
FINS ET MOYENS 
de la Recherche Spatiale 

Extrait du n" 2 - 1968. pp. 72 a 81 de la Revue Mensuelle de la Societe Royale Beige des Ingenieurs et des Industriels 
3, rue Ravenstein, Bruxelles I. 



CD : 5211523 : 629.13 + 629.19.001.5 

Conf6rence du 28 novembre 1967 

Le Professeur M. NICOLET 

Fins et Moyens 
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par Ie Professeur M. NICOLET, 
Directeur de I'Institut 

d'Aeronomie Spatiale de Belgique 

Presentation du cooferencler par M. L. DUBOIS, 
President du Comite des Techniques et des Marches 8 l'Etranger. 

Notre Comite des Techniques et des Marches d l'Etranger, con/omtement avec 
Ie Comite d'Etudes, a Ie plaisir d'accueillir ce soir comme premier conferencier de 
I'annee academique 1967-1968, M. Marcel Nicolet, Directeur de l'/nstitut d'Aeronomie 
Spatia Ie de Belgique, qui va nous entretenir des: 

"Fins et moyens de la recherche spatia Ie ». 

Ai-je besoin de dire que, tant en Belgique qu'd I'Etranger, M. Nicolet est un 
savant bien connu en raison de ses multiples fonctions, de ses missions, ses cours, ses 
conjlrences, ses nombreux travaux publUs et couronnes par de hautes distinctions 
scientifiqueJ ? 

Docteur en Sciences de l'Universite de Liege 1937, agrege de fEnseignement 
superieur, Ie Professeur Nicolet fut Assistant puis Chef du Service du Rayonnement d 
l'/nstitut Royal Meteorologique, ensuite Directeur du «Centre National de Recherches 
de I'Espace ». Notre conjlrencier est charge de cours aux Universites de Liege et de 
Bruxelles, «visiting Professor» at the Pennsylvania University, iI est membre corres
pondant de l'Academie Royale de Belgique et de l'lnstitut de France. 

Si je devais decrire avec plus de details sa brillante carriere, fempieterais 
incontestablement sur Ie temps de sa conNrence; je desire cependant vous faire 
conna/tre que lai denombre dans sa biographie: 
- 96 publications d'aeronomie; 
- 19 de mheorologie; 
- 33 d'astrophysique. 

M. Ie Professeur Nicolet va traiter au;ourd'hui, avec competence et complete franchise, un sujet dtilicat et de grande 
actualite. L'espace n'est-il pas, en effet, pour la recherche, ia technoiogie, l'economie de l'Europe, Ie debouche que celle-ci ne 
peut manquer et n'est-il pas aussi une possibilite de depassement intellectuel et moral dont fhomme moderne a tant besoin? 

Cher Professeur, vous avez la parole. 

Si j'avais pour ambition de vous apporter aujour
d'hui la lumiere sur les fins et les moyens de la recherche 
spatiale, il me suffirait de traduire quelques pages de 
l'un ou l'autre ouvrage americain. On y trouve en 
effet, it la fois tous les resultats acquisjusqu'a present 
et des mobiles tres explicites. II est clair que les Ame
ricains - tout comme les Russes d'ailleurs - ont 

compris que l'avenir dependait beaucoup de la science 
sous ses divers aspects. Au contraire, les « Euro¢ens » 
ont jusqu'a present adopte une attitude differente; en 
fait, un comportement s'identifiant it une tentative 
d'echapper a Ia recherche scientifique en pronant seu
lement son application dans ses developpements 
technologiques. 
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Devant cet aspect divergent, il n'est pas facile de 
determiner uniment quels sont les moyens et les 
fins de la recherche spatiale; il s'agit plutot des gran
deurs et des miseres de la recherche spatiale. C'est 
ce que je va is devoir faire devant vous, puisque nous 
sommes en Belgique, donc en Europe. D'aucuns diront 
que je suis Ie moins qualifie pour Ie faire. En effet, en 
reunissant quelques documents en vue de I'illustration 
de rna conference, j'ai pu lire que « certains membres, 
comme la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, voudraient 
centrer essentiellement I'activite de I'ESRO (Organisa
tion Europeenne de Recherche Spatiale) sur l'explora
tion scientifique de l'espace. La Belgique elle, ainsi que 
la France et I'ltalie, insiste en plus sur I'utilite des 
satellites d'application, - notamment en matiere de 
television -». A propos de la meme reunion, je lis 
dans un autre texte ecrit dans un autre pays « Cette 
conference - il s'agit de la reunion des ministres 
europeens de la recherche scientifique a Rome les 10 
et 11 juillet - a vu s'affronter Ie representant italien 
et Ie representant francais sur deux theses differentes. 
Le representant italien considere que l'Europe ne doit 
pas doubler les travaux des Etats-Unis et de I'URSS, 
et Ie representant fralwais considere que I'absence d'un 
programme europeen a long terme rend impossible la 
definition du programme a court terme, aussi bien 
pour la recherche que pour la technologie». Je ne 
veux pas multiplier les exemples pris dans des pays 
differents inrliquant les detours de la dialectique 
europeenne. Neanmoins, j'ajouterai encore Ie texte 
suivant : « La these du satellite de communications, 
qui releve du bOll sens meme, est defendue par la 
France, I'ltalie et la Belgique. L'Allemagne quant a 
elle admet I'importance des satellites de communica
tions, mais considere qu'il ne faut pas s'y limiter. Elle 
est donc prete a participer simultanement au finance
ment d'un second programme qui aurait une vocation 
scientifique. C'est Ie cas des Pays-Bas, qui a la confe
rence de Rome defendaient aveuglement ce point de 
vue. Rien d'etonnant d'ailleurs a cela, puisque Ie 
representant hollandais relevait du Ministere de I'Edu
cation Nationale et etait accompagne d'un astro
nome ». 

Je rei eve du Ministere de I'Education Nationale ct, 
entre autres choses, une these en astrophysique est a 
la base de mon doctorat en sciences. Cependant, ne 
vous attendez pas a ce que je plaide coupable. 

* * * 
II y a trente ans, les problemes de caractere spatial 

se presentaient sous une forme theorique dans Ie 
domaine de la recherche qu'on pouvait qualifier alors 
de singuliere. En effet, je me souviens qu'en 1937, 
je m'attaquais au Prob!eme atomique dans /'atmosphere 
superieure (publie deux ans plus tard) qui etait aborde 
par quelques individus dans Ie monde. II etait question 
de l'existence des atomes d'oxygene, d'azote, d'helium 
et d'hydrogene a des hauteurs inaccessibles aux moyens 
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techniques de I'epoque. Les questions soulevees rele
vaient en particulier de la physique, de la chimie et 
de la technique. A vrai dire, je pourrais montrer 
comment, a partir de cet exemple, on a developpe 
des perspectives que I'emploi d'engins spatiaux a 
transformees en valeurs scientifiques, techniques et 
economiques. Mais, pour Ie moment, nous dirons donc 
qu'il y a trente ans - avant la deuxieme guerre mon
diale - de nombreux problemes relevant de la meteo
rologie et de I'astronomie etaient poses par beaucoup 
et que ceux relevant de I'aeronomie n'etaient entrevus 
que par quelques-uns. En verite, to us ces problemes 
scientifiques ont ete des bases primordiales en occa
sionnant Id recherche spatiale, en determinant la 
recherche technique associee et en suscitant, en fin 
de compte, ses developpements technologiques aux 
Etats-Unis d'Amerique et en URSS. 

II y a un peu plus de vingt ans, quelques douzaines 
de fusees V2 - parmi les 5 000 que les Allemands 
avaient fabriquees pendant la guerre en 1944 et 1945-
furent capturees par les Americains et transportees 
aux Etats-Unis en vue d'etre lancees a White-Sands 
dans Ie desert du Nouveau Mexique. Le premier lan
cement non reussi eut lieu Ie 16 avril 1946; Ie second 
du 10 mai atteignait I'altitude de 100 km et Ie 14 decem
bre 1946, I'altitude de 180 km fut depassee. Au cours 
de 1947 - il y a donc vingt ans - (fig. 1), les lance
ments de fusees-sondes scientifiques avaient deja lieu 
et apportaient les premiers resultats experimentaux en 
aeronomie. On arrivait donc au premier stade des 

Fig. 1. - Vingt ans deja. 



expenences spatiales et on entrait ainsi dans I'anti
chambre de I'ere spatiale. 

Tandis que les Americains s'etaient taille la part 
du lion dans la recuperation des fusees et des techni
ciens allemands en 1945, les Sovietiques n'avaient 
ramasse que des morceaux a Peenemiinde. Mais, leur 
equipe d'ingenieurs etait deja au travail. Si elle avait 
reconstitue Ie V2 en 1947, I' Armee Rouge avait ega
lement. en 1950, une fusee operationnelle la T-1 de 
35 tonnes de poussee et de 900 km de portee. De plus, 
Ie point de vue scientifique n'avait pas ete neglige, car 
les fusees furent utilisees parallelement a des experien
ces d'aeronomie deja en 1949 et a des etudes de phy
siologie en 1951. Ce fut, entre autres choses, la 
preparation des chiens aux exercices de I'espace. En 
tout cas, il existait, des 1947, une Commission d'Etat 
de I' U RSS pour la construction de fusees. On sait que 
Ie president actuel de I'Academie des Sciences en faisait 
partie et egalement que Korolev dirigeait I'equipe qui 
lan<;;a la premiere fusee intercontinentale sovietique Ie 
26 aout 1957. 

Ainsi, au cours des dix ans qui ont suivi ces premiers 
lancements de fusees - et qui nous ont conduits a 
I'observation du premier Spoutnik Ie 4 octobre 1957 -, 
Ie developpement en vue de la conquete spatiale s'est 
effectue ni peu ni prou en Europe, lentement aux Etats
Unis et serieusement en URSS. En Europe, seule la 
France avait lance sa premiere fusee Veronique au 
Sahara, en 1954. A la meme epoque, l'interiH industriel 
aux Etats-Unis dans Ie domaine spatial n'etait que 
mitige et Ie developpement militaire etait tres divise. 
Ce furent les scientifiques qui demontrerent la necessite 
spatiale en introduisant les fusees Aerobee et Viking. 

Apres cela, l'action reelle vint encore des scientifi
ques, de ceux qui malgre I'effet a priori paralysant de 
la guerre froide, creerent I' Annee Geophysique Inter
nationale. lis introduisirent dans leur programme, pour 
la premiere fois a l'echelle planetaire, les lancements 
de fusees et ils demanderent officiellement des 1954 Ie 
lancement de satellites. Comme secretaire general du 
Comite Special de l'Annee Geophysique Internatio
nale. je re<;;us ici a Bruxelles Ie 29 juillet 1955, une 
lettre par porteur de I'Academie des Sciences de 
Washington annon<;;ant que les Etats-Unis lanceraient 
des satellites au cours de I'Annee Geophysique Inter
nationale en 1957-58. A la lettre que j'avais envoyee 
a I"Academie des Sciences de I'URSS en fevrier 1956, 
il fut repondu officiellement a Barcelone, a la 4" 
.-\ssembJee du Comite Special de I'Annee Geophysique 
Internationale, que I'URSS participerait egalement au 
lancement des fusees et des satellites. Auparavant, en 
1954. j'avais propose Ie symbole de I'Annee Geophy
sique en considerant les meridiens et les paralleles, 
avec I'Antarctique en evidence, d'un globe terrestre 
eclaire et dans I'ombre. Son caractere special (voir 
fig. 2) etait souligne par un satellite artificiel et son 
orbite. Ce dernier aspect du symbole, bien que decou
lant de l'imagination raisonnee, fut considere a l'epo-
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Fig. 2. - Pro memoria. 

que comme fantaisiste par certains Europeens. Mais, 
en octobre 1957, trois mois apres Ie debut des obser
vations de I'Annee Geophysique, Ie Groupe de Travail 
sur les fusees et les satellites fut reuni a I' Academie des 
Sciences a Washington. Le 4 octobre, je me souviens 
qu'apres une longue seance de travail, lors de la 
reception a I' Ambassade sovietique a Washington, 
I'annonce fut faite - d'apres des nouvelles venant de 
Moscou - que Ie premier satellite artificiel tournait 
autour de la terre. Ainsi, les actes avaient tres rapi
dement suivi Ie lancement de la premiere fusee inter
continentale. Au demeurant, Ie 20 Spoutnik etait 
lance - avec son chien - Ie 3 novembre 1957; et 
des Ie 31 janvier 1958, l'Explorer I inaugurait la serie 
americaine tandis que Ie premier Vanguard etait place 
sur orbite Ie 17 mars 1958. 

Cependant, ceux qui ont vecu de pres cette peri ode 
se rappellent qu'au moment du premier Spoutnik, les 
Etats-Unis n'avaient pas fait d'effort integre. A la fin 
de 1955, iI y avait bien Ie developpement de l'Atlas 
avec Ie Titan et Ie Thor par I'Air Force, Ie Jupiter (qui 
lan<;;a d'ailleurs Ie premier Explorer) par I' Armee et 
Ie Polaris par la Navy. En 1957, Ie bilan n'etait pas 
encourageant : deux insucces de l'Atlas, 4 sur 5 lan
cements du Thor et 2 sur 4 lancements du Jupiter. 
Mais tout allait changer a partir de 1958 par la creation 
de la NASA, c'est-a-dire de la National Aeronautics 
and Space Administration. L'acte officiel de son eta
blissement est date du lor octobre 1958, la decision 
ayant ete prise 7 mois auparavant, Ie 5 mars 1958, 
c'est-a-dire 5 mois apres Ie lancement du premier 
Spoutnik. II convient de rappeler encore aujourd'hui 
aux Europeens - sans exclure les Belges - cette 
capacite rapide d'innovation et d'audace propre aux 
Etats-Unis par rapport a la force d'inertie europeenne. 
Celle-ci provient d'un attachement excessif a la routine 
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qui est Ie dechet nocif de I'experience. Elle apparait 
bien dans I'attitude adoptee a I'egard de la recherche 
de base ou fondamentale - appelee erronement pure 
- et de la recherche technologique appelee aussi 
d'application dans Ie cadre de I'utilisation, de I'indus
trialisation et de la commercialisation de produits 
avances. Pour certains, la recherche de base est celie 
qui depense et la recherche technologique est celIe qui 
rapporte: il s'agit evidemment d'un simple sophisme 
du meme type que celui qui consacrerait simultane
ment enrichissement definitif tout achat pour un 
musee et perte irremediable tout instrument lance dans 
I'espace. Pour d'autres, les deux recherches sont paral
leles, puisqu'il est question de transformer une idee 
en realite; il s'agit peut-etre d'un paralogisme ou Ie 
mobile est accepte, mais ou la justification est laissee 
en suspenso Le fait est que les deux recherches ne peu
vent etre l'effet d'un caprice, mais doivent etre concer
tees. A cette fin, il faut que les dirigeants se fixent une 
ligne de conduite coherente en faisant appel aux 
competences. Mais nous tombons la dans Ie domaine 
propre des Etats-Unis et de I'URSS : I'art d'utiliser 
les competences; art aujourd'hui evanescent en Europe, 
car les competences doivent a des degres divers s'evader 
ou s'evanouir. 

* 
* * 

Aujourd'hui, en novembre 1967, dix ans apres Ie 
lancer du premier Spoutnik, on compte un nombre 
d'objets satellises ayant depasse 3000. II ne s'agit 
evidemment pas uniq uement de lancements; les fusees 
porteuses, les etages divers, les satellites multiples, les 
residus et les fragments interviennent dans ce compte. 

TAB LEA U I. - Bilan de dix ans de satellites artificiels. 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Z; 
c 
~ 

E 
~ 
u 
c 
~ 
-I 

2 
8 

14 
19 
35 
72 
55 
87 

113 
118 
108 (*) 

(*) au I er novembre. 

* * 
cJl 

.~ 
Q) 

~ 
VJ 

2 
8 

14 
20 
39 
78 
74 

104 
165 
145 
136 

cJl En orbite ,~ 

~ 

E 
0 VJ 
~ --< VJ ... VJ 0:: 

::J ::J 
~ 
VJ 

2 0 
6 2 0 
9 4 I 

II 9 0 
27 11 I 
57 18 I 
44 28 2 
63 33 7 
75 59 28 
93 43 8 
63 55 16 

(**) plusieurs satellites par lancement possibles. 
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En fait (voir Tableau I), Ie depart fut lent: 2 en 1957 
et 8 en 1958; mais en 1962, Ie lancement portant Ie 
numero 100 etait enregistre tandis qu'en 1965, Ie n° 500 
eta it atteint. Au cours de 1967, jusqu'au I er novembre, 
Ie nombre de lancements s'est eleve a plus de 100 dont 
quelque 48 americains, 58 sovietiques et 2 fran9ais. 
II faut rappeler, en effet, que tous les lancements sont 
russes ou americains a I'exception de 4 satellites fran-
9ais : Al lance en 1965, Diapason en 1966 et 2 Dia
demes en 1967. 

Devant cette abondance de satellites, il est clair qu'il 
n'est pas possible de dire tout sur leur objet ou de 
decrire au cours d'une conference, les resultats acquis. 
Essayons d'indiquer en quelques mots des caracteres 
particul iers de satellites : 

I) les plus Iegers et les plus lourds, par exemple. Ce 
sont d'abord les satellites du type ERS « Environmen
tal Research Satellite» dont Ie premier fut lance en 
1962 en vue d'etudier les consequences de I'explosion 
nucleaire de rIle Johnson. Ces satellites, qui pesent 
700 g, bnt ete lances en 1963 au nombre de 4 a des 
altitudes de I'ordre de 3600-3700 km en vue d'effec
tuer des etudes des materiaux dans I'espace. 

Au-dessous du kg, on ne trouve qu'un seul autre 
satellite, Ie Calsphere I, pesant 980 g. Ce satellite 
secret de l'Air Force est sur une orbite polaire (89,9°) 
pratiquement circulaire vers 1000 km. 

Parmi les satellites legers, pesant moins de 10 kg, 
on trouve les OSCAR de 5 kg qui furent reserves aux 
amateurs a l'ecoute dans plus de 500 stations recep
trices. De meme, les satellites ballons (Explorer 9, 
19 et 24 de diametre de 3,65 m) sont a placer parmi 
les satellites legers, car ils ne pesent respectivement que 
6,8 kg, 7 kg et 9 kg. On peut, enfin, signaler que Ie 
Calsphere 2 pesant pratiquement 10 kg (9,8 kg) avait 
ete lance en meme temps que Calsphere 1, Ie 6 octobre 
1964. Le satellite sovietique Ie plus leger fut Ie premier 
Spoutnik dont la masse etait de 83,6 kg. Le satellite 
scientifique Ie plus lourd, fut I'enorme Proton d'un 
diametre de 3 met d'une masse de 12 t destine a etudier 
Ie rayonnement cosmique. Trois exemplaires furent 
lances respectivement en juillet et novembre 1965 et 
en juillet 1966. 

Maintenant, avec les developpements les plus 
recents, les masses placees sur orbite sont passees a 
un autre niveau. Ainsi, Ie 9 novembre dernier, la 
fusee Saturne V de 110 m de haut et d'un poids de 
2900 t a ete capable de satelliser une charge utile de 
115 t. Elle sera capable de projeter une masse de 45 t 
vers la lune. II faut s'attendre dans une dizaine d'annees 
a voir ce meme Saturne V, avec une propulsion atomi
que au dernier etage, placer sur orbite 250 t autour de 
la Terre. 

2) L'inclinaison de I'orbite est egalement un cas 
interessant a examiner. Au debut des lancements des 
satellites, les inclinaisons relativement faibles par 



rapport a I'equateur appartenaient aux satellites ame
ricains par suite de la position geographique de la 
base de lancement (environ 30° N sur la cote Atlanti
que) tout en utilisant ['appoint fourni par la rotation 
de la terre. On passe aux orbites polaires avec les 
premiers Discoverers lances a partir de la base de 
Vandenberg en Californie. Enfin pour des raisons 
techniques ou scientifiques tels les ESSA (satellites 
meteorologiques operationnels) - I'inclinaison de 
I"orbite a ete portee au del a de 90° et a atteint 110°. 

Les premiers satellites sovietiques etaient invaria
blement places sur des or bites a 65°. Ensuite, apres 
quelque cinq ans, l'eventail des inclinaisons s'est 
ouvert. des inclinaisons de I'ordre de 49° s'etendant 
meme j usqu'a 81,2°, afin de survoler les memes regions 
aux memes heures. 

Le lancement direct avec inclinaison minimale fut 
celui du satellite San Marco 2 a partir d'une plate
forme situee a 2'35' de latitude nord. En fait, on doit 
noter que les engins places autour des astres tels que 
les Mariner, Mars et Venus ont eu des inclinaisons 
pratiquement nulles pour des raisons evidentes. 

En bref, I'inclinaison des orbites des satellites est 
toujours choisie pour des raisons techniques simples 
comme les facilites de lancement, la situation geogra
phique de la station, la poursuite comme I'interrogation 
des satellites, etc ... et des raisons scientifiques precises. 

3) Les perigees ef les apogees. La question du 
perigee se pose so us diverses formes. Tout d'abord, 
la densite atmospherique qui est de I'ordre de I a 
2 / 10 -12 g/cm 3 alSO km (un milliardieme de 
celie au niveau du sol) ne permet pas aux satellites, 
tels qu'ils sont conl;us actuellement, une vie tres 
longue. De la, Ie point de vue pratique conduit a des 
perigees d'altitude superieure alSO km. On ne trouve, 
en effet. que quelques satellites sovietiques dont Ie 
perigee fut inferieur a ISO km. En fait, il s'agissait, 
par exemple, de Luna 7 qui n'etait que sur orbite 
d'attente dont les heures etaient comptees. 

A partir de 200 km, ou la densite atmospherique 
est de I'ordre de (3 ± 2) )< 10 -13 g/cm 3 , l'effet de 
freinage de I"air diminue et la duree de vie des satellites 
se mesure en semaine. Les Spoutnik et de nombreux 
Cosmos sovietiques ont leurs perigees entre 210 et 
220 km. A partir de 300 km, un certain nombre de 
mois caracterise la vie d'un satellite. Au dela de 400 km, 
ou la densite tombe a moins de 10- 14 g/cm 3

, 

Ie freinage atmospherique, s'il reste important, I'est 
uniquement pour des raisons scientifiques et non pour 
des ra isons techniq ues; il determine, en effet, dans Ie 
mouvement orbital des satellites, des fluctuations qui 
traduisent les variations de la densite atmospherique 
et, par consequent, celles de la temperature et de la 
pression. Ces variations sont dues au chauffage varia
ble ultraviolet du Solei! (effets de jour et nuit et de 
I'activite solaire). 

Dans Ie cas de la Lune, ou I'atmosphere n'existe pas, 
I'altitude inferieure du perigee n'est pas limitee. Ainsi, 
les Lunar-Orbiter americains ont-ils tourne autour de 
la Lune a des altitudes de 50 km. 

En tout cas, la distribution des perigees allant de 
200 km a quelque 4000 km a fourni une large gamme 
d'altitudes ou la variation de la pression a pu etre 
etudiee. De la, ['etude tres poussee de la structure 
atmospherique et de ses variations a perm is de decou
vrir des relations entre Ie Globe, l'Atmosphere et Ie 
Soleil. 

J I est bien entendu que les satellites ayant des perigees 
tres eleves sont les satellites geostationnaires qui requie
rent des orbites a des altitudes de 36000 km. Toute
fois, Ie record atteint jusqu'a present est celui des Vela 
(3 paires de satellites, de 150 kg, de detection d'explo
sions nucleaires lances en 1963, 1964 et 1965) dont Ie 
perigee est de l'ordre de 100000 km. 

En voulant parler des apogees, on ne reprendra 
evidemment pas les satellites geostationnaires et les 
Vela, car leurs orbites sont quasi circulaires. Mais, 
il y a des satellites, qui ont ete places pour des raisons 
scientifiques sur des orbites tres elliptiques, en vue 
d'etudier par exemple la magnetosphere et Ie vent 
solaire. Deja l'Explorer 6 en 1959 (7 aoGt) avait un 
perigee de 42000 km; l'Explorer 10 a atteint 181000 
km, l'Explorer 18 (IMP I) 198000 km et l'Explorer 
28 (IMP 3) 264000 km. 

L'Explorer 33 (IMP 4) du I er septembre 1966 avait 
un apogee initial de 494000 km. On peut egalement 
ajouter que Luna 3 et 4 avaient des apogees respectifs 
de 470000 km et 700000 km. II est a noter que les 
perigees de ces 3 derniers « satellites de la Terre» 
sont respectivement de 30600, 40600 et 89900 km. 
A l'origine, leur destination etait evidemment diffe
rente. 

4) Les missions: II n'est pas possible de resumer ce 
qui a ete fait en dix ans : observations scientifiques 
et militaires, dans l'atmosphere terrestre; voyages 
habites; problemes de la Lune et ceux des planetes 
Venus et Mars. Dix ans d'espace representent un 
volume considerable. Dans Ie cadre des satellites scien
tifiques, la diversite des conditions a etudier est telle 
(variations en altitude, en latitude, en longitude, 
variations diurnes, saisonnieres, annuelles, undecenna
les, etc ... ; composition, constitution, dissociation, ioni
sation, excitation, etc ... ; rayonnements ondulatoires et 
corpusculaires; champs magnetiques, vent solaire, ... ) 
que de multiples orbites ont dG etre choisies. D'une 
maniere generale, Ie developpement scientifique a 
atteint un stade tel que, pour une mission definie, 
I'orbite doit etre bien determinee. 

Dans Ie cas des satellites de communications, la 
diversite des orbites est restreinte a quelques cas. Apres 
la phase experimentale des satellites actifs americains, 
en 1962, avec Ie premier satellite Telstar dont Ie perigee 
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etait a 950 km et I'apogee a 5600 km et du premier 
satellite Relay avec perigee et apogee respectivement 
a 1300 km et 7400 km, on arrive aujourd'hui a des 
satellites operationnels geostationnaires apres les essais 
des Syncoms en 1963. II s'agit, en effet, de satellites 
dont la mission requiert l'orbite circulaire a quelque 
36000 km, afin de la parcourir en 24 heures. 

Apres les 3 premiers Syncoms experimentaux, on 
trouve «Early Bird» qui est stationnaire entre 
I'Europe et les Etats-Unis depuis avril 1965, « Lani 
Bird» depuis janvier 1967 au-dessus du Pacifique, 
«Canari Bird» depuis mars 1967 interessant egale
ment l'Afrique et I' Amerique du Sud et Ie quatrieme 
a nouveau au-dessus du Pacifique depuis Ie 30 sep
tembre 1967. Ces 4 derniers satellites sont des satellites 
commerciaux qui appartiennent a une compagnie 
internationale INTELSAT a plus de 50 % de capital 
americain bien que groupant 58 pays. Une nouvelle 
etape sera bientot franchie par l'introduction de six 
exemplaires plus develop pes de la 3< generation pour 
un prix global d'un milliard six cent millions FB. Le 
premier lancement est prevu pour juillet 1968. Il 
apparait que les se et 6< exemplaires pourront etre 
sous-traites en Europe pour environ 50 % du prix. 
Quoi qu'il en soil, une 4< generation est deja prevue. 

Les Sovietiques sont egalement entres dans Ie 
domaine des communications spatiales en lancant 
leurs « Molniya » sur des orbites de 12 heures en vue 
d'une distribution en longitude allant du Grand Nord 
europeen (en fait atteignant l'Ouest europeen) jusqu'a 
l' Ex treme-Orient. Ces satellites ont ainsi la particu
larite d'avoir leur perigee dans l'hemisphere sud a 
500 km et leur apogee vers 40000 km dans l'hemi
sphere nord. Ainsi sur une periode de 12 h, ils peuvent 
etre utilises pendant 9 h. Les 3 et 25 octobre 1967, 
deux satellites Molniya operationnels ont ete lances, 
lis ont ainsi succede tres rapidement aux quatre 
Molniya experimentaux lances en 1965 et 1966. 

En bref. on voit comment les Americains et les 
Russes peuvent passer rapidement du stade de I'expe
rience it celui de l'operation (et de la commercialisa
tion): ainsi apres avoir fait appel aux competences 
dans Ie cadre de la recherche, Ie developpement peut 
encore etre pour sui vi tandis que Ie stade de l'operation 
est atteint. 

En Europe, la Conference Europeenne des Telecom
munications par Satellites, la CETS continue depuis 
mai 1963 a justifier son titre de Conference. 11 s'agit 
pour Ie moment de ramener Ie cout final a la somme 
qUI avait ete estimee lors du premier avant-projet a 
4 milliards 500 millions FB au lieu de celle du second 
avant-projet de l'ESRO s'elevant a 5 milliards 100 
millions. Dans ces conditions, on fait recommencer 
[,etude pour arriver au « ciel des telecommunications» 
bon dernier. On semble encore s'imaginer en beaucoup 
d'endroits en Europe que I'exploitation dans Ie 
domaine de I'espace en vue d'un developpement 
industriel ou economique peut se faire a partir de 
resultats scientifiques obtenus aux Etats-Unis. En 

8 

d'autres termes, on propage l'idee que l'audace 
europeenne devrait consister a faire I'impasse de la 
recherche de base en debouchant directement dans la 
technologie. Malheureusement, ce sont de belles illu
sions. On oublie, en effet, que Ie materiel europeen 
reduit et recent n'a pas la qualite du materiel americain 
abondant et deja eprouve. Pour obtenir un bon materiel 
spatial, il faut bien connaitre I'espace et on n'apprend 
a Ie connaitre qu'en experimentant suffisamment de 
fusees et de sat ell ites scientifique~ qui requierent des 
techniques de mesures tres avancees. C'est ce qu'il 
faut d'abord savoir lorsqu'on s'interroge sur des 
«retards inquietants de I'Europe». Un effort tech
nique doit etre soutenu par un effort scientifique avec 
appui financier adequat. 

D'ailleurs, Ie probleme est-il correctement pose? 
Tout d'abord, on constate que la France et I'Alle
magne, tout en participant aux marchandages euro
peens, ont un projet Symphonie. En tout cas, ces deux 
pays engageront, en quatre ans, de 1967 a 1970, une 
somme de 3,5 milliards FB en vue d'un lancement sur 
une orbite stationnaire couvrant une zone Europe
Afrique franco phone et une zone Amerique Centrale 
comprenant les Antilles plus la Guyane ou se trouvera 
la base de lancement. La convention entre les gou
vernements francais et allemand stipule en son article 
XVII que leur accord per met de decider de la partici
pation de gouvernements tiers au projet. D'autre pays 
pourront ainsi intervenir, mais ce sera pour y jouer 
un role proportionnel a leur cotisation. D'ailleurs, 
I'article I enonce que les gouvernements entreprennent 
en commun la conception et la realisation, Ie lancement 
et l'utilisation d'un satellite experimental de telecom
munications et que ce projet Symphonie comprend 
notamment la mise au point d'un prototype et la 
construction ainsi que Ie lancement de deux modeles 
de vol, a partir du Centre Spatial de Guyane a I'aide 
de lanceurs fournis par I'ELDO. 

Ensuite, il convient de faire une reference au pro
gramme qu'Eurospace vient de preconiser en consi
derant Ie lanceur Europa-2 actuel ou ameliore. II s'agit 
d'un systeme regional europeen utilisable en 1972 pour 
la television et rentable a partir de 1975 pour les liai
sons telephoniques. 

En outre, la NASA continue, comme les militaires 
americains d'ailleurs. On vient de lancer A TS-3, un 
satellite de 365 kg, sur orbite geostationnaire a 
l'embouchure de I' Amazone en vue de dresser un bilan 
des ressources geologiques et hydrologiques. Mais ces 
satellites sont egalement de nouveaux satellites geosta
tionnaires experimentaux dans Ie domaine des tele
communications. Je n'ai pas Ie temps d'aller dans les 
details : disons que ce satellite a ete concu pour des 
ecoutes simultanees et pour des relais. Ainsi Air France, 
la Lufthansa, Air Italia et Air India ont decide d'equi
per certains de leurs avions d'un systeme experimental. 
Le systeme OPLE (Omega Pointer Location Experi
ment) sera teste en rendant compte comment un signal 



emis de puissantes stations de la marIne americaine 
est re~u par Ie canal du satellite. 

5) Autres aspects. Nous arreterons ici l'enumeration 
des « grandeurs» de la recherche spatiale : les sondes 
interplanetaires, les satellites lunaires et planetaires, 
les rendez-vous entre satellittes et les satellites habites 
seront laisses dans I'ombre afin de ne pas encore 
abaisser Ie degre de nos « miseres» europeennes. 

* * * 
Afin de passer au panorama des moyens europeens, 

il faut d'abord verifier Ie bilan des fusees europeennes. 
Depuis 1958, c'est-a-dire au moment du debut des 
lancements operationnels jusqu'au debut de cette 
annee, quelques centaines de fusees-sondes ont ete 
lancees. A la liste des fusees indiquees dans Ie Tableau 
I L il faut ajouter maintenant des fusees pratiquement 
operationnelles : Ie Petrel en Grande-Bretagne, les 
Dauphin, Eridan et Tibere en France, et Ie SR-621 
en Allemagne. 

TABLEAU II. 
Fusees-sonde europeennes (1958-1966). 

Type Pays Lancements 

SKUA G.-B. 110 
SKYLARK G.-B. 158 
BEllER France II 
CENTAURE France 104 
DRAGON France 21 
VERONIQUE France 29 
VESTA France 2 
TITUS France 2 
RUBIS France 3 
ZENIT Suisse 

Dans un premier groupe ou se trouvent les Belier, 
Centaure et Dragon (Sud Aviation, France), on a 
trois types de propulseur : Vega donnant lieu au 
Belier. Venus avec Vega comme 2e etage, donnant 
lieu au Centaure, et Stromboli donnant lieu au Dau
phin et avec Vega comme 2e etage a Dragon. Enfin, 
deux Stromboli donnent lieu a Eridan. Ces diverses 
fusees Ii poudre peuvent etre lancees a partir de rampes 
de lancement transportables et utilisables par tele
commande. Le Centaure lance une charge utile de 50 
Ii 100 kg de 200 km Ii 125 km tandis que Ie Dragon 
peut placer de 50 Ii 100 kg de 600 km a 450 km. 

Les fusees Skua et Petrel (Grande-Bretagne) sont 
deux petites fusees meteorologiques. Le Petrel peut 
atteindre 150 km avec 10 kg. 

La fusee Skylark (Grande-Bretagne) est egalement 
une fusee a poudre largement utilisee par l'Organisa-

tion europeenne. Des charges utiles de 100 11 250 kg 
peuvent etre lancees de 250 km 11 150 km. Cette fusee 
peut etre equipee d'une plate-forme stable pour des 
pointages sur les corps celestes. 

La fusee Titus appartient au groupe Tacite, Titus 
et Tibere de I'ONERA (France). Le Titus a ete utilise 
en Argentine lors d'une eclipse solaire, ou il est neces
saire de viser Ie Soleil. De telles fusees sont donc 
equipees de dispositifs de stabilisation et de pointage. 

La fusee Veronique est la premiere fusee fran~aise a 
liquide portant maintenant 100 kg 11 350 km tandis 
que la grosse Vesta (LBRA, France) peut atteindre 
400 km avec une charge utile de 400 kg. 

La fusee Rubis 11 poudre, teleorientable, est Ie resul
tat des essais Agate, Topaze, etc. (SEREB, France) 
ayant servi 11 la mise au point du lanceur de satellite 
Diamant. Etant constitue de 2 etages, elle peut porter 
une charge utile de 100 kg 11 une hauteur de 1500 km. 

La fusee Zenit (Contraves, Suisse) lancee au cours 
de ce mois de novembre presente des caracteres inte
ressants, tandis que Ie projet allemand (Dornier, 
Allemagne) est base sur I'idee de recuperation simul
tanee de la fusee et de la charge utile. 

Nous ne dirons qu'un mot du lanceur Europa-I 
de I'ELDO dont les essais continuent. En verite, 
I'espace ne se laisse conquerir qu'a la suite d'essais 
infructueux qui sont un mal necessaire (d. les Etats
Unis avant 1954). Lorsque la fusee Europa-I sera 
operationnelle (en 1970 ?), elle deviendra Europa-2 
con~ue pour des placements de satellites sur des 
orbites a 36000 km. C'est Ie systeme appele ELDO
PAS (Perigee-Apogee-Systeme) en vue d'obtenir des 
satellites geostationnaires de 150 11 200 kg. II s'agit 
d'un systeme pla~ant en orbite de parking Ie 3e etage 
de la fusee avec Ie systeme composite PAS; ensuite, 
11 partir de l'orbite de parking, separation du 3e etage 
avec allumage du moteur Perigee du PAS pour 
I'amener a I'orbite circulaire; la, separation du moteur 
perigee avec allumage du moteur Apogee du PAS en 
vue du maintien sur orbite 11 36000 km. 

II faudrait pouvoir esperer que les pays constituant 
I'ELDO (Grande-Bretagne 27 %, France 25 %, Alle
magne 27 %, Halie 12 /~, Pays-Bas 4,5 %, Belgique 
4,5 %) permettent, en fin de compte, a l'Europe de 
se faire la main avec des lanceurs europeens, meme 
si l'on a perdu un trop grand nombre d'annees en 
discussions steriles. La seule politique commune et 
rentable doit etre simple: harmoniser les programmes 
scientifiques, techniques, experimentaux et operation
nels d'ELDO, d'ESRO et de CETS. II s'agit d'obtenir 
des fusees adequates pour des programmes immediats, 
a moyen terme et a long terme dans les cadres natio
naux et de l'ELDO, de developper les recherches 
experimentales dans les cadres nationaux et de I'ESRO 
et de decider de la presence de l'Europe dans Ie ciel 
des telecommunications. L'adoption d'un plan spa-
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tial unique n'est pas possible, L'integration doit partir 
du groupe ELDO pour Ie plan initial, doit s'etendre 
par l'addition du groupe ESRO et finalement etre 
prevue par les participations ulterieures du groupe des 
telecommunications. Si I'on veut au depart realiser la 
parfaite societe administrative sur Ie plan europeen, on 
ne touche pas Ie fond du probleme, car on oublie 
d'investir a temps. Actuellement, d'aucuns affirment 
que les programmes europeens sont ambitieux ou 
conduisent a des depenses exorbitantes. En fait, on 
doit d'abord payer Ie temps perdu depuis 1947 et 
surtout depuis 1957; on doit comprimer I'echelle du 
temps pour la recherche et Ie developpement et on 
n 'est pas en general pret a effectuer des experiences 
scientifiques suffisantes en vue d'aborder de plein 
pied des actions industrielles. 

* * * 
Afin de se rendre compte de la situation spatiale, 

il faut encore proceder a une analyse des budgets. 
Tout d'abord, aux Etats-Unis d'Amerique, Ie budget 
de la defense pour l'annee fiscale 1968 est de 3800 
milliards FB dont 1100 milliards reserves a la guerre 
au Vietnam; de telles sommes permettent de dire que 
la Terre consacre aux budgets de guerre une sornme 
totale de quelque dix mille milliards de francs belges 
par an. Quoi qu'il en soit, dans Ie budget militaire des 
Etats-Unis, celui de la recherche et du developpement 
augmente de 20 milliards par rapport a celui de 1967 
portant ainsi son total en 1968 a plus de 400 milliards. 
Mais, passons a l'espace proprement dit par la recher
che spatiale civile avec Ie budget de la NASA. Le 
Tableau III nous indique I'evolution du budget de 1963 
a 1968 que I'on peut fixer a ± 5 % pres a la somme de 
255 milliards FB a partir de 1964, c'est-a-dire moins 
de 10 ~~ du budget militaire. La deuxieme colonne (H) 
represente Ie budget destine a I'homme dans I'espace; 
it fut d'abord reserve au projet Mercury, ensuite devint 
Ie projet Gemini et est aujourd'hui consacre essentielle
ment au projet Apollo. La troisieme colonne presente 
la recherche et Ie developpement comprenant les 
domaines de la geophysique et de I'astrophysique. La 
quatrieme colonne est reservee au fonctionnement et 
aux constructions qui ont evidemment diminue au 
cours des 3 dernieres annees. 

TABLEA U III. - Budget de la NASA (Milliards FB). 

H R&D F-C T 

1963 75 50 60 185 
1964 132 64 61 257 
1965 150 68 48 266 
1966 160 52 43 255 
1967 151 44 48 243 
1968 153 51 43 247 
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Cependant, 255 milliards FB ne representent pas 
tout Ie budget spatial des Etats-Unis. Le Tableau IV 
nous fournit pour les annees 1966-1968 un total attei
gnant 350 milliards FB pour les budgets civils et 
militaires de I'espace, c'est-a-dire 10 % du budget 
militaire Ie plus eleve. 

TABLEAU IV. - Etats-Unis - Espace 
(Milliards FB). 

1966 1967 

NASA 255 243 
DEFENSE 85 83 
ATOMIQUE 9 9 
AUTRES 2 

TOTAL 350 337 

1968 

247 
99 

8 
2 

356 

II convient de souligner que Ie minimum, qui appa
rait en 1967, ne sera pas maintenu en 1968 malgre les 
depenses militaires accrues. En bref, on peut retenir 
que Ie budget total de l'Espace est normalement fixe 
a 10 % du budget militaire. 

T ABLEA U V. - Budget de I'Europe (Milliards FB). 

1967 1966 1965 1964 

FRANCE 3,5 2,2 2,0 2,3 
1,5 1,4 1,2 1,5 

ALLEMAGNE 1,8 0,9 0,9 0,7 
1,7 1,3 1,1 1,4 

ANGLETERRE 1,5 1,4 0,3 0,1 
1,8 2,1 1,8 2,5 

PAYS-BAS 0,06 0,05 0,04 0,03 
0,30 0,19 0,15 0,18 

BELGIQUE 0,04 0,04 0,03 0,02 
0,30 0,20 0,16 0,19 

Dans Ie cas de l'Europe, Ie Tableau V nous permettra 
de tirer quelques conclusions en analysant Ie budget 
all ant de 1964 a 1967. La premiere Iigne attribuee a 
chaque pays correspond au budget national tandis que 
la seconde Iigne est la somme reservee au budget 
international (contributions a ELDO et ESRO). Ainsi, 
la France a consacre 1,5 milliard FB au programme 
international en payant ses cotisations a ELDO et a 
ESRO tan dis qu'elle a reserve plus de deux fois cette 
somme (3,5 milliards FB) a son programme national. 
On remarque immediatement que la France est Ie seul 
pays europeen ayant envisage un budget national egal 
a deux fois Ie budget consacre a la cotisation interna
tionale. En realite la France, avec une grande clair-



voyance, a applique la regie enoncee depuis )ongtemps : 
pour un pays lan~ant des satellites, rapport du budget 
national au budget international au moins 2/1 et pour 
un pays sans lanceur au moins 1/1. 

Cene regie, qui avait ete enoncee des avant la crea
tion officielle des organisations europeennes, n'a ete 
suivie au depart que par la France. II est donc normal 
que les pays qui se plaignent Ie plus de I'inefficacite de 
la collaboration europeenne sont ceux qui s'eloignent 
plus de cette regie elementaire. En tout cas, on voit 
revolution qui se manifeste en Allemagne; alors qu'en 
1964 Ie rapport etait 1/2, il est maintenant, malgre 
I'augmentation absolue, de I'ordre de 1/1. Une ano
malie apparait dans Ie cadre de la Grande-Bretagne ou 
on note en 1964, en meme temps qu'un rapport 
anormal. une somme absolue tres elevee pour la 
cotisation internationale. Les Continentaux faisaient 
payer bien cher a la Grande-Bretagne son offre du 
BI ue Streak. En 1967, celle-ci parvient a relever son 
programme national en appliquant la regie naturelle. 
Quant aux Pays-Bas et a la Belgique, quelles que soient 
les differences de leurs politiques, Ie resultat est Ie 
meme : une insignifiance de programme national. 

Apres cette breve analyse des budgets americains 
et europeens, il s'agit de tirer quelques conclusions. 
Tout d·abord. Ie budget russe est mutatis mutandis 
analogue au budget americain. Ensuite, Ie budget 
europeen trop inferieur au budget americain neglige 
certainement des elements essentiels de la technologie 
spatiale. Enfin, si les resultats deja acquis par la France 
doivenl etre expJiques dans Ie cadre de son engagement 
financier, il faut ajouter que les sucd~s de la France re
sultent egalement d'un triple engagement scientifique, 
technique et administratif. On doit mettre l'accent sur 
la qualite de I'action des ingenieurs ayant reussi Ie 
lancement des satellites et sur la qualite de la recherche 
des scientifiques ayant realise des experiences spatiales. 
On doi! encore souligner la capacite de gestion du 
Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) qui a ete 
preside par un geophysicien et qui actuellement a 
comme president un astrophysicien. Ainsi, Ie CNES a, 
avec une economie remarquable, utilise Ie proche 
espace a des fins scientifiques et technologiques per
mettant l'applicationindustrielle et commerciale. Cet 
exemple demontre que les « Europeens}) ne doivent 
pas se considerer comme des spectateurs assistant a 
un combat sportif entre les Etats-Unis et I'URSS. Ils 
ont deja renonce beaucoup trop tot en rejetant - sans 
me me I'avoir examine Ie probleme de « I'homme 
dans ,'espace». lis risquent main tenant de proclamer 

sans avoir compris que la «course aux etoiles » 
est une ambition demesuree et de se con tenter ainsi -
sans I'avoir voulu d'un abandon deguise que l'on 
payera plus tard. II faut, au confraire, vouloir develop
per la double souplesse des programmes nationaux et 
d'un programme europeen en vue d'allegir la volumi
neuse hypotheque du retard europeen, II faut develop
per avec vigueur tant sur Ie plan national qu'europeen 
les programmes scientifiques, bases prealables requises 

pour la conception, Ie developpement et la realisation 
de programmes d'application. II s'agit d'accomplir -
au sens propre un acte de defense nationale et 
europeenne meritant autre chose qu'un pourcentage 
derisoire du budget. 

Maintenant, queUes sont les possibilites en Belgi
que? Actuellement, iI apparait bien qu'on n'accorde 
la confiance qu'au systeme de I'eternel retour. II s'agit 
lorsqu'on paie une cotisation internationale de retrou
ver sous forme de contrats la somme engagee avec un 
accroissement acceptable. Mais, lorsque Ie developpe
ment scientifique n'a pris qu'une place Iimitee dans 
un secteur avance comme la recherche spatiale, un tel 
systeme a une duree de vie tres 1imitee; il peut s'appli
quer au depart, mais s'ecroule devant les realites. 
L'industriel ne peut lutter avec succes lorsque les 
realisations voisines ne permettent pas a ses ingenieurs 
de suivre avec la rapidite et I'ampleur necessaires. Cest 
pourquoi il faut un programme spatial national ou 
interviennent a la fois des scientifiques et des ingenieurs 
profession nels non des amateurs en vue d'une 
harmonisation des efforts constants requis pour une 
participation rentable au developpement europeen. 
L'investissement en materiel et en hommes. qui est 
necessaire pour etre integre dans Ie programme euro
peen, requiert des realisations nationales en vue de 
maintenir une activite continue des equipes de specia
listes et en vue de leur permettre d'attaquer des pro
blemes pour lesquels ('experience personnelle est 
necessaire, II faut donc que la Belgique participe non 
seulement a ('edification d'un budget international 
suffisant pour les taches a accomplir, mais ajoute une 
part au moins egale destinee au budget consacre aux 
besoins nationaux. II n'y a pas d'autre solution a 
I'objectif d'une collaboration europeenne rentable sans 
Ie support d'un programme national spatial permettant 
de renouveler continuellement les connaissances prea
lables necessaires a des programmes d'application. 

radmets bien volontiers que «I'espace» n'est pas 
la panacee de tout notre futur. II requiert neanmoins 
d'etre it I'avant-plan dans des domaines avances de 
la science et de la technique qui conduisent au deve
loppement de la nouvelle technologie. II intervient, 
en tout cas. dans I'effort requis pour combler Ie 
« fosse technologique». 

Mais, enfin, pourquoi s'acharner dans un pays 
comme la Belgique ou il fait bon vivre? Pourquoi 
recriminer ? Parce que je me souviens que, lorsqu'en 
1957 je prechais dans une conference a l'etranger 
sur les avantages techniques et economiques des satelli
tes de communications, it me fut repondu par Ie res
ponsable des PTT qU'un bon cable etait superieur a 
mon systeme. 

On se retrouve donc apres dix ans, dans la meme 
situation psychologique resultant du dephasage inhe
rent a I'audace americaine ou russe, et a la routine 
europeenne. Cest pourquoi. il ne faut pas vouloir 
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resoudre aut~ur d'une table les problemes scientifiques 
et techniques, mais au laboratoire et a I'usine. La 
capacite d'invention et Ie savoir-faire technique ne se 
creent pas par des edits, mais sont favorises par des 
decisions que prennent les responsables. Ces decisions 
sont basees sur I'innovation et il s'agit la d'un nouvel 
aspect de I'organisation. 

Ainsi, je termine en abordant un terrain bn11ant 
ou il est aise de dire « cordonnier, pas plus haut que 
la chaussure ». Ne desirant pas etre en retard d'une 
etape, je dirai, avec Mc Namara, tous les bienfaits 
d'une organisation, c'est-a-dire du management. Cette 
idee du management dont Ie role est bien de faire face 
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avec intelligence au changement (cf. Servan-Schreiber) 
va se repandre et sera bien tot la nouvelle panacee. En 
d'autres termes, de nombreux candidats vont se pre
senter ayant recu des dieux I'art du management. lis 
choisiront des definitions qui leur conviennent : ce 
sera surtout la capacite de decision, liee ou non a 
la capacite de synthese. C'est pourquoi, il est bon que 
je donne la definition qui sera souvent edulcoree, celie 
de Mc Namara : Ie management, c'est I'art d'organiser 
Ie talent. II s'agit bien, comme en URSS et aux Etats
Unis, de I'art de solliciter, d'accepter ou d'utiliser les 
competences. II ne faut pas, comme I'a souligne Me 
Namara, que ce soit, la haine, I'ignorance ou l'inertie. 
mais la raison qui faconne la realite. 


