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TEXT

Le suc cès ren con tré par le se cond volet de Top Gun rap pelle l’at trait
de l’avia teur glo rieux, té mé raire, non confor miste, sé duc teur, monté
sur des bo lides (motos et avions) tou jours plus ra pides et prêt à dé‐ 
pas ser les li mites ad mises par ses contem po rains. Si une femme s’est
bien glis sée au sein d’un des cock pits, Tom Cruise et ses pairs
marquent une nou velle fois le triomphe des hommes mus clés, en
Ray- Bans et blou sons de cuir, sé duc teurs aux com mandes des avions
de chasse 1. Dans le même temps, une ra pide re cherche in ter net à
par tir des mots clés « hô tesses de l’air » per met d’ob ser ver nombre
d’ar ticles, plus ou moins sen sa tion na listes, gra vi tant au tour du thème
du genre en ren voyant ces tra vailleuses au po ten tiel sexuel de leur
corps : une hô tesse d’Air France ac cu sant des pi lotes de « viol ver ba li‐ 
sé 2  », un scan dale sexuel agi tant en in terne Trans avia en 2016, des
agres sions sexuelles ré pé tées sur des membres du cabin crew au
cours d’un vol low cost de la Fron tier Air lines en 2021 3… Il est frap‐ 
pant de consta ter la force des rap ports qui lient le per son nel na vi gant
au sys tème de genre et dont l’ana lyse ne pour rait faire l’éco no mie
d’une ap proche his to rique. C’est en fait tout le sec teur de l’aé ro nau‐ 
tique qui com pose avec les re pré sen ta tions gen rées, par ti cu liè re ment
in car nées à tra vers les fi gures em blé ma tiques que sont les pi lotes,
bas tions de l’hé roïsme mas cu lin d’une part, et les hô tesses de l’air, ar‐ 
ché types d’une fé mi ni té cé lé brée au tant que fan tas mée d’autre part.
Ces der nières ont déjà donné lieu à quelques tra vaux, no tam ment
dans la lit té ra ture an glo phone, dans la quelle l’ana lyse so cio his to rique
au prisme du genre pa raît da van tage ins tal lée 4. Ce dos sier sou haite
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ap pro fon dir ces connais sances, sans pour au tant se ré duire à une
com pi la tion de don nées sur les dif fé rentes pro fes sions com po sant le
monde de l’aé ro nau tique. Il s’agit da van tage d’ex plo rer com ment un
objet so cial aussi mas sif que l’avia tion s’ar ti cule au sys tème de genre
de ma nière struc tu relle.

Les pi lotes aux com mandes :
s’éle ver et do mi ner
Le re nou veau his to rio gra phique ap por té par les études cultu relles
per met d’en vi sa ger le bal lon, puis l’avion et la fusée, comme les ar te‐ 
facts cen traux d’une culture aé ro nau tique, si tuée en plein cœur de
l’ap pa reil dis cur sif construi sant la mo der ni té de puis plus de deux
siècles 5. Vi trine de l’essor tech no lo gique oc ci den tal, marque de la
puis sance mi li taire et im pé riale, té moin de l’élar gis se ment du monde
et de la contrac tion des dis tances : la ma chine vo lante exerce une in‐ 
fluence ma jeure sur son en vi ron ne ment so cio cul tu rel, de puis les pre‐ 
miers aé ro stats de 1783 jusqu’aux Air bus pa ra ly sés pour cause de pan‐ 
dé mie mon diale. La ri chesse de ce ter rain d’étude ex plique le dé ve‐ 
lop pe ment d’une lit té ra ture fran co phone qui s’est dé tour née pro gres‐ 
si ve ment de la stricte his toire éco no mique ou mi li taire. La revue Na‐ 
celles fon dée en 2016 va lo rise ainsi le mé lange dis ci pli naire et his to‐ 
rio gra phique afin d’ap pré hen der l’aé rien dans une pers pec tive glo‐ 
bale, à la fois source et ré cep tacle des dis cours construi sant nos so‐ 
cié tés ac tuelles. Parmi les études por tant sur ces dis cours, peu sont
pour tant consa crées à la di men sion gen rée du do maine aé rien, et
plus rares en core sont ceux à réel le ment mo bi li ser les ou tils concep‐ 
tuels que four nissent les gen der stu dies.
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Ca pi ta li sant sur plus de vingt- cinq an nées de re cherches per son‐ 
nelles, l’ar ticle que signe Luc Ro bène pour ce dos sier s’ins crit ainsi
dans cette dé marche d’ana ly ser les aé ros tières dans une pers pec tive
in ter sec tion nelle. Il montre que les femmes n’étaient pas rares parmi
les aé ro nautes du début du XIX  siècle, avant que la spec ta cu la ri sa tion
et le dé ve lop pe ment de la pra tique en sport ne trans forment le rap‐ 
port à l’as cen sion en bal lon 6. Après que la fuite de Gam bet ta hors de
Paris en bal lon a fait de l’aé ro stat un sym bole pa trio tique mo derne en
oc tobre 1870, les aé ro nautes de la se conde moi tié du siècle en tre‐
tinrent une forme de dis tinc tion aris to cra tique à tra vers cette pra ‐
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tique éli tiste, as so ciant sport et aven ture tout en af fir mant le contrôle
et la ca na li sa tion de «  l’élan vital » pour ser vir un in té rêt su pé rieur,
celui de l’hu ma ni té, comme l’a ré cem ment confir mé la thèse de Pa‐ 
trick de Oli vei ra. Au temps de l’hé roï sa tion des aé ro nautes, parés de
ver tus vi riles, l’as cen sion en bal lon est per çue de façon crois sante au
prisme du genre et de l’éven tuelle trans gres sion de ses in jonc tions
par les femmes qui, quand elles in tègrent la culture aé ro nau tique,
sont a prio ri confi nées au rôle de (pro)créa trices d’une nou velle gé né‐ 
ra tion d’aé ro nautes mas cu lins 7. C’est ce même rôle qui est pro po sé
aux avia trices par le ré gime nazi en conso li da tion dans la se conde
moi tié des an nées  1930 8. La force de la syn thèse pro po sée par ce
dos sier consiste à mettre en évi dence ces conti nui tés plus ou moins
mar quées dans la culture aé ro nau tique oc ci den tale, des aé ro nautes
aux as tro nautes en pas sant par les avia teurs.

En tant que spor tifs dont la fi gure s’af firme dans la culture mé dia‐ 
tique « fin de siècle », à un mo ment de crise per çue et de po ten tielle
re mise en ques tion de la do mi na tion mas cu line, l’aé ro naute puis
l’avia teur ac tua lisent «  l’image de l’homme  » et pro curent de nou‐ 
veaux mo dèles de mas cu li ni té aux jeunes élites oc ci den tales 9. Le
contrôle du corps et de la ma chine, le goût de l’ef fort phy sique et la
ma ni fes ta tion de puis sance, la maî trise de la des ti née va li dée par la
confron ta tion aux dan gers sont au tant de ca rac tères vi rils que donne
à voir l’avia teur à ses contem po rains. La fi gure du pi lote ap pa raît ainsi
comme un ava tar par ti cu liè re ment évident de la mas cu li ni té hé gé mo‐ 
nique théo ri sée par Raewyn Connell pour dé si gner la forme do mi‐ 
nante et pres crip tive de mas cu li ni té dans l’es pace so cial 10. Cette
mas cu li ni té est ar ti cu lée à des formes al ter na tives de mas cu li ni tés et
de fé mi ni tés qui se dé fi nissent aussi par rap port à ce sys tème do mi‐ 
nant de re pré sen ta tions et peuvent le contes ter en re ven di quant une
re la tive éman ci pa tion des in jonc tions pa triar cales. Par leurs per for‐ 
mances mé ca niques, les « femmes de l’air » as so ciées dans La Stel la
avant 1914, puis les avia trices de l’entre- deux-guerres, en sont des
exemples qu’ob servent à di verses échelles dans ce dos sier les contri‐ 
bu tions de Luc Ro bène, Da mien Ac cou lon et Laure Bou glé.

4

René Schil ling a le pre mier mo bi li sé la fi gure du cé lèbre pi lote al le‐ 
mand Man fred von Rich tho fen pour la com pa rer et mon trer ce qu’elle
doit à quelques mo dèles de « mas cu li ni té hé roïque » an té rieurs dans
le monde ger ma no phone 11. Croi sant les mo dèles hé roïques an ciens
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avec la mo der ni té tech nique, l’avia teur pro cure un mo dèle re la ti ve‐ 
ment stable de mas cu li ni té hé roïque dans un contexte de re con fi gu‐ 
ra tion des struc tures de genre. L’au to no mie d’ac tion af fi chée par les
pi lotes dans le ciel d’une guerre in dus trielle en ga geant les masses en‐ 
tre tient une dis tinc tion et une mys tique des âmes fortes qui sai‐ 
sissent leur des tin, comme le dé ve loppe dans ce dos sier l’ar ticle de
Da mien Ac cou lon. L’étude de l’hé roï sa tion des « che va liers de l’air  »
(Rit ter der Luft) et de leur my thi fi ca tion entre- deux-guerres per met
ce pen dant de mettre en évi dence la di men sion évo lu tive de la mas cu‐ 
li ni té de l’avia teur selon les contextes so cio po li tiques, ce qui ap pa raît
par ti cu liè re ment dans le cas des ré gimes fas cistes et nazis, qui en
font un exemple d’« homme nou veau 12 ». Par le croi se ment des iden‐ 
ti tés ci viles et mi li taires qui s’y est opéré, la Grande Guerre a consti‐ 
tué une étape dé ci sive dans la conso li da tion du rap port sexué à la
tech no lo gie et la mé ca nique aé ro nau tiques qui sont, comme d’autres
mar queurs de la vi ri li té, de ve nues ra pi de ment des ca ta ly seurs d’une
ex pres sion es sen tia li sée de la mas cu li ni té 13. Les raids aé riens et le
dé fri che ment des lignes aé riennes entre- deux-guerres par ti cipent
ainsi à pro lon ger cette mas cu li ni té hé roïque par le dé pas se ment des
li mites hu maines et tech niques 14.

Si un ar ché type de l’avia teur se des sine sur des bases re la ti ve ment si‐ 
mi laires en Eu rope de l’Ouest, de nom breuses nuances sont ob ser‐ 
vées par Mar tin Fran cis à par tir d’une ana lyse so phis ti quée des re pré‐ 
sen ta tions de « l’avia teur » (The Flyer) de la Royal Air Force (RAF) dans
la so cié té bri tan nique au temps de la Se conde Guerre mon diale. L’in‐ 
di vi dua lisme et l’in dé pen dance re ven di quée, un dan dysme cer tain et
la consom ma tion d’al cool fa çonnent ainsi l’at trac tion d’un uni vers
mas cu lin ho mo so cial. L’avia teur de la Se conde Guerre mon diale ap‐ 
pa raît ainsi comme un des (der niers ?) ava tars de la pas sion pour le
vol avant sa dé per son na li sa tion et sa ba na li sa tion dans la cadre de
l’avia tion com mer ciale après- guerre 15. Alors que la maî trise et le pi lo‐ 
tage des ma chines mo dernes oc cupent une place cen trale dans la
construc tion de la mas cu li ni té de l’avia teur, l’au to ma ti sa tion crois‐ 
sante des com mandes des ap pa reils semble par ti ci per, sinon d’une
crise de la vi ri li té des pi lotes comme le sug gé rait l’au teur amé ri cain
Tom Wolfe au sujet des pre miers as tro nautes, tout au moins d’une re‐ 
con fi gu ra tion de cette mas cu li ni té à par tir d’autres at tri buts à l’im‐ 
por tance ren for cée, telle la maî trise tech nique 16.
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Genre et re la tions de pou voir :
em pires et femmes
Plu sieurs tra vaux ré cents ont lié les études de genre à l’im pé ria lisme
bri tan nique dans le contexte de l’aé ro nau tique ci vile entre- deux-
guerres. Ils ana lysent en par ti cu lier la place des femmes au sein de
ces es paces ex tra oc ci den taux, per çus comme pé ri phé riques. La mar‐ 
gi na li sa tion des femmes dans la culture aé ro nau tique y ap pa raît d’au‐ 
tant plus net te ment que ces ter ri toires mar gi naux offrent quelques
in ter stices pour une re la tive éman ci pa tion, les ques tion ne ments de
genre y croi sant ceux des ori gines 17. Cet appui sur les gen der stu dies
pour étu dier les fi gures mar gi nales que consti tuent les avia trices
dans la culture aé rienne de meure ce pen dant re la ti ve ment rare. En
effet, la série d’ou vrage ini tiée par le Smith so nian Na tio nal Air and
Space Mu seum dès la fin des an nées  1970 s’avé rait no va trice par son
objet – les femmes dans le do maine aé ro nau tique – et ou vrait un
champ sur le cas par ti cu lier des États- Unis 18. De puis, l’his to rio gra‐ 
phie en langue an glaise a tendu à ana ly ser les avia trices selon trois
prismes ma jeurs lis tés par Liz Mil l ward 19. Le pre mier s’ap puyait sur
les tra vaux fon da teurs de Jo seph Corn qui, étu diant le rap port de la
so cié té nord- américaine à l’avia tion, mon traient que les femmes
avaient été em ployées par les com pa gnies d’avia tion com mer ciale
comme un moyen de « do mes ti quer » l’avion et dé mon trer la sé cu ri té
des ap pa reils entre- deux-guerres 20. Le deuxième prisme consiste à
étu dier les «  femmes de l’air  » en as si mi lant la mo bi li té aé rienne à
celle du genre. En s’im po sant dans les airs do mi nés par les hommes,
les avia trices dé mon tre raient ainsi, par leurs per for mances, leurs ca‐ 
pa ci tés et par ti ci pe raient de l’éman ci pa tion pro gres sive de la femme
nou velle entre- deux-guerres 21. Es sen tiel le ment basée sur les re pré‐ 
sen ta tions, ce type d’ana lyse s’est avé rée fruc tueuse, mais semble
avoir man qué le ca rac tère pra tique des si tua tions dans les quelles se
trou vaient les ac teurs – en par ti cu lier leurs contextes socio- 
économiques. Le troi sième prisme s’est in té res sé aux femmes avia‐ 
trices pour leur di men sion spec ta cu laire au temps de la mé dia ti sa tion
ren for cée de la pra tique aé rienne. Il a per mis de sou li gner la mar gi‐ 
na li sa tion dont ont fait l’objet ces quelques femmes, main te nues dans
une si tua tion de pré ca ri té éco no mique entre- deux-guerres.
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Ce der nier angle est celui pri vi lé gié par Siân Rey nolds pour écrire son
ana lyse pion nière des avia trices fran çaises entre- deux-guerres, no‐ 
tam ment menée à par tir de l’étude dé taillée des fonds de la bi blio‐ 
thèque Mar gue rite Du rand 22. Com plé té dans une cer taine me sure
par des contri bu tions de Guillaume de Syon pour l’avia tion ci vile ou
Marie- Catherine Vil la toux pour l’avia tion mi li taire, son cha pitre ap‐ 
pelle une étude sys té ma tique et ap pro fon die des avia trices fran‐ 
çaises, au- delà du seul entre- deux-guerres 23. Dans cette pers pec tive,
les por traits com po sés hors du champ aca dé mique, par leur col lecte
et mise en re gard d’un nombre im por tant de sources, offrent de nom‐ 
breuses pistes aux ana lyses uni ver si taires 24. Ainsi, en croi sant les
sources pu bliées aux ar chives per son nelles d’Hé lène Bou cher, Laure
Bou glé offre une étude de cas aussi neuve que dé taillée du par cours
de l’em blé ma tique avia trice fran çaise. En té moi gnant de la po ro si té
entre les re pré sen ta tions mi li taires, les re pré sen ta tions de l’iden ti té
na tio nale et les re pré sen ta tions de l’iden ti té fé mi nine, son ar ticle
montre que l’ar ti cu la tion entre le sys tème de genre et l’aé ro nau tique
opère à dif fé rents ni veaux au début des an nées 1930.

8

Les tra vaux de thèse d’Eve lyn Zegenhagen- Crellin ont per mis d’iden‐ 
ti fier sur des bases si mi laires les si tua tions de quelque cent quatre- 
vingts avia trices ac tives en Al le magne entre 1918 et 1945 – un nombre
très su pé rieur aux es ti ma tions des études pré cé dentes 25. La com pa‐ 
rai son et la mise en dia logue des his to rio gra phies doivent per mettre
d’en ri chir l’ana lyse de l’his toire aé ro nau tique selon les contextes. Les
ins pi ra tions sont ainsi nom breuses à la lec ture du col lec tif or ches tré
par le musée Zep pe lin de Frie drich sha fen en 2004 au sujet des
« sœurs d’Icare », riche de contri bu tions no va trices et qui es quisse les
contours d’une his toire so cio cul tu relle des femmes dans l’aé ro nau‐ 
tique 26. Les ou tils concep tuels des études de genre per mettent d’en‐ 
vi sa ger un ap pro fon dis se ment et un dé ve lop pe ment de ces pers pec‐ 
tives pour les ins crire dans l’uni vers plus vaste d’une culture aé ro nau‐ 
tique gen rée.
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Dans la ca bine : usa gers et pro ‐
fes sion nel·le·s à l’ère de la ré ac ‐
tion
À me sure que l’avion s’af firme comme le moyen de trans port pri vi lé‐ 
gié de la mon dia li sa tion d’après- guerre, l’hô tesse de l’air oc cupe un
es pace mé dia tique im por tant en de ve nant l’égé rie com mer ciale de la
plu part des grandes com pa gnies aé riennes. Elle contri bue ainsi à ren‐ 
for cer l’as pect gla mour de l’avia tion à ré ac tion des an nées 1960, de ve‐ 
nant un vec teur clé de l’ima gi naire de la Jet Sex dont les sym boles se
dif fusent bien au- delà du cercle res treint des consom ma teurs de
l’avion 27. Le couple pi lote/hô tesse fa brique en core des ima gi naires
liés à l’avia tion, comme en té moignent des pro duc tions ci né ma to gra‐ 
phiques ré centes. Ainsi de la série té lé vi sée Pan Am, au suc cès mi ti gé,
qui ré in ves tit l’image sexy de l’hô tesse des an nées 1960, tan dis que la
série Top Gun (1986, 2022) ou, à une autre échelle, Les Che va liers du
ciel (2005), pour suivent la li gnée ou verte par Wings (1927) et
consacrent l’hé roïsme des pi lotes à l’aide de scènes aé riennes épous‐ 
tou flantes, mé lan geant vi tesse, dan ge ro si té et contrôle 28. La cen tra‐ 
li té mé dia tique de ces deux fi gures in vi si bi lise par ailleurs, pour une
large part, toutes les autres pro fes sions qui com posent le monde
large et di vers de l’aé ro nau tique, par ti cu liè re ment celles des
femmes 29. Un des en jeux fon da men taux de l’his toire du genre est de
ré ha bi li ter l’exis tence de fi gures fé mi nines ex tra or di naires – comme
les femmes pi lotes du pre mier XX  siècle – ainsi que l’en semble des
sa la riées or di naires, dont l’ab sence du récit his to rique est sou vent
ag gra vée par le si lence des ar chives 30. Le ré cent ou vrage de Na tha lie
La peyre dé montre par ailleurs que la fé mi ni sa tion du per son nel d’Air‐ 
bus, pour tant à l’agen da po li tique de l’en tre prise, contri bue à l’es sen‐ 
tia li sa tion gen rée des qua li tés pro fes sion nelles et ren ferme ainsi les
femmes dans des rôles pro duc tifs pré dé fi nis : les femmes sont da van‐ 
tage pré sentes dans l’en ca dre ment in ter mé diaire et les res sources
hu maines 31. Cer tains de ces rouages sexistes pro viennent en par tie
de la culture aé ro nau tique qu’on pour rait ré duire à la for mule sui‐ 
vante : « If women were meant to fly, the sky would be pink 32 ».
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Pour au tant, pas ser l’his toire de l’avia tion au crible du genre ne
consiste pas seule ment à sor tir de l’in vi si bi li té le tra vail fé mi nin. Joan
W. Scott rap pelle qu’«  éta blis comme un en semble ob jec tif de ré fé‐ 
rences, les concepts de genre struc turent la per cep tion et l’or ga ni sa‐ 
tion, au tant concrète que sym bo lique, de toute la vie so ciale 33 ». La
re la tion dy na mique qu’en tre tiennent le fé mi nin et le mas cu lin se su‐ 
per pose aux autres in ter ac tions so ciales, ce qui est no tam ment ob‐ 
ser vable dans les rap ports hié rar chiques qui com posent le monde du
tra vail. De puis cette pers pec tive, l’uni vers res treint de la ca bine de‐ 
vient un ter ri toire d’ob ser va tion ori gi nal pour l’his toire so ciale  : les
éthos pro fes sion nels qui s’y dé ve loppent au cours de la deuxième
moi tié du XX  siècle sont lar ge ment in ves tis par des iden ti tés de genre
cultu rel le ment mar quées, in ter con nec tées entre elles et se re con fi‐ 
gu rant les unes par rap port aux autres. Ob ser ver les re la tions entre
pi lotes, hô tesses et ste wards donne du re lief à la théo rie de Raewyn
Connell, car il est im pos sible d’ap pré hen der la for ma tion d’un ava tar
de la mas cu li ni té hé gé mo nique, comme le pi lote, en fai sant abs trac‐ 
tion des réa li tés pro fes sion nelles qui le lient aux autres membres de
l’équi page et à la clien tèle (rap port de com man de ment sur l’hô tesse
et le ste ward, res pon sable de la sé cu ri té des pas sa gères et pas sa gers,
etc.). Cette piste ana ly tique n’a pas en core trou vé de ré so lu tion, mais
dif fé rents tra vaux lui confèrent déjà une épais seur his to rique non né‐ 
gli geable, no tam ment lors qu’on consi dère le per son nel na vi gant com‐ 
mer cial. Ainsi de Phil Tie meyer qui ana lyse la si tua tion des ste wards
des com pa gnies aé riennes amé ri caines comme celle de queers dans
une pro fes sion iden ti fiée comme ho mo sexuelle dès sa for ma li sa tion
dans les an nées 1930. Les ré ac tions à la mas cu li ni té al ter na tive de ces
ste wards et leurs luttes per mettent de mettre en évi dence les res‐ 
sorts d’une culture aé rienne hé té ro nor mée et de mieux sai sir les dis‐ 
cri mi na tions sexuelles et ra ciales à l’œuvre dans les États- Unis du se‐ 
cond XX  siècle 34. Dans les pages de ce dos sier, l’ar ticle de Tom Du‐ 
four in ter roge le savoir- être de l’hô tesse de l’air d’Air France de puis
l’ac tion ra tion nelle de l’en tre prise. La dif fu sion com mer ciale du
mythe, fait de sol li ci tude, de dis po ni bi li té et d’éro tisme dé coule d’un
pro ces sus his to rique de sé lec tion, de for ma tion et d’en ca dre ment.
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Dans un en vi ron ne ment pro fes sion nel pro gres si ve ment dé gra dé par
l’ir rup tion du low cost, cette com mer cia li sa tion de l’image du per son‐ 
nel na vi gant ne se fait pas sans sus ci ter des ré sis tances 35. Les tra‐
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NOTES

1  MEN DEL SON Scott, «  Top Gun: Ma ve rick Box Of fice: Tom Cruise Se quel
Passes $600 Mil lion World wide » Forbes, 8 juin 2022, <https://www.forbes.c
om/sites/scott men del son/2022/06/08/movies- tom-cruise-top-gun-mav
erick-tops-600m- at-worldwide-box-office> consul té le 09/06/2022  ; KO‐ 
SINS KI Jo seph, Top Gun: Ma ve rick, États- Unis, Pa ra mount Pic tures, 2022.

2  «  “C’était un viol ver ba li sé”: le té moi gnage d’une hô tesse qui ac cuse des
pi lotes d’Air France », RMC- BFM, 24 mai 2022, <https://rmc.bfmtv.com/ac t
ua lites/so ciete/trans ports/c- etait-un-viol-verbalise-le-temoignage-d-une

vaux de Louis- Marie Bar nier ont ré vé lé la ten sion in hé rente au
groupe pro fes sion nel du per son nel de ca bine, dont la fonc tion os cille
struc tu rel le ment entre un im pé ra tif de sé cu ri té (com pé tences va lo ri‐ 
sées) et un rôle d’agent com mer cial, qui tend à dé qua li fier leur sta tut
au re gard des syn di cats. L’ar ticle qu’il pro pose dans ce dos sier per met
ainsi de ré éva luer la place du corps des hô tesses dans cette évo lu tion,
dont la pu bli ci sa tion ex ces sive im pacte leur en vi ron ne ment pro fes‐ 
sion nel.

Ce dos sier offre une suite ré flexive et ap pro fon die aux échanges qui
ont mo ti vé la jour née d’étude du 22 oc tobre 2020, tenue à la Mai son
de la re cherche de l’uni ver si té Toulouse- Jean Jau rès. Comble po li‐ 
tique pour une pu bli ca tion sur le genre, la com po si tion pa ri taire ini‐ 
tiale des contri bu trices et contri bu teurs sol li ci tés n’a mal heu reu se‐ 
ment pas ré sis té au re tour des éva lua tions en double- aveugle qui
laissent, au re gret des co or di na teurs du dos sier, un ratio
hommes/femmes net te ment dés équi li bré. À mau vais coup du sort
s’ajoute tou te fois bon es poir  : la plu part n’étant qu’au début de leur
par cours de re cherche, on peut es pé rer un fleu ris se ment d’ini tia tives
si mi laires et, à terme, un avan ce ment cer tain dans la pro duc tion de
sa voir scien ti fique. Rappelons- le, les ou tils ana ly tiques four nis par les
études de genre n’ont pas vo ca tion à se li mi ter à des champs d’ap pli‐ 
ca tion spé ci fiques. Les dé ployer sur de nou veaux ter rains d’étude
per met d’en ré no ver notre com pré hen sion. Ainsi pour ce dos sier au
prisme du genre, des aé ro nautes aux hô tesses de l’air, c’est un pan
en tier de la culture aé ro nau tique qui se donne dé sor mais à lire.
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