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TEXTE

L’émer gence d’un do maine de re cherche cen tré sur les ques tions spa‐ 
tiales 1 s’or ga nise en France, au len de main de la guerre, à par tir des
la bo ra toires mi li taires et de quelques la bo ra toires de phy sique,
comme celui d’Yves Ro card à l’École Nor male Su pé rieure. Ce sont
tout d’abord les ini tia tives mi li taires qui ont or ga ni sé les re cherches
sur l’es pace : le Mi nis tère de l’Air a ainsi dé ve lop pé 35 pro grammes de
1938 à 1959.

1

Tou te fois, le dé ploie ment d’une po li tique na tio nale concer tée, axée
sur l’ex plo ra tion scien ti fique de l’es pace, est lié à la créa tion du
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Centre Na tio nal d’Études Spa tiales (CNES). Pré vue par les gou ver ne‐ 
ments de la IV  Ré pu blique, puis mise en œuvre sous la V  Ré pu‐ 
blique, cette ins ti tu tion est char gée d’or ga ni ser, de fi nan cer et
d’orien ter les re cherches scien ti fiques. Le CNES est donc as so cié à
une série de la bo ra toires déjà exis tants (comme le Ser vice d’Aé ro no‐ 
mie, le Ser vice d’Élec tro nique Phy sique du Com mis sa riat à l’Éner gie
Ato mique [CEA] 2 …) ou dont il sus cite la créa tion en pro vince. Dans
cet ar ticle, je pro pose de sai sir plus pré ci sé ment les pro ces sus po li‐ 
tiques, scien ti fiques et éco no miques qui ont per mis l’im plan ta tion, la
créa tion et/ou le trans fert en pro vince de struc tures scien ti fiques
cen trées sur le spa tial : le com plexe spa tial tou lou sain, le La bo ra toire
d’As tro phy sique Spa tiale de Mar seille et le Groupe de Re cherches Io‐ 
no sphé riques à Or léans. Ces trois en sembles ras semblent des ca rac‐ 
té ris tiques d’im plan ta tion très dif fé rentes  ; en les com pa rant, il est
pos sible de sai sir une gamme éten due de struc tu ra tions des ac ti vi tés
spa tiales dans la deuxième moi tié du XX  siècle. Pour cha cune de ces
opé ra tions, nous dé ga ge rons les grandes lignes des lo giques ter ri to‐ 
riales à l’œuvre et nous en vi sa ge rons leur ins crip tion dans le mou ve‐ 
ment dé cen tra li sa teur d’après- guerre. L’enjeu est de sai sir com ment
une géo gra phie des la bo ra toires spa tiaux s’est éla bo rée. Selon quels
cri tères s’est- elle mise en place ? En sui vant quels cadres po li tiques
et scien ti fiques a- t-elle été ima gi née ?

e e

e

Il s’agit ici d’étendre les pro po si tions ti rées du geo gra phic turn qu’ont
connu les Science and Tech no lo gy Stu dies de puis les an nées 1990 3. En
in sis tant sur la ma té ria li té des lieux, la dis tri bu tion des dis po si tifs de
connais sance et la cir cu la tion des sa voirs, un cer tain nombre d’his to‐ 
riens et de so cio logues des sciences ont trans for mé la sai sie géo gra‐ 
phique des ma nières de connaître. Ce tour nant géo gra phique est au‐ 
jourd’hui plus gé né ral, puis qu’il ne concerne plus seule ment la spa tia‐ 
li té in trin sèque des lieux de sciences, mais l’en semble des mo bi li tés et
des fixa tions to po gra phiques qui or ga nisent dé sor mais l’ac ti vi té
scien ti fique.

3

J’en vi sa ge rai ici de croi ser ces ap proches en termes de géo gra phie
des lieux de science, et celles in ter ro geant les lo giques po li tiques
d’amé na ge ment du ter ri toire. Les ac ti vi tés de re cherche spa tiale ont
été lo ca li sées, sur la carte na tio nale des po ten tia li tés scien ti fiques,
selon des mo da li tés, des rythmes et des en jeux d’ad mi nis tra tion pu‐ 
blique fort dif fé rents.
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J’ai mo bi li sé, pour cette étude, trois types de sources com plé men‐ 
taires : les ar chives du CNRS qui rendent compte des dif fé rentes dé‐ 
ci sions pour la lo ca li sa tion et la trans la tion des la bo ra toires  ; les ar‐ 
chives dé par te men tales de la Haute- Garonne qui ras semblent les do‐ 
cu ments re la tifs à l’im plan ta tion du CNES à Tou louse ; et des ar chives
mi nis té rielles qui in forment des dis cus sions po li tiques pré si dant à
l’amé na ge ment du ter ri toire.

5

1. La dé cen tra li sa tion du CNES à
Tou louse : le poids des lo giques
lo cales
Pour sai sir les lo giques ter ri to riales de dis tri bu tion des com pé tences
spa tiales, telles qu’elles opèrent dans le cas de la dé cen tra li sa tion du
CNES à Tou louse, il convient de res ti tuer les tra vaux d’amé na ge ment
de l’es pace na tio nal en tre pris sous la IV  Ré pu blique et pour sui vis au
début de la V  Ré pu blique 4. Une série de lois et de dé crets en 1954 et
1955 four nissent la trame lé gis la tive d’une dé cen tra li sa tion concer tée
avec les ré gions d’ac cueil d’un cer tain nombre de struc tures scien ti‐ 
fiques (sans tou te fois que celles- ci soient sous- citées) 5. Sur tout, l’ac‐ 
cent est mis sur une dia lec tique « local/na tio nal », qui doit per mettre
aux au to ri tés ré gio nales (pré fets, co mi tés d’ex pan sion éco no mique,
conseils gé né raux) de par ti ci per aux pro ces sus d’amé na ge ment du
ter ri toire. Les ad mi nis tra tions gaul listes de la V  Ré pu blique re‐ 
prennent la ques tion de l’amé na ge ment du ter ri toire en la mo de lant
aux formes d’un idéal pla ni fi ca teur 6. De nou velles struc tures sont
char gées de co or don ner les ac tions à tous les éche lons du ter ri toire :
le Co mi té In ter mi nis té riel à l’Amé na ge ment du Ter ri toire (CIAT) mis
en place en 1960 ; la Com mis sion Na tio nale d’Amé na ge ment du Ter ri‐ 
toire (CNAT), ins tal lée au sein du Com mis sa riat Gé né ral au Plan en
1963 ; et enfin la Di rec tion à l’Amé na ge ment du Ter ri toire et à l’Ac tion
Ré gio nale (DATAR), créée par le dé cret du 14 fé vrier 1963 7. C’est à l’in‐ 
té rieur de ce cadre po li tique et éco no mique qu’est peu à peu dé ci dé
le trans fert du CNES à Tou louse.

6

e

e

e

À la suite de la mise en place, en 1954, des Co mi tés d’ex pan sion éco‐ 
no mique des ti nés à den si fier les re la tions entre les ac teurs éco no‐
miques lo caux, le pré fet de la Haute- Garonne, éga le ment Ins pec teur
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Gé né ral de l’Ad mi nis tra tion en Mis sion Ex cep tion nelle, Émile Pel le‐ 
tier, pro duit en mars1954 un rap port sur l’ac ti vi té éco no mique du dé‐ 
par te ment. Il dé crit une si tua tion dif fi cile entre as phyxie des en tre‐ 
prises, fai blesse des in dus tries, pré gnance du sec teur agri cole et chô‐ 
mage en dé mique 8. Dans une lettre au mi nistre de l’In dus trie le 12
juillet 1954, Pel le tier sou haite éclai rer « le gou ver ne ment sur la si tua‐ 
tion éco no mique » de la ré gion et sug gère que l’État sou tienne « les
ef forts lo caux » d’un ter ri toire « qui risque de se dé té rio rer plus gra‐ 
ve ment si des re mèdes n’y sont pas pro chai ne ment ap por tés  » 9. Le
pré fet sai sit très ra pi de ment l’op por tu ni té qui semble se des si ner
dans les ca bi nets mi nis té riels d’un pos sible trans fert de cer taines ac‐ 
ti vi tés éco no miques pa ri siennes. Il ré clame «  une dé cen tra li sa tion
des centres in dus triels vi taux » et rap pelle que plu sieurs Conseils Gé‐ 
né raux de la ré gion « ont émis le vœu de voir ins tal ler dans le Sud- 
Ouest une pile ato mique ou un Centre de Re cherches Nu cléaires ». Il
in siste sur le fait que « la pré sence à Tou louse d’éta blis se ments d’en‐ 
sei gne ment su pé rieur » 10 fa ci li te rait cette im plan ta tion. La dé cen tra‐ 
li sa tion et l’amé na ge ment du ter ri toire ap pa raissent donc comme une
oc ca sion de re vi ta li ser une ré gion aux fai blesses éco no miques pa‐ 
tentes. Sur tout, le pré fet Pel le tier ima gine de créer des «  for mules
nou velles », proches par exemple de la Ten nes see Val ley Au tho ri ty 11. Il
dé cide de réunir et de faire tra vailler en semble les dif fé rents ac teurs
de la vie éco no mique lo cale afin de trans mettre quelques pro po si‐ 
tions au gou ver ne ment. Le 9 dé cembre 1954, il réunit à la pré fec ture
les pré fets et les pré si dents des chambres de com merce de la cin‐ 
quième ré gion ad mi nis tra tive (qui cor res pond à la dé funte ré gion
Midi- Pyrénées, éten due aux dé par te ments des Landes, de l’Aude et
des Pyrénées- Orientales). Pel le tier in siste pour que des Co mi tés
d’Ex pan sion Éco no mique soient créés le plus ra pi de ment pos sible et
pré cise que la ré gion doit « bé né fi cier de [la] dé cen tra li sa tion (…) ». Il
in siste enfin, au près de ses in ter lo cu teurs, pour trou ver le modus
ope ran di dans les re la tions entre les dif fé rents ac teurs :

Je pense que s’il y a une ar ti cu la tion à éta blir (…) entre les de voirs qui
sont ceux de l’État, ceux des hauts- fonctionnaires re pré sen tant l’État
dans chaque pro vince et ceux in com bant aux ini tia tives pro fes sion‐ 
nelles, eh bien, tout cela doit se faire étroi te ment et dé li bé ré ment
d’abord dans le cadre de Ré gions éco no miques et de vos Chambres
de Com merce 12.
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Si les ac ti vi tés cen trées sur le nu cléaire re te naient jusque- là l’at ten‐ 
tion du pré fet et des ac teurs éco no miques, elles sont peu à peu rem‐ 
pla cées, dans l’ordre des prio ri tés, par les ques tions aé ro nau tiques.
Tou louse dis pose, de puis l’entre- deux guerre, d’en tre prises (Bré guet,
La té coère, De woi tine) ins crites dans ce sec teur. Dans l’avant- projet
de pro gramme d’ac tion pour la ré gion de Tou louse, la ré fé rence à une
« dé cen tra li sa tion (…) d’usines aé ro nau tiques ef fec tuées à la veille de
la der nière guerre  » dans le Sud- ouest ainsi que la pré sence d’une
école tech nique d’aé ro nau tique per mettent de ré cla mer « le trans fert
dans cette ville, et plus gé né ra le ment dans la ré gion, d’or ga nismes
d’études et de re cherches, de centres d’es sais et d’éta blis se ments
d’en sei gne ment spé cia li sés 13 ».

9

1.1 Point de bas cule
Ces de mandes res tent vagues et n’in diquent rien de plus que la vo‐ 
lon té de ren for cer un do maine in dus triel déjà exis tant. En re vanche,
trois ans plus tard, en fé vrier 1958, dans le plan d’ac tion ré gio nale, qui
ré sulte des ré flexions concer tées des fonc tion naires et agents éco no‐ 
miques de la ré gion, l’in dus trie aé ro nau tique est pré sen tée comme un
«  des élé ments fon da men taux de l’in dus trie de la ré gion tou lou‐ 
saine ». Le rôle même de Tou louse dans un plan d’amé na ge ment du
ter ri toire beau coup large est dé sor mais clai re ment dé fi ni. La ville doit
de ve nir « une de ces grandes ca pi tales ré gio nales » qui fera « contre‐ 
poids à l’in fluence ten ta cu laire de la cen tra li sa tion pa ri sienne » 14. Ce
dis cours ap pelle la consti tu tion d’une gran deur tou lou saine – cette
gran deur ci vique, iden ti fiée par Luc Bol tans ki et Laurent Thé ve not
qui offre un ho ri zon d’at tente struc tu ré au tour du bien com mun 15. La
ville, jusqu’ici igno rée, à l’écart des grands axes et trop fai ble ment in‐ 
dus tria li sée, doit de ve nir une mé tro pole ré gio nale consé quente. C’est
au tour de ce prin cipe ci vique su pé rieur que doit s’or ga ni ser l’ac tion
des fonc tion naires, des res pon sables so ciaux et éco no miques (syn di‐ 
cats, chambres de com merce et in dus triels…). Dès lors, les opé ra tions
de dé cen tra li sa tion qui vont suivre s’ins crivent dans cette consti tu‐ 
tion d’une gran deur tou lou saine ré gio nale. Le plan ré gio nal de 1958
pré cise  : « La vo ca tion aé ro nau tique de Tou louse doit per mettre de
consi dé rer avec fa veur le trans fert dans cette ville de l’École su pé‐ 
rieure de l’aé ro nau tique, dans le cadre de la dé cen tra li sa tion des éta‐ 
blis se ments scien ti fiques et tech nique d’État pres crite par l’un des
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dé crets du 10 juin 1955 » 16. Les trans ferts de l’École Na tio nale Su pé‐ 
rieure d’Aé ro nau tique (ENSA) et de l’École Na tio nale d’Avia tion Ci vile
(ENAC) ont été dis cu tés di rec te ment avec le Pre mier mi nistre de
l’époque, Mi chel Debré, dès le mois de no vembre 1958 17.

Il est dif fi cile de sai sir com ment l’on a pu pas ser, après quelques tâ‐ 
ton ne ments au tour de la re cherche nu cléaire, à l’af fir ma tion une vo‐ 
ca tion aé ro nau tique af fir mée, dou blée d’une dé cen tra li sa tion ef fec‐ 
tive de deux grandes écoles pa ri siennes. Le mythe de Tou louse
comme ca pi tale aé ro nau tique a été, semble- t-il, vo lon tai re ment mis
en œuvre par les ser vices de la pré fec ture 18. Le res pon sable du ser‐ 
vice éco no mique, Fran çois Laf font, ex plique ainsi :

11

Nous avons parlé des ver tus de Tou louse au ni veau de l’aé ro spa tiale
(…) nous avons glis sé dans le pré am bule (…) du pro gramme qu’il se rait
im por tant (…) que le gou ver ne ment oc troie à Tou louse (...) la vo ca tion
[de] ca pi tale de l’avia tion fran çaise (…). Pour réa li ser cette vo ca tion
sur le ter rain [il fal lait] créer un élé ment mo teur qui se rait [un] com ‐
plexe scien ti fique au tour (…) de la nou velle fa cul té des sciences. (…)
La chi mie et le gaz de Lacq nous échap paient (…) donc il res tait l’aé ‐
ro nau tique. Mais nous res tions très en re trait par rap port à Mar seille,
Bor deaux ou Saint- Nazaire.

Nous avons dit « Nous al lons faire jouer les sen ti ments. Nous al lons
nous ac cro cher à ce mythe de Tou louse, à cette épo pée : Mer moz,
Saint- Exupéry, Di dier Dau rat (…) et nous al lons in tro duire dans le
pro gramme la re con nais sance de Tou louse comme ca pi tale de l’aé ro ‐
nau tique » 19.

La construc tion d’un ré ci ta tif po li tique au tour de la vo ca tion aé ro‐ 
nau tique de Tou louse vient sou te nir le tra vail de la pré fec ture pour
ob te nir des ins tances de l’amé na ge ment du ter ri toire qu’elles ac‐ 
cueillent avec fa veur le pro jet, pour la ville, d’oc cu per une po si tion
plus avan ta geuse dans l’es pace na tio nal. Si les dé crets de 1954 et 1955
ont of fert des op por tu ni tés pour les villes de pro vince d’ob te nir le
trans fert d’in dus tries, de struc tures d’en sei gne ment su pé rieur et de
centres de re cherche, il n’a pas suffi de les sai sir ou de se por ter can‐ 
di dat 20. La mo bi li sa tion du mythe vient re dou bler la rhé to rique sur
l’in dis pen sable gran deur de Tou louse. Il convient de re mar quer que
l’opé ra tion sera fa ci li tée par le fait qu’en 1958 Fran çois Laf font quitte
la pré fec ture pour re joindre la mai rie en tant que se cré taire gé né ral
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et que le pré fet, Émile Pel le tier, de vient mi nistre de l’in té rieur du
gou ver ne ment nou vel le ment mis en place 21. L’ar ti cu la tion entre les
ad mi nis tra tions pa ri siennes et pro vin ciales s’opère donc éga le ment
par des trans ferts de com pé tences et d’in di vi dus qui pour suivent, au- 
delà de leurs propres fonc tions, les ac tions en ga gées pré cé dem ment.

1.2 L’agré ga tion dé cen tra li sa trice
La dé cen tra li sa tion de l’ENSA et de l’ENAC est longue et illustre la dif‐ 
fi cul té du pro ces sus de trans fert de ces ins ti tu tions pres ti gieuses. Les
ré ti cences sont nom breuses, de la part des ad mi nis tra teurs des
écoles no tam ment, qui re doutent un contexte tou lou sain moins fa vo‐ 
rable pour la qua li té de leur en sei gne ment comme pour leur re con‐ 
nais sance. Le dé lé gué mi nis té riel pour l’ar me ment char gé, en 1962,
d’exa mi ner les condi tions de réa li sa tion du trans fert, se montre très
cri tique. Il ex plique que «  l’étude de l’im plan ta tion d’une nou velle
École de for ma tion d’In gé nieurs de l’Aé ro nau tique hors du contexte
scien ti fique, tech nique et in dus triel de la ré gion pa ri sienne pose (…)
des pro blèmes dif fi ciles qu’il faut en vi sa ger dans leur en semble en
rai son de leurs in ter ac tions mu tuelles » 22. Les res sources lo cales et
les com pé tences pro fes so rales pa raissent in suf fi santes à l’ad mi nis tra‐ 
tion de tu telle de l’École 23. L’éloi gne ment de la ca pi tale amoin dri rait
le pres tige des ins ti tu tions jusque- là pa ri siennes. L’In gé nieur en chef
des Ponts et Chaus sées char gé de su per vi ser les pos si bi li tés de trans‐ 
fert de l’ENAC sai sit par fai te ment l’im por tance de ces dé cen tra li sa‐ 
tions pour le gou ver ne ment en no tant qu’il s’agit d’une « puis sante in‐ 
ci ta tion psy cho lo gique » 24. Le Pre mier mi nistre confirme, dans une
lettre au pré fet de Haute- Garonne du 28 sep tembre 1960 qu’il s’agit
bien d’un geste fort pour en ga ger un pro ces sus plus vaste d’amé na ge‐ 
ment du ter ri toire. Il y a, assure- t-il, une « ur gence des pro blèmes de
dé cen tra li sa tion » et les de mandes qu’il a adres sées aux mi nistres des
Tra vaux Pu blics et de l’Armée (qui sont les tu telles de l’ENAC et de
l’ENSA) visent à « prendre quelques dé ci sions exem plaires » 25. Tout le
tra vail du pré fet consiste donc à tem pé rer les in quié tudes des écoles
pa ri siennes et à of frir des ga ran ties sur la qua li té de l’en vi ron ne ment
in tel lec tuel et ma té riel qu’elles trou ve ront à Tou louse. Lors des
réunions pré pa ra toires en 1961 et 1962, les res pon sables de la pré fec‐ 
ture pré cisent qu’il n’y aura pas de « baisse de ni veau et de ré pu ta tion
de l’ENSA ». Les sy ner gies qui se crée ront avec l’Uni ver si té per met‐
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tront de «  faire de Tou louse la ca pi tale de la re cherche aé ro nau‐ 
tique » 26. Le trans fert de l’École par ti cipe de la (fu ture) dis tinc tion
tou lou saine ; l’ENSA bé né fi cie ra donc de la spé ci fi ci té et de l’ori gi na li‐ 
té d’une ville to ta le ment orien tée vers l’aé ro nau tique. En dé cembre
1961 le Conseil in ter mi nis té riel à l’Amé na ge ment du Ter ri toire a
confir mé le trans fert de l’École. Le pré fet ras sure les res pon sables de
l’ENSA :

Des ga ran ties ont éga le ment été de man dées afin que soit réa li sée une
po li tique gé né rale de dé cen tra li sa tion des grandes Écoles, le trans fert
de l’ENSA ne de vant pas res ter une opé ra tion iso lée (…). La dé cen tra ‐
li sa tion à Tou louse de l’Of fice Na tio nal d’Études et de Re cherches Aé ‐
ro nau tiques (ONERA) se rait très fa vo rable à la dé cen tra li sa tion de
l’ENSA 27.

L’ad mi nis tra tion pré fec to rale a donc mis en œuvre une po li tique
d’agré ga tion dé cen tra li sa trice qui doit per mettre d’as su rer le trans‐ 
fert de l’ENSA et de l’ENAC tout en pour sui vant l’idéal d’une gran deur
tou lou saine cen trée sur l’aé ro nau tique. Cette stra té gie est payante
puisque le 31 juillet 1963, le Co mi té In ter mi nis té riel pour l’Amé na ge‐ 
ment du Ter ri toire confirme les trans ferts de l’ENSA et de l’ENAC, dé‐ 
cide la créa tion, à Tou louse, en lien avec le CNRS, de la bo ra toires
spé cia li sés dans les re cherches spa tiales (comme le Centre d’Étude
Spa tiale des Rayon ne ments) et de mande la dé cen tra li sa tion du
Centre Tech nique du CNES 28. À sa créa tion, le CNES ins talle son
siège à Paris (rue de l’Uni ver si té) et sa Di rec tion Scien ti fique et Tech‐ 
nique à Brétigny- sur-Orge, près de l’aé ro drome mi li taire et du Centre
d’Es sais en vol. Après le dé pla ce ment du Centre Tech nique, ce sont
les ser vices des fusées- sondes (sep tembre 1968) puis les ac ti vi tés bal‐ 
lons (à l’au tomne 1969) et des sa tel lites (de 1971 à 1973) qui com plètent
une dé cen tra li sa tion très éta lée dans le temps. Les trans ferts d’une
par tie du CNES, de l’ENSA, de l’ENAC et de cer tains élé ments de l’Of‐ 
fice Na tio nal d’Études et de Re cherches Aé ro spa tiales (ONERA) ainsi
que la créa tion de nou veaux la bo ra toires (le Centre d’Étude Spa tiale
des Rayon ne ments, le La bo ra toire d’Au to ma tique et de ses Ap pli ca‐
tions Spa tiales [LAAS] en 1968) ré sultent d’une pa tiente construc tion
d’une orien ta tion scien ti fique tou lou saine vers le spa tial. Lorsque le
nou veau pré fet, Roger Moris, tente de convaincre, en 1964, le Pré‐ 
sident de la Com pa gnie Gé né rale de Té lé gra phie sans Fil de s’im pli‐ 
quer dans le dé ve lop pe ment local, il in siste sur le pro cès de dé cen ‐
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tra li sa tion en cours : « À bref délai, la ville de Tou louse va ainsi bé né‐ 
fi cier de la pré sence de plu sieurs mil liers de pro fes seurs, [d’] in gé‐ 
nieurs, [de] cher cheurs et [d’] étu diants qui vont en faire un centre
scien ti fique ca pable de ri va li ser avec la ré gion pa ri sienne » 29. Le pré‐ 
fet met en exergue le ren ver se ment d’un rap port de force ter ri to rial
qui fait de Tou louse l’équi valent –pour l’es pace– de la ca pi tale.

Ainsi, la lo gique ter ri to riale ici à l’œuvre re pose à la fois sur une dy na‐ 
mique lo cale ex ploi tant les pos sibles of ferts par une lé gis la tion fa vo‐ 
rable aux ré équi li brages des po ten tia li tés éco no miques et scien ti‐ 
fiques de l’es pace na tio nal, et sur l’effet de « masse cri tique » qu’un
trans fert conju gué de plu sieurs struc tures peut avoir pour une ré‐ 
gion.

15

2. Le La bo ra toire d’As tro no mie
Spa tiale de Mar seille : l’ex ten sion
d’une lo gique scien ti fique
La créa tion du La bo ra toire d’As tro no mie Spa tiale de Mar seille (LAM)
est liée au par cours de son pre mier di rec teur, Georges Cour tès. Ce
der nier, après avoir mené des études de phy sique à Mont pel lier, est
di ri gé, par un de ses en sei gnants, vers les ob ser va toires de Mar seille
et de Haute- Provence que di rige Charles Feh ren bach 30. Il y ef fec tue
sa thèse et ses pre miers tra vaux, en tant qu’aide- astronome, sur la
ma tière in ter stel laire des ga laxies au début des an nées 1950 31. Feh‐ 
ren bach, de son côté est très «  in té res sé par les pre mières ex pé ri‐ 
men ta tions spa tiales » 32 me nées aux États- Unis et en URSS. Cour tès
en vi sage des re cherches dans le do maine spa tial qui puissent pro lon‐ 
ger les pre miers ré sul tats ob te nus dans l’étude de l’émis sion de gaz
(prin ci pa le ment l’hy dro gène) dans les ga laxies 33. La prin ci pale dif fi‐ 
cul té à la quelle il se heurte concerne la sen si bi li té in suf fi sante des
me sures au sol.

16

L’ob ser va toire de Mar seille ne dis pose d’aucun équi pe ment par ti cu lier
pour mener des ex pé riences spa tiales et ce do maine reste, à la fin des
an nées 1950, très em bryon naire en France. Jacques Bla mont, qui a
tra vaillé à l’Ob ser va toire de Haute- Provence (où il a ren con tré Cour‐ 
tès) di rige le Ser vice d’Aé ro no mie ins tal lé en ré gion pa ri sienne. Ce la ‐

17



Des laboratoires pour l’espace. Le déploiement de la recherche spatiale en province dans la période
1950-1975

bo ra toire s’est très tôt thé ma ti que ment orien té vers le spa tial. Bla‐ 
mont a mené, au sein de l’Ob ser va toire de Haute- Provence où il dis‐ 
po sait d’une ins tru men ta tion ru di men taire, des « re cherches pho to‐ 
mé triques et spec tro sco piques sur la lu mière du ciel noc turne et les
émis sions cré pus cu laires (…)  » 34. Sur tout, le dé ve lop pe ment ra pide
du Ser vice d’Aé ro no mie (avec un ac crois se ment mas sif du nombre de
cher cheurs, d’in gé nieurs et de tech ni ciens) à la fin des an nées 1950
per met à Bla mont d’en vi sa ger le lan ce ment d’ex pé riences spa tiales
hors de l’at mo sphère. Le Co mi té d’Ac tion Scien ti fique de la Dé fense
Na tio nale pro pose, pour l’année 1958, une série de tirs de la fusée Vé‐ 
ro nique (le pre mier eut lieu le 7 mars 1959). Georges Cour tès est di‐ 
rec te ment as so cié aux études que Bla mont dé ve loppe sur les ca rac té‐ 
ris tiques phy siques des dif fé rentes couches de l’at mo sphère 35. L’ins‐ 
tru men ta tion qu’il a mise au point pour l’étude de l’hy dro gène (i.e.
réseau- filtre à bandes pas santes mul tiples) est ici di rec te ment ré ex‐ 
ploi tée 36.

Le po si tion ne ment de Cour tès au sein de l’ob ser va toire de Mar seille
est ori gi nal : il tra vaille sur les com po si tions des ga laxies en dé ve lop‐ 
pant une ins tru men ta tion no va trice (avec la mise au point d’un filtre- 
réseau à bandes pas santes) et par ti cipe, dans le même temps, aux
pre mières ex pé riences spa tiales qui se dé roulent en de hors de l’ob‐ 
ser va toire. C’est en joi gnant ces deux types de pra tiques que lui- 
même et un petit nombre de cher cheurs im posent l’idée d’un la bo ra‐ 
toire d’as tro no mie spa tiale au sein même de l’Ob ser va toire de Mar‐ 
seille 37. En effet, les pre miers ré sul tats ob te nus convainquent le
doyen de la Fa cul té des Sciences, Rouard, d’oc troyer un la bo ra toire à
la jeune équipe. Mais les di men sions de cette struc ture sont trop mo‐ 
destes pour en vi sa ger de dé ployer des pro jets spa tiaux d’en ver gure
im pli quant un per son nel plus nom breux et du ma té riel plus im por‐ 
tant. Les liens noués avec Jacques Bla mont, de ve nu au mi lieu des an‐ 
nées 1960 di rec teur scien ti fique et tech nique du CNES, per mettent
d’ac cé lé rer l’ins ti tu tion na li sa tion du La bo ra toire d’As tro no mie Spa‐ 
tiale de Mar seille (LAM).

18

Of fi ciel le ment créée en 1965, cette struc ture s’ins talle dans la ban‐ 
lieue de Mar seille dans de vastes lo caux 38. La lo gique d’im plan ta tion
ici à l’œuvre ne s’ap puie guère sur les res sources lo cales. Cour tès tra‐ 
vaille avec le Ser vice d’Aé ro no mie, situé en ré gion pa ri sienne, et l’im‐ 
plan ta tion de son la bo ra toire semble faire abs trac tion de l’an crage
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ter ri to rial du la bo ra toire. Tou te fois, les pre miers co mi tés de di rec tion
mettent en lu mière la dif fi cile ar ti cu la tion entre une lo gique scien ti‐ 
fique éla bo rée à par tir d’un ré seau de re la tions s’éten dant hors de la
ré gion pho céenne et une in ser tion géo gra phique in dis pen sable, en
termes de re cru te ment et d’échanges in dus triels, pour un la bo ra toire
de re cherches spa tiales.

La mo bi li sa tion d’un per son nel com pé tent consti tue un pro blème
per ma nent dans les pre mières an nées du LAM. Cour tès in dique, en
1968, que l’« ab sence de tech no lo gie éle vée dans la ré gion mar‐ 
seillaise (…)  » 39 com plique l’in té gra tion de tech ni ciens dis po sant
d’une connais sance suf fi sante des spé ci fi ci tés du spa tial.  La Fa cul té
des Sciences ne dis pose pas d’une fi lière par ti cu lière qui se rait cen‐ 
trée sur le do maine spa tial. De plus, Cour tès sou haite em ployer « des
tech ni ciens ayant déjà une ex pé rience pro fes sion nelle (…) ». Il pré cise
que les tech ni ciens « ayant com men cé leur car rière dans le La bo ra‐ 
toire n’ont pas ac quis le peu d’ef fi ca ci té in dis pen sable en re cherche
spa tiale » 40. Le re cru te ment des in gé nieurs est tout aussi pro blé ma‐ 
tique. En 1971, Cour tès constate que la jonc tion entre «  le sché ma
pro po sé par les cher cheurs et la réa li sa tion en la bo ra toire ou en
sous- traitance des ins tru ments dé fi ni tifs  » né ces site un per son nel
spé ci fique ca pable d’ar ti cu ler les champs de com pé tences scien ti‐ 
fiques et in dus trielles. Il dé plore de ne pou voir re cru ter des in gé‐ 
nieurs ca pables de pal lier, à ce ni veau, «  cer taines in suf fi sances du
La bo ra toire » 41.

20

Le LAM est fai ble ment ar ri mé au tissu éco no mique local. Il ne par‐ 
vient que très dif fi ci le ment à nouer des re la tions avec les en tre prises
pho céennes. En 1972, le di rec teur sou ligne que les « in dus triels n’ont
pas en core ac quis les com pé tences suf fi santes pour as su mer la
concep tion, la res pon sa bi li té et la réa li sa tion d’ex pé riences scien ti‐ 
fiques (…) » 42. Deux ans plus tard, le co mi té de di rec tion du la bo ra‐ 
toire note que les pro blèmes avec les sous- traitants lo caux sont nom‐ 
breux et plu sieurs membres fus tigent «  l’in com pé tence de cer tains
in dus triels  » 43. En d’autres termes, l’ar ti cu la tion «  re cherches
spatiales- industrie » a consti tué da van tage une dif fi cul té qu’une op‐ 
por tu ni té pour le LAS.

21

La créa tion du LAM semble en effet abs traite des pro blé ma tiques
d’amé na ge ment du ter ri toire. Les ar chives concer nant la ré gio na li sa‐
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tion du V  Plan in diquent, au mo ment de la créa tion du LAM au mi lieu
des an nées 1960, que la com po sante spa tiale ne consti tue pas un axe
ma jeur pour ap puyer une po li tique scien ti fique ter ri to riale spé ci fique.
La Dé lé ga tion gé né rale à Re cherche Scien ti fique et Tech nique note,
en sui vant les conclu sions du groupe de tra vail de la ré gion Pro vence
– Côte d’Azur – Corse qu’il « im porte de mettre l’ac cent sur deux di‐ 
rec tions de re cherche (…) celle du pé trole et de la pé tro léo chi mie, et
celle de l’atome (…)  » 44. À la dif fé rence de la ré gion tou lou saine, la
zone pro ven çale n’est pas pro gram mée, par les ins tances scien ti‐ 
fiques na tio nales, pour dé ve lop per une vo ca tion spa tiale. La pé riode
dans la quelle le pro jet de la bo ra toire spa tial est créé à Mar seille cor‐ 
res pond en outre à une re mise en cause des dy na miques pla ni fi ca‐ 
trices qui ca rac té ri sait les pré cé dentes opé ra tions de ré équi li brage
du ter ri toire. L’Ob ser va toire de Haute- Provence tra vaille ce pen dant
sur les sa tel lites D-1C et D-1D (Dia dème I et II) dès jan vier 1965, et
l’Ob ser va toire de Nice sur D-1A Dia pa son en 1966 et les Dia dème en
1967.

e

Le po si tion ne ment du la bo ra toire mar seillais n’est en rien com pa rable
aux autres ins ti tu tions spa tiales. Né au sein de l’Ob ser va toire de Mar‐ 
seille, il conserve avec ce der nier des liens puis sants. Georges Cour‐ 
tès as sure en 1968, qu’il conti nue de pas ser « la moi tié de son temps à
l’Ob ser va toire de Mar seille car il n’est pas ques tion pour lui d’aban‐ 
don ner son ac ti vi té dans le do maine de l’As tro no mie » 45. Le La bo ra‐ 
toire est d’ailleurs en cou ra gé à plu sieurs re prises, au début des an‐ 
nées 1970, par les di ri geants du CNES, à pour suivre des col la bo ra tions
ré gu lières avec les autres la bo ra toires de l’Ob ser va toire mar seillais.
Cet ados se ment à une struc ture scien ti fique ins crite dans le champ
dis ci pli naire de l’as tro no mie per met, d’une cer taine ma nière, de for‐ 
cer à la créa tion de ré seaux d’échanges lo caux. Tou te fois, c’est bien
avec les autres la bo ra toires spa tiaux (qu’ils soient fran çais ou étran‐ 
gers) que le LAM pour suit les col la bo ra tions les plus denses et les
plus fé condes 46. Né d’une as so cia tion conjonc tu relle avec le Ser vice
d’Aé ro no mie, il se construit donc à l’écart des po li tiques d’amé na ge‐ 
ment du ter ri toire. Le re la tif iso le ment dans le quel le place cette ge‐ 
nèse aty pique est contre ba lan cé par l’ados se ment à l’Ob ser va toire de
Mar seille, struc ture ma tri cielle et ré fé rent local prin ci pal.
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3. Une dé cen tra li sa tion par tielle :
le Groupe de Re cherches Io no ‐
sphé riques à Or léans
Le Groupe de Re cherches Io no sphé riques illustre à la fois les modes
de struc tu ra tion de la re cherche scien ti fique d’après- guerre, le souci
d’un ré équi li brage vo lon ta riste des po ten tia li tés géo gra phiques na tio‐ 
nales et le rôle im por tant que jouent les élus po li tiques lo caux dans
les mou ve ments d’amé na ge ment du ter ri toire. Le Groupe de Re‐ 
cherches Io no sphé riques (GRI) est créé en 1961 à par tir du Groupe Io‐ 
no sphère de Ba gneux. Il est d’abord ins tal lé à Issy- les-Moulineaux,
puis à Saint- Maur. Son trans fert par tiel à Or léans par ti cipe d’une
double dy na mique. D’une part, le CNRS se montre sen sible, dans les
an nées 1960, aux re com man da tions du Plan vi sant à une dé con cen‐ 
tra tion des po ten tia li tés de re cherche for te ment im plan tées à Paris.
Dès 1962, Jean Cou lomb, di rec teur gé né ral du CNRS ex prime le « sou‐ 
hait de dé ve lop per des uni tés de re cherche en pro vince » 47. D’autre
part le maire d’Or léans, Roger Se cré tain, mène une vé ri table cam‐ 
pagne pour at ti rer dans sa ville des struc tures scien ti fiques.

24

La cité li gé rienne est en effet dans l’aire d’at trac tion pa ri sienne et
peine à se dis tin guer des autres villes de la grande cou ronne pa ri‐ 
sienne 48. Il sou haite ad joindre à sa ville un « Ox ford fran çais » 49, un
nou veau quar tier fonc tion nant comme une « ville ju melle » d’Or léans
et cen trée sur « la fonc tion uni ver si taire » 50. En 1960, la mu ni ci pa li té
ac quiert le do maine de la Source en 1959 et celui de Concyr en 1962.
Roger Se cré tain mo bi lise Pierre Su dreau, mi nistre de l’Édu ca tion na‐ 
tio nale qui sou tient le « pro jet d’amé na ge ment de la ville uni ver si taire
(…) » 51. Le maire d’Or léans va lo rise son pro jet lors d’une im por tante
réunion à Paris ras sem blant no tam ment Mau rice Bo ka nows ki, mi‐ 
nistre de l’In dus trie et du Com merce, Paul De lou vrier, Com mis saire
Gé né ral du Dis trict de Paris et le géo graphe Jean- François Gra vier 52.
Se cré tain dé fend « un mo dèle d’or ga ni sa tion ad mi nis tra tive fé dé rale,
[et] vante la dé cen tra li sa tion uni ver si taire (…) » 53. Il s’ins crit alors to‐ 
ta le ment dans le mou ve ment de dé cen tra li sa tion du mi lieu des an‐ 
nées 1960 qui voit l’État axer ses ef forts amé na geurs sur le rayon ne ‐
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ment des villes de pro vince 54 à tra vers no tam ment le pro gramme des
mé tro poles d’équi libre 55.

À par tir de la deuxième moi tié des an nées 1960, on y re dis tri bue géo‐ 
gra phi que ment une série de la bo ra toires jusqu’ici an crés à Paris et
dans la ré gion pa ri sienne. Le GRI est le qua trième la bo ra toire à s’im‐ 
plan ter sur le cam pus or léa nais. Le sou hait des res pon sables du CNRS
(no tam ment W. Mer cou roff, di rec teur gé né ral) est de ren for cer la
com po sante géo lo gique du GRI dans une Aca dé mie uni ver si taire que
les pla ni fi ca teurs veulent vouer à la géo lo gie 56. Les dif fi cul tés ma té‐ 
rielles et cog ni tives sont nom breuses. Une par tie des cher cheurs ne
sou haite pas quit ter Saint- Maur. Le dé pla ce ment d’une par tie du GRI
à Or léans ap pa raît donc comme un com pro mis té moi gnant d’une cé‐ 
sure pro fonde au sein du la bo ra toire. Dès 1969, l’in ter rup tion des re‐ 
cru te ments au CNRS met à l’épreuve l’équi libre fra gile d’une dé con‐ 
cen tra tion par tielle. Le di rec teur du GRI, J. Hié blot in dique qu’« une
par tie du per son nel tant cher cheur que tech ni cien avait pris des dis‐ 
po si tions per son nelles pour vivre à Or léans et s’in té grer au com plexe
d’Orléans- La Source  ». Il évoque même le cas d’un «  char gé de re‐ 
cherche [du la bo ra toire] qui dé mis sion na du CNRS pour prendre un
poste de maître- assistant à Or léans et y ré si der (…) » 57. Hié blot fait
re mar quer au Rec teur de l’Aca dé mie que le blo cage des postes per‐ 
met tra aux scep tiques res tés à Saint- Maur de se pré sen ter « comme
la preuve vi vante de l’im pos si bi li té d’une dé cen tra li sa tion réelle en re‐ 
cherche scien ti fique  » 58. Hié blot sou haite que les ef forts consen tis
par cer tains membres de son la bo ra toire ne soient pas vains et que la
dé cen tra li sa tion soit ef fec tive afin que les op po sants n’y voient pas
une oc ca sion sup plé men taire de jus ti fier leur refus. Les au to ri tés po‐ 
li tiques font de la venue d’une par tie du GRI à Or léans un em blème de
re ter ri to ria li sa tion des po ten tia li tés scien ti fiques. Le Rec teur de
l’Aca dé mie d’Or léans in dique à Hie blot, en 1968, que «  le risque
d’échec d’une im por tante opé ra tion de dé cen tra li sa tion  » 59 est pris
au sé rieux.

26

Le di rec teur gé né ral du CNRS, Mer cou roff, prend acte de la ten sion
géo gra phique qui tra verse le GRI. Il s’ef force, lors qu’il le peut, de fa‐ 
vo ri ser le site or léa nais. Il in dique, en 1973 que le CNRS ne sou haite
pas ren for cer l’équi pe ment de Saint- Maur. Il compte même ac cé lé rer
le trans fert de nou velles ac ti vi tés de Saint- Maur à Or léans : ainsi l’or‐ 
di na teur PDP II, ins tal lé pro vi soi re ment en ré gion pa ri sienne devra fi‐
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na le ment être confié à l’équipe or léa naise 60. Les ré seaux de té lé com‐ 
mu ni ca tions, es sen tiels pour per mettre aux cher cheurs ins tal lés dans
le Loi ret de pour suivre les échanges de don nées et de cal culs avec
d’autres la bo ra toires pa ri siens, font l’objet d’une at ten tion par ti cu‐ 
lière. Ainsi, dès 1967, Hié blot or ga nise, avec le mi nis tère des PTT, des
lignes de trans mis sion entre la ca pi tale et Or léans.

En ga gé dans le pro ces sus de dé cen tra li sa tion, le CNRS et les au to ri‐ 
tés po li tiques na tio nales im posent la réus site du trans fert par tiel du
GRI. Les moyens mo bi li sés sont à la hau teur d’un enjeu po li tique qui
doit pou voir consti tuer, par la suite, l’exemple d’une ges tion équi li‐ 
brée des po ten tia li tés scien ti fiques sur le ter ri toire na tio nal. Dans
cette pers pec tive, l’im plan ta tion à Or léans et les liens avec les struc‐ 
tures créées ou déjà pré sentes sur place sont soi gneu se ment étu diés.
Afin de per mettre des échanges et de sus ci ter des col la bo ra tions, les
cher cheurs du GRI sont in ci tés à tra vailler ré gu liè re ment au sein de
l’Ob ser va toire ma gné tique de Chambort- la-Forêt et du Centre de Re‐ 
cherches Géo phy siques 61. Avant la venue du GRI à La Source, « l’Uni‐ 
ver si té d’Or léans ac cueillait une équipe mixte (…) qui dé ve lopp[ait]
des études sur la com po si tion chi mique de l’io no sphère (…) » 62. L’an‐ 
crage local est donc fa vo ri sé par une po li tique d’im mer sion des cher‐ 
cheurs du GRI dans le cam pus or léa nais. Les liens avec les in dus triels
sont eux ac ti vés à tra vers le Bu reau de Re cherches Géo lo giques et
Mi nières.
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Les ten sions fortes nées de la scis sion géo gra phique du GRI entre Or‐ 
léans et Saint- Maur se sont fi na le ment cris tal li sées dans la dis lo ca‐ 
tion du la bo ra toire en 1975 : la struc ture de Saint- Maur de vient le La‐ 
bo ra toire de Géo phy sique Ex terne et le Centre de Re cherche en Phy‐ 
sique de l’En vi ron ne ment Ter restre ras semble les cher cheurs qui tra‐ 
vaillaient au GRI à Or léans.
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La dis tri bu tion des com pé tences spa tiales n’est pas donc pas, dans le
cas du GRI, stric te ment liée à la ques tion des re cherches spa tiales.
Elle s’ar ti cule ici à des choix po li tiques larges (i.e. la dé cen tra li sa tion,
la vo lon té du CNRS de s’y ins crire), des op tions scien ti fiques dé cré‐ 
tées par le CNRS (i.e. la com po sante géo phy sique du la bo ra toire très
fa vo ri sée) et des op por tu ni tés lo cales (i.e. le maire d’Or léans a fait
montre d’un fort vo lon ta risme po li tique pour créer le cam pus de La
Source).
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Conclu sion
Les trois cas ex plo rés ici mettent en exergue des lo giques d’amé na ge‐ 
ment du ter ri toire fort dif fé rentes. Nous in sis tons, à la suite de
Jacques Lévy, sur le fait qu’elles s’ins crivent dans trois tem po ra li tés
dis tinctes de la po li tique de dé cen tra li sa tion. La pé riode qui s’étend
des dé buts de la IV  Ré pu blique à la fon da tion de la DATAR et à la‐ 
quelle ren voie le trans fert du CNES à Tou louse cor res pond à une ré‐ 
flexion d’am pleur sur les dés équi libres ter ri to riaux. La créa tion du
LAM cor res pond à une pé riode de re mise en cause du mou ve ment
dé cen tra li sa teur, ce qui ex plique, au moins en par tie, l’ab sence de
liens entre la mise en œuvre du la bo ra toire et les ques tions d’amé na‐ 
ge ment du ter ri toire. Enfin, l’ar ri vée d’une par tie du GRI à Or léans, à
la fin des an nées 1960, s’ins crit dans une ré flexion ac crue sur les dé‐ 
ve lop pe ments des villes de pro vince 63.
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e

Les ge nèses, les im plan ta tions et les struc tu ra tions de la re cherche
spa tiale fran çaise ne se laissent pas en fer mer dans un mo dèle his to‐ 
rique qui dé crie rait, pour les an nées 1950 et 1960, les phases re pé‐ 
rables d’une dis tri bu tion géo gra phique concer tée des com pé tences
spa tiales (en ten dues comme des po ten tia li tés de re cherche ven ti lées
dans des es paces dis tincts). Il n’existe pas une lo gique mo no lithe
d’amé na ge ment du ter ri toire per met tant de dé ga ger une dis tri bu tion
concer tée des forces scien ti fiques de la re cherche spa tiale. Le trans‐ 
fert ou la créa tion d’ins ti tu tions liées au spa tial res sor tissent d’opé ra‐ 
tions hé té ro gènes qui, pour cer taines s’ins crivent dans des mou ve‐ 
ments pro fonds et po li ti que ment struc tu rés de re mo de lage du ter ri‐ 
toire (i.e. Tou louse et Or léans) et qui, pour d’autres (i.e. Mar seille)
ignorent presque to ta le ment les dis po si tifs d’amé na ge ment à l’œuvre.
Le croi se ment de l’his toire des re cherches spa tiales et de l’his toire de
la dé cen tra li sa tion per met de dé ployer l’ana lyse géo- historique à la
fois en di rec tion des pro ces sus struc tu rels à long terme et vers les
dy na miques conjonc tu relles plus brèves et plus la biles.
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RÉSUMÉS

Français
L’ar ticle ex plore les lo giques spa tiales, po li tiques et éco no miques qui ont
pré si dé, des an nées 1960 aux an nées 1970 aux im plan ta tions de dif fé rents
la bo ra toires consa crés à la re cherche spa tiale en France. À Tou louse, le
mou ve ment de dé cen tra li sa tion or ga ni sée qui as so cie les com po santes
tech niques du CNES et les grandes écoles de l’aé ro nau tique est lar ge ment
sup por té et condi tion né par les forces lo cales. Le la bo ra toire d’as tro phy‐ 
sique de Mar seille est né d’une as so cia tion conjonc tu relle avec le Ser vice
d’Aé ro no mie, en marge des grandes ini tia tives d’amé na ge ment du ter ri toire.
À l’in verse, le Groupe de Re cherches Io no sphé riques, im plan té à Or léans,
est to ta le ment pris dans les rets de la po li tique de dé cen tra li sa tion des an‐ 
nées 1960 vi sant le ré équi li brage des forces scien ti fiques sur le ter ri toire.
Les trois cas ex plo rés per mettent de ca rac té ri ser des formes très dif fé‐ 
rentes d’amé na ge ment du ter ri toire par l’im plan ta tion de res sources scien‐ 
ti fiques. Il n’existe pas un mo dèle his to rique uni forme per met tant de dé crire
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les phases de la dis tri bu tion géo gra phique des com pé tences spa tiales. Le
trans fert ou la créa tion d’ins ti tu tions de re cherche spa tiale dé pendent
d’opé ra tions qui s’ins crivent par fois dans les grandes lignes des po li tiques
gé né rales d’amé na ge ment du ter ri toire et qui, peuvent aussi res sor tir de lo‐ 
giques lo cales tout à fait spé ci fique.

English
This paper ex plores the spa tial, polit ical and eco nomic lo gics that led to the
found a tion of vari ous labor at or ies de voted to space re search in France
between the 1960s to the 1970s. In Toulouse, an or gan ized de cent ral iz a tion,
com bin ing some tech nical com pon ents of the CNES with major aero naut ical
schools, is largely sup por ted and de term ined by local forces. The Mar seilles
As tro phys ics Labor at ory was born from a con junc tural as so ci ation with the
Aero naut ics De part ment, apart from major re gional de vel op ment ini ti at ives.
Con versely, the Iono spheric Re search Group, based in Orléans, is totally
caught up in the de cent ral iz a tion policy of the 1960s, aim ing at re bal an cing
the sci entific forces on the ter rit ory. These three cases help to char ac ter ize
very dif fer ent forms of spa tial plan ning by the es tab lish ment of sci entific re‐ 
sources. In deed, there is no uni form his tor ical model to de scribe the geo‐ 
graph ical dis tri bu tion of space skills. The trans fer (or cre ation) of space re‐ 
search in sti tu tions de pend on op er a tions which some times are only a small
part of broader spa tial plan ning policies, but they may also emerge from
very spe cific local lo gics.
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