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Au 1 mois d’oc tobre  1908, le Lus tige Blätter, heb do ma daire sa ti rique
ber li nois, illustre la quête éper due de vi tesse qui marque la so cié té à
l’aide d’une vi gnette ex pli cite, re pré sen tant un couple dans la na celle
d’un «  sphé rique 2  » em por té au- dessus de la ville dans une course
folle. Dans cette scène, le ca ri ca tu riste a très vi si ble ment as so cié la
construc tion de la mas cu li ni té à la maî trise des tech niques de la vi‐ 
tesse et, sy mé tri que ment, aux sym boles de puis sance que cette
conquête de la mo der ni té, ap pe lant à re pous ser sans cesse les li mites
hu maines et tech niques, sug gère. L’homme est aux com mandes de
l’aé ro stat. Il s’adresse à sa femme qui, simple pas sa gère du pé riple,
l’écoute sa ge ment, agrip pée aux cor dages :

1

Et dis en core que je ne suis pas un homme mo derne ! Je suis né dans
un train ra pide ; je me suis fian cé en au to mo bile ; j’ac com plis mon
voyage de noces en bal lon et j’ai déjà vendu ma car casse à la sec tion
d’ana to mie 3.
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Fig. 1. « Sur les hau teurs »

(Lus tige Blätter, Ber lin, oc tobre 1908)

Cette fi gure mas cu line dont les pro prié tés (sang- froid, cou rage, vi ri li‐ 
té, coup d’œil, sens du com man de ment, de la prise de dé ci sions) sont
par ailleurs par fai te ment dé crites dans les co lonnes de la presse et
les ma ga zines spé cia li sés (aé ro nau tique, sport) 4 em prunte lar ge ment
aux mo dèles de sé duc tion qui font des aé ro nautes, puis des avia teurs,
les héros des temps mo dernes 5, ca pables de sub ju guer les foules en
met tant en œuvre les res sorts du cou rage et de l’ex cel lence. Au tant
de qua li tés qui res sortent d’un rap port spé ci fique que les élites en‐ 
tre tiennent avec la culture aé ro nau tique et spor tive au tour nant du
siècle 6. En 1913, le ci néaste et ac teur Max Lin der ré ins crit ainsi le
thème du sports man ac com pli dans une vi sion sté réo ty pée des des‐ 
tins so ciaux de sexe au prisme d’une pa rade éblouis sante au cours de
la quelle, pour sé duire sa pro mise, le héros, fils de bonne fa mille doit
prou ver sa va leur : cou rant, na geant, pi lo tant une au to mo bile et s’éle ‐
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vant dans les airs aux com mandes d’une ma chine vo lante 7. Sport et
conquête des airs donnent ainsi le sen ti ment de se su per po ser, ac‐ 
cen tuant dans cette maî trise com bi née des risques et de l’ex ploit, les
ef fets mas cu li ni sant d’une aven ture dont bien peu de jour naux en vi‐ 
sagent alors qu’elle ait pu consti tuer, sy mé tri que ment, un creu set fa‐ 
vo rable à la construc tion de fé mi ni tés conqué rantes.

Est- ce à dire que les femmes ont été ex clues de cette his toire, ou
plu tôt qu’elles ont dû se conten ter de cette as si gna tion à de meu rer
les spec ta trices im mo biles d’un pro grès qui leur échap pait, tan tôt fi‐ 
dèles com pagnes clouées au sol, té moins im puis santes des ex ploits
de ceux qui, dans l’envol, pre naient tous les risques, tan tôt pas sives
pas sa gères d’une aven ture à la quelle elles semblent être fi na le ment
res tées étran gères ?

3

En réa li té, per sonne n’ignore, en ce début de XX  siècle, et sur tout pas
la gent mas cu line, que les femmes sont ca pables de s’éle ver dans les
airs. Leur ai sance à se sai sir de l’aé ro mo bi li té com mence d’ailleurs à
at ti rer l’at ten tion des jour na listes, de ve nant même l’enjeu de spé cu la‐ 
tions concer nant les pos si bi li tés pour les femmes et les hommes de
s’illus trer, sinon de s’ac com plir et de se dé pas ser, dans ce type de
pra tiques. Quelques fi gures, à l’image de Marie Mar vingt, cy cliste, au‐ 
to mo bi liste, aé ro naute, avia trice de la pre mière heure 8, dé frayent la
chro nique. Cer tains titres comme La Vie au Grand Air ou la revue Fe‐ 
mi na, cherchent à in té grer ce chan ge ment, nuan çant même la di‐ 
men sion stric te ment mas cu line de l’aven ture aé ro nau tique, en ti rant
du passé les noms de «  l’aé ro po riste » Élisa Gar ne rin ou de «  l’aé ro‐ 
nau trice » So phie Blan chard 9. Ils tentent de mettre en pers pec tive les
prouesses ou bliées de ces femmes cou ra geuses avec les vel léi tés
contem po raines des ap pren ties aé ro nautes et par ti cipent à re com po‐ 
ser un sillon fé mi nin dans l’ex pé rience du vol hu main, en ar ti cu lant
l’au dace des pion nières du passé et les am bi tions des spor tives de la
Belle Époque 10. Les femmes, quant à elles, ne manquent pas d’ins tru‐ 
men ta li ser ces fi gures aé ro sta tiques an ciennes pour for ger et lé gi ti‐ 
mer leur droit au vol dans le contexte de la mo der ni té aé ro nau tique
triom phante, mar quée par les suc cès du bal lon, du di ri geable et bien‐ 
tôt de l’aé ro plane, voire pour ima gi ner des struc tures qui per met‐ 
traient d’au to no mi ser cette conquête fé mi nine de l’air au sein d’un
pre mier aéro- club en tiè re ment dédié aux femmes, La Stel la (1909) 11.
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Mais cette dy na mique, qui par ti cipe d’une iden ti té fé mi nine mo derne,
c’est- à-dire d’une fé mi ni té ou verte sur la pos si bi li té de choi sir, sur la
li ber té d’agir, voire de par tir à la conquête du monde, dé range. Der‐ 
rière un dis cours en ap pa rence fa vo rable au vol fé mi nin, der rière l’an‐ 
tienne ras sem bleuse d’un pro grès aé ro nau tique ou vert à toutes les
ini tia tives, conforme aux ob jec tifs d’en cou ra ge ment à la na vi ga tion
aé rienne qui a pré si dé à la nais sance de l’Aéro- club de France (1898),
toute une frange d’aé ro nautes mâles masque dif fi ci le ment ses ré ti‐ 
cences à se voir di rec te ment concur ren cée dans les airs par « les aé‐ 
ro nautes du sexe ai mable » 12, et à confondre dans un même élan pro‐ 
grès tech nique, agré ments mon dains et éman ci pa tion fé mi nine. L’en‐ 
ga ge ment aé ro nau tique des femmes, sou te nu par de grandes en vo‐ 
lées ly riques à pré ten tions uni ver sa listes et pro gres sistes – dis cours
pro duit par des élites mas cu lines dé te nant le mo no pole des pro grès
tech niques et spor tifs au sein de cercles d’en cou ra ge ment puis‐ 
sants 13 – reste en core lar ge ment perçu comme une trans gres sion 14.

5

La co di fi ca tion spor tive du vol, ses obli ga tions, son coût, ses in ter dits
offrent dans une cer taine me sure aux hommes bien nés la pos si bi li té
de contrô ler un tant soit peu l’ac ti vi té aé ro nau tique fé mi nine émer‐ 
gente, en par ti cu lier celle de leurs épouses et de leurs filles. Au tour
des an nées 1900, l’accès des femmes à la na celle s’ap pa rente donc à
une conquête, ou plu tôt une re con quête  : celle d’un droit au vol si
vaillam ment ac quis dès la fin de la Ré vo lu tion par quelques pion nières
cou ra geuses, et si ar dem ment dé fen du à tra vers fêtes et spec tacles
par les « filles de l’air » jusque sous le Se cond Em pire. C’est dire que la
pra tique fé mi nine de l’aé ro sta tion est très lar ge ment an té rieure à sa
co di fi ca tion spor tive. C’est re con naître éga le ment que cette pra tique,
qu’il nous faut en vi sa ger tout d’abord comme une aven ture éman ci‐ 
pa trice – tech nique, spec ta cu laire, pro fes sion nelle – avant d’en éclai‐ 
rer l’orien ta tion spor tive, so cia le ment plus clas sante, s’est confron tée
à un cer tain nombre de pro blèmes et qu’elle fut en son temps, déjà,
l’objet d’en jeux et de contro verses qui ont mar qué son his toire et son
dé ve lop pe ment.

6

Il ap pa raît donc es sen tiel, dans un pre mier temps, de ne pas ré duire
l’émer gence du vol fé mi nin à sa simple ex pres sion spor tive, ins ti tu‐ 
tion nelle et com pé ti tive, pra tique de la lei sure class 15, mais de sai sir
au contraire com bien cette nais sance s’ins crit, sinon dans une conti‐ 
nui té, du moins dans une gé néa lo gie de pra tiques qu’il convient
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d’éclai rer. Il de vient dès lors pos sible d’ins crire cette étude his to rique
dans une ana lyse plus large, cou vrant les en jeux at ta chés aux rap‐ 
ports so ciaux de sexe et à la construc tion des fé mi ni tés aé ro nau‐ 
tiques, c’est- à-dire comme un élé ment qui in tègre le cadre des
études de genre 16 rap por tées aux dy na miques de la conquête de l’air,
de puis la phase ex pé ri men tale «  éclai rée  », à la fin du XVIII   siècle,
jusqu’à la phase de spor ti vi sa tion, au tour nant des XIX  et XX  siècles.

e

e e

Nous pré sen te rons donc tout d’abord plu sieurs élé ments per met tant
d’ap pré cier de quelle ma nière de très jeunes femmes voire de jeunes
filles s’at tri buent un pou voir dans la pra tique du vol au cours du
XIX   siècle, et nous ana ly se rons les images de la fé mi ni té que ces
femmes construisent dans les rap ports sin gu liers qu’elles ins taurent à
ce que nous pour rions ap pe ler la « per for mance aé rienne », avant de
mon trer la spé ci fi ci té et la mo der ni té de cette conquête fé mi nine des
airs dans le contexte spor tif et mon dain de la Belle Époque.
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C’est en pri vi lé giant une en trée par l’or di naire des jours, celui de
femmes aé ro nautes, pion nières dans l’art de voler et de dé mon trer les
pos si bi li tés de la conquête de l’air, que nous abor de rons cette étude.
Seul un tra vail at ten tif aux traces du quo ti dien aé ro nau tique des
femmes per met de rompre les si lences de l’his toire, le si lence des
femmes, pour re prendre Mi chelle Per rot 17. Une telle ap proche per‐ 
met de com prendre com ment des fé mi ni tés se sont lit té ra le ment
construites et in car nées dans la maî trise des tech niques de l’as cen‐ 
sion, comme au tant de mo da li tés et de formes d’ex pres sions d’une li‐ 
ber té à conqué rir, en mont gol fière, puis en bal lon, ou vrant sur la
force d’une idée à faire vivre : une na celle à soi 18.

9

1. Jouis sance du vol et in con ve ‐
nance des as cen sions : vaincre les
pré ju gés
Au mois de fé vrier 1818, le Mé mo rial Bor de lais, feuille lo cale, d’ins pi ra‐ 
tion lé gi ti miste, té moigne avec une in ten si té et une émo tion in ha bi‐ 
tuelles de l’éton nant évé ne ment au quel vient d’as sis ter la veille, à Bor‐ 
deaux, une foule en thou siaste :
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L’as cen sion aé ro sta tique de M  Gar ne rin, de puis si long temps
contra riée par les pluies conti nuelles, et re mise de di manche en di ‐
manche, a enfin eu lieu hier soir à cinq heures pré cises. […] Le bal lon
s’est élevé ma jes tueu se ment, em por tant la cé lèbre aé ro naute qui agi ‐
tait un dra peau blanc et sa luait gra cieu se ment l’as sem blée. […]
M  Gar ne rin était déjà loin de son bal lon quand on a pu re voir seule ‐
ment le pa ra chute qui se dé ployait en cham pi gnon et des cen dait len ‐
te ment […]. 
À sept heures et demie, M  Gar ne rin a paru à une loge du Grand- 
Théâtre, où elle a été ac cueillie par les plus vifs ap plau dis se ments. 19

lle

lle

lle

Si le jour nal s’at tarde sur l’im pa tience du pu blic et sur les contraintes
in hé rentes aux in tem pé ries, il tra duit sur tout la très vive émo tion qui
s’em pare de la ville face au spec tacle bou le ver sant d’une jeune fille
s’élan çant cou ra geu se ment dans le vide. La conquête de l’air n’est
pour tant pas en soi une nou veau té dans la ré gion. Bor deaux compte
même au rang des villes de pro vince qui, dès la fin du XVIII  siècle, ont
très ac ti ve ment par ti ci pé à l’aven ture aé ro nau tique en re nou ve lant
les ex pé riences des frères Mont gol fier 20.

11
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La te neur dra ma tique, soi gneu se ment culti vée, de ce spec tacle ras‐ 
sem bleur ré side ici dans la nou veau té que re pré sente l’image d’une
frêle jeune fille se je tant cou ra geu se ment dans le vide après s’être
éle vée avec une grande maî trise dans les airs. La mise en scène stu‐ 
pé fie et cap tive les foules parce qu’elle pro pose une ten sion nou velle
dans la dra ma tur gie du spec tacle, en in tro dui sant un in gré dient
jusqu’alors im pen sable : la fraî cheur et l’in no cence d’une jeune femme
confron tée à l’in cer ti tude de l’ex pé rience et à la chute tou jours pos‐ 
sible. Mais la réus site de l’as cen sion et de la des cente en pa ra chute,
en cé lé brant in fine l’ha bi le té des femmes au tant que leur au dace,
consacre une rup ture dans le rap port à la per for mance aé ro nau tique
qui est en core à cette époque es sen tiel le ment do mi née par les
hommes.

12

Ce chan ge ment té moigne plus gé né ra le ment du dé pla ce ment des ho‐ 
ri zons d’at tente aé ro nau tiques au XIX  siècle, du « théâtre de la phy‐ 
sique » vers le « théâtre de la foire ». Alors que la science of fi cielle se
dé tourne de l’in ven tion des bal lons, l’ex pé rience aé ro sta tique se
trans forme en spec tacle ré mu né ra teur des ti né à cap ti ver les foules.
L’ama teur éclai ré cède la place au «  pro fes sion nel de l’air  », bien tôt
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ac com pa gné de son épouse, de sa fille ou de sa nièce. Pro gres si ve‐ 
ment, ces femmes d’aé ro nautes de viennent des femmes aé ro nautes
ca pables de s’éle ver seules dans les airs pour sillon ner les cieux. Leur
ca pa ci té à ap pri voi ser les nou velles tech niques et à gérer avec maes‐ 
tria le spec tacle des bal lons ou la ter rible des cente en pa ra chute stu‐ 
pé fie le pu blic et marque l’ima gi na tion des té moins lo caux, du poète
Meste Ver dié au chro ni queur Jean Saint- Rieul-Dupouy, en pas sant
par le pro li fique contemp teur de la vie bor de laise, Pierre Ber na dau 21.
Leurs ré cits, aux quels s’ajoutent les comptes- rendus de la presse, ré‐ 
vèlent en creux l’im por tance d’un phé no mène jusqu’ici peu vi sible et
lar ge ment sous- estimé  : la fé mi ni sa tion du vol hu main au XIX   siècle
et, sy mé tri que ment, la ca pa ci té des femmes à orien ter les dé ve lop pe‐ 
ments de la pra tique aé ro nau tique 22.

e

L’en trée des femmes sur la scène aé ro nau tique, qui s’af firme très net‐ 
te ment au début du XIX  siècle, bé né fi cie lar ge ment du nou veau mar‐ 
ché créé par l’ap pa ri tion de l’aé ro stat, et son ex ploi ta tion pu blique.
Mais elle est aussi déjà, à cette époque, le fruit d’ef forts, de luttes, et
té moigne sans aucun doute d’une vo lon té des femmes à ne pas être
te nues à l’écart du pro grès, et en par ti cu lier de la conquête de l’air,
qui de vient réa li té en 1783 23.

14
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Quelques rares pion nières, is sues des classes so ciales do mi nantes ou
des mi lieux ar tis tiques, ac com pagnent les pre mières ex pé riences.
Elles n’en sont que les pas sa gères (M  Thible à Lyon le 4  juin  1784,
M  Sage en An gle terre le 29  juin  1785, etc.) et prennent le risque
d’être fé ro ce ment mo quées 24. L’ap pé tence des femmes pour une in‐ 
ven tion qui marque son temps reste très cri ti quée par la frange
conser va trice de la so cié té, que ce dan ge reux dy na misme, pensé et
dé crit comme contre na ture, in quiète. Au- delà de la sa tire, le dis‐ 
cours ar gu men té, des ti né à dis cré di ter cette au dace fé mi nine, re lève
es sen tiel le ment du re gistre des bonnes mœurs et de la mo rale, com‐ 
bi né à des ap pré cia tions va gue ment hy gié nistes, ar ti cu lant le cas
échéant l’in con ve nance à la fra gi li té sup po sée des «  or ganes fé mi‐ 
nins ». Les nou velles hé roïnes, parmi les quelles beau coup d’ar tistes et
de co mé diennes 25, sont ac cu sées de grim per dans la na celle bien
plus pour goû ter les plai sirs re nou ve lés de l’amour que pour sa tis faire
à une juste cu rio si té scien ti fique. Pour com prendre cette sus pi cion, il
faut re ve nir au cor pus très im pres sion nant de chan sons li ber tines qui
ont été pu bliées au len de main des toutes pre mières as cen sions. Ces
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qua trains, chan sons, ti rades, ces fan tasmes poé tiques, or ga nisent
l’exis tence de ce que nous nom me rons « l’aé ro sta tion ga lante ». Cette
li cence poético- érotique at ta chée aux pre mières as cen sions contri‐ 
bue à ins crire dans les es prits l’idée d’une na celle of ferte aux plai sirs
li ber tins que re haussent la ten sion et l’ex ci ta tion de l’as cen sion 26. Les
au to ri tés, qui se montrent ex trê me ment sou cieuses de main te nir
l’ordre, sur veillent at ten ti ve ment l’or ga ni sa tion des as cen sions et des
spec tacles mo bi li sant des foules en core peu ha bi tuées aux ras sem‐ 
ble ments de masse en contexte émo tion nel ex trême, et promptes à
se sou le ver ou à ré agir vio lem ment à la moindre oc ca sion 27. Elles
n’en cou ragent guère les en vo lées as so ciant hommes et femmes, sus‐ 
cep tibles d’ajou ter à l’émo tion im mense de l’envol, le trouble de l’ex‐ 
tase su bli mée. Elles n’hé sitent pas à s’op po ser aux au da cieux aé ro‐ 
nautes qui contre viennent à ce qui est tout d’abord perçu comme le
cours nor mal et moral de l’ex pé rience : une na celle, un homme. Sous
le Di rec toire, le physicien- aéronaute André- Jacques Gar ne rin, qui
tente de s’éle ver dans les airs ac com pa gné par une jeune co mé‐ 
dienne, Cé les tine Henri, se voit dans un pre mier temps in ter dire l’ex‐ 
pé rience, jugée in con ve nante 28.
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Fig. 2. « Se conde as cen sion du phy si cien Gar ne rin avec la ci toyenne Henri », Parc

de Mous seaux, 5 Ther mi dor An VI (23 juillet 1798)

(D’après GRAND- CARTERET John, DEL TEIL Léo, La Conquête de l’air vue par l’image (1495-1909) :
as cen sions cé lèbres, in ven tions et pro jets, por traits, pièces sa ti riques, ca ri ca tures, chan sons et mu- 

sique, cu rio si tés di verses, Paris, 1909)

Le ci toyen Pic que mard, com mis saire du Bu reau cen tral, cen sure lit‐ 
té ra le ment cette as cen sion, au nom des bonnes mœurs, ajou tant éga‐ 
le ment pro té ger une jeune per sonne qui n’avait vrai sem bla ble ment
pas éva lué les risques en cou rus au re gard «  des ac ci dents qui pou‐ 
vaient ré sul ter de la seule pres sion de l’air sur des or ganes aussi dé li‐ 
cats que ceux d’une jeune fille 29  ». L’ar gu ment est re pris dans la
presse, sus ci tant un débat à pro pos d’un pro jet jugé « im mo ral et in‐ 
dé cent 30  ». Tou te fois, en 1798, au len de main de la Ré vo lu tion, le
contexte so cio po li tique joue en fa veur de l’aéronaute- physicien et de
sa pas sa gère. Il est vrai que Gar ne rin, rendu cé lèbre par l’in ven tion du
saut en pa ra chute (17  oc tobre  1797), élève du phy si cien Jacques
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Charles pion nier du bal lon gon flé d’« air in flam mable » (hy dro gène),
bé né fi cie d’ex cel lents ré seaux et gagne à sa cause de nom breux sou‐ 
tiens et dé fen seurs. Avec l’appui du Par le ment, de l’Aca dé mie des
sciences, ainsi que du mi nistre de la Po lice, no tam ment, il réus sit à
faire va loir l’in jus tice et l’in co hé rence de cette in ter dic tion et fait cas‐ 
ser la dé ci sion des ma gis trats. Tran chant sur le fond, l’au to ri té su pé‐ 
rieure – en l’oc cur rence l’Ad mi nis tra tion dé par te men tale de la Seine –
est obli gée de re con naître «  qu’il n’y a pas plus de scan dale à voir
deux per sonnes de sexe dif fé rent s’éle ver dans l’air que de les voir
mon ter dans une même voi ture […] et que d’ailleurs on ne peut em‐ 
pê cher une femme ma jeure de faire à cet égard ce que l’on per met
aux hommes […] 31  ». Cette dé ci sion per met au duo d’aé ro nautes de
s’éle ver en semble dans les airs, rem por tant un im mense suc cès 32,
d’abord à Paris puis à Bor deaux. Gar ne rin n’en reste pas là. Il forme
une élève, Jeanne La brosse, qui de vient son épouse et la pre mière
femme à sau ter en pa ra chute, le 12 oc tobre 1799. Puis il ex porte son
expérience- spectacle en couple, vers l’An gle terre (1802) 33. Ces ac ti vi‐ 
tés pré fi gurent une vogue d’un genre nou veau dans la quelle des
femmes or di naires vont ac qué rir dans les airs un ca pi tal ex pé rien tiel
im por tant, for ger leur ré pu ta tion et construire des des tins pro fes‐ 
sion nels in di vi duels. En s’élan çant à l’as saut du ciel, ac com pa gnées
dans un pre mier temps par des hommes, puis seules, ces femmes
gagnent en as su rance, en au to no mie et stu pé fient des foules im‐ 
menses, dé sor mais as sem blées pour ac cla mer les « filles de l’air ».

2. Le triomphe des « filles de
l’air »
Les «  filles de l’air  » sont des ado les centes et de jeunes femmes de
condi tion mo deste. Ce sont elles qui, re layant pères et époux,
grimpent dans la na celle pour se lan cer à la conquête du ciel sous les
ap plau dis se ments du pu blic. Cette image nous per met de sou li gner
trois as pects es sen tiels du vol fé mi nin nais sant au début du
XIX  siècle :

17
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– le couple, et plus lar ge ment la fa mille, ont été les vec teurs pri vi lé‐ 
giés de la fé mi ni sa tion des pra tiques aé ro sta tiques ;
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– ce pro ces sus de fé mi ni sa tion s’ap puie sur l’ex ploi ta tion com mer‐ 
ciale et spec ta cu laire du vol en bal lon ;

– l’en goue ment ex tra or di naire et po pu laire sus ci té par les ex ploits
pu blics des pre mières femmes vo lantes per met à l’aé ro sta tion fé mi‐ 
nine de s’ac com mo der en par tie des pré ju gés so ciaux, mo raux, voire
mé di caux qui tentent ré gu liè re ment de la mu se ler.

En 1805, So phie Blan chard de vient la pre mière femme aé ro naute à
voler ré gu liè re ment en bal lon et, par suite, à vivre du com merce de
ses as cen sions 34. Épouse du cé lèbre aé ro naute Jean- Pierre Blan‐ 
chard 35, la jeune femme d’ex trac tion mo deste, ori gi naire de Trois- 
Canons, près de La Ro chelle, dé bute sa car rière à Tou louse le
18 août 1805. Les vols qu’elle vient exé cu ter à Bor deaux entre 1806 et
1809 consti tuent le pro lon ge ment d’un ap pren tis sage ra pide. Ils an‐ 
noncent éga le ment la tran si tion en core in édite à l’époque qui conduit
une femme à prendre cou ra geu se ment la place de son mari dans les
airs.

18
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Fig. 3. M  Blan chard, « l’Aé ro nau trice », vers 1810

(D’après LE COR NU Jo seph, La Na vi ga tion aé rienne. His toire do cu men taire et anec do tique, Paris,
Nony, 1903)

me

M  Blan chard ne reste pas long temps la seule « femme aé ro naute ».
Dé sor mais l’élan est donné. Les as cen sions fé mi nines connaissent un
suc cès crois sant jusqu’au début du Se cond Em pire, sus ci tant parmi le
pu blic une émo tion et un en thou siasme sans com mune me sure. On
se presse pour as sis ter aux per for mances de ces femmes cou ra‐ 
geuses, ex cep tion nelles, et dans une cer taine me sure, libres.

19 me

Com bien sont- elles à s’éle ver ainsi ré gu liè re ment dans les airs ?20

Ré pondre à cette ques tion sup pose de re cou per les in for ma tions dis‐ 
po nibles prin ci pa le ment four nies par deux «  ta bleaux sta tis tiques  »,
concer nant l’aé ro sta tion et les aé ro nautes (1847 et 1850), par les
comptes- rendus de la presse re la tifs aux as cen sions et par les in for‐ 
ma tions gla nées dans dif fé rents fonds d’ar chives 36.

21
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Que nous ap prennent ces do cu ments  ? Tout d’abord que les aé ro‐ 
nautes qui font com merce de leur art et que nous qua li fie rons d’aé ro‐ 
nautes pro fes sion nels, exé cutent à eux seuls en vi ron 90 % du vo lume
total des as cen sions réa li sées en France, et plus lar ge ment en Eu rope
oc ci den tale, du rant la pre mière moi tié du XIX   siècle. Les 10  % res‐ 
tants sont le fait d’ama teurs oc ca sion nels et de bap têmes de l’air. La
po pu la tion aé ro nau tique to tale re cen sée entre 1783 et 1848 fait glo ba‐ 
le ment état de 68 femmes aé ro nautes contre 491 hommes. Mais nous
pou vons ana ly ser plus fi ne ment le ratio réel de la dy na mique gen rée
du vol en consi dé rant la par tie de l’ac ti vi té aé ro nau tique la plus im‐ 
por tante, la plus mas sive et la plus ré gu lière, c’est- à-dire celle exer‐ 
cée par les «  pro fes sion nel(le)s de l’air  ». Ainsi, parmi les 56  aé ro‐ 
nautes pro fes sion nels iden ti fiés exer çant dans la pre mière moi tié du
XIX   siècle  : 20 sont des femmes et 36 sont des hommes. Avec plus
d’une aé ro naute sur 3 fai sant com merce des as cen sions, l’aé ro sta tion
fé mi nine ap pa raît net te ment plus pro fes sion na li sée que l’aé ro sta tion
mas cu line (un sur 9). Au tre ment dit, toutes choses égales par ailleurs,
l’ac ti vi té aé ro nau tique fé mi nine est, au cours du pre mier XIX   siècle,
pro por tion nel le ment bien plus dy na mique que l’aé ro sta tion mas cu‐ 
line (dont la pra tique se di ver si fie da van tage  : as cen sions sa vantes,
ex pé ri men ta tions, bap têmes de l’air, etc.).

22
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À l’ori gine de la fé mi ni sa tion de l’aé ro sta tion, les liens de pa ren té
entre pra ti quants et pra ti quantes ap pa raissent pré pon dé rants. De vé‐ 
ri tables dy nas ties d’ar tistes se sont ainsi consti tuées au tour d’une ac‐ 
ti vi té ré mu né ra trice 37. Les plus an ciennes fa milles, Gar ne rin, Blan‐ 
chard, com mencent à af fir mer leur pré sence au tout début du
XIX   siècle. Elles sont ra pi de ment re jointes par les Mar gat, Rei chard,
Green (ve nues d’An gle terre) puis, au mi lieu du XIX  siècle, par les Lar‐ 
tet, Poi te vin, Go dard. Ce che min de pro fes sion na li sa tion, ados sé à la
struc ture fa mi liale, est, à bien des égards, sem blable à celui que
connaissent au même mo ment les ar tistes du cirque mo derne en
plein essor. La ren contre entre grandes fa milles cir cas siennes et aé‐ 
ro sta tiques, comme les Fran co ni et les Mar gat, donne du reste un sel
par ti cu lier aux dé ve lop pe ments de l’aé ro sta tion, au gu rant de spec‐ 
tacles ori gi naux, mê lant spec tacle des bal lons, as cen sions acro ba‐ 
tiques, équestres et ani ma lières 38. Cette dy na mique connaît son
acmé au mi lieu du XIX   siècle aussi bien à Paris, au cœur des spec‐ 
tacles de l’hip po drome, ou en pro vince, au cœur des jar dins de plai sir,
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à l’image des spec tacles pro duits dans les éta blis se ments bor de lais
(Plai sance, Vin cennes, Champs- Élysées, etc.).

Le couple est le pre mier maillon de cette chaîne. En s’avé rant éco no‐ 
mi que ment ren table, l’as so cia tion des époux en aé ro sta tion per met
aux femmes de faire va loir leurs com pé tences dans la conduite des
aé ro stats. Ces femmes aé ro nautes ont, dans la plu part des cas, com‐ 
men cé leur car rière en fai sant équipe avec leur époux, avant de voler
de leurs propres ailes. Cer taines ont même pro lon gé leur ac ti vi té
pro fes sion nelle au- delà de la dis pa ri tion du conjoint. Après la mort de
son mari, le 7  mars  1809 à La  Haye, So phie Blan chard exé cute plus
d’une soixan taine de vols en France et en Eu rope. Elle em porte avec
elle dans les airs illu mi na tions et feux d’ar ti fice pour la plus grande
joie du pu blic, avant de périr, vic time de son art dan ge reux, à Paris, le
6 juillet 1819 39.

24

La ges tion du risque est in dé nia ble ment la com po sante es sen tielle
d’une ac ti vi té qui, pour per du rer, n’a d’autre choix que de re cher cher
les condi tions sans cesse re nou ve lées de l’émo tion qu’elle pro cure à
un pu blic tou jours plus exi geant. As cen sions équestres, bal lons illu‐ 
mi nés, feux d’ar ti fice, des centes en pa ra chute, consti tuent pro gres si‐ 
ve ment la sub stance d’un pro gramme aé rien au cœur du quel la jeu‐ 
nesse, par fois l’en fance, et la fé mi ni té sont ame nées à jouer un rôle
dé ter mi nant. Dans les an nées 1840, M  Lar tet, femme de l’aé ro naute
Fran çois Lar tet, exé cute plus d’une cen taine d’as cen sions, seule dans
sa na celle, sus ci tant l’ef froi des spec ta teurs par son au dace. Dans les
an nées 1850, Louise Poi te vin si dère le pu blic en s’éle vant dans les airs,
ju chée sur un che val, puis sur un tau reau.

25

me

Filles et nièces par ti cipent à l’ac crois se ment de cette vi si bi li té émo‐ 
tion nelle des femmes en aé ro sta tion. Et nous failli rions à l’évo ca tion
d’un ta bleau suf fi sam ment re pré sen ta tif si nous n’as so ciions pas au
triomphe des « filles de l’air » le nom d’Élisa Gar ne rin dont nous évo‐ 
quions l’un des ex ploits bor de lais en in tro duc tion. Cette jeune fille,
nièce d’André- Jacques Gar ne rin, pre mier pa ra chu tiste de l’his toire, a
en effet ef fec tué entre 1815 et 1835 une qua ran taine d’as cen sions et
de sauts en pa ra chute avec une pré ci sion et une tech nique re mar‐ 
quables 40.
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Fig. 4. Por trait de M  Élisa Gar ne rin « l’Aé ro po riste »

(D’après FI GUIER Louis, Les Mer veilles de la science, Furne, Jou vet et C  édi teurs, Paris, 1878)
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Fig. 5. Le pa ra chute et la na celle em ployés par André- Jacques Gar ne rin, à par tir

de 1797

Sa nièce, Élisa Gar ne rin, uti lise un sys tème si mi laire, à par tir de 1815.

(D’après FI GUIER Louis, Les Mer veilles de la science, Furne, Jou vet et C  édi teurs, Paris, 1878)ie
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Fig. 6. 35  as cen sion et des cente en pa ra chute de M  Élisa Gar ne rin, à Ham- 

bourg, le 14 juin 1829

(Musée Car na va let, dé par te ment des arts gra phiques, coll. Nadar. PC001E)

e lle

Toutes ces femmes ont en com mun le fait d’exer cer une pro fes sion
nou velle, ris quée, et d’avoir, à un mo ment ou un autre de leur car‐ 
rière, bé né fi cié d’un ac cueil cha leu reux au près du pu blic.

27

Que nous nous at ta chions à suivre les femmes aé ro nautes dans leurs
évo lu tions sur les places pu bliques, dans les foires, les éta blis se ments
de plai sir ou même par fois de vant les sou ve rains, leur ac ti vi té, leur
com merce, cor res pond à une de mande, et s’in tègre donc à un mar‐ 
ché du di ver tis se ment et de la fête. Le suc cès de l’aé ro sta tion fé mi‐ 
nine, et, avec lui, l’ori gine d’une cer taine to lé rance, re pose donc sur le
plai sir qu’éprouve le pu blic à jouir du spec tacle de la fé mi ni té et de
son au dace triom phante, non sans jouer sur l’es thé tique et le désir
que cette ap pé tence pour l’ex ploit ex tra or di naire sus cite. Louise Poi‐ 
te vin, qui s’élève dans les airs ha billée en ama zone bleu nuit, chaus‐ 
sant bottes ver nies, ar bo rant ca to gan et haut de forme, a bien com ‐
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pris ce prin cipe. La jeune femme at tire à elle tous les re gards mas cu‐ 
lins, à l’aise sur son ale zan que le bal lon en lève dans les airs, sub ju‐ 
guant même Na po léon III. À la grâce s’al lient le cou rage et les com pé‐ 
tences d’une jeune femme dont le pal ma rès en fin de car rière à la fin
du XIX  siècle se ré vèle éton nant  : 571 as cen sions, sou vent d’une rare
ori gi na li té, 32  des centes en pa ra chute et 7  re pê chages en mer.
M  Poi te vin s’éteint en 1908. L’in fluence que cette femme a exer cée
de ma nière plus dif fuse à tra vers son ac ti vi té pro fes sion nelle sur le
de ve nir aé ro nau tique mé rite sans doute d’être sou li gnée. Cette pas‐ 
sion du vol doit en effet être mise en pers pec tive avec le dé ve lop pe‐ 
ment d’une culture aé rienne fa mi liale et avec les car rières de ses
proches qui in tègrent les ré seaux émer geant des so cié tés et ins ti tu‐ 
tions aé ro nau tiques dans la se conde moi tié du XIX   siècle. Son fils,
Adrien Duté- Poitevin, de vient aé ro naute  ; il est em ployé au la bo ra‐ 
toire aé ro sta tique de Chalais- Meudon. Son gendre, Théo dore Sivel,
venu éga le ment à l’aé ro sta tion, de vient un membre émi nent de la So‐ 
cié té fran çaise de na vi ga tion aé rienne (SFNA) et par ti cipe aux dé ve‐ 
lop pe ments des as cen sions scien ti fiques. Il est l’une des mal heu‐ 
reuses vic times de l’as cen sion ex pé ri men tale du Zé nith, en 1875 41.

e

me

e

3. Femme aé ro naute : un sta tut
d’ex cep tion
Le suc cès et l’ap pé tence du pu blic pour les ex ploits fé mi nins consti‐ 
tuent la meilleure pu bli ci té pour une ac ti vi té qui, ponc tuel le ment, se
heurte à quelques in jonc tions dont le prin ci pal ob jec tif est de tra cer
une li mite entre le to lé rable (une fé mi ni té aé ro nau tique pro fes sion‐ 
nelle) et l’in to lé rable (une im pen sable conta mi na tion) qui consis te rait
à ac cep ter que cette en thou sias mante li ber té ne s’ouvre à une po pu‐ 
la tion plus large de femmes.

29

La loi cherche à ren for cer, tout au long du pre mier XIX   siècle, les
fron tières so ciales et les codes de bien séance qui spé ci fient l’es pace
au to ri sé de l’ex per tise aé ro nau tique fé mi nine :

30 e

Ainsi vous ne to lè re rez au cune as cen sion aé ro sta tique dont fe raient
par tie des femmes ou des mi neurs, à moins que les in di vi dus de cette
ca té go rie n’exercent la pro fes sion d’aé ro naute et n’ac com pagnent
leur père ou leur mari 42.
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Le sta tut d’aé ro naute reste donc en théo rie un sta tut d’ex cep tion.
L’uni vers de l’aé ro sta tion pro fes sion nelle nais sant dans le quel les
femmes font car rière au XIX   siècle est d’abord un ter ri toire so cia le‐ 
ment co di fié et régi comme nous l’avons sou li gné supra par de fortes
tra di tions fa mi liales. Si la cir cu laire du mi nistre de l’In té rieur,
F. de Per si gny, vient en 1853 re ca drer l’ac ti vi té, c’est qu’en réa li té l’aé‐ 
ro sta tion fé mi nine échappe de puis quelque temps aux or nières so‐ 
ciales bien iden ti fiées dans les quelles elle était conte nue. Elle dé‐ 
borde peu à peu le do maine ré ser vé des ar tistes pro fes sion nelles re‐ 
con nues, donc lé gi times, tout en créant une concur rence in édite,
jugée dan ge reuse dans sa forme. Dans la ré gion bor de laise par
exemple, l’aé ro sta tion s’ouvre à une po pu la tion plus large, plus fra gile,
no tam ment de très jeunes filles qui, sans ex pé rience préa lable, dans
un contexte de fré né sie du di ver tis se ment, se lancent un jour dans
l’aven ture aé ro nau tique au risque d’y perdre la vie. Dans un contexte
de ve nu très concur ren tiel, le pro gramme des ré jouis sances s’ap puie
sur la pré sence re cher chée de re crues sus cep tibles de gé né rer de la
«  nou veau té  », quitte à mettre en scène de jeunes, voire de très
jeunes dé bu tantes dont l’in ex pé rience de vient en fin de compte le
centre de toutes les at ten tions. Le jour na liste du Mé mo rial Bor de lais,
venu as sis ter au mois d’oc tobre  1842 à la deuxième as cen sion d’une
très jeune aé ro naute, «  M   Her lis ka L. de  Bor deaux, âgée de quinze
ans moins trois mois, ac com pa gnée de M.  Kirsch  », re marque ainsi
com bien l’évé ne ment marque les es prits et sus cite parmi le pu blic un
ef froi mêlé de sen ti ments troubles, plai sir, ex ci ta tion et peur : « L’as‐ 
pect le plus in té res sant qu’offre ce spec tacle est sans contre dit celui
de voir M  Her lis ka L. et M. Ch. Kirsch se pla cer dans la na celle ; cela
seul cause une émo tion in vo lon taire 43 […]. »
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Il nous faut donc opé rer une nette dis tinc tion entre, d’une part, ce
que de vient à par tir des an nées 1840 l’ac ti vi té aé ro nau tique, mar quée
lo ca le ment par l’élar gis se ment du socle des vo ca tions et, d’autre part,
la phase la plus an cienne d’un mou ve ment com po sé d’ar tistes dont la
ré pu ta tion pro fes sion nelle s’est so li de ment ins tal lée en Eu rope, en
rayon nant prin ci pa le ment à par tir de la France.

32

Re ve nons à Bor deaux l’es pace d’un court ins tant. Force est de consta‐ 
ter que les an nées  1847-1849 de meurent in con tes ta ble ment les an‐ 
nées du rant les quelles s’ins talle dé fi ni ti ve ment la ré pu ta tion de pro‐ 
fes sion nelles de l’air comme M  Lar tet. Au mois de juillet 1849, l’ha‐
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Fig. 7. Mort de M Blan chard, à Paris, le 6 juillet 1819

(D’après FI GUIER Louis, Les Mer veilles de la science, Furne, Jou vet et C  édi teurs, Paris, 1878)

bile aé ro naute s’élève pour sa 107  as cen sion et s’écrase sans mal dans
le ci me tière voi sin de la Char treuse, non sans avoir sus ci té l’ef froi des
spec ta teurs. Quelques an nées plus tard, en 1852, c’est au tour de
M   Poi te vin de stu pé fier les Bor de lais par ses au da cieuses as cen‐ 
sions équestres puis tau rines. Ce pen dant, l’ap pa rente fa ci li té et l’au‐ 
dace avec la quelle ces ar tistes se jouent des dif fi cul tés ne doivent pas
nous trom per. Car le dan ger et la mort consti tuent bien l’in gré dient
ma jeur des émo tions que pro voque chaque envol.

e
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En 1853, une Bor de laise, Emma Ver dier, trouve la mort près de Mont- 
de-Marsan. Cette jeune élève de M  Lar tet a com men cé sa car rière
en 1847, en vo lant pour l’éta blis se ment des Champs Ély sées à Bor‐ 
deaux. Il reste dif fi cile, compte tenu de la do cu men ta tion dis po nible,
de dé fi nir à quel mo ment la jeune fille bas cule de l’ama teu risme vers

34
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le pro fes sion na lisme. Il faut d’ailleurs en tendre le terme d’ama teu‐ 
risme dans son sens le plus large. En effet, les Bor de laises que la
presse pré sente comme de «  jeunes ama trices de la ville  », Emma
Ver dier, Jenny Vidal, Ur sule Cou dert ou M  Massé, sont en réa li té,
bien sou vent, de jeunes re crues, de condi tions très mo destes, par fois
d’an ciennes écuyères, que les lieux de spec tacle ré mu nèrent sur les
re cettes de la jour née, lorsque ce ne sont pas di rec te ment les accès
payants aux es paces de l’ex pé rience qui four nissent aux hé roïnes lo‐ 
cales un pé cule bien mé ri té. La dif fé rence ré side es sen tiel le ment
dans l’idée de car rière au long cours. Elle est éga le ment liée au re gard
que la so cié té porte alors sur cette « folie aé ro sta tique ». Car les ac ci‐ 
dents, jusqu’ici assez rares, com mencent à se suc cé der. Jenny Vidal,
qui as cen sionne à l’éta blis se ment de la Bras se rie à Pes sac, chute à
l’at ter ris sage, dans une prai rie, et se foule un poi gnet. Puis M  Massé
reste per chée dans un arbre lors de la réa li sa tion d’une as cen sion au
dé part d’un jar din privé, à Bor deaux.

me

me

Dès 1847, la presse, qui narre les ex ploits des aé ro nautes, cherche
éga le ment à sen si bi li ser l’opi nion pu blique aux risques en cou rus, re‐ 
layant ainsi les in quié tudes de la mu ni ci pa li té :

35

Dans l’in té rêt des im pru dents qui ne craignent pas de confier leur
exis tence à la frêle na celle d’un bal lon sans avoir au préa lable les
connais sances né ces saires et in dis pen sables pour di ri ger un aé ro ‐
stat, on as sure que l’au to ri té mu ni ci pale, qui a pour mis sion de pré ‐
voir et d’évi ter les ac ci dents, s’oc cupe de la ré dac tion d’un ar rê té qui
sou met tra à de pru dentes for ma li tés ceux qui ex ploitent cette dan ‐
ge reuse in dus trie 44.

En réa li té, les textes of fi ciels et les aver tis se ments re layés par la
presse ne sont que d’une ef fi ca ci té li mi tée face à l’en thou siasme ap‐ 
pa rent avec le quel cer taines jeunes filles fran chissent le pas pour se
lan cer dans l’aven ture. Après les pre miers suc cès ob te nus à Bor deaux,
Emma Ver dier ac com pagne le couple Lar tet sur les routes de la ré‐ 
gion. Sa mort ac ci den telle dans la ré gion de Mont- de-Marsan 45, alors
qu’elle rem pla çait Fran çois Lar tet dans une as cen sion qu’il avait craint
d’as su rer lui- même, in vite ce pen dant à ques tion ner les condi tions
réelles et les mo ti va tions pro fondes de son en ga ge ment : entre li ber té
et né ces si té. Jusqu’à quel point en effet la pas sion des as cen sions ou
l’éman ci pa tion d’une jeune fille dans les airs ont- elles pu consti tuer le
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mo teur d’une ac ti vi té dé crite par quelques contem po rains comme un
moyen d’exis tence plu tôt mi sé rable pour « une pauvre fille aban don‐ 
née 46  »  ? Le cou rage et l’ex pé rience nais sante de M   Ver dier ont
sans doute suffi à contre ba lan cer mo men ta né ment les dan gers en‐ 
cou rus. Jusqu’à ce que le sort vienne abattre celle qui avait fait le
choix d’une car rière au da cieuse pour les uns, vul gai re ment fo raine
pour les autres. La dis pa ri tion bru tale de cette jeune aé ro naute coïn‐ 
cide presque par fai te ment avec les trans for ma tions qui, au mi lieu du
XIX  siècle, créent les condi tions du chan ge ment dans la ma nière d’ap‐ 
pré hen der le vol fé mi nin.

lle

e

4. La re mas cu li ni sa tion des pra ‐
tiques aé ro nau tiques au prisme
de la science et de la pa trie
Jusque sous le Se cond Em pire, l’aé ro sta tion fé mi nine se dé ve loppe
sans ren con trer d’obs tacles im por tants, d’une part parce qu’elle est
l’af faire de « pro fes sion nelles de l’air », somme toute bien iden ti fiées,
d’ado les centes ou de jeunes femmes d’ori gine so ciale plu tôt mo deste,
d’autre part parce qu’elle ré pond du rant cette époque à l’ap pé tence
par ti cu lière de la so cié té fran çaise pour les spec tacles et féé ries 47.
Mais les fonc tions dis trac tives de cette ac ti vi té aé ro sta tique et la pro‐ 
fes sion na li té de celles qui l’exercent ne suf fisent plus au début des
an nées 1870 à ga ran tir la re con nais sance et la pé ren ni té des pra tiques
fé mi nines. La trans for ma tion du champ des pos sibles en ma tière
d’usages aé ro sta tiques ou vrant sur les pa ra digmes ra tion nels de la
pro duc tion, de la guerre et de l’in dus trie, trans forme sy mé tri que ment
les pro cé dures de lé gi ti ma tion des pra tiques et tend à écar ter les
femmes du do maine aé rien. Sur le plan de la na vi ga tion aé rienne tout
d’abord, le siège de Paris (1870) a per mis de dé mon trer dans l’ur gence
l’uti li té stra té gique des aé ro stats, per met tant en par ti cu lier le trans‐ 
port de mis sives, et l’éva sion de M.  Gam bet ta par la voie des airs.
D’autre part, le monde scien ti fique songe à se pré oc cu per de nou veau
sé rieu se ment d’une in ven tion que l’on sou haite sous traire à l’em prise
fo raine et ré ha bi li ter au nom de la science et de «  l’utile », consi dé‐ 
rant que l’aé ro sta tion a été jusqu’alors aban don née aux plai sirs pu‐ 
blics. Or les femmes n’oc cupent au cune po si tion lé gi time dans les do ‐
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maines va lo ri sés – in gé nie rie, science, ap pli ca tions mi li taires et in‐ 
dus trielles – de la se conde moi tié du XIX   siècle au cœur du ré seau
émer geant des so cié tés aé ro sta tiques, sa vantes et pa trio tiques. Le
grand mou ve ment uti li ta riste en fa veur de la na vi ga tion aé rienne qui
voit se dé ve lop per des pra tiques aé ro nau tiques sous l’angle de la ra‐ 
tio na li té et de l’ex pé ri men ta tion gui dée par le « pro grès scien ti fique »
laisse assez bien pré sa ger ce que peut de ve nir une concep tion prag‐ 
ma tique de l’aé ro sta tion : une af faire d’hommes 48.

e

Certes, le conflit franco- prussien et le siège de Paris ont mon tré dans
une cer taine me sure que l’ha bi le té des femmes en cou ture 49 pou vait
être une res source dans les ate liers aé ro sta tiques (di ri gés l’un par Ga‐ 
briel Yon et Ca mille Dar tois ; l’autre par les frères Go dard). Mais cette
di vi sion so ciale du tra vail aé ro nau tique ne fait que sou li gner la hié‐ 
rar chie im pli cite et les formes de do mi na tion que cette as si gna tion à
de ve nir les « pe tites mains » de l’aé ro sta tion im plique : la fé mi ni té aé‐ 
ro sta tique re lè ve rait ainsi d’une ser vi li té « tech nique », au plus bas de
l’échelle de fa bri ca tion, et non plus d’une ex pres sion pra tique, au sens
de l’ex pres sion de soi conte nue dans l’ac com plis se ment éman ci pa teur
de l’as cen sion.

38

Mais là n’est pas la seule dy na mique du chan ge ment. En effet nous
de vons éga le ment ob ser ver qu’à la même époque, l’aé ro sta tion pro‐ 
fes sion nelle dé cline. En grande par tie parce que le ré seau d’ex ploi ta‐ 
tion qui a contri bué à son suc cès jusque sous le Se cond Em pire, prin‐ 
ci pa le ment les éta blis se ments de plai sirs à l’image des jar dins de Ti‐ 
vo li à Paris ou de Plai sance à Bor deaux, dis pa raît. De nou velles pers‐ 
pec tives ur baines que trament les ré amé na ge ments hauss man niens
ac cé lèrent la dis pa ri tion des lieux de dis trac tion. Une vogue s’éva‐ 
nouit, celle des as cen sions de plai sir, do mi née par le suc cès des en‐ 
vo lées fé mi nines.

39

Les formes émer gentes de ra tio na li tés qui contri buent à ré ins tal ler
l’aé ro sta tion au cœur de pré oc cu pa tions uti li ta ristes, scien ti fiques et
mi li taires, ex cluent du ra ble ment les femmes d’un art qu’elles avaient
in ves ti par le biais du spec tacle. Sans em ploi pré cis, la ma jeure par tie
des hommes – pro fes sion nels de l’air – dont une frac tion im por tante
s’est illus trée pen dant le siège de Paris, est ab sor bée par le ré seau des
nou velles so cié tés aé ro sta tiques qui les em ploient comme conseillers
tech niques, pro fes seurs d’aé ro sta tion ou tout sim ple ment comme
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pra ti ciens pour réa li ser des ma nœuvres ou des as cen sions scien ti‐ 
fiques  : au tant de re con ver sions pro fes sion nelles in ter dites aux
femmes aé ro nautes.

Si nous ajou tons à ce ta bleau le fait qu’à l’issue de la guerre franco- 
prussienne les femmes sont avant tout per çues comme des mères
po ten tielles, qu’elles tra versent une époque où la so cié té fran çaise (et
plus par ti cu liè re ment les mé de cins) prend conscience des pro blèmes
de dé na ta li té qui la frappent, et fré mit à l’idée de se voir à nou veau
en va hie par un en ne mi prus sien fort et nom breux, nous com pre nons
mieux pour quoi le concept même du vol fé mi nin, et des dan gers qu’il
sous- tend, de vient sus pect.

41

Ob ser vons enfin que les pre miers spor tifs de l’air, c’est- à-dire les
ama teurs mas cu lins qui volent par plai sir et avec pa nache, do mi nant
un art qui s’ap pa rente alors au tou risme scientifico- mondain, en‐ 
tendent bien se dé mar quer des pra tiques aé ro sta tiques fo raines qui
ont do mi né la pre mière moi tié du XIX   siècle. Dans ce rejet de
l’aérostation- spectacle per çue comme une ex ploi ta tion po pu laire,
comme un com merce vul gaire du vol – voire comme une uti li sa tion
mal saine du corps des femmes, mis en scène dans les airs – s’ins crit
la condam na tion des as cen sions fé mi nines. Les femmes aé ro nautes,
d’ex trac tion so ciale mo deste, les pro fes sion nelles, les sal tim banques
de l’air, sont ac cu sées d’avoir usé de leurs charmes pour sé duire des
masses avides de sen sa tions fortes. Et si les hommes ont alors du mal
à igno rer les com pé tences tech niques, le sa voir, la té na ci té dont ces
femmes aé ro nautes ont fait preuve, tout au moins tentent- ils de jeter
un dis cré dit moral et so cial sur la di men sion mer can tile op por tu niste,
in té res sée et donc tout à fait condam nable qui, selon eux, a pré si dé à
l’uti li sa tion de ces qua li tés. Leur ac ti vi té est jugée sé vè re ment et dis‐ 
qua li fiée par l’élite des pre miers ama teurs spor tifs peu en cline à se
voir op po ser une concur rence fé mi nine dans les airs, nou veau champ
d’ex ploits et de l’ex cel lence dont elle est en train de co di fier les pra‐ 
tiques, comme au tant de mar queurs so ciaux.

42

e

Le pro ces sus de re con di tion ne ment idéo lo gique et cultu rel du vol
hu main pro cède donc de l’émer gence de nou velles so cia bi li tés, do mi‐ 
nées par les hommes  : so cia bi li tés du sa voir, d’une part, so cia bi li tés
des pra tiques d’agré ments aé ro nau tiques, loi sirs tou ris tique et ex cur‐ 
sion niste, d’autre part.
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C’est dire à quel point la spor ti vi sa tion aé ro sta tique, dont la pre mière
étape pour rait être assez pré ci sé ment si tuée entre 1873 avec la créa‐ 
tion de l’éphé mère Ae ro nau tic Club par l’ar chi tecte J. Cha vou tier, et
1898 et la créa tion de l’Aéro- club de France, s’ins crit dans le contexte
d’une très large re mas cu li ni sa tion des usages de l’air. C’est re con‐ 
naître éga le ment que les femmes – et pas n’im porte quelles femmes –
vont de voir re con qué rir une place et un droit au vol dans un uni vers
sen si ble ment dif fé rent. Celui d’une pra tique d’élite, d’ama teur, cen‐ 
trée à la fois sur l’homme et sur une ap par te nance so ciale pri vi lé giée :
voler par pur plai sir, sans contre par tie fi nan cière, de mande en effet
des moyens, une si tua tion.

44

Ce pen dant il se rait faux de croire qu’entre les an nées  1870 et 1890,
l’aé ro sta tion fé mi nine dis pa raît en to ta li té. D’abord parce que
quelques rares pro fes sion nelles, telles Mme Du ruof (Ca ro line Du four)
ou M  Fanny Go dard, per pé tuent tant bien que mal une cer taine tra‐ 
di tion po pu laire du spec tacle aé ro sta tique. En suite parce que les as‐ 
pi ra tions aé ro nau tiques fé mi nines ne se sont pas éteintes par la seule
vo lon té mas cu line. Quelques femmes vont ra pi de ment le prou ver.

45
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Fig. 8. M  Du ruof (Ca ro line Du four) et son mari re pê chés en mer (1874)

(D’après FI GUIER Louis, Les Mer veilles de la science, Furne, Jou vet et C  édi teurs, Paris, 1878)

me

ie

Dès lors, il est fa cile de com prendre com bien les rares dames ou de‐ 
moi selles qui bravent les in ter dits so ciaux, mo raux, ou mé di caux af fé‐ 
rents à la pra tique du bal lon, dont la va lence po si tive est dé sor mais
du côté de la science ou de l’ama teu risme le plus pur, sont mon trées
du doigt et sou mises ainsi à la cri tique et com bien, aussi ponc tuelles
soient- elles, leurs aven tures aé riennes sont avant tout per çues
comme des ca prices ou des ex cen tri ci tés.

46

Or, si nous par lons d’ex cen tri ci tés, rien d’éton nant à re trou ver parmi
ces adeptes in con di tion nelles du vol, et en dé fi ni tive d’une cer taine
forme de li ber té, des femmes que leurs condi tions so ciales et pro fes‐ 
sion nelles ont déjà pas sa ble ment mar gi na li sées. Il en va ainsi des mu‐ 
si ciennes, co mé diennes, ar tistes di verses, ex plo ra trices, aven tu rières
qui, par pro vo ca tion, souci de ré clame, de re con nais sance, ou plus
sim ple ment par cu rio si té et soif de li ber té, ali mentent les ru briques
de la presse en com met tant leurs « frasques aé ro nau tiques ». Il suf fi ‐
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rait pour illus trer notre pro pos de rap pe ler que la tra gé dienne Sarah
Bern hardt fut, en 1878, l’une de ces pro vo ca trices. Et que son voyage
aé rien exé cu té sur le Doña Sol, en com pa gnie de son amant le peintre
Georges Clai rin, et de l’aé ro naute Louis Go dard, fit scan dale. Au point
que l’ad mi nis tra teur de la Co mé die fran çaise, Émile Per rin, se brouilla
avec sa jeune so cié taire et que le mi nistre des Beaux- Arts dut in ter‐ 
ve nir en per sonne et ré ta blir le calme 50. Certes, l’as cen sion de la co‐ 
mé dienne, dont l’éclat sul fu reux fut en par tie nour ri par la pu bli ca tion
des ré cits aé ro sta tiques illus trés par Per rin 51, in tègre la longue his‐ 
toire d’actes per tur ba teurs qui émaillent sa car rière. Or ces élé ments
en eux- mêmes ont été ren dus pos sibles par l’ou ver ture d’es paces
per for ma tifs pour les femmes, comme le théâtre et la presse 52. L’aé‐ 
ro sta tion vient donc ici pro lon ger ou élar gir la scène de ces per for‐ 
mances éman ci pa trices et trans gres sives en of frant une sin gu lière
caisse de ré son nance aux as pi ra tions fé mi nines à jouir de la vie, fût- 
ce en s’éle vant dans les airs. D’autres femmes suivent ces traces aé‐ 
riennes, comme le montrent les as cen sions vo lon tai re ment fra cas‐ 
santes et im per ti nentes de la co mé dienne Léa d’Asco, en 1887, ou de
la mu si cienne et sports wo man Ca mille Du Gast, en 1895. Les
comptes- rendus mé dia tiques de ce que la presse pré sente comme
des frasques aé ro sta tiques té moignent alors tout au tant de la vo lon té
des femmes à s’ap pro prier un ter ri toire bien à elles dans l’aven ture
aé ro sta tique, tout en af fir mant leur in dé pen dance, que des ré ac tions
plus conser va trices de la so cié té à l’égard du plai sir qui s’ex prime vi si‐ 
ble ment à tra vers cette ac ti vi té.

Dans le contexte de la Belle Époque, la «  spor ti vi sa tion  » du vol en
bal lon offre de nou velles pers pec tives à la construc tion des fé mi ni tés
aé ro nau tiques qui in tègrent dé sor mais une forme de mo der ni té
cultu relle ou verte à la fois sur la per for mance, le re cord, et les pra‐ 
tiques d’agré ment ou de tou risme. L’aé ro sta tion, puis l’avia tion nais‐ 
sante, en de ve nant un loi sir et un ter rain de jeu des ti né à af fir mer ou
confor ter l’ex cel lence des classes so ciales do mi nantes (en semble de
pra tiques que nous avons concep tua li sé sous le nom d’«  aé ro nau‐ 
tisme 53 »), des sinent de nou velles pers pec tives et de nou veaux ter ri‐ 
toires pour l’ex pres sion de l’éman ci pa tion des femmes. Elles pro‐ 
longent l’élan des li ber tés que leur offrent déjà les nou velles mo bi li tés
ma té ria li sées par les lo co mo tions nou velles (de la vé lo ci pé die à l’au to‐ 
mo bi lisme) as so ciées à l’essor du sport mo derne.
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Fig. 9. Sarah Bern hardt en bal lon, ac com pa gnée du peintre Georges Clai rin et de

l’aé ro naute Eu gène Go dard

(D’après BERN HARDT Sarah, Dans les nuages. Im pres sions d’une chaise, Paris, G. Char pen tier
édi teur, 1878)

5. Prendre en main son des tin aé ‐
ro nau tique : de la pas sa gère à la
pi lote spor tive
À par tir de quel mo ment le concept de femme aé ro naute spor tive
prend- il corps ?

49

Quels ja lons marquent son his toire dans le contexte mon dain de la
Belle Époque  ? Il se rait fa cile de faire re mon ter cette nais sance à
l’année 1902, et plus pré ci sé ment au mois de juin 1902, époque à la‐ 
quelle le jour nal La Vie au Grand Air, s’as so ciant à la com mis sion
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spor tive de l’Aéro- club de France, crée le « chal lenge des femmes aé‐ 
ro nautes  », pre mière com pé ti tion aé ro sta tique fé mi nine de l’his‐ 
toire 54. Mais si cette date offre l’avan tage d’être pré cis et concrète,
elle ne doit pas nous faire ou blier que de puis quelques an nées déjà,
un cer tain nombre de femmes ont pris la voie des airs de ma nière
jugée plus spor tive que scan da leuse par la presse elle- même, et, dans
une cer taine me sure, par le cercle très mas cu lin des aé ro nautes de
l’Aéro- club de France. Or, si les dames ou les de moi selles qui s’élèvent
« spor ti ve ment » à par tir des an nées 1895 croisent celles dont l’aven‐ 
ture aé rienne re lève en core de l’ex cen tri ci té, il est per mis de se de‐
man der où se situe exac te ment la dif fé rence.

Cette dis tinc tion est de toute évi dence d’ordre so cial. En effet,
lorsque nous exa mi nons la liste des pas sa gères ainsi en le vées dans les
airs peu avant 1900, nous re mar quons que ces dames sont en réa li té
les épouses, les filles ou plus lar ge ment les re la tions proches de per‐ 
son na li tés aé ro sta tiques mas cu lines très en vue dans les cercles
mon dains de l’aé ro nau tique spor tive 55. Réuti li sant un sché ma de
trans mis sion qui a été l’un des prin ci paux vec teurs de la fé mi ni sa tion
des pra tiques aé ro sta tiques pro fes sion nelles au XIX   siècle avec les
«  filles de l’air  », à sa voir les liens de sang, toute une classe so ciale
aisée semble ainsi s’ap pro prier ja lou se ment un usage dis tinc tif du
bal lon qu’elle co di fie et ins ti tu tion na lise pro gres si ve ment.

51

e

Dès lors, l’accès des femmes à la na celle au tout début du XX  siècle
peut bien être perçu comme le se cond acte d’une par ti tion jouée par
des élites dé li mi tant spor ti ve ment l’es pace d’une so cia bi li té ex clu sive
à tra vers un ama teu risme aé ro sta tique de bon ton  : une pra tique
mon daine, coû teuse, qui confine à la dis tinc tion. Lorsque l’Aéro- club
de France an nonce dans son bul le tin of fi ciel (mai 1902), pu blié par la
revue l’Aé ro phile, que « les membres de l’Aéro- club peuvent faire pé‐ 
né trer leurs pa rentes dans le parc d’aé ro sta tion de Saint- Cloud » et
que «  par une fa veur ex cep tion nelle, le prix du gaz sera abais sé au
prix de 0,15 F [au lieu de 0,16 F par m ] quand les bal lons qui par ti ront
du parc n’en lè ve ront ex clu si ve ment à leur bord que des membres de
la So cié té ou des femmes pa rentes 56 », ne propose- t-il pas en dé fi ni‐ 
tive à tout un monde pri vi lé gié que pas sionne l’idée aé ro nau tique et
spor tive de créer un entre- soi ri gide, pro té gé, au sein du quel la
femme, l’épouse, la fille se ront ac cep tées avant tout comme membres
des mêmes élites ? No tons ainsi que pour pé né trer dans l’uni vers très

52 e
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clos de l’Aéro- club de France, qui est à l’époque le prin ci pal club du
pays, et de meu re ra par la suite le seul or ga nisme fé dé ra teur en
France, il faut pou voir être par rai né, et payer en sus une co ti sa tion
éle vée 57. Ob ser vons éga le ment que l’Aéro- club de France, pous sant
cette « lo gique de classe » jusqu’au bout, ac corde même la gra tui té du
droit d’as cen sion aux épouses de ses membres à par tir de 1904 58.

Tou te fois, cette po li tique aé ro sta tique en fa veur des femmes bien
nées ne doit pas nous trom per. Car au sein même de cette so cia bi li té
ex clu sive, l’accès des femmes au vol de meure li mi té. Ces dames, en
effet, se voient can ton nées dans leur rôle de pas sa gères pas sives, ex‐ 
clues du club lui- même, de son or ga ni sa tion et de ses dé ci sions, qui
res tent une af faire d’hommes.

53

Ici en core nous ne de vons guère être sur pris par ce constat. En s’éle‐ 
vant dans les airs aux côtés de son mari, de son père, ou d’un ami très
proche, la femme du monde ne semble pas ex pri mer vé ri ta ble ment
une vo lon té spor tive. Le sport aé ro sta tique étu dié comme un com‐ 
por te ment mon dain ne dé fi nit pas en core une ex pres sion fé mi nine
ré flé chie. Il n’émane pas des femmes, mais de la so cié té di ri gée par
leurs maris.
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Fig. 10. Un dé jeu ner en plein ciel

(Com po si tion de René Le long pour la revue Fé mi na, 15 août 1909)

La pre mière com pé ti tion fé mi nine or ga ni sée en juin  1902, est ainsi
contrô lée et su per vi sée par des hommes. L’ar ticle 6 du rè gle ment de
cette coupe sti pule même qu’il n’est pas né ces saire que la concur‐ 
rente pi lote elle- même le bal lon : elle peut se faire ac com pa gner par
un pi lote quel conque (en ten dons un homme bre ve té) 59. Il faut néan‐ 
moins consi dé rer de ma nière plus nuan cée cette em prise mas cu line
et cet as su jet tis se ment des femmes au sta tut de pas sa gère en simple
re pré sen ta tion. D’abord, le sport aé ro sta tique per met aux femmes de
ren con trer d’autres pra ti quants, tant hommes que femmes, puis il
per met que se créent des liens d’une so cia bi li té qui n’est pas uni que‐ 
ment fé mi nine, ni fa mi liale. Il admet enfin la mixi té alors que celle- ci
est ha bi tuel le ment soi gneu se ment évi tée. Le Chal lenge des femmes
aé ro nautes est sans doute aussi le point de dé part d’un pro ces sus de
ré af fir ma tion des femmes comme aé ro nautes, même si les com men ‐
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taires des jour na listes tra duisent en core du ra ble ment la dif fi cul té à
prendre la juste me sure des am bi tions et des ca pa ci tés fé mi nines :

Tel est éga le ment le cas de la coupe des femmes aé ro nautes. Cette
coupe était re mise à l’aé ro naute du sexe ai mable qui avait fran chi la
plus grande dis tance me su rée, du point de dé part au point d’at ter ris ‐
se ment, sur un arc de grand cercle, au ni veau des mers. Voilà, certes,
une dé fi ni tion bien ardue pour une coupe fé mi nine 60.

Une fra gi li té sup po sée, une moindre fa ci li té à ap pré hen der les ques‐ 
tions scien ti fiques et tech niques liées au vol, la dif fi cul té à maî tri ser
le risque, consti tuent quelques- uns des sté réo types de genre vé hi cu‐ 
lés par la presse.

56

Pour tant, une dy na mique est à l’œuvre. Les femmes ne sont certes
pas en core pi lotes, mais tout au moins exercent- elles des droits  :
celui de s’ins crire en leur propre nom dans une com pé ti tion spor tive ;
de faire va li der leur per for mance ; celui de choi sir leur pi lote et leurs
aides.

57

Dans ce chal lenge où le but consiste à voler le plus loin et le plus
long temps pos sible, quinze par ti ci pantes s’ins crivent en 1902, parmi
les quelles M  Berthe de Nyse, Lina de Vita, de Longe, M  la du‐ 
chesse d’Uzès, et Mag de leine Sa valle (ga gnante grâce à un vol de
408 km). Au cune ne pi lote elle- même son aé ro stat 61.

58

lles mes

Une se conde édi tion a lieu en 1903, dans des termes et avec des ré‐ 
sul tats iden tiques si ce ne sont les per for mances ac com plies par la
ga gnante : Miss Moul ton (1 100 km en 11 heures – at ter ris sage aux en‐ 
vi rons de Bres lau, en Si lé sie) 62.

59

Ici en core, nous ne re trou vons que des femmes du monde, certes
cou ra geuses, mais dont le rôle se li mite tou jours à celui de simple
pas sa gère, l’aé ro stat res tant guidé par la main d’un homme. Il semble
pour tant qu’à par tir de cette époque, et en l’es pace de très peu de
temps, les femmes soient ame nées à af fir mer une cer taine au to no mie
en ma tière de vol. Com ment se ma ni feste cette évo lu tion ?

60

L’exa men at ten tif des comptes- rendus d’as cen sions ré gu liè re ment
pu bliés par la revue l’Aé ro phile entre 1901 et 1914 nous per met de cer‐ 
ner assez pré ci sé ment le pro fil de la pra tique aé ro sta tique spor tive
du rant cette pé riode. Les don nées ainsi four nies nous ap prennent
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tout d’abord que le vo lume des as cen sions aux quelles par ti cipent les
dames ne connaît pas une aug men ta tion ra di cale du rant cette pé‐ 
riode. D’une année sur l’autre, cette par ti ci pa tion os cille entre 12 % et
16 % et s’avère donc re la ti ve ment stable 63.

Ce pen dant, der rière cette ap pa rente sta bi li té, le ca rac tère des vols se
mo di fie pro fon dé ment. Et si les femmes se contentent de n’être que
les pas sa gères do ciles d’équi pages conduits par les hommes, en re‐ 
vanche, dès 1906 et sur tout après 1909, elles s’éman cipent de ce rôle
pour af fir mer d’in con tes tables qua li tés de pi lote. Ces femmes s’at tri‐ 
buent éga le ment un cer tain pou voir dans la vie aé ro nau tique spor‐ 
tive, par leurs com pé tences, bien sûr, mais aussi en se re grou pant et
en s’ap pro priant l’idée d’as so cia tion spor tive.

62

Quelques étapes im por tantes marquent cette pro gres sion :63

– Le 6 mai 1906, M  Émile Car ton, épouse d’un construc teur aé ro‐ 
nau tique membre de l’Aéro- club de France, est la pre mière femme de
la gé né ra tion spor tive à s’éle ver seule dans les airs.

me

– En août  1906, Marie Sur couf, épouse d’un in gé nieur aé ro nau tique
membre de l’Aéro- club de France, s’élève dans les airs, pi lo tant le pre‐ 
mier équi page en tiè re ment fé mi nin.

– Ces deux évé ne ments sont de toute évi dence à mettre en rap port
avec la créa tion au même mo ment d’un Co mi té des dames au sein
d’une so cié té spor tive très proche de l’Aéro- club de France  :
l’Aéronautique- club de France.

– À la tête de ce Co mi té, nous re trou vons Marie Sur couf qui, dès
1909, fonde La Stel la, pre mier aéro- club spor tif fé mi nin 64.

Avant de re ve nir plus en dé tail sur cette in no va tion im por tante, ob‐ 
ser vons qu’à par tir de cette époque les chan ge ments semblent s’am‐ 
pli fier, et s’ac cé lé rer :

64

– Dès 1909, donc, la part des vols ex clu si ve ment fé mi nins aug mente.
De fait, la qua li fi ca tion des femmes dans l’exer cice de l’aé ro sta tion
de vient tan gible  : le 17  juin  1909, Marie Sur couf ob tient le pre mier
bre vet de pi lote spor tif qui soit dé cer né à une femme.

– En août 1910, M  Tis sot et M  Ai rault voient éga le ment leurs com‐ 
pé tences ho mo lo guées. Toutes deux ont sa tis fait aux exi gences d’un
bre vet ini tia le ment conçu pour et par les hommes de l’Aéro- club de

lle me
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France : dix as cen sions, dont deux seules à bord, et une exé cu tée de
nuit.

– À par tir de 1912, La Stel la est re con nue apte à dé li vrer ses propres
bre vets aux normes de la Fé dé ra tion aé ro nau tique in ter na tio nale
(FAI), créée en 1905 65. D’autre part, les femmes aé ro nautes et tout
par ti cu liè re ment les « Stel liennes » par ti cipent à un nombre crois sant
de com pé ti tions, quand elles ne créent pas elles- mêmes leurs
propres coupes.

Le rè gle ment qui ac com pagne l’or ga ni sa tion de ces ma ni fes ta tions ne
laisse sub sis ter que peu de doutes en ce qui concerne les chan ge‐ 
ments qui se sont opé rés dans les men ta li tés :

65

– En avril  1912, il est ques tion d’un prix ré com pen sant la dame qui,
dans son aé ro stat, aura en le vé le plus de néo phytes mas cu lins dans
l’année !

– En juin  1913, quatre com pé ti tions ex clu si ve ment ré ser vées aux
dames voient le jour. Toutes ont en com mun un ar ticle de leur rè gle‐ 
ment qui en dit long : « Aucun pi lote mas cu lin ne devra se trou ver à
bord 66. »

Ces trop ra pides in di ca tions montrent de toute évi dence qu’un écart
im por tant s’est creu sé entre le mo dèle de la pas sa gère do cile des pre‐ 
miers chal lenges fé mi nins, en 1902, et celui de la pi lote spor tive, com‐ 
pé tente, bre ve tée, seul maître à bord de son aé ro stat, à la veille de la
Pre mière Guerre mon diale.

66

Or, si nous pres sen tons bien en par cou rant les re pères qui ja lonnent
cette pro gres sion l’im por tance du rôle joué par l’aéro- club fé mi nin La
Stel la à par tir de 1909, en core faut- il se pen cher plus pré ci sé ment sur
le nou veau vi sage as so cia tif que prend dès lors la pra tique fé mi nine
de l’aé ro sta tion afin de dé ter mi ner les en jeux qu’une telle or ga ni sa‐ 
tion sous- tend.

67

Quelle place oc cupe la créa tion de ce club dans la vie aé ro nau tique
spor tive ? Com ment est- elle ac cueillie ? Quel est le pu blic de La Stel‐ 
la  ? Et, en dé fi ni tive, au tour de quels dis cours s’or ga nisent les pra‐ 
tiques aé ro sta tiques de ses membres ?
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6. La Stel la (1909-1914), pre mier
aéro- club fé mi nin de l’his toire
Dans une lettre adres sée à toutes les Stel liennes, en mars 1909, le Co‐ 
mi té de di rec tion du club se fé li cite de l’ac cueil ré ser vé par la presse
du monde en tier à l’ap pa ri tion de l’aéro- club fé mi nin qui, pour re‐ 
prendre les mots de la pré si dente, Marie Sur couf (épouse d’Édouard
Sur couf, aé ro naute, in gé nieur et in dus triel fran çais, membre de
l’Aéro- club de France), comble une la cune :

69

Pour consti tuer une puis sance, les femmes aé ro nautes d’hier et d’au ‐
jourd’hui […] ont le de voir de se concer ter et de faire grande et puis ‐
sante l’œuvre de pro pa gande qui tou jours est dé vo lue à la femme 67.

Le dis cours, em preint d’une plai sante mo der ni té, sé duit les jour na‐ 
listes, à tel point que dans le jour nal l’Aéro, le thème est re pris puis
am pli fié. Nous y pou vons lire que  : «  Le triomphe de la lo co mo tion
aé rienne sera l’œuvre de la femme… et certes prin ci pa le ment de La
Stel la, club fé mi nin plus actif que bien des clubs mas cu lins 68 ». Il est
vrai que ce club très dis tin gué fait preuve d’un dy na misme convain‐ 
cant : alors que 19 so cié taires ré so lues se sont ras sem blées lors de sa
créa tion, le 10 fé vrier 1909, le club peut s’en or gueillir de 122 membres
après une année d’exis tence. Il fête sa 200  adhé sion en avril 1912 69.

70

e

D’em blée, les Stel liennes ont choi si des par rains parmi les per son‐ 
nages les plus en vue et les plus puis sants de l’époque : Louis Bar thou,
alors mi nistre des Tra vaux pu blics, par tage d’abord la pré si dence
d’hon neur avec le mé cène Henry Deutsch de la Meurthe, puis à par tir
de no vembre 1909 avec la prin cesse de Po li gnac.

71

C’est dire dans quelles sphères so ciales évo lue une as so cia tion qui
compte dans ses rangs les plus grands noms de l’aris to cra tie, de la
haute bour geoi sie, et dont les membres payent en moyenne une co ti‐ 
sa tion an nuelle de 100 francs, as sor tie d’un droit d’en trée de 25 francs
aux quels s’ajoutent bien évi dem ment les frais éle vés d’as cen sion. 70

Du reste, à l’ins tar de l’Aéro- club de France au quel La Stel la est af fi‐ 
liée : les femmes dé si reuses de par ti ci per à la vie du club aé ro sta tique
sont sou mises à une stricte sé lec tion. Il faut en effet pou voir être re‐
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com man dée par trois mar raines, déjà membres du club de puis un
cer tain temps 71.

Nous per ce vons bien dans les re la tions cor diales qu’en tre tient La
Stel la avec son alter ego mas cu lin, l’Aéro- club de France, dont cer‐ 
tains membres siègent en place d’hon neur chez les femmes 72, que
l’or ga ni sa tion d’un club aé ro sta tique de dames n’est pas l’ex pres sion
même d’un fé mi nisme re ven di ca teur.

73

La Stel la ap pa raît avant tout comme un cercle mon dain qui, ré ser vé
aux femmes, n’en ac cueille pas moins, sous cer taines condi tions, les
bonnes vo lon tés mas cu lines de l’élite aé ro nau tique. Pour tant, à tra‐ 
vers ces rap ports en ap pa rence se reins, les femmes aé ro nautes af‐ 
firment déjà une forme de pou voir : « La Stel la, écrit M  Sur couf, est
un club fé mi nin [qui] per met aux pères, maris, fils, ou frères de ses
adhé rentes de les ac com pa gner dans leurs voyages aé riens 73 ». Entre
«  per mis sion  » et «  au to ri sa tion  » le che min est étroit, et la pré si‐ 
dente de La Stel la joue ha bi le ment sur cette fra gile fron tière pour
mieux in sis ter sur l’in no va tion que re pré sente, dans le contexte des
mœurs de l’époque, cette au to no mie en marche, ou plu tôt « en vol » :
cette fois- ci, enfin, les femmes peuvent mon trer leurs ap ti tudes à di‐ 
ri ger non seule ment leur vol, mais éga le ment celui de leur conjoint ;
et qui plus est dans le cadre d’une or ga ni sa tion qu’elles su per visent et
dont elles as sument seules les charges et les res pon sa bi li tés.

74

me

Une telle éman ci pa tion n’est- elle pas de na ture à sus ci ter quelques
ré ti cences au sein même du monde aé ro nau tique, bas tion d’un mas‐ 
cu li nisme non dis si mu lé ? En fait, tout est af faire ici de sub ti li té. Le
dis cours des hommes, et avec lui, celui de la presse spé cia li sée,
montre que la femme aé ro naute est per çue comme une ex cep tion.
Elle est tou jours pré sen tée comme une femme jeune, qui allie de
rares qua li tés d’au dace, d’éner gie et d’en du rance à celles plus clas‐ 
siques de charme, de poé sie et de ten dresse, tra di tion nel le ment dé‐ 
vo lues à l’épouse, la mère ou la fille. Usant de tact et sans doute sou‐ 
cieuses de ne pas re mettre en ques tion une forme d’au to no mie et de
li ber té, les spor tives de l’air em ploie ront un dis cours qui abonde dans
ce sens et qui se veut ras su rant. Comme le sou tient M  Sur couf :

75

me

La femme comme l’homme a le de voir d’être spor tive, si elle doit faire
une sé lec tion dans les sports si nom breux au jourd’hui pra ti qués, l’aé ‐
ro sta tion est cer tai ne ment celui qu’elle dé si gne ra tout d’abord. Il est
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Fig. 11. Por traits de femmes aé ro nautes : « Deux in tré pides sports wo man »

(D’après l’Aé ro phile, n° 1, jan vier 1907)

sans contre dit celui dont l’im pré vu, la poé sie et la sé cu ri té le dé si ‐
gnent à ses suf frages 74.

En ten dons  : il est celui qui per met tra à la femme de res ter femme
sans in quié ter outre me sure la gent mas cu line 75.

76
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Fig. 12. Por trait de M  Sur couf, pré si dente de La Stel la

(Carte pos tale, vers 1910. Coll. au teur)

me
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Fig. 13. La fête aé ro nau tique des « Bal lons fleu ris » or ga ni sée par La Stel la

(1909)

Le bal lon « Les Bleuets » : pi lote M  Sur couf, pas sa gères M  Ai rault et Tis sot.

(Coll. au teur)

me mes
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Fig. 14. La fête aé ro nau tique des « Bal lons fleu ris » or ga ni sée par La Stel la

(1909)

Le dé part du bal lon « Les Roses ».

(Coll. au teur)

Autre sujet qui au rait pu don ner ma tière à débat : la tenue ves ti men‐ 
taire des aé ro nautes spor tives ne s’avère pas en dé fi ni tive ré vo lu tion‐ 
naire. Contrai re ment à celle des der nières pro fes sion nelles de l’air
qui, dans les an nées 1890, avaient adop té des en sembles proches du
maillot de corps  ; contrai re ment aux pre mières avia trices qui, telle
Thé rèse Pel tier (née Marie- Thérèse Ju liette Co chet), vont faire scan‐ 
dale en 1908 en aban don nant le cor set : la pi lote d’aé ro stat, femme du
monde, conserve une sil houette dé cente, c’est- à-dire en gon cée dans
des règles strictes d’élé gance et de re pré sen ta tion.

77

Le fait peut pa raître sur pre nant si nous te nons compte des conseils
que donne, déjà en 1905, à ses ho mo logues fé mi nines, un aé ro naute

78
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convain cu, le comte Henry de la Vaulx, membre très in fluent de
l’Aéro- club de France :

Des vê te ments amples lais sant toute li ber té des mou ve ments et suf ‐
fi sam ment chauds sans excès sont les plus pra tiques […]. Pour les
dames, le cos tume le plus pra tique est la jupe courte (jupe de bi cy ‐
clette) avec le cha peau mou et des voiles larges et épais sem blables à
ceux des femmes al pi nistes 76.

Mais le code de l’élé gance prime. Il est vrai qu’au- delà de l’as pect pu‐ 
re ment spor tif, les Stel liennes, qui ont af fir mé leur iden ti té col lec tive
à tra vers un hymne et un em blème – une étoile d’or à cinq branches
–, aiment à pa raître. Elles se ras semblent fré quem ment lors des ma‐ 
ni fes ta tions dont le ca rac tère mon dain per met aux membres du club
et à leurs in vi tés de se ren con trer entre gens de la haute so cié té.

79

Et l’étude at ten tive de ces ré cep tions, thés dan sants, confé rences,
concerts, montre que si les femmes aé ro nautes savent gérer leur as‐ 
so cia tion de ma nière ef fi cace sur le plan aé ro nau tique et spor tif  :
elles n’en sont pas moins at ta chées à une cer taine image de femme
du monde ; à un code so cial d’élite.

80

Il y a là de toute évi dence à tra vers l’usage du bal lon et plus lar ge ment
de la vie de club un souci per ma nent d’in té gra tion de la femme de
sport, femme mon daine, à son uni vers na tu rel : un monde de nan tis,
avide de nou veau té et de dis tinc tion, pro té gé, et dont l’accès est en
dé fi ni tive in ter dit à un fé mi nisme aé ro sta tique po pu laire 77.

81

Il reste qu’au sein même de cet entre- soi pri vi lé gié, les femmes aé ro‐ 
nautes ne se lassent pas d’exer cer un cer tain pou voir, gri sées par
l’idée même que dans la na celle et face à la pra tique du vol, leurs
com pé tences valent bien celles des hommes. Ces femmes prennent
éga le ment de plus en plus conscience du rôle im por tant qu’elles as‐ 
sument dans les bou le ver se ments que s’ap prêtent à oc ca sion ner sous
peu les ap pli ca tions de la na vi ga tion aé rienne. Leurs as pi ra tions spor‐ 
tives té moignent d’une re cherche évi dente de li ber té ou tout au
moins de mieux- être. Pour M  Ai rault, porte- parole du club :

82

me

Stel la, école d’éner gie, de poé sie, de dou ceur […] est un mou ve ment
de fé mi nisme bien com pris. […] Tout le sport aé rien est une at ti rance
parce qu’il aide à dé ve lop per les belles qua li tés d’ini tia tive, de puis ‐
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sante vo lon té et de mé pris du dan ger, de ve nues in dis pen sables aux
as pi ra tions fé mi nines ac tuelles 78.

Certes, à l’image du dis cours et de l’at ti tude adop tée par les Stel‐ 
liennes, l’or ga ni sa tion des com pé ti tions laisse ha bi le ment co ha bi ter
dy na misme et poé sie, ri gueur du vol et fé mi ni té éter nelle. Il suf fit
d’évo quer le nom des aé ro stats en ga gés du rant la fête an nuelle de La
Stel la, in ti tu lée «  Fête des Bal lons fleu ris  », le 30  juin  1910 – Les
Œillets, Les Roses, Les Tu lipes, Les Pa vots, Les Chry san thèmes, Les
Iris, Les Bleuets – pour ap pré cier la sub ti li té avec la quelle les femmes
jouent avec les codes de la fé mi ni té at ten due, et dressent soi gneu se‐ 
ment, face à l’image d’une pi lote aguer rie, le ta bleau es thé ti sé, tou‐ 
jours tou chant de fé mi ni té, d’une tendre épouse ou douce mère.

83

Tou te fois, le suc cès donne des ailes. Et si les jour na listes hommes ne
per sistent à voir dans ces ras sem ble ments spor tifs qu’un en chan te‐ 
ment de toi lettes ex quises 79, nul doute que les Stel liennes se
montrent en fin de compte de plus en plus té mé raires dans leurs dis‐ 
cours.

84

Après une sai son par ti cu liè re ment sa tis fai sante, M  Du change, nou‐ 
velle se cré taire gé né rale du club, en 1912, dresse un bilan des ac ti vi‐ 
tés :

85 me

65 as cen sions en sphé rique, 14 as cen sions en di ri geables, 10 vols en
aé ro plane. Au jourd’hui, nous voyons une femme re gar dée comme
très ori gi nale, la femme pi lote, qui re flète ce pen dant bien le sens de
notre époque de har diesse, d’élé va tion et de fer me té. Elle est la
femme mo derne dans la vé ri té du mot, car elle s’as so cie aux belles
idées, elle ne s’ef fraye pas de la lutte et sa ré serve d’éner gie la rend
cer taine de ne pas chan ce ler, ni man quer de souffle. Que ce soit en
sciences ou en art, nous la trou vons en bonne place. À ces qua li tés
uni ver selles, il man quait celle de la vo lon té, vous l’avez créée, mes ‐
dames les aé ro nautes, pi lotes, sui vant l’élan donné par notre pré si ‐
dente Ma dame Sur couf 80.

Pour la pre mière fois, sous l’im pul sion don née au mou ve ment fé mi nin
et de vant sa ré cep tion plu tôt fa vo rable dans l’opi nion pu blique, ces
dames n’hé sitent plus à fran chir le pas en af fi chant leurs am bi tions.
Le 17 dé cembre 1912, au Pa lais d’Orsay, lors du grand ban quet an nuel
de La Stel la, Marie Sur couf plaide ou ver te ment la cause des femmes
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au près de la par tie mas cu line de son au di toire, re dou blant de di plo‐ 
ma tie dans l’in tro duc tion de son dis cours : « la femme de sport n’ef‐ 
face pas, croyez- le bien, les sen ti ments de la femme tout sim ple ment
[…] ». Mais, elle pour suit, plus of fen sive :

L’em pire des airs ap par tient à tous, et qui ose rait contes ter que la
femme n’a pas droit à la conquête des étoiles ? Ce que l’homme par ‐
vient à ac qué rir par sa force mus cu laire, par son en du rance phy ‐
sique, la femme le conquiert aussi par sa vo lon té, sa té na ci té, son
cou rage 81.

Le pro pos, jouant ha bi le ment sur les sté réo types de genre pour im‐ 
po ser l’image d’une fé mi ni té de lutte et d’en du rance, est ferme et osé
dans le contexte de la Belle Époque. Il tra duit in con tes ta ble ment la
force de ces femmes té mé raires qui, pour n’en être pas moins mon‐ 
daines, af firment leur vo lon té, leurs as pi ra tions à par ti ci per par le
biais de la conquête de l’air et des pra tiques spor tives qui s’y rat‐ 
tachent, à une re con si dé ra tion ra di cale de leur sta tut de femme.
N’est- il pas si gni fi ca tif de consta ter que c’est pré ci sé ment à par tir de
1912 que les femmes aé ro nautes prennent en main leur des tin de
spor tive pour éli mi ner dé fi ni ti ve ment – en tout cas dans les rè gle‐ 
ments de leurs coupes – les pré sences mas cu lines ?

87

La Stel la n’a pas sur vé cu long temps aux grands bou le ver se ments du
pre mier conflit mon dial. Mais pour être juste, l’aé ro sta tion dans son
en semble n’est pas sor tie in demne de la guerre. Dé trô né par l’avion,
dont la vul ga ri sa tion a été ful gu rante, le sphé rique semble pro gres si‐ 
ve ment s’ef fa cer et dis pa raître de la scène spor tive dans an nées 1920-
1930. L’aé ro sta tion ne res sur git dans sa forme com pé ti tive qu’à par tir
des an nées  1960, en dé ve lop pant une pra tique spor tive nou velle qui
mo bi lise es sen tiel le ment l’air chaud des mont gol fières. Cette ré sur‐ 
gence spor tive de l’aé ro sta tion per met aux femmes de ré in ves tir une
nou velle fois le cadre aé ro sta tique au cœur d’une ac ti vi té fé dé rale,
tou ris tique ou pro fes sion nelle.

88

Conclu sion
Au mo ment de clore cette étude, plu sieurs points mé ritent d’être
sou li gnés. Le pre mier a trait au lan gage spec ta cu laire et «  per for‐ 
meur » dans le quel s’épa nouit le cou rage des femmes aé ro nautes au
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XIX  siècle. La sen si bi li té à l’égard des ex ploits fé mi nins et, si mul ta né‐ 
ment, l’essor de l’aé ro sta tion fé mi nine ré sultent bien d’une trans la tion
des en jeux aé ro nau tiques, de l’ex pé rience ori gi nelle vers le spec tacle
et la per for mance au prisme du risque : du théâtre de la phy sique vers
le théâtre de la foire. Alors que le XVIII  siècle avait va lo ri sé une forme
de cu rio si té «  éclai rée  », at ta chée à l’in ven tion et l’ex pé ri men ta tion
des ma chines vo lantes, apa nage des cercles éli tistes et mas cu lins du
sa voir, le goût du pu blic pour le spec tacle stu pé fiant des en vols en
bal lon a fa vo ri sé l’éclo sion du sen sa tion na lisme aé ro sta tique et gé né‐ 
ré par glis se ment de nou velles at tentes en ma tière d’émo tions dont
ont su s’em pa rer les femmes. Ces épouses d’aé ro nautes, de ve nues
« femmes aé ro nautes », d’ori gine mo deste, ont ainsi sa tis fait ces at‐ 
tentes, tout au long du pre mier XIX   siècle, dé ve lop pant, sou vent au
mé pris de dan gers consi dé rables et au risque de leurs propres vies,
une iden ti té pro fes sion nelle fé mi nine forte au sein d’un mar ché des
ex ploits aé ro sta tiques en ex pan sion (as cen sions illu mi nées, sauts en
pa ra chute, acro ba ties et as cen sions équestres). Le centre de gra vi té
des at tentes aé ro nau tiques s’est en suite pro gres si ve ment dé pla cé du
spec tacle vers la va lo ri sa tion de nou velles formes d’usages sa vants et
ra tion nels du vol hu main. À par tir du Se cond Em pire et plus sû re ment
au mo ment de la guerre de 1870, les femmes qui me naient une car‐ 
rière aé ro sta tique se sont heur tées à de très fortes dy na miques de
re mas cu li ni sa tion du champ aé ro nau tique, liées à la conjonc tion de
deux phé no mènes. D’une part, le pro grès aé ro nau tique dy na mi sé par
les res sorts de la guerre, l’idéo lo gie pa trio tique et les né ces si tés d’un
re tour au « vol utile » se sont ré in car nés dans des ré seaux aé ro sta‐ 
tiques sa vants re po sant sur une so cia bi li té ex clu si ve ment mas cu line
(les « so cié tés aé ro sta tiques »). D’autre part, les pra tiques d’agré ment
et les pers pec tives tou ris tiques du vol en bal lon, do mi nées par la fi‐ 
gure de l’ama teur éclai ré, ont contri bué à dis qua li fier l’ac ti vi té pro fes‐ 
sion nelle et « fo raine » des femmes de l’air, jugée vul gaire, avant que
les élites, pas sion nées par l’essor des nou velles tech no lo gies et la
spor ti vi sa tion du vol hu main ne ré in ventent, pour elles- mêmes, au
sein d’un entre- soi ri gide, de nou veaux rap ports aé ro nau tiques dans
l’ordre du genre.

e

e
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Au tour nant des XIX  et XX  siècles, les femmes is sues des classes do‐ 
mi nantes ont pu ac cé der à une pra tique aé ro nau tique et spor tive co‐ 
di fiée en vi sa gée comme pra tique de classe. Elles ont dé ve lop pé un
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NOTES

1  Ce tra vail d’his toire s’ins crit plus pré ci sé ment dans la conti nui té des tra‐ 
vaux que nous condui sons de puis plu sieurs an nées au tour des femmes aé‐ 
ro nautes et de la construc tion des fé mi ni tés et des mas cu li ni tés dans le
cadre de la conquête de l’air entre la fin du XVIII  siècle et le pre mier conflit
mon dial. Il re prend pour par tie cer tains ré sul tats de tra vaux plus an ciens,
mis en pers pec tive et ré ac tua li sés dans le cadre de la pré sente étude.

2  Bal lon à gaz em ployé pour la com pé ti tion ou le tou risme.

3  «  Sur les hau teurs  », Lus tige Blätter, Ber lin, oc tobre 1908, re pris dans
GRAND- CARTERET John, DEL TEIL Léo, La conquête de l’air vue par l’image (1495-
1909)  : as cen sions cé lèbres, in ven tions et pro jets, por traits, pièces sa ti riques,
ca ri ca tures, chan sons et mu sique, cu rio si tés di verses, Paris, 1909.

sport aé ro sta tique dis tinc tif au tra vers du quel elles ont su s’at tri buer
un cer tain pou voir sans pour au tant heur ter les men ta li tés mas cu‐ 
lines. Et nous se rions ten tés de dire, à tra vers l’exemple de l’aé ro sta‐ 
tion, qu’il y a coïn ci dence, du rant la Belle Époque, entre la dé li mi ta‐ 
tion spor tive d’une so cia bi li té ex clu sive et l’ex pres sion d’une iden ti té
fé mi nine mo derne, ou verte sur les pra tiques de per for mances spor‐ 
tives et tech niques. Il pour rait pa raître vain d’as so cier à tra vers plus
d’un siècle de dis tance le suc cès des « filles de l’air », aux vic toires des
aé ro nautes spor tives, tant il est vrai que l’ori gine so ciale de ces
femmes semble s’op po ser. Re mar quons tou te fois que si les hommes,
et par ti cu liè re ment les chro ni queurs mas cu lins, semblent avoir ren‐ 
voyé dos à dos pro fes sion nelles de l’air du XIX   siècle et spor tives
mon daines du XX  siècle (lors qu’ils ne tai saient pas l’ac ti vi té des pre‐ 
mières), les femmes aé ro nautes de la Belle Époque ont quant à elles
fait très sou vent ré fé rence aux ex ploits de leurs illustres pré dé ces‐ 
seuses, comme mo dèles de cou rage et d’éner gie, se sen tant en dé fi ni‐ 
tive assez proches de ces pion nières. Au fil des dé cen nies, les femmes
ont in ves ti la pra tique du vol hu main, tan tôt en pro fes sion nelles
aguer ries, tan tôt en ama trices dis tin guées, mais au- delà des cli vages
cultu rels et so ciaux qui ont mar qué ces dif fé rences, l’ap pro pria tion
du vol au fé mi nin entre conquête et trans gres sions ren voie plus lar‐ 
ge ment à un idéal de li ber té, comme l’ex pres sion as su mée d’une di‐ 
gni té dans la quête d’une na celle à soi.
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4  Voir par exemple «  Le car net du sports man  », La Vie au Grand Air,
coll. 1900-1914 ou les « Por traits d’aé ro nautes », l’Aé ro phile, coll. 1898-1914.

5  ORY Pas cal, La Lé gende des airs. Images et ob jets de l’avia tion, Paris, Hoe‐ 
beke, 1991.

6  RO BÈNE Luc, L’Homme à la conquête de l’air. Des aris to crates éclai rés aux
spor tifs bour geois, Paris, L’Har mat tan, 2  t., 1998  ; RO BÈNE Luc, BODIN Do mi‐ 
nique, HÉAS Sté phane, « Pau et l’in ven tion de l’avia tion spor tive (1908-1910).
Des en jeux tech no lo giques aux plai sirs mon dains  : nais sance d’un loi sir et
nou veaux pou voirs du corps », STAPS, n° 87, 2010, pp. 13-31.

7  LIN DER Max, «  Max pra tique tous les sports  » (court mé trage), Pathé
frères, France, 1913.

8  La Vie au Grand Air, 1910, n° 637, cou ver ture.

9  Ces dé no mi na tions sont celles em ployées par les aé ro nautes elles- 
mêmes ou celles qui leur ont été at tri buées par les té moins de leurs ex ploits
au XIX  siècle. RO BÈNE Luc, BODIN Do mi nique, « Bor deaux et les “filles de l’air”.
Femmes aé ro nautes en Aqui taine au XIX   siècle », Revue his to rique de Bor‐ 
deaux et du dé par te ment de la Gi ronde, n° 15, 2009, pp. 181-198.

10  Voir no tam ment la série « Les femmes et le bal lon libre », pu bliée par La
Vie au Grand Air en 1903.

11  RO BÈNE Luc, «  Le mou ve ment aé ro nau tique et spor tif fé mi nin à la Belle
Époque. L’exemple de la Stel la, 1909-1914) » in LE BECQUE Pierre- Alban, Sports,
édu ca tion phy sique et mou ve ments af fi ni taires au XX   siècle. Va leurs af fi ni‐ 
taires et so cia bi li tés, t. 1, L’Har mat tan, Paris, 2004, pp. 219-233.

12  Ex pres sion em ployée par la revue La Vie au grand Air, en 1905, pour
iden ti fier les femmes aé ro nautes. La Vie au Grand Air, 1905, n° 331, p. 27.

13  En par ti cu lier au sein des so cié tés d’en cou ra ge ment re grou pées au tour
des pro grès liés à l’éle vage, et aux pers pec tives d’ex cel lence at ta chées à la
vi tesse, aux tech niques de la mo bi li té et à la conquête du monde, de puis le
Jockey- Club (1834), jusqu’à l’Aéro- Club de France (1898), en pas sant par le
Touring- Club de France (1893) et l’Automobile- Club de France (1895), ainsi
que leurs dé cli nai sons lo cales (par exemple à Bor deaux : Au to mo bile Bor de‐ 
lais, Aéro- club Bor de lais, Aéro- Club du Sud- Ouest, etc.). Au tant de cercles
au cœur des quels cir culent les mêmes élites, mas cu lines, bien nées. Voir  :
RO BÈNE Luc, L’Homme à la conquête de l’air, op. cit., t. 2. « L’aven ture aé ro nau‐ 
tique et spor tive  », 1998  ; BRA VARD Alice, «  Le cercle aris to cra tique dans la
France bour geoise. 1890-1939  », His toire, éco no mie & so cié té, n°  1, 2011,
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pp. 85-99 ; AGUL HON Mau rice, Le Cercle dans la France bour geoise (1810-1848).
Étude d’une mu ta tion de so cia bi li té, A. Colin, Paris, 1977.

14  Nous em ployons ce terme au sens que lui a donné Ju liette RENNES dans
son ou vrage, Femmes en mé tiers d’hommes. Cartes pos tales. 1890-1930, Saint- 
Pourçain-sur-Sioule, Édi tions Bleu au tour, 2013, et plus lar ge ment au sens
que lui avaient confé ré Mi chelle ZANCARINI- FOURNEL et Ju liette RENNES au cœur
du sé mi naire «  La fé mi ni sa tion des pro fes sions et des mé tiers. XIX -
XXI  siècles. Images, ar chives, textes », EHESS, 2011-2012.

15  VE BLEN Thor stein, Théo rie de la classe de loi sir (1899), Gal li mard, Paris,
1978.

16  Nous nous ré fé rons ici au genre en ten du comme la construc tion so ciale
des dif fé rences sexuelles  : MC PHER SON Ka the ryn, MOR GAN Ce ci lia, FO RES TELL

Nancy, Gen de red past, His to ri cal Es says in Fe mi ni ni ty and Mas cu li ni ty in
Ca na da, To ron to, Ox ford Uni ver si ty Press, 1999. Le genre en tant que rap‐
port so cial construit sur la dif fé rence est in trin sè que ment un rap port de
pou voir qui peut être dé cli né ana ly ti que ment en termes de normes, de clas‐ 
se ment ou de hié rar chie : DEL PHY Chris tine, L’En ne mi prin ci pal, t. 1 « Éco no‐ 
mie po li tique du pa triar cat », Paris, Syl lepse, 1998. Cette dé fi ni tion a étayé
les chan tiers de re cherche que nous avons dé ve lop pés dans le cadre de
l’ANR Pras- Gevu, consa crée aux rap ports des femmes et des hommes à
l’édu ca tion cor po relle, aux sports et plus lar ge ment aux pa ra digmes de la
per for mance. Voir : TER RET Thier ry, RO BÈNE Luc et al., Sport, genre et vul né ra‐ 
bi li té au XX  siècle, Presses uni ver si taires de Rennes, Rennes, 2012.

17  PER ROT Mi chelle, Les Femmes ou les si lences de l’his toire, Paris, Flam ma‐ 
rion, 1998.

18  Il s’agit bien évi dem ment d’une ré fé rence au livre de WOOLF Vir gi nia, Une
chambre à soi, Paris, 10-18, UGE, 2001 (éd. ori gi nale 1929).

19  Le Mé mo rial Bor de lais, 9 fé vrier 1818.

20  RO BÈNE Luc, L’Homme à la conquête de l’air, t.  1, «  Le règne des aé ro‐ 
nautes », Paris, L’Har mat tan, 1998.

21  VER DIÉ An toine (dit Meste), «  Anec dote d’un Gas con, lors de la on zième
as cen sion à Bor deaux de M  Gar ne rin, en pa ra chute  », E. Mons Ty po gr.,
Bor deaux, 1818  ; BER NA DAU Pierre, « Les ta blettes de l’es cou teur bor de lais »,
Bi blio thèque de Bor deaux, Ms 713  ; SAINT- RIEUL DU POUY, Jean, «  L’été à Bor‐ 
deaux », Bor deaux, Féret fils, 1850.

22  RO BÈNE Luc, BODIN Do mi nique, « Bor deaux et les “filles de l’air”… », op. cit.
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23  Le pre mier vol hu main est réa li sé à Paris, le 21 no vembre 1783, par F. Pi‐ 
lâtre de Ro zier et le mar quis d’Ar landes.

24  Une es tampe sous- titrée «  Nymphe aé ro sta tique sor tant de fi gu rer à
l’Opéra » montre la ca ri ca ture d’une élé gante vêtue de bal lons au près d’un
âne braillant. Il s’agit selon toute vra sem blance de M  Thible, can ta trice,
ainsi tour née en ri di cule pour avoir osé s’éle ver vers les cieux en chan tant
des airs d’opéra afin d’ex pri mer sa joie et son émo tion. Musée du Louvre,
coll. Roth schild, 24 381-L.R.

25  La co mé dienne Cé les tine Henri, à Paris, com pagne aé ro nau tique de A.-J.
Gar ne rin (1798)  ; M  Nancy, ar tiste à l’opéra de Bor deaux et pre mière
femme pa ra chu tiste bor de laise, dont la car rière est lit té ra le ment lan cée
« dans les airs » sur l’idée du di rec teur de l’opéra, le sieur Bo jo lay (1818), etc.
Voir RO BÈNE Luc, BODIN Do mi nique, « Bor deaux et les “filles de l’air”… », op. cit.

26  Un grand nombre de ces poèmes est ras sem blé dans  : DUPUIS- DELCOURT

Jean- François, Nou veau ma nuel com plet d’aé ro sta tion, Paris, En cy clo pé die
Roret, 1850, cha pitre 14. Ci tons pour exemple cet im promp tu sur les globes
(at tri bué à M. Lher mitte de Braillanne, 1783) : « Tout globe tend à s’éle ver /
Té moins ceux qu’on voit à Cy thère / À ceux de Mont gol fier com bien je les
pré fère / C’est par eux qu’on peut se trou ver / Dans les cieux sans quit ter la
terre  »  ; ou bien en core cet ex trait tiré de l’œuvre du chan son nier
Clairambault- Maurepas (1783) : « Pour moi, si je voyage / Je veux pour mon
bal lon / N’avoir que ma chère Lison / De dans son joli globe / J’in tro dui rai
mon gaz […] »

27  RO BÈNE Luc, BODIN Do mi nique, HÉAS Sté phane, « Per for mances spec ta cu‐ 
laires et vio lences ur baines en France à la fin du XVIII  siècle : l’exemple des
pre mières as cen sions aé ro sta tiques  », Revue Ju ri dique et éco no mique du
sport, n° 75, 2005, pp. 131-139.

28  « Lettres de Gar ne rin, an non çant qu’il s’était pour vu au près des au to ri tés
su pé rieures, contre la dé fense qui lui a été faite d’exé cu ter son pro jet d’as‐ 
cen sion avec une per sonne de sexe dif fé rent », Le Mo ni teur uni ver sel, 12 flo‐ 
réal, An VI (1  mai 1798).

29  L’Ami des lois, 12 flo réal an VI (1  mai 1798).

30  Le Mo ni teur uni ver sel, 13 flo réal an VI (2 mai 1798).

31  GAR NE RIN André- Jacques, « Parc de Mous seaux. Voyage aé rien du ci toyen
Gar ne rin avec une jeune per sonne », copie d’une lettre adres sée à plu sieurs
jour na listes par le ci toyen Gar ne rin, Parc des Mous seaux, 28 flo réal an VI (17
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mai 1798), Imp. du Cercle So cial, 25 prai rial an VI (13 juin 1798). Voir éga le‐ 
ment : Le Mo ni teur uni ver sel, 27 prai rial An VI (15 juin 1798).

32  GAR NE RIN André- Jacques, «  Rap port fait par le ci toyen Gar ne rin de son
voyage aé rien », Paris, Imp. du Cercle So cial, An VI (1798).

33  The Times, 20 juillet 1802, Baden- Powell Col lec tion, Na tio nal Ae ros pace
Li bra ry, GB 398 bad/8.

34  Nous pos sé dons des ren sei gne ments très pré cis sur les as cen sions exé‐ 
cu tées à Bor deaux entre 1806 et 1809 grâce aux té moi gnages de l’avo cat
bor de lais Pierre BER NA DAU, Ta blettes, op. cit.

35  Jean- Pierre BLAN CHARD (1753-1809) est le pre mier aé ro naute à avoir tra‐ 
ver sé la Manche par la voie des airs en 1785.

36  Voir no tam ment : DUPUIS- DELCOURT Jean- François, Nou veau ma nuel com‐ 
plet d’aé ro sta tion, op. cit. ; Ano nyme, No tice sur l’art aé ro sta tique par un aé‐ 
ro naute, Bor deaux, Cru zel, s. d. [prob. 1847]  ; Ar chives Na tio nales, F21/717-
719, Do cu ments re la tifs à l’ac ti vi té aé ro sta tique pro fes sion nelle d’Élisa Gar‐ 
ne rin et de son père (qui l’ac com pagne comme im pre sa rio et tech ni cien).

37  BER NA DAU note que toutes les ex pé riences réa li sées par l’« Aé ro nau trice »
ont été pro duc tives. Ce qui confirme le suc cès fi nan cier de l’en tre prise et
nous ren seigne sur la po pu la ri té des as cen sions fé mi nines. En effet, concer‐ 
nant l’ex pé rience du 20 août 1809, à Bor deaux, il pré cise que « cette der‐ 
nière, quoique à 20 sous par per sonne, lui a valu 5 000 francs de dé penses
payées  ». Soit, si l’on tient compte des frais de fa bri ca tion de l’hy dro gène
(acide vi trio lique, zinc) éva lués à la même pé riode pour Gar ne rin, aux en vi‐ 
rons de 2 000 à 3 000 francs ; un nombre d’en trées payantes ap proxi ma ti‐ 
ve ment com pris entre 7 000 et 8 000 per sonnes  ; à cela s’ajoute le chiffre
dif fi ci le ment éva luable cor res pon dant aux spec ta teurs non payants qui s’ag‐ 
glu tinent au tour des en ceintes de l’ex pé rience et qui peut fa ci le ment tri pler
voire qua dru pler l’ef fec tif concer né. Notre es ti ma tion en ce qui concerne les
vols de M  Blan chard se situe donc dans une four chette de 20  000 à
30 000 per sonnes, ce qui est consi dé rable.

38  Les Fran co ni, fon da teurs du Cirque Olym pique à Paris (1807), ont no tam‐ 
ment dres sé le cerf « coco » (en réa li té une biche) pour le couple Mar gat.
C’est sur cet ani mal que l’aé ro naute s’élève dans les airs au cours des an nées
1820.

39  Le feu d’ar ti fice dont elle avait agré men té son as cen sion aux jar dins de
Ti vo li fait ex plo ser l’hy dro gène qui gon flait son aé ro stat. La mal heu reuse est
pré ci pi tée dans le vide.
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40  AN F21 / 717-719. Lettres d’Élisa Gar ne rin, du mi nistre de l’In té rieur et du
pré fet de po lice concer nant no tam ment des de mandes de dé grè ve ment for‐ 
mu lées par M  Gar ne rin, en rai son des im pôts qui frappent ses re cettes, à
la suite des as cen sions.

41  DE OLI VEI RA Pa trick Luiz Sul li van, « Mar tyrs Made in the Sky : The Zé nith
Bal loon Tra ge dy and the Construc tion of the French Third Re pu blic’s First
Scien ti fic He roes », Notes and Re cords : The Royal So cie ty Jour nal of the His‐ 
to ry of Science, n° 74, vol. 3, 2020, pp. 365-386.

42  Mi nis tère de l’In té rieur, Per si gny, F. [cir cu laire] 1853.

43  Le Mé mo rial Bor de lais, 16 oc tobre 1842.

44  Le Mé mo rial Bor de lais, 13 no vembre 1847.

45  Ga zette des Tri bu naux, 11 jan vier 1854.

46  DRIOU A., Un fan tas tique voyage, Li moges, Li brai rie du XX  siècle, s. d. [1
ed. 1856], p. 23.

47  MAR TIN Roxane, « Quand le mer veilleux sai sit nos sens : spec ta cu laire et
féé ries en France (XVII -XIX  siècle) », So cié tés & Re pré sen ta tions, n° 31, 2011,
pp. 17-33, p. 23.

48  Pour ap pro fon dir la ques tion de la construc tion des mas cu li ni tés scien‐ 
ti fiques en op po si tion aux qua li tés per çues comme fé mi nines, voir éga le‐ 
ment : RO BÈNE Luc, BODIN Do mi nique, HÉAS Sté phane, « Le bon heur est dans
les airs. L’aé ro sta tion (1880-1914) », Ter rain, n° 46, 2006, pp. 123-136 ; LO CHER

Fa bien, «  De nou veaux ter ri toires pour la science  : les voyages aé riens de
Ca mille Flam ma rion », So cié tés & Re pré sen ta tions, n° 21, 2006, pp.  157-173  ;
DE OLI VEI RA Pa trick Luiz Sul li van, « Mar tyrs Made in the Sky […] », op. cit.  ;
MILAM Lor rain Erika, NYE RO BERT A. (eds.), « Scien ti fic mas cu li ni ties », Osi ris,
vol. 30, 2015.

49  Les exer cices com mu né ment ap pe lés «  tra vaux de femmes  » (cou ture,
bro de rie, ca ne vas, tri cot, sur pi qûre, etc.) sont ins crits au pro gramme de
l’ins truc tion pu blique pour les filles à par tir des an nées 1880. FERRY Jules,
«  Ins truc tions of fi cielles – Écoles pri maires pu bliques  », Jour nal Of fi ciel, 2
août 1882.

50  BERN HARDT Sarah, Dans les nuages. Im pres sions d’une chaise, Paris, G.
Char pen tier édi teur, 1878. Voir éga le ment les ré cits de cette aven ture faits
par Sarah BERN HARDT dans Je sais tout, le 15 avril 1905 et re pris à la mort de la
co mé dienne dans L’Aé ro phile, 1 -15 avril, 1923.
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51  Ibid.

52  RO BERTS Mary Louise, Dis rup tive Acts  : The New Woman in Fin- de-Siècle
France, Chi ca go, Uni ver si ty of Chi ca go Press, 2002.

53  RO BÈNE Luc, L’Homme à la conquête de l’air […], op. cit.

54  L’Aé ro phile, juin 1902, p. 132.

55  L’Aé ro phile, « Bul le tin des as cen sions », Coll. 1898, 1899 et 1900.

56  L’Aé ro phile, juin 1902, p. 132.

57  Au tour de 1900, la co ti sa tion de l’Aéro- club de France s’élève à cin quante
francs. Il faut en core ajou ter des droits d’en trée, droits d’as cen sion, et frais
d’as cen sions (80 F à 120 F de gaz par vol) pour bien si tuer le ni veau de vie
des pri vi lé giés fré quen tant ce cercle mon dain.

58  « Rè gle ment spor tif de l’Aéro- club de France », L’Aé ro phile, 1904, p. 130 et
p 171.

59  « Rè gle ment de la Coupe de la Vie au Grand Air », L’Aé ro phile, juin 1902,
p. 132.

60  La Vie au Grand Air, 1905, p. 32.

61  La Vie au Grand Air, 1903, p. 648.

62  L’Aé ro phile, oc tobre 1903, pp. 230-231.

63  « Bul le tin des as cen sions », L’Aé ro phile, coll. 1901-1914.

64  Il est im por tant de sou li gner qu’il n’existe que très peu de clubs spor tifs
fé mi nins créés avant 1914.

65  La FAI, créée sur pro po si tion de l’Aéro- club de France, et pré si dée par le
prince Ro land Bo na parte, re groupe les re pré sen tants des aéro- clubs na tio‐ 
naux exis tant (Eu rope oc ci den tale es sen tiel le ment). Elle ho mo logue les re‐ 
cords in ter na tio naux, sta tue sur le rè gle ment des coupes, des com pé ti tions,
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RÉSUMÉS

Français
Le vol fé mi nin n’est pas une in ven tion du XX  siècle, pas plus qu’il ne sau rait
être ré duit à une in no va tion mon daine de la Belle Époque. Il par ti cipe en fait
des ex ploits de pion nières au da cieuses au début du XIX  siècle, pour suit sa
course ali men té par les frasques d’ar tistes et de demi- mondaines, et se
concentre au tour nant du XX  siècle au sein des classes ai sées en quête de
nou veau tés, avides de sen sa tion nel, et sou cieuses de dé li mi ter spor ti ve ment
l’es pace d’une so cia bi li té ex clu sive.
Lors qu’en 1902 le jour nal La Vie au Grand Air s’as so cie à l’Aéro- club de
France pour or ga ni ser le pre mier « Chal lenge des femmes aé ro nautes », il
ne fait en dé fi ni tive que consa crer une réa li té an cienne : les femmes volent,
sautent en pa ra chute et pi lotent des aé ro stats aussi sû re ment que les
hommes. Pa ra doxa le ment, à consi dé rer les di vers ré cits qui consti tuent la
for mi dable geste de la conquête de l’air, cette his toire se rait presque uni‐ 
que ment une af faire d’hommes. Les chro ni queurs, tous mas cu lins, n’ac‐ 
cordent aux femmes qu’une place se con daire, un rôle bien mi nime au re gard
de la réa li té des faits. Ce phé no mène n’est pas contin gent : il sou ligne, s’il en
est en core be soin, qu’aux yeux d’une so cié té gou ver née par et pour les
hommes, le mo dèle de la femme aé ro naute, cou ra geuse, te nace, éner gique,
libre, s’ac corde mal avec l’idéal de grâce, de ten dresse et de sou mis sion tra‐ 
di tion nel le ment dé vo lu aux mères, aux épouses ou aux filles. De fait, la créa‐ 
tion de La Stel la, aéro- club spor tif fé mi nin, en 1909, peut à maints égards
être per çue comme un écho, une ré ponse fa vo rable aux « filles de l’air » qui
ont sillon né le ciel, du Pre mier Em pire jusqu’à l’aube de la III  Ré pu blique, en
dé fiant le re gard des hommes. La conquête du ciel, mythe viril, s’ap pa rente
dès lors pour les femmes à une autre conquête, celle de leur di gni té so ciale
et hu maine. Plus qu’un mar queur so cial dis tinc tif, les pra tiques aé ro sta‐ 
tiques de viennent les en jeux et les vec teurs d’une fé mi ni té en construc tion.
L’ex pres sion d’une li ber té à conqué rir : une na celle à soi.
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English
Women’s air flight is not an in ven tion of the 20  cen tury, nor can it be re‐ 
duced to a so cial in nov a tion of the Belle Époque. In fact, it was the res ult of
the ex ploits of dar ing pi on eers at the be gin ning of the 19th cen tury, and
con tin ued to be fueled by the antics of artists and demi- mondaines. At the
turn of the 20th cen tury, it was con cen trated among the wealthy classes in
search of nov el ties, eager for sen sa tion al ism, and anxious to de limit the
space of an ex clus ive so ci ab il ity through sport.
When in 1902 the news pa per La Vie au Grand Air joined forces with the
Aéro- club de France to or gan ise the first “Chal lenge des femmes
aéronautes”, it was in the end only con sec rat ing an old real ity: women flew,
para chuted and flew aero stats as surely as men. Para dox ic ally, if we look at
the vari ous stor ies that make up the amaz ing story of the con quest of the
air, this story is al most ex clus ively a man’s story. The chron iclers, all male,
only give women a sec ond ary place, a very min imal role in re la tion to the
real ity of the facts. This phe nomenon is not in cid ental: it un der lines, if it
were still ne ces sary, that in the eyes of a so ci ety gov erned by and for men,
the model of the woman aero naut, cour ageous, ten a cious, en er getic, free,
does not fit well with the ideal of grace, ten der ness and sub mis sion tra di‐ 
tion ally at trib uted to moth ers, wives or daugh ters. In fact, the cre ation of La
Stella, a women's fly ing club, in 1909, can in many ways be seen as an echo,
a fa vour able re sponse to the “girls of the air” who took to the skies from the
First Em pire to the dawn of the Third Re pub lic, de fy ing the gaze of men.
The con quest of the sky, a virile myth, was then sim ilar to an other con quest
for women, that of their so cial and human dig nity. More than a dis tinct ive
so cial marker, aero static prac tices be came the stakes and vec tors of a fem‐ 
in in ity under con struc tion. The ex pres sion of a free dom to be conquered: a
na celle of one’s own.
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