
Nacelles
ISSN : 2552-6987

9 | 2020 
Giulio Douhet, l’air power et la pensée militaire occidentale

Les naissances du droit de l’espace dans la
communauté juridique française
François Rulier

http://interfas.univ-tlse2.fr/nacelles/1075

Référence électronique
François Rulier, « Les naissances du droit de l’espace dans la communauté
juridique française », Nacelles [En ligne], 9 | 2020, mis en ligne le 20 septembre
2020, consulté le 26 mai 2023. URL : http://interfas.univ-tlse2.fr/nacelles/1075



Les naissances du droit de l’espace dans la
communauté juridique française
François Rulier

PLAN

Pour une lecture historique du droit de l’espace
Des sources diverses mais centrées sur les revues juridiques
La naissance du droit de l’espace
Les racines intellectuelles des juristes
Conclusion

TEXTE

La co lo ni sa tion de l’es pace re vient à la mode, der rière les pro jets de
Spa ceX, de Blue Ho ri zon et des am bi tions des gou ver ne ments nord- 
américain ou chi nois. Cet es poir ali men tait déjà les dé buts de la
conquête spa tiale après l’envoi de Spout nik en 1957. Pour tant, aucun
État n’est en core in ter pla né taire. Pour quoi, mal gré le suc cès des mis‐ 
sions lu naires, aucun État n’a en core pro cla mé of fi ciel le ment sa sou‐ 
ve rai ne té sur les astres ? Pour quoi le « pas de géant pour l’hu ma ni té »
n’a- t-il pas sus ci té des re ven di ca tions comme jadis les grandes croix
chré tiennes plan tées par les Eu ro péens dans le Nou veau Monde ? Si
le droit in ter na tio nal de l’es pace l’in ter dit de puis 1967, tel n’était pas
le cas en sep tembre 1959 lorsque la mis sion so vié tique Lunik II dé po‐ 
sait les pre miers ob jets hu mains sur notre sa tel lite. Or, Mos cou pro‐ 
cla mait aus si tôt ne pas vou loir re ven di quer de ter ri toire sur la Lune.

1

Pour quelles rai sons les grandes puis sances de l’époque n’ont- elles
pas sou hai té étendre leur sou ve rai ne té aux astres  ? Pour quoi ont- 
elles ac cep té de ra ti fier le Trai té de l’es pace de 1967 qui, in ter di sant
toute ap pro pria tion des corps cé lestes, ban nis sait l’ex ten sion de la
sou ve rai ne té na tio nale dans l’es pace alors même qu’elle fonde l’ordre
in ter na tio nal sur Terre ?
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Pour une lec ture his to rique du
droit de l’es pace
L’his to rien Wal ter  A.  Mc Dou gall 1, cité par le cher cheur en re la tions
in ter na tio nales Eve rett C. Dol man 2, voit dans le droit de l’es pace le
ré sul tat de la lutte entre l’URSS et les États- Unis. Sa ra ti fi ca tion ins‐ 
taure un statu quo entre les deux puis sances, sou cieuses de li mi ter les
ten sions po ten tielles et de pré ve nir toute avan cée de l’ad ver saire.
Pour tant, ban nir la sou ve rai ne té est un acte ra di cal, au quel d’autres
so lu tions au raient pu être pré fé rées sur le mo dèle du Trai té sur l’An‐ 
tarc tique de 1959 (ar ticle 4). Les re ven di ca tions de sou ve rai ne té sur le
conti nent aus tral sont main te nues mais mises de côté tan dis qu’une
pa ci fi ca tion de ce ter ri toire est ins tau rée en in ter di sant toute ac ti vi té
mi li taire.

3

Consi dé rer a pos te rio ri que le droit de l’es pace était la conclu sion in‐ 
évi table au rap port de force entre les deux su per puis sances est dis‐ 
cu table. D’autres voies étaient en vi sa geables. Il s’agit alors de pro po‐ 
ser une lec ture his to rique de ce droit, en contex tua li sant son éla bo‐ 
ra tion. Plu tôt que de pos tu ler un in té rêt éta tique ob jec tif, nous avons
sou hai té étu dier la di ver si té des ac teurs à l’ori gine du droit de l’es‐ 
pace, qu’ils tra vaillent ou non pour des États, en s’ins pi rant des ap‐ 
proches construc ti vistes. Dès lors, il ap pa rait que le rôle des ju ristes
fut dé ter mi nant puisque leurs ré flexions pré cèdent l’in ter ven tion des
di plo ma ties et éla borent déjà les concepts et prin cipes fon da teurs de
ce droit nou veau.
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Ce mé moire de sciences so ciales étu die l’éla bo ra tion du droit de l’es‐ 
pace au sein des com mu nau tés ju ri diques de puis les pre mières ré‐ 
flexions dans les an nées 1920 jusqu’en 1963, année de la ra ti fi ca tion à
l’Or ga ni sa tion des na tions unies (ONU) du pre mier texte ju ri dique
dédié au droit de l’es pace : la Dé cla ra tion des prin cipes ré gis sant l’uti‐ 
li sa tion pa ci fique de l’es pace extra- atmosphérique. La re cherche sur
les «  ju ristes in ter na tio na listes  » a déjà ac cou ché de nom breux tra‐ 
vaux 3, in sis tant sur leur rôle in ter na tio nal après les deux guerres
mon diales et in vi tant à une lec ture so cio lo gique.
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Pour tant, au sein de l’his to rio gra phie consa crée à l’es pace, le droit est
peu pré sent. Les études les plus ré centes, contri buant au cultu ral
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turn de la re cherche en ce do maine, ont éga le ment lais sé de côté ce
sujet. Que ce soit dans l’ou vrage pion nier de Ho ward E.  Mc Cur dy 4,
dans les re cherches sur l’as tro cul ture eu ro péenne di ri gées par Gep‐ 
pert 5 ou celles de Slava Ge ro vitch et Asif A. Sid di qi sur la culture so‐ 
vié tique 6, le droit est qua si ment ab sent. Ce mé moire am bi tionne de
contri buer, même mo des te ment, à ce cultu ral turn en étu diant les
rap ports entre as tro cul ture et ju ristes  : quelle est l’as tro cul ture des
ju ristes, par quels mé dias la reçoivent- ils, com ment contribuent- ils à
sa for ma tion, com ment la traduisent- ils dans leurs propres re pré sen‐ 
ta tions et va leurs ?

Des sources di verses mais cen ‐
trées sur les re vues ju ri diques
Il s’agit dans un pre mier temps de com prendre qui sont les ju ristes
in té res sés par le droit de l’es pace, quelles po si tions so ciales ils oc‐ 
cupent, quelles ré flexions ils éla borent et quelle évo lu tion connaît
leur trai te ment de ce sujet. Dans un se cond temps, les liens entre les
ju ristes et la di plo ma tie sont à ex plo rer afin de com prendre la cir cu‐ 
la tion et la tra duc tion au sein du champ di plo ma tique des idées dé ve‐ 
lop pées dans la com mu nau té ju ri dique.
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Pour ce faire, les re vues ju ri diques pu blient des ar ticles doc tri naires
qui per mettent de connaître les ré flexions sur le sujet et leur im por‐ 
tance. Ces do cu ments offrent éga le ment un aper çu riche de la vie so‐ 
ciale de cette com mu nau té, des évé ne ments im por tants aux quels elle
as siste, de la vie de ses as so cia tions et or ga ni sa tions par la pu bli ca‐ 
tion de comptes- rendus de réunions, de la veille bi blio gra phique et
des po si tions de leurs contri bu teurs. Deux re vues fran çaises ont été
étu diées dans ce tra vail  : la Revue gé né rale de l’air et la Revue fran‐
çaise de droit aé rien.
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Les ar chives di plo ma tiques per mettent d’étu dier les liens entre droit
et di plo ma tie : le Centre des ar chives di plo ma tiques du mi nis tère des
Af faires étran gères, à la Cour neuve, dis pose de car tons dé diés au
droit de l’es pace.
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Enfin, la presse fran çaise, les ma ga zines et les œuvres ar tis tiques
doivent être mo bi li sés afin de mieux com prendre ce que sont les re‐ 
pré sen ta tions com munes et mé dia tiques de l’es pace. Ainsi est- il pos ‐
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sible de contex tua li ser les dis cours sur l’es pace dès les an nées 1920 et
d’ob ser ver com ment ce sujet gagne pro gres si ve ment en lé gi ti mi té.

La nais sance du droit de l’es pace
Le droit de l’es pace naît d’abord des ré flexions éparses et iso lées de
quelques ju ristes avant la Se conde Guerre mon diale. Seul Wla di mir
Mandl, ju riste tchèque, lui consacre un ou vrage, bien que court et pu‐ 
blié à compte d’au teur, en 1932. Deux ap proches se des sinent déjà, qui
vont se dé ve lop per dans les an nées 1950. Par le prisme des en jeux
fron ta liers, des ju ristes aux po si tions so ciales et aca dé miques pres ti‐ 
gieuses an ti cipent les consé quences ju ri diques pré vi sibles du dé ve‐ 
lop pe ment des fu sées et des sa tel lites. Les pro grès tech niques lé gi ti‐ 
ment ces tra vaux. Nous avons dé si gné cette ap proche de « tra di tion
aca dé mique  ». D’un autre côté, des ju ristes de moindre en ver gure
entrent en contact avec les or ga ni sa tions de pro mo tion de la
conquête de l’es pace et traitent des ques tions an crées dans l’ima gi‐ 
naire spa tial, dé ve lop pant ainsi une ap proche qua li fiée par nous de
« droit- fiction ». La co lo ni sa tion des astres et la ren contre avec des
formes de vie extra- terrestre nour rissent leurs ré flexions. Les te‐ 
nants de ces deux ap proches se cô toient ce pen dant au sein d’or ga ni‐ 
sa tions de ju ristes, no tam ment du droit aé rien, se citent voire tra‐ 
vaillent en semble.
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Tou te fois, le thème de la conquête de l’es pace souffre d’un manque
de cré di bi li té mal gré les pro grès conti nus de la ba lis tique de puis la
Se conde Guerre mon diale. En re vanche, en 1955, l’an nonce of fi cielle
par les gou ver ne ments amé ri cain et so vié tique de l’envoi de sa tel lites
donne des gages aux am bi tions spa tiales et sus cite l’in té rêt de nou‐ 
veaux ju ristes. Les or ga ni sa tions de pro mo tion de l’aven ture spa tiale,
réunies au sein de la Fé dé ra tion as tro nau tique in ter na tio nale (FAI)
de puis 1951, se mettent alors en avant et par viennent à oc cu per une
po si tion cen trale dans ce champ en construc tion. Lorsque Spout nik
est mis en or bite, la FAI cherche à s’im po ser comme l’or ga ni sa tion de
col la bo ra tion des na tions et d’éla bo ra tion du droit de l’es pace, en pa‐ 
ral lèle de l’ONU et des ins ti tu tions ju ri diques.
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La po si tion cen trale de la FAI per met aux ju ristes te nants du droit- 
fiction d’ob te nir des po si tions im por tantes dans ce nou veau champ
du droit de l’es pace, alors ré par ti entre la FAI et des pôles aca dé ‐
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miques tel que l’ins ti tut Mc Gill au Ca na da, des or ga ni sa tions de ju‐ 
ristes comme l’As so cia tion de droit in ter na tio nal, et des groupes na‐ 
tio naux.

Les di plo ma ties s’in té ressent aux ac ti vi tés de ces or ga ni sa tions qui se
donnent pour rôle de conseiller les États et de leur four nir des textes
ju ri diques res pec tueux des va leurs dont elles se veulent les ga rantes,
no tam ment le main tien de la paix. Plu sieurs ma ni festes sont pu bliés
et de nom breux rap ports ré di gés par des ju ristes cir culent dans les
mi nis tères. Ainsi ces ré flexions forment la base des dis cus sions in ter‐ 
na tio nales sur le droit de l’es pace. Bien que les di plo ma ties les sé lec‐ 
tionnent et les tra duisent en fonc tion de leurs propres in té rêts, les
prin cipes de non- souveraineté et d’ac ti vi tés pa ci fiques sont conser‐ 
vés dans le droit, quand bien même des ac ti vi tés mi li taires se dé ve‐ 
loppent dans l’es pace.
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Les ra cines in tel lec tuelles des ju ‐
ristes
Ces prin cipes ap pa raissent éloi gnés de la dé fense des in té rêts na tio‐ 
naux lors de leur éla bo ra tion par les ju ristes. Les deux ap proches du
droit de l’es pace s’ac cordent en effet sur les va leurs qu’elles dé‐ 
fendent, et seuls les ob jets d’étude dif fèrent. Ainsi, l’in ter na tio na lisme
est la pierre an gu laire du droit de l’es pace : contre les hor reurs de la
guerre, contre la failli bi li té des États dont les in té rêts par ti cu liers me‐ 
nacent la paix mon diale, de vant la me nace de l’arme ato mique, le
droit de l’es pace pro meut un ordre spa tial post- souveraineté. La
conquête de l’es pace doit être menée sous l’égide d’une or ga ni sa tion
in ter na tio nale : l’ONU.

15

Les ju ristes s’ins crivent dans une tra di tion in ter na tio na liste pré‐ 
gnante dans leur groupe de puis la Pre mière Guerre mon diale. Déjà,
l’hor reur de la Grande Guerre avait sus ci té en re tour l’es poir d’un
ordre mon dial fondé sur le droit et la co opé ra tion des na tions, tra duit
dans la So cié té des na tions. L’ex ten sion du droit in ter na tio nal après
1945 pour suit cette am bi tion. Ainsi s’af firme une concep tion du rap‐ 
port du droit in ter na tio nal face à la po li tique : le pre mier doit do mi‐ 
ner car il per met la paix, la se conde doit être en ca drée car elle en‐ 
gendre la guerre. La pré sence im por tante des ju ristes du droit aé rien
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NOTES

1  MC DOU GALL Wal ter A., The Heav ens and the Earth. A Politi cial His tory of the
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1997, p. 177 sq.

2  DOL MAN Ever ett C., As tro pol itik. Clas sical Geo pol it ics in the Space Age,
Franck Cass Pub lish ers, Lon don, 2002, p. 91.

ex plique la ré sur gence des com bats in ter na tio na listes au tour de la li‐ 
ber té de l’air, contre la quelle les États avaient im po sé la sou ve rai ne té
aé rienne au Trai té de Paris de 1919, re nou ve lée dans la Conven tion de
Chi ca go en 1944. L’heure de la re vanche a sonné.

L’ima gi naire du spa tial sus cite éga le ment des ques tions aux quelles les
ju ristes ré pondent par leur éthique in ter na tio na liste. La po ten tia li té
d’une ren contre avec des formes de vie extra- terrestres in ter roge sur
la ca pa ci té à construire un droit uni ver sel qui pour rait être com pris
par d’autres es pèces rai son nables. La ques tion n’est pas anec do tique
puisque la science contem po raine sup pose pos sible une telle ren‐ 
contre. L’im men si té de l’es pace ap pelle à l’unité de l’hu ma ni té de vant
les défis posés par son ex plo ra tion et son ex ploi ta tion.

17

Le contexte de dé co lo ni sa tion est pris en compte par des ju ristes
sou cieux de ne pas re pro duire les er reurs des em pires co lo niaux eu‐ 
ro péens. Le droit a vo ca tion à en ca drer la conquête de l’es pace pour
em pê cher que les États ter restres ne s’im posent aux éven tuelles po‐ 
pu la tions d’autres pla nètes. L’uni ver sa lisme des ju ristes les conduit à
dé ve lop per des dé fi ni tions in clu sives de l’hu ma ni té ou vertes à
d’autres es pèces.

18

Conclu sion
Ainsi, l’ana lyse des ju ristes en tant que groupe so cial situé et por teur
de re pré sen ta tions propres com plète l’ana lyse du droit de l’es pace : il
n’est pas seule ment le pro duit de rap ports de force éta tiques, il est
éga le ment une tra duc tion di plo ma tique des pré oc cu pa tions po li ‐
tiques por tées par la com mu nau té des ju ristes in ter na tio na listes.
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