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TEXTE

En tant qu’ins ti tu tions re grou pant à la fois des ac ti vi tés d’en sei gne‐ 
ment et de re cherche, les uni ver si tés fran çaises sont dou ble ment
concer nées par la suc ces sion de ré formes im pac tant ces deux do‐ 
maines de puis vingt ans. Elles sont éga le ment for te ment trans for‐ 
mées par des dé ci sions ci blant spé ci fi que ment leur fonc tion ne ment
(ren for ce ment de leur au to no mie ges tion naire, di ver si fi ca tion de
leurs fi nan ce ments, fu sions et re grou pe ments). Ces ré formes sont
me nées dans un but de com pé ti ti vi té et de vi si bi li té ac crues des éta‐ 
blis se ments fran çais dans un sys tème d’en sei gne ment su pé rieur et de
la re cherche (ESR) de plus en plus in ter na tio na li sé. Sui vant un pa ra‐ 
digme d’éco no mie de la connais sance, les uni ver si tés sont en cou ra‐ 
gées à ren for cer leur contri bu tion (no tam ment par le trans fert d’in‐ 
no va tion). Dans ce contexte, les orien ta tions eu ro péennes et les col‐ 
lec ti vi tés lo cales s’af firment comme ac teurs des po li tiques pu bliques
à l’égard de l’ESR. Le rôle de l’État dans le pi lo tage des uni ver si tés
reste pri mor dial, mais se trans forme, dans ses ob jec tifs et ses mo da li‐ 
tés : les éta blis se ments sont mis en concur rence pour ob te nir des fi ‐
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nan ce ments sé lec tifs de plus en plus ci blés sur quelques pôles uni‐ 
que ment. Les po li tiques pu bliques visent ex pli ci te ment à dif fé ren cier
les uni ver si tés entre elles et à les hié rar chi ser, cer taines étant la bel li‐ 
sées « ex cel lentes » et da van tage fi nan cées.

Ce sont alors les prin cipes gui dant l’or ga ni sa tion ter ri to riale du sys‐ 
tème uni ver si taire fran çais qui sont trans for més. En effet, la
construc tion his to rique des uni ver si tés (Charle, Ver ger, 2012 ; Mus se‐ 
lin, 2001  ; Re naut, 1995) a été mar quée par le rôle de l’État, cen tra li‐ 
sant les dé ci sions et or ga ni sant le fonc tion ne ment et la ré par ti tion
des éta blis se ments. Ce « mo dèle na po léo nien », ini tié au XIX  siècle
et conso li dé au XX   siècle a en té ri né la sé pa ra tion entre grandes
écoles et uni ver si tés, et a sou te nu une «  triple unité de di plômes,
d’ins ti tu tions et de sta tuts [aca dé miques pro fes sion nels]  » (Aust,
Cres py, 2009, p. 930). Des dif fé rences ont tou jours exis té de fait entre
les uni ver si tés, selon leur taille et leur lo ca li sa tion, leur an cien ne té et
leur ré pu ta tion, leurs pro fils dis ci pli naires et pu blics étu diants, etc.
Ce pen dant, les po li tiques pu bliques af fi chaient la vo lon té de main te‐ 
nir une uni for mi té et un équi libre à l’échelle na tio nale. En par ti cu lier
dans la se conde moi tié du XX siècle, le dé ve lop pe ment de la carte
uni ver si taire ré pond à la mas si fi ca tion des ef fec tifs étu diants dans
une op tique de dé mo cra ti sa tion de l’accès aux études su pé rieures par
la proxi mi té des équi pe ments pu blics. Pa ral lè le ment, les sites uni ver‐ 
si taires sont uti li sés comme le viers de dé ve lop pe ment éco no mique
dans un but d’amé na ge ment du ter ri toire. L’ob jec tif est de ré équi li‐ 
brer l’offre de ser vice pu blic par des choix de lo ca li sa tion par fois né‐ 
go ciés avec les ac teurs lo caux (et par fois contes tés), mais vi sant à ré‐ 
duire les dis pa ri tés ter ri to riales.
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Le sys tème uni ver si taire fran çais est donc ca rac té ri sé par une
concep tion ré pu bli caine du ser vice pu blic qui place l’État comme ga‐ 
rant d’une éga li té sur le pé ri mètre na tio nal. L’ob jec tif de cet ar ticle est
de mon trer de quelles ma nières les ré formes des deux der nières dé‐ 
cen nies s’écartent de cette concep tion, par le prisme d’une ap proche
géo gra phique. Pour at teindre des ob jec tifs de vi si bi li té et de per for‐ 
mance, les ré formes s’ap puient sur de nou veaux prin cipes d’or ga ni sa‐ 
tion ter ri to riale du sys tème uni ver si taire fran çais, à sa voir le re grou‐ 
pe ment ins ti tu tion nel, la concen tra tion des fi nan ce ments et la mise
en concur rence entre sites uni ver si taires (I). Elles re ven diquent une
lo gique in éga li taire, mais juste de gou ver nance de l’ESR. Or la tra duc ‐
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tion spa tiale de ces modes de ges tion pu blique ques tionne les di men‐ 
sions géo gra phiques du ser vice pu blic uni ver si taire, en par ti cu lier
l’équi va lence, l’équi té et l’équi libre ter ri to rial (II). Enfin, nous ver rons
que ces ré formes par ti cipent éga le ment à mo di fier les rap ports entre
éta blis se ments et ter ri toires d’im plan ta tion. Un dé tour par le cas des
uni ver si tés pri vées à but non lu cra tif états- uniennes, ayant une obli‐ 
ga tion d’in té rêt gé né ral et une im pli ca tion ter ri to riale bien plus mar‐ 
quée qu’en France, met en avant les am bi va lences, voire les ten sions
pos sibles entre des ob jec tifs de fi nan ce ment et de pro mo tion de l’éta‐ 
blis se ment par le ter ri toire (fi nan ce ments, image de marque, vi si bi li‐ 
té), et les mis sions aca dé miques de l’ins ti tu tion (III).

Vi si bi li té, concen tra tion, concur ‐
rence : de nou velles lo giques
d’or ga ni sa tion ter ri to riale du sys ‐
tème uni ver si taire
Au cours du XX  siècle, les ins ti tu tions et ac ti vi tés uni ver si taires sont
de plus en plus consi dé rées comme des mo teurs de crois sance, par ti‐ 
ci pant à la mé tro po li sa tion et à l’at trac ti vi té des ter ri toires. Sui vant
un pa ra digme de l’éco no mie de la connais sance (Ra vi net, 2009,
p.  361), les ob jec tifs d’in no va tion et de trans fert tech no lo giques se
dif fusent et se ren forcent à l’échelle mon diale. Ils sont pro mus à tra‐ 
vers des po li tiques eu ro péennes (telles que la stra té gie de Lis bonne,
puis Ho ri zon 2020). Pa ral lè le ment, l’in ter na tio na li sa tion de l’en sei‐ 
gne ment su pé rieur et la mé dia ti sa tion de clas se ments (comme celui
de Shan ghai) conduisent les di ri geants à vou loir ac croître la vi si bi li té
des uni ver si tés fran çaises, sym boles d’une com pé ti ti vi té na tio nale.
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On ob serve alors un tour nant dans les prin cipes d’or ga ni sa tion ter ri‐ 
to riale du sys tème d’en sei gne ment su pé rieur et de re cherche sous
l’égide de la concen tra tion et du re grou pe ment. Il s’agit do ré na vant
de ren for cer entre cinq et dix pôles uni ver si taires sur le ter ri toire na‐ 
tio nal afin de créer un effet de seuil pour ren for cer la pro duc ti vi té
scien ti fique et la vi si bi li té mon diale. Pa ral lè le ment, les re grou pe‐ 
ments d’éta blis se ments sont cen sés amé lio rer une co hé rence d’ESR à
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l’échelle ré gio nale et en cou ra ger les par te na riats avec les ac teurs lo‐ 
caux.

Pour at teindre ces ob jec tifs, trois prin ci paux le viers sont uti li sés par
les po li tiques pu bliques, trans for mant les prin cipes de ges tion des
uni ver si tés fran çaises, que ce soit concer nant leur gou ver nance, leur
fi nan ce ment ou leur éva lua tion. Une pre mière ré forme consiste à
contraindre les uni ver si tés à fu sion ner ou à se re grou per avec
d’autres uni ver si tés et ins ti tu tions aca dé miques. Le but est d’at‐ 
teindre une masse cri tique (d’étu diant·e·s, de per son nels, de pu bli ca‐ 
tions) cen sée être plus re pé rable à l’in ter na tio nal, et de dé ve lop per
les re la tions entre éta blis se ments sur un même ter ri toire à l’échelle
lo cale et ré gio nale. Pour cela, deux lois 1 ont créé la pos si bi li té puis
l’obli ga tion pour les uni ver si tés de fu sion ner ou se re grou per dans
une mé ta struc ture 2, avec un nou veau nom en com mun, et une nou‐ 
velle struc ture de gou ver nance.

6

Ces in ci ta tions lé gales se sont ap puyées sur un deuxième le vier  : les
mo da li tés de fi nan ce ment des uni ver si tés. L’idée est de concen trer
les fi nan ce ments vers les éta blis se ments consi dé rés comme les plus
per for mants (Goz lan, 2016 ; Soler, 2021). Les uni ver si tés (ou re grou pe‐ 
ments) sont mises en concur rence, puis sé lec tion nées via des ap pels
à pro jets. Cette com pé ti tion par ré ponse à ap pels à pro jets existe de‐ 
puis les an nées 1960, mais elle s’est ren for cée dans les an nées 2000
(Aust, 2015). Elle s’est éten due et concerne dé sor mais le fi nan ce ment
des équipes de re cherche, mais aussi le fonc tion ne ment des éta blis‐ 
se ments, pour la for ma tion ou la ré no va tion des lo caux. Deux grands
pro grammes de fi nan ce ment pu blic mettent en œuvre cette lo gique :
le pro gramme Cam pus lancé en 2008 et le pro gramme d’ini tia tive
d’ex cel lence (IDEX) en 2010. Cette concen tra tion de moyens pu blics
ma té riels et sym bo liques sur un nombre li mi té d’éta blis se ments
(9 IDEX et 8 ISITE [ini tia tive sciences, in no va tion, ter ri toires, éco no‐ 
mie] en 2022 pour l’en semble du pays 3) pour une durée li mi tée (dix
ans) dis tingue et ren force une par tie res treinte du sys tème uni ver si‐ 
taire (Aust et al., 2018 ; Mus se lin, 2017).
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Cette concen tra tion re pose sur une mise en com pé ti tion des éta blis‐ 
se ments qui elle- même a été ren due pos sible par un troi sième le vier :
le trans fert de res pon sa bi li té. Selon les prin cipes du « nou veau ma na‐ 
ge ment pu blic » (New Pu blic Ma na ge ment, NPM), ce n’est plus l’État
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qui est res pon sable de four nir les sub sides né ces saires aux uni ver si‐ 
tés. Ce sont les éta blis se ments qui – ayant une au to no mie de ges tion
crois sante  – sont ren dus res pon sables de leur suc cès ou de leur
échec dans la com pé ti tion, et donc de l’ob ten tion ou non de fi nan ce‐ 
ments. Cette au to no mie ges tion naire 4, as so ciée à des pro cé dures
d’éva lua tion et de red di tion de comptes (ac coun ta bi li ty) éta blit la res‐ 
pon sa bi li té des éta blis se ments et lé gi time la concen tra tion des fi nan‐ 
ce ments.

Ces ré formes mises en place de puis une ving taine d’an nées n’ont pas
chan gé la géo gra phie des uni ver si tés au sens de la ré par ti tion des
éta blis se ments sur le ter ri toire. Elles ont néan moins for te ment im‐ 
pac té la géo gra phie des ré tri bu tions fi nan cières et sym bo liques, et ce
fai sant la géo gra phie des pro jets de re cherche, des opé ra tions im mo‐ 
bi lières, et des for ma tions, entre éta blis se ments et au sein des éta‐ 
blis se ments. Or, tant les lo giques d’at tri bu tion des fi nan ce ments que
les trans for ma tions ter ri to riales qu’elles in duisent ques tionnent les
prin cipes d’éga li té et d’équi té du ser vice pu blic uni ver si taire fran çais.

9

Les géo gra phies du ser vice pu blic
uni ver si taire en ques tion

Fi nan cer sur la per for mance : une lo ‐
gique dé fen due comme in éga li taire,
mais juste

Les ré formes en ga gées, briè ve ment évo quées ici, re posent sur des
prin cipes de per for mance, clas se ment et sé lec tion pré sen tés comme
lé gi times et ef fi caces à l’égard des ac ti vi tés uni ver si taires. Il est af fir‐ 
mé que la mise en concur rence des in di vi dus, équipes et éta blis se‐ 
ments per met de dé ter mi ner quels sont les plus per for mants ; et qu’il
est juste de fi nan cer, non pas le fait d’at teindre un cer tain ni veau de
qua li té, mais uni que ment un nombre res treint (entre 5 et 10) situé en
haut du clas se ment. Ainsi, la per for mance et le clas se ment éta bli par
la com pé ti tion sont consi dé rés comme des cri tères lé gi times pour al‐ 
louer de ma nière sé lec tive les fi nan ce ments pu blics. La mise en
concur rence per met trait de sus ci ter et re pé rer la qua li té scien ti fique,

10



Réformes de l’université : transformations des géographies d’un service public français

et la per for mance est alors consi dé rée comme signe de mé rite à ré‐ 
com pen ser. C’est ce qu’af firme An toine Petit, le pré sident du Centre
na tio nal de la re cherche scien ti fique (CNRS), dé fen dant un ré cent
acte lé gis la tif (loi de pro gram ma tion de la re cherche, 2020) :

Une loi am bi tieuse, in éga li taire – oui, in éga li taire, une loi ver tueuse
et dar wi nienne, qui en cou rage les scien ti fiques, les équipes, les la bo ‐
ra toires, les ins ti tu tions les plus per for mants à l’échelle in ter na tio ‐
nale, une loi qui mo bi lise les éner gies 5.

Ce pen dant, cette lo gique peut être mise en ques tion à plu sieurs
titres : tout d’abord, me su rer et fi nan cer l’en sei gne ment su pé rieur et
la re cherche sur la per for mance im plique un consen sus concer nant
ce qui est at ten du : qui dé cide de ce qui doit être at ten du ? Com ment
le me su rer – si cela doit être me su ré ? La lo gique phi lo so phique de la
ré com pense au mé rite peut éga le ment être for te ment dis cu tée,
concer nant sa dé fi ni tion et sa me sure, ou en core sa per ti nence pour
as su rer une éga li té de ser vice pu blic (Chatelain- Ponroy et al., 2013).
En suite, même si l’on ac cepte cette lo gique de per for mance pour les
ac ti vi tés de re cherche, il s’avère que l’opé ra tion sé lec tive et concur‐ 
ren tielle mise en place par l’État ne sé lec tionne pas les uni ver si tés sur
la qua li té scien ti fique, mais plu tôt sur leur ca pa ci té ma na gé riale à se
confor mer ra pi de ment aux at tentes des pro cé dures de fi nan ce ment
ou d’éva lua tion (Bar rier, 2011  ; Mus se lin, 2017  ; Soler, 2021). Par
ailleurs, des cri tères de gou ver nance (no tam ment la fu sion ou le re‐ 
grou pe ment) et des choix po li tiques ont été pri mor diaux pour oc‐ 
troyer les pre miers fi nan ce ments du pro gramme d’ini tia tive d’ex cel‐ 
lence (Mus se lin, 2019), et non des cri tères aca dé miques. Enfin, la suc‐ 
ces sion d’ap pels à pro jets (quatre « vagues » de fi nan ce ments de puis
2010) crée des ef fets de ré pu ta tion qui ne sont pas for cé ment cor ré‐ 
lés à la qua li té scien ti fique pour dé ter mi ner ou ex clure les pro chains
lau réats. Cet effet Mat thieu 6 qui conduit à al louer des res sources à
ceux qui en ont déjà est d’ailleurs en cou ra gé par les pou voirs pu blics
puisque cer tains fi nan ce ments de l’ini tia tive d’ex cel lence sont ré ser‐ 
vés aux pré cé dents lau réats.
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En re vanche, les ef fets né fastes de cette concur rence et de cette
mise en nombre sur la qua li té scien ti fique ont été ana ly sés (Bacache- 
Beauvallet, 2010 ; Gin gras, 2014) : la va lo ri sa tion d’une me sure bi blio‐ 
mé trique de la qua li té de la science abou tit à une baisse de la qua li té

12



Réformes de l’université : transformations des géographies d’un service public français

des pu bli ca tions (« effet sa la mi » 7), et à des pra tiques de fraude ou de
cor rup tion pour ob te nir une pu bli ca tion dans une revue aca dé mique
bien clas sée, par exemple. Plus lar ge ment, me su rer et éva luer la per‐ 
for mance pour clas ser, at tri buer un appel à pro jets, oc troyer des ré‐ 
mu né ra tions sous forme de primes re pose sur une mul ti pli ca tion des
in di ca teurs de cal cul et des pro cé dures d’éva lua tion. Cela crée une
sur charge de tra vail bu reau cra tique pour les per son nels ad mi nis tra‐ 
tifs et les en sei gnant·e·s- chercheur·e·s sol li ci tés pour éva luer les dos‐ 
siers ou ré gu liè re ment conduits à re nou ve ler leurs de mandes pour
des fi nan ce ments non pé rennes.

Tra duc tions spa tiales : concen tra tion,
dif fé ren cia tion, hié rar chi sa tion
Cette lo gique in éga li taire re ven di quée, or ga ni sant une concen tra tion
des fi nan ce ments, abou tit à une dif fé ren cia tion des éta blis se ments et
des équipes, et à leur hié rar chi sa tion. La tra duc tion spa tiale de ces
modes de ges tion pu blique ques tionne alors l’or ga ni sa tion ter ri to riale
du mo dèle uni ver si taire fran çais cor res pon dant à des va leurs de ser‐ 
vice pu blic ; à sa voir l’équi va lence, l’équi té et l’équi libre ter ri to rial.
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En tant que ser vice pu blic, le sys tème d’en sei gne ment su pé rieur fran‐ 
çais est censé of frir les mêmes condi tions d’en sei gne ment et d’étude,
et la même qua li té de di plôme sur le ter ri toire na tio nal. Si cette équi‐ 
va lence reste théo rique, elle a néan moins fonc tion né comme un idéal
ayant guidé des po li tiques ter ri to riales et des ca drages nor ma tifs (par
exemple, des di plômes) sur l’en semble du ter ri toire. Le choix ac tuel
de ren for cer les dif fé rences et les ni veaux (en par ti cu lier de condi‐ 
tions de tra vail et d’étude) entre et dans les uni ver si tés contre vient à
ce prin cipe d’équi va lence, contri buant alors à ren for cer les in éga li tés
entre ter ri toires. Par ailleurs, l’idée que le fi nan ce ment des uni ver si‐ 
tés sur la base du mé rite (as si mi lé à la per for mance) n’est certes pas
égal entre chaque uni ver si té et ter ri toire, mais juste, fait fi de toute
condi tion ini tiale de pu blic étu diant et de contexte ter ri to rial. L’équi‐ 
va lence spa tiale (même ni veau de qua li té) du sys tème d’en sei gne ment
su pé rieur sur l’en semble du pays sup pose des me sures d’équi té ter ri‐ 
to riale, par exemple par l’oc troi de res sources pu bliques plus im por‐ 
tantes afin de faire face aux dif fi cul tés dues aux spé ci fi ci tés so cio spa‐ 
tiales à dif fé rentes échelles. Les fi nan ce ments sé lec tifs et concen trés
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for ma lisent –  dans leurs consé quences ter ri to riales  – la di mi nu tion
du rôle de l’État comme ga rant d’une ho mo gé néi té d’un ser vice pu blic
par des ac tions de re dis tri bu tion. Enfin, le prin cipe de concen tra tion
s’éloigne de la re cherche d’équi libre ter ri to rial por tée par les po li‐ 
tiques d’amé na ge ment du ter ri toire et ap pli qué aux in ves tis se ments
scien ti fiques (Levy et al., 2015) :

C’est cette der nière di men sion, pré sente dans les an nées 1960, qui
s’ef face ac tuel le ment pour pri vi lé gier la hié rar chi sa tion et la spé cia li ‐
sa tion du ter ri toire scien ti fique fran çais. (Aust, 2015, p. 17).

Cer tains au teurs évoquent plus ré cem ment un risque de « dé ser ti fi‐ 
ca tion » du ser vice pu blic de l’en sei gne ment su pé rieur compte tenu
de la concen tra tion des fi nan ce ments dans les mé tro poles (Baudet- 
Michel et al., 2020 ; Gras land et al., 2020). Ces mé tro poles, en par ti cu‐ 
lier en Île- de-France, à la fois concentrent les fi nan ce ments de l’ini‐ 
tia tive d’ex cel lence et po la risent les flux d’étu diant·e·s aisé·e·s lors des
mo bi li tés en mas ter, ce qui contri bue à une « do mi na tion subie par
[l]es uni ver si tés pé ri phé riques » (Cha rey ron et al., 2022).

15

En outre, la concen tra tion et la sé lec tion comme ai guillons de per for‐ 
mance dans le champ de la pro duc tion scien ti fique uni que ment – in‐ 
dé pen dam ment de l’en sei gne ment su pé rieur – n’ont pas été dé mon‐ 
trées comme ef fi caces. Il s’avère que la concen tra tion des fi nan ce‐ 
ments et des per sonnes en un même lieu pour aug men ter la pro duc‐ 
ti vi té scien ti fique n’a pas en core été prou vée  : l’effet de seuil n’a pas
été dé mon tré (Mai so nobe et al., 2016 ; Zim mer, 2020). Au contraire, la
co opé ra tion en ré seau et la pro duc tion des villes moyennes res tent
cen trales et crois santes dans la pro duc ti vi té scien ti fique en France
(Gras land et al., 2020). Ac tuel le ment, les modes d’al lo ca tion des fonds
pu blics par le biais d’un pro ces sus com pé ti tif et sé lec tif de l’ar gent
pu blic s’ap pliquent éga le ment (et même de plus en plus) à l’en sei gne‐ 
ment 8, et à l’en tre tien ou la construc tion des cam pus (plan Cam pus).
Cette gé né ra li sa tion à l’en semble des ac ti vi tés uni ver si taires pousse
les éta blis se ments à aug men ter et di ver si fier leurs res sources, pour
conti nuer à être parmi les plus per for mantes et vi sibles, et dans cer‐ 
tains cas pour as su rer des be soins de fonc tion ne ment. La re cherche
de « res sources propres » (hors sub ven tion pu blique), en cou ra gée par
l’État, trans forme alors les rap ports des uni ver si tés à leur ter ri toire
d’an crage.
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Les am bi va lences de l’im pli ca tion
ter ri to riale : entre mis sions
d’ins ti tu tion et stra té gies de pro ‐
mo tion

Dé ve lop per ses res sources propres
pour mieux se po si tion ner dans la com ‐
pé ti tion

Les uni ver si tés conti nuent de re ce voir une sub ven tion an nuelle de
l’État au titre des « charges de ser vice pu blic » pour cou vrir les frais
de fonc tion ne ment, no tam ment les sa laires. Mais, cette do ta tion ne
suit pas la forte aug men ta tion du nombre d’étu diants (+26  % d’étu‐ 
diants dans les uni ver si tés entre 2012 et 2018) en traî nant une baisse
ré cente (sur les six der nières an nées) de la dé pense pu blique par étu‐ 
diant et du ratio de per son nel aca dé mique par étu diant (Cal viac, 2019,
p. 61-62). En re cherche, « la baisse pa ral lèle des bud gets ré cur rents a
en traî né une ré duc tion des moyens al loués aux équipes qui ne dé po‐
saient pas de pro jets ou dont les pro jets n’étaient pas re te nus » (Mus‐ 
se lin, 2017, p.  70). En outre, le fi nan ce ment ré cur rent ne couvre pas
les be soins d’in ves tis se ment, les in no va tions pé da go giques ou de re‐ 
cherche (comme l’in té gra tion du nu mé rique dans le tra vail aca dé‐ 
mique), ni le sur coût né ces saire pour ré pondre aux ap pels à pro jets
(temps de tra vail aca dé mique, postes de ges tion). Ces postes de dé‐
penses sont dé sor mais cen sés être fi nan cés par des fonds pri vés ou
pu blics non ré cur rents, dans le cadre d’ap pels à pro jets spé ci fiques
(comme ceux du pro gramme d’ini tia tive d’ex cel lence). L’al lo ca tion
concur ren tielle de fonds pu blics non ré cur rents ar ti cu lée à l’au to no‐ 
mie ges tion naire qui les met en res pon sa bi li té de trou ver par elles- 
mêmes les res sources né ces saires pour être at trac tives et vi sibles
conduit les uni ver si tés (ou des équipes, com po santes et in di vi dus) à
adop ter une at ti tude en tre pre neu riale (Ver gnaud, 2022).
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Le terme est em ployé ici au sens large (au- delà de la créa tion d’en tre‐ 
prise) comme ten dance des uni ver si tés à se com por ter telles des en‐ 
tre prises en termes de re cherche de fi nan ce ment, de mé thodes de
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ges tion, voire d’ob jec tifs de bé né fices (Masseys- Bertonèche, 2011),
l’en semble lé gi ti mant et contri buant à des lo giques com pé ti tives pour
rem por ter un mar ché, une po si tion, ou un fi nan ce ment. Ce fonc tion‐ 
ne ment n’est pas nou veau, mais a été plus mis en lu mière lors du pas‐ 
sage à l’au to no mie de ges tion et au ren for ce ment or ga ni sa tion nel des
uni ver si tés fran çaises ces deux der nières dé cen nies (Ver gnaud, 2018).
La course à la per for mance pour être bien placé dans la com pé ti tion
et rem por ter des ré tri bu tions fi nan cières et/ou sym bo liques, et
l’envie de fi nan cer de meilleures condi tions de tra vail et d’étude en‐ 
cou ragent le re cours à des res sources hors do ta tions. Il peut s’agir de
par te na riat avec des en tre prises ou des col lec ti vi tés, de fi nan ce ment
phi lan thro pique via du mé cé nat (fon da tions d’en tre prises) ou d’ac ti vi‐ 
tés ré mu né ra trices (consul tance, com mandes) pour ré in ves tir le bé‐ 
né fice dans d’autres do maines de son tra vail. Un exemple consiste à
fi nan cer un cours qui de mande un fort taux d’en ca dre ment avec les
re ve nus des com mandes payées par des en tre prises et ef fec tuées par
les étu diants.

Ce fonc tion ne ment pro voque des dé bats dans le contexte fran çais, en
par ti cu lier le dé ve lop pe ment certes res treint 9, mais pré sent de dy na‐ 
miques de pri va ti sa tion (Ver gnaud, à pa raître). Le fi nan ce ment d’ac ti‐ 
vi tés uni ver si taires par des fonds pri vés a été fa ci li té avec l’au to ri sa‐ 
tion et l’aug men ta tion ré cente de fon da tions (Ob ser va toire de la phi‐ 
lan thro pie, 2019) et de lo giques de mar chan di sa tion (Harari- 
Kermadec, 2019), par exemple via des frais de sco la ri té ou la vente de
ser vices à des ac teurs pri vés. Le fi nan ce ment sur fonds propres par ti‐ 
cipe à creu ser les écarts entre éta blis se ments, for ma tions, équipes et
in di vi dus selon leurs ca pa ci tés et dé si rs à lever des fonds et selon l’in‐ 
té rêt porté par les pos sibles fi nan ceurs à leurs thé ma tiques.
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Enfin, la re cherche de vi si bi li té et de fi nan ce ments im prègne la ma‐ 
nière dont uni ver si tés et uni ver si taires in ter agissent avec leur ter ri‐ 
toire en vi ron nant. Le ter ri toire sur le quel l’uni ver si té est im plan tée
de vient alors un atout de fi nan ce ment et de dis tinc tion, un en semble
de res sources sym bo liques, ma té rielles et par te na riales (Ver gnaud,
2018). Pen dant long temps, les uni ver si tés n’avaient pas les com pé‐ 
tences de dé ci sion et de re pré sen ta tion pour construire des stra té‐ 
gies ter ri to riales (Dang Vu, 2011). La mon tée en puis sance des col lec‐ 
ti vi tés via la dé cen tra li sa tion, le pa ra digme du trans fert d’in no va tion,
l’au to no mie ges tion naire et la re cherche de fi nan ce ments des uni ver‐
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si tés ont pro gres si ve ment amené les éta blis se ments à da van tage
s’im pli quer.

Entre mis sion d’in té rêt gé né ral et im ‐
pli ca tion lu cra tive : l’exemple états- 
unien
À cet égard, l’exemple des uni ver si tés pri vées à but non lu cra tif aux
États- Unis peut être éclai rant. La construc tion de ce mo dèle au cours
du XIX  siècle est très for te ment mar quée par le fi nan ce ment et l’ob‐ 
jec tif phi lan thro piques de ces ins ti tu tions. Elles pour suivent un ob‐ 
jec tif de pro duc tion de nou velles connais sances, mais aussi de pro‐ 
grès éco no mique, de construc tion na tio nale et d’«  af fir ma tion de la
puis sance in ter na tio nale du pays » (Charle, Ver ger, 2012, p. 106). Mais
ces mis sions se construisent in dé pen dam ment d’une ges tion et d’un
pi lo tage éta tique. Au contraire, la di ver si té des sources fi nan cières et
l’im por tance du fi nan ce ment phi lan thro pique consti tuent pour ces
uni ver si tés pri vées un gage d’in dé pen dance. Cela n’est pas contra dic‐ 
toire – dans le contexte états- unien – avec une mis sion d’in té rêt gé‐ 
né ral. En tant qu’or ga ni sa tions à but non lu cra tif as su rant des mis‐ 
sions d’in té rêt gé né ral, elles sont sub ven tion nées par l’État qui leur
ac corde des avan tages fis caux consi dé rables pour en cou ra ger leur fi‐ 
nan ce ment par la phi lan thro pie (in di vi duelle et d’en tre prise) :
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En contre par tie de ces avan tages fis caux, les uni ver si tés pri vées
amé ri caines sont donc te nues d’agir pour le bien col lec tif. Les ac ‐
teurs lo caux et no tam ment com mu nau tés et au to ri tés lo cales le leur
rap pellent d’ailleurs ré gu liè re ment. (Dang Vu, 2011, p. 269).

Bien que pri vés, ces éta blis se ments ont l’obli ga tion (lé gale et fis cale)
d’in ves tir leurs bé né fices au ser vice de l’in té rêt gé né ral. La dé lé ga tion
d’ac ti vi tés dites de po li tique pu blique à un sec teur in ter mé diaire à
but non lu cra tif n’est pas ex cep tion nelle aux États- Unis, et concerne
aussi des formes contem po raines d’in ter ven tion so ciale (par exemple,
de ges tion de lo ge ments so ciaux). Les uni ver si tés pri vées (et sou vent
pu bliques) mettent donc en place des ac ti vi tés phi lan thro piques, sou‐ 
vent qua li fiées d’« ac tion de sen si bi li sa tion » (ou treach), ou de « ser‐ 
vice à la com mu nau té  » (com mu ni ty ser vice). Cer taines ac ti vi tés se

22



Réformes de l’université : transformations des géographies d’un service public français

mêlent aux tra vaux aca dé miques (vo lon ta riat étu diant, formation- 
action au près d’ac teurs ter ri to riaux) et d’autres sont plu tôt de l’aide
so ciale, des ac tions de santé (consul ta tions gra tuites, soins d’ur‐ 
gence), des ac ti vi tés de dé ve lop pe ment cultu rel, so cial, édu ca tif. Ce
type d’im pli ca tion per met aux uni ver si tés de se confor mer aux ac‐ 
tions qui sont at ten dues d’elles dans un contexte où la phi lan thro pie
joue un rôle très im por tant dans les va leurs et dans le fonc tion ne‐ 
ment de la so cié té états- unienne (Mar tel, 2011).

Mais cette im pli ca tion ter ri to riale lo cale vise éga le ment à trou ver des
fi nan ce ments  : his to ri que ment fi nan cées par une di ver si té de res‐ 
sources (pu bliques, com mandes pri vées, dons phi lan thro piques, frais
étu diants), les uni ver si tés pri vées ont adop té une pos ture de plus en
plus en tre pre neu riale dans les an nées 1970 face à une baisse et sur‐ 
tout une mise en com pé ti tion des fi nan ce ments pu blics, pos ture qui
se ren force à par tir des an nées 1990. Dans ce contexte, ces uni ver si‐ 
tés sont ame nées d’une part à dé ve lop per leurs par te na riats avec des
ac teurs pri vés, et d’autre part à di ver si fier et aug men ter leurs fonds
propres via des dons et des ac ti vi tés lu cra tives comme la com mer cia‐ 
li sa tion de leurs ac ti vi tés (frais d’ins crip tion, bre vets, for ma tion pro‐ 
fes sion nelle, ré ponse à des com mandes). Ainsi, une pre mière forme
d’im pli ca tion uni ver si taire re lève de la res pon sa bi li té phi lan thro pique
d’une ins ti tu tion d’in té rêt gé né ral, tan dis qu’une se conde forme se
rap porte à la né ces si té de fi nan ce ment des uni ver si tés cher chant à
faire fruc ti fier des fonds propres dans une lo gique en tre pre neu riale.
La pre mière est une exi gence lé gis la tive et une mis sion d’ins ti tu tion
et la deuxième est une né ces si té en cou ra gée par un fonc tion ne ment
néo- libéral et fi nan cia ri sé de l’éco no mie de mar ché dans la quelle les
uni ver si tés sont in té grées 10. Une part crois sante de moyens hu mains,
ma té riels, fi nan ciers est alors consa crée à la re cherche et la ges tion
des fonds (Masseys- Bertonèche, 2016), à la com mu ni ca tion et la pro‐ 
mo tion de l’ins ti tu tion, et à des ac ti vi tés non aca dé miques comme la
spé cu la tion bour sière (Mar tel, 2011), ou des pro jets de pro mo tion im‐ 
mo bi lière (Dang Vu, 2014 ; Ver gnaud, 2018, p. 295‐302) dé ga geant des
bé né fices et/ou re va lo ri sant les quar tiers alen tour (pro jets de re vi ta‐ 
li sa tion ur baine en par ti cu lier). En com pé ti tion pour at ti rer des étu‐ 
diant·e·s- client·e·s, les uni ver si tés pri vées conçoivent leur cam pus et,
plus lar ge ment, le mi lieu en vi ron nant comme un atout à va lo ri ser
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So cial Geo gra phy of Glo ba li zed Edu ca‐ 
tion. Pri va ti za tion(s), Se gre ga tion(s) and

o

o

o

o

https://www.cairn-int.info/journal-revue-francaise-de-sociologie-2016-3-page-417.htm#xd_co_f=MmJjOWM3ODdmMDI2YWFmNmM3YjE2NzU3NjI5MDAyMzc=~
http://journals.openedition.org/lisa/8846
https://www.fondationdefrance.org/images/pdf/etude-fondations-et-fonds-de-dotation.pdf
https://journals.openedition.org/cdg/8075
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NOTES

1  Loi de pro gramme pour la re cherche de 2006, puis la loi sur l’en sei gne‐ 
ment su pé rieur et la re cherche de 2013.

2  Dif fé rentes mo da li tés sont pos sibles  : uni ver si tés fu sion nées, COMUE
(Com mu nau té d’uni ver si tés et éta blis se ments) ou éta blis se ments ex pé ri‐ 
men taux.

3  IDEX et ISITE : noms des prin ci paux ap pels à pro jet fi nan cés par le Pro‐ 
gramme d’in ves tis se ments d’ave nir (PIA) dans le cadre de l’ini tia tive d’ex cel‐ 
lence. Les fonds oc troyés à une IDEX sont de l’ordre de 500 à 900 mil lions
d’euros et entre 200 et 500 mil lions d’euros pour les ISITE. Ce pen dant, seuls
les in té rêts (2,5 %) sur ce ca pi tal sont uti li sables, et l’en semble doit être ven‐ 
ti lé sur dix ans. Au final, les fonds uti li sables im mé dia te ment sont bien plus
res treints et sont en vi sa gés pour des ef fets de le vier (ob te nir d’autres fonds
pu blics ou pri vés à par tir d’un sub side de dé part). Un pro jet fi nan cé à
500 mil lions re pré sente en réa li té 12,5 mil lions sur dix ans. Pour plus de dé‐ 
tails, voir no tam ment Soler, 2021 et l’an nexe au pro jet de loi de fi nance 2016
https://www.bud get.gouv.fr/sites/per for mance_pu blique/files/fa ran dol
e/res sources/2016/pap/pdf/jaunes/jaune2016_in ves tis se ments_ave‐ 
nir.pdf

4  Sti pu lée par des ré formes lé gis la tives (no tam ment la loi sur les li ber tés et
res pon sa bi li tés des uni ver si tés – LRU, 2007 ; et loi de pro gram ma tion de la
re cherche – LPR, 2020).

5  Pro pos du 26 no vembre 2019 lors de la cé lé bra tion des 80 ans du CNRS,
ré af fir més dans une tri bune dans le jour nal Le Monde, le 18 dé cembre 2019 :
https://www.le monde.fr/idees/ar ticle/2019/12/18/antoine- petit-nous-av
ons-un-imperieux-besoin-d-une-grande-loi-ambitieuse-et-vertueuse-sur-
la-recherche_6023322_3232.html

6  « L’effet Mat thieu » doit son nom au pas sage sui vant de l’Évan gile selon
saint Mat thieu : « Car à ceux qui pos sèdent on don ne ra en core, et ils se ront
dans l’abon dance, mais à ceux qui ne pos sèdent pas on en lè ve ra même ce

Re sis tance(s). Glo bal North and South
Pers pec tives. Cham : Sprin ger.

ZIM MER, Alexandre, CÉNAC, Peggy, LE‐ 
MER CIER, Claire (2020). «  En sei gne‐ 

ment et re cherche sont in sé pa rables ».
La vie des idées. https://la vie de si dees.f
r/Enseignement- et-recherche-sont-in
separables.html

https://www.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap/pdf/jaunes/jaune2016_investissements_avenir.pdf
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/18/antoine-petit-nous-avons-un-imperieux-besoin-d-une-grande-loi-ambitieuse-et-vertueuse-sur-la-recherche_6023322_3232.html
https://laviedesidees.fr/Enseignement-et-recherche-sont-inseparables.html
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qu’ils semblent avoir  » (Mat thieu  25�29).  ». Ini tia le ment dé fi ni par Ro bert
Mer ton (1968) concer nant l’im por tance de la re nom mée pour ob te nir des
gra ti fi ca tions sym bo liques et fi nan cières dans le champ scien ti fique.

7  Pro li fé ra tion ar ti fi cielle des pu bli ca tions, par exemple lors qu’un même
tra vail de re cherche donne lieu à plu sieurs pu bli ca tions quasi iden tiques
(forme d’au to pla giat).

8  Écoles uni ver si taires de re cherche (EUR) ou nou veaux cur sus uni ver si‐ 
taires (NCU), par exemple.

9  Le sys tème uni ver si taire fran çais est for te ment sou te nu par des fonds
pu blics, ce qui n’est pas en soi une spé ci fi ci té, puisque neuf pays eu ro péens
fi nancent l’en sei gne ment su pé rieur à plus de 80 % par des fonds pu blics, et
treize autres pays eu ro péens à plus de 60 %, dont la France au taux de 78 %
(Cal viac, 2019, p. 55).

10  Cer taines uni ver si tés uti lisent par exemple la spé cu la tion bour sière pour
aug men ter leur ca pi tal fi nan cier en confiant leur ges tion à des so cié tés d’in‐ 
ves tis se ment.

RÉSUMÉS

Français
L’ap proche géo gra phique des po li tiques pu bliques à l’égard des uni ver si tés
fran çaises a un temps visé la ré par ti tion et l’ho mo gé néi sa tion des éta blis se‐ 
ments pour fa vo ri ser un équi libre ter ri to rial et une éga li té d’accès à l’en sei‐ 
gne ment su pé rieur dans un contexte de dé mo cra ti sa tion et de mas si fi ca tion
étu diante après la se conde guerre mon diale. Ces ob jec tifs – ar ti cu lant mo‐ 
dèle uni ver si taire et concep tion ré pu bli caine du ser vice pu blic  – sont au‐ 
jourd’hui trans for més à l’aune de la com pé ti ti vi té et de la vi si bi li té in ter na‐ 
tio nale. La ges tion de l’En sei gne ment su pé rieur et de la Re cherche s’ap puie
dé sor mais sur la sé lec tion par mise en com pé ti tion, et sur la concen tra tion
des fi nan ce ments pour fa vo ri ser quelques éta blis se ments uni que ment,
consi dé rés comme plus per for mants. Cet ar ticle ques tionne cette nou velle
lo gique pré sen tée comme in éga li taire, mais juste, et montre que sa tra duc‐ 
tion spa tiale remet en cause les prin cipes d’équi va lence, d’équi té et d’équi‐ 
libre ter ri to rial. En cou ra gées à dé ve lop per leurs res sources propres et à se
dis tin guer dans la com pé ti tion or ga ni sée par l’État, les uni ver si tés se
tournent da van tage vers leurs ter ri toires d’an crage, dé ve lop pant à leur
égard des stra té gies ter ri to riales. Un dé tour par le cas des uni ver si tés pri‐ 
vées à but non lu cra tif états- uniennes, ayant une obli ga tion d’in té rêt gé né‐ 
ral et une im pli ca tion ter ri to riale bien plus mar quée qu’en France, met en
avant les am bi va lences, voire les ten sions pos sibles entre des ob jec tifs de fi‐ 
nan ce ment et de pro mo tion de l’éta blis se ment par le ter ri toire (fi nan ce‐
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ments, image de marque, vi si bi li té), et les mis sions aca dé miques de l’ins ti tu‐ 
tion.

English
The geo graph ical ap proach of pub lic policies to wards French uni ver sit ies
was once aimed at the dis tri bu tion and ho mo gen iz a tion of in sti tu tions in
order to pro mote ter rit orial bal ance and equal ac cess to higher edu ca tion in
a con text of demo crat iz a tion and stu dent mas sific a tion after the Second
World War. These ob ject ives - which ar tic u late the uni ver sity model and the
re pub lican con cep tion of pub lic ser vice - are now being trans formed in the
light of com pet it ive ness and in ter na tional vis ib il ity. The man age ment of
higher edu ca tion and re search is now based on se lec tion through com pet i‐ 
tion, and on the con cen tra tion of fund ing in favor of only a few in sti tu tions,
con sidered to be more ef fi cient. This art icle ques tions this new logic, which
is presen ted as un equal but fair, and shows that its spa tial trans la tion calls
into ques tion the prin ciples of equi val ence, equity and ter rit orial bal ance.
En cour aged to de velop their own re sources and to dis tin guish them selves
in the com pet i tion or gan ized by the State, uni ver sit ies are turn ing more to‐ 
wards their home ter rit or ies, de vel op ing ter rit orial strategies in their re‐ 
gard. A de tour through the case of private non- profit uni ver sit ies in the
United States, which have a gen eral in terest ob lig a tion and a much more
marked ter rit orial in volve ment than in France, high lights the am bi val ence,
and even the pos sible ten sions, between the ob ject ives of fin an cing and
pro mot ing the in sti tu tion through the ter rit ory (fin an cing, brand image, vis‐ 
ib il ity), and the in sti tu tion's aca demic mis sions.
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à la qualité et la réflexivité, formalisée par le « jugement des pairs », qui se niche
aussi dans les interstices des interactions informelles, et dans tout le travail fourni
par les membres (enseignants, chercheurs, étudiants, personnels, etc.) de « la
communauté » scientifique et universitaire. Cette collégialité repose sur des
valeurs, des temporalités et des fonctionnements en contradiction avec les
classements individuels, les facteurs d’impact à court terme et autres données
purement quantitatives. Plus d’informations ici : https://www.cogitamus.fr/camill
e.html (https://www.cogitamus.fr/camille.html)

https://www.cogitamus.fr/camille.html
https://www.cogitamus.fr/camille.html

