aides à I'innovarion. Les enrreprises qui innovenr
sans faire de recherche ne bénéficienr pas de rels soutiens. Cer article ne
discute pas de I'opportuniré d'aider ies enrreprises qui innovenr. En re-
vanche, si une telle démarche s'avère nécessaire, notre analvse met en évi-
dence le rôle de la recherche publique comme sourien à l'innovation y
compris pour les entreprises qui ne disposent pas de capacirés de re-
cherche. Ces résultats ont éré approfondis par A. Lebars qui met en évi-
dence I'importance des personnes relais pour l'accès à un réseau étranger à

l'enrreprise. Ainsi, une PME peut-elle avoir accès aux réseaux acadé-
miques en développant des relarions privilégiées avec un laboratoire, rela-
tions tissées lors de I'embauche d'un étudiant qui a fair un stage dans un
laboratoire de recherche, à l'occasion d'une formarion ou d'une demande
d'expertise. D'autres types de liens peuvent êrre noués, avec des orga-
nismes financeurs par exemple, comme I'ANVAR ou ia CCL Dans chaque
cas, le n reiais , permer à la PME d'accéder à des ressources dont elle ne

drspose pas. Il semble que le sourien de l'innovarion dans les PME non in-
tensives en R&D passe par Ia création d'infrastructures propices aux
échanges: structures de recherche, de conseil et d'experrise mais aussi
centres de formations et d'enseignement, qui sont autant de liens
d'échanges, de contacts et de brassage d'idées enrre les PME et les cher-
cheurs. S'il est un niveau où l'investissement local imoorte. c'est celui oui
concerne les PME non inrens.ives en R&D, les uectàurs de transfert de
technologies étant prrncipalement incorporés dans des dispositifs tech-
niques ou incarnés dans des hommes.
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AI{I{EXE

Estimation des dépenses publiques
par objectif et par région

La démarche pour estimer la dépense par région er par discipline scientifique
repose sur la combinaison de trois bases de données:

- les moyens consacrés à la recherche (dépenses er personnel) par organrsme de
recherche er université;

- la répartition par objectif socio-économique, par organisme de recherche er
unrversicé;

- la répartition régionale des organismes de recherche et universités.

La traduction d'une discipline scienrifique en un secreur d'activiré esr un exer-
cice périlleux. Nous avons choisi de respeccer deux principes:

' Les entreprises sont capables d'utiliser les connaissances, marériels er mare-
riaux de recherche générique produits par la recherche publique dans plusieurs sec-
teurs d'activité. Ainsi, nous ne nous Iimirons pas.rtrict0 renslt àr:Lx disciplines liées à
I'agriculture.

Les bases de données du ministère font apparaîrre qr-ratre domaines relatifs au
sectcur agro-alimenraire: agriculrure. sciences de la vie, mer er environnemenr.

La démarche pour ventiler par région et par objectif les moyens consacrés à la
recherche est la suivante:

I Répartition par objectif, par instirut et par direccion scientifique des moyens
pour les instituts er les directions scientifiques qLri déclarent I'un dei objectils pré-
cédencs comme principal ;

2. Somme par instituc des dépenses par objecrif;

3. Localisation des écablissements par région;

4. ventilation des moyens consacrés à Ia recherche par région et par ob.jectif;

J. Calcul du poids relatif de la région.
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