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TEXTE

In tro duc tion
Dans le monde pro fes sion nel au tant que dans la so cié té de consom‐ 
ma tion, la pu bli ci té exerce «  une fonc tion nor ma tive en tant qu’elle
est un lieu d’ex po si tion du monde, des cultures, des modes de vie, des
sta tuts, des pôles, des sté réo types, des fa çons de pen ser et de se
com por ter 8 ». Le CSA a pu noter, à par tir d’une étude gen rée des pu‐ 
bli ci tés, que « des femmes [étaient] par fois ré duites à l’état d’objet de
désir, sans que le lien avec le pro duit promu soit tou jours évident »,
même s’il sou ligne que « tous les sté réo types de genre vé hi cu lés dans
les pu bli ci tés té lé vi sées ne sont pas né ces sai re ment dé gra dants 9  ».
Les pu bli ci tés pré sentent des femmes « hors si tua tion so ciale, seules
et gé né ra le ment sans décor en arrière- plan 10 » ren voyant ainsi à des
fonc tions plu tôt qu’à des per sonnes. « La re pré sen ta tion sert à ex pri‐ 
mer les ca rac té ris tiques de la tâche exé cu tée plu tôt que celles de
l’ac teur 11  ». La femme au tra vail dis pa raît ainsi der rière son image
fos si li sée.

1

Dans l’uni vers hau te ment concur ren tiel du trans port aé rien, les com‐ 
pa gnies aé riennes ont oc troyé à la pu bli ci té une place im por tante
pour se dif fé ren cier aux yeux des clients po ten tiels. Pour tant l’ori gi‐
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na li té n’est pas au rendez- vous. La mo bi li sa tion du corps des femmes,
no tam ment des hô tesses de l’air, constante dans ces pla cards dif fu sés
lar ge ment, peut re le ver de plu sieurs re gistres, de puis la femme ras‐ 
su rante por tant un bébé, la femme of frant une bois son à un pas sa ger,
jusqu’à l’hô tesse agui cheuse adres sant un sou rire plein d’équi voques
au passager- voyeur. Mais toutes pré sentent un corps iden ti que ment
jeune, mince, po li cé, sym boles de « la jeu nesse écla tante et la beau té
mo deste 12  », un corps idéal trans for mant l’hô tesse de l’air en icône
du voyage aé rien. Ce pou voir so cial pres crip tif se pro longe en di rec‐ 
tion des pas sa gers, car il « trouve chez celui au quel il s’ap plique la re‐ 
con nais sance des ca té go ries de per cep tion et d’ap pré cia tion qu’il lui
ap plique 13 ».

L’image des hô tesses de l’air mo bi li sée pour re pré sen ter les com pa‐ 
gnies aé riennes dans leurs pu bli ci tés consti tue un sujet d’étude fas ci‐ 
nant. Il a été déjà lar ge ment do cu men té par plu sieurs études, no tam‐ 
ment quant à l’im pli ca tion de cette in jonc tion pour les per son nels de
ca bine, que ce soit pour les com pa gnies amé ri caines telles que Delta
Air lines 14, pour la Sa be na belge 15 ou pour la com pa gnie low cost fran‐ 
çaise Trans avia 16. La pre mière étude montre l’im por tance de l’ap pa‐ 
rence de soi, y com pris dans les sen ti ments af fi chés im po sés, au
point d’y dé tec ter un vé ri table « tra vail émo tion nel ». La se conde se
penche plus par ti cu liè re ment sur le com bat des hô tesses de la Sa be‐ 
na dans les an nées 1970 pour se dé par tir de cette image im po sée et
ga gner l’éga li té pro fes sion nelle avec les hommes, no tam ment concer‐ 
nant le droit au ma riage et à la car rière conti nue après 40 ans. Enfin,
la troi sième, plus ré cente, basée sur une en quête en vol, ana lyse
com ment le low cost donne sens au tra vail des per son nels na vi gants
com mer ciaux (PNC) à tra vers une « illu sion oni rique ».

3

Ces ma té riaux très riches mettent en évi dence le poids des sté réo‐ 
types. La re pré sen ta tion de l’hô tesse de l’air ren voie à la place as si‐ 
gnée au pas sa ger, dé crit par abs trac tion comme mas cu lin, cadre,
consom ma teur de l’image de la femme- objet. Elle consti tue «  un
conden sé hau te ment vi sible des concep tions que se font les classes
moyennes amé ri caines de la fé mi ni té – elles sym bo lisent la
Femme 17 ». Cette image ren voie pa ral lè le ment au pro ces sus d’ac cueil
en ca bine d’une hô tesse comme le fe rait une maî tresse de mai son. Ce
rôle doit alors être mis en pa ral lèle avec le sexe du cock pit, un es pace
vi ri li sé qui se construit en op po si tion avec la ca bine. Le couple hô ‐
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tesse/pi lote se construit sui vant le mo dèle femme/homme, aux
fonc tions, com pé tences et at tri buts dé fi nis sui vant une di vi sion
sexuelle tra di tion nelle du tra vail 18, at tri buant la conduite tech nique
du vol (et l’au to ri té qui lui est liée) aux hommes, et le ser vice com‐ 
mer cial en conti nui té avec l’ac ti vi té do mes tique aux femmes 19.

Mais cette pré gnance de l’image sexua li sée de l’hô tesse a ce pen dant
ra re ment été ar ti cu lée avec le com bat des per son nels na vi gants com‐ 
mer ciaux 20 pour la re con nais sance de leur tra vail et de leur qua li fi ca‐ 
tion. La qua li fi ca tion pour les groupes pro fes sion nels fé mi ni sés ne
peut se poser qu’en niant cette sexua li sa tion des rôles à tra vers une
neu tra li té af fi chée de leur fonc tion 21. Ces sa la riées, qui in carnent au
quo ti dien ce corps ma gni fié, ico ni sé, af fi ché par les com pa gnies aé‐ 
riennes, n’ont eu de cesse de s’op po ser à ce sym bole. Elles dé fendent
au contraire la re con nais sance de leur mis sion de sé cu ri té dans le
trans port aé rien et, par tant de là, leur qua li fi ca tion, le res pect de leur
paie ment et des condi tions de tra vail leur per met tant d’as su mer cette
mis sion et de ré pondre à leur en ga ge ment quo ti dien. « Le mythe de
l’hô tesse de l’air est en grande par tie ce qui im plique le manque de
consi dé ra tion pour la pro fes sion 22.  » Elles doivent se dé par tir de
l’image ren voyée par la pu bli ci té, de cette part de la réa li té cou pée
par la pho to gra phie pu bli ci taire basée sur la «  ri tua li sa tion d’idéaux
so ciaux », dont a été sup pri mé «  tout ce qui em pêche l’idéal de se
ma ni fes ter 23 ». Les hô tesses de l’air se trouvent ainsi en ten sion entre
l’image de l’hô tesse idéa li sée par leur com pa gnie, et leur vo lon té de
faire do mi ner l’ex pres sion de leur pro fes sion na lisme, ga rant de leur
res pec ta bi li té et de leur re con nais sance. Cette ten sion re flète celle
évo quée entre le rôle com mer cial et la mis sion de sé cu ri té 24. Elles
s’ancrent toutes deux dans la né ces saire re mise en cause des places,
fonc tions et com pé tences at tri buées aux femmes. Mais af fron ter
l’image du corps ren voie aussi au corps en ga gé, au corps pro fes sion‐
na li sé, évo luant au long de la vie pro fes sion nelle et so ciale, l’âge cris‐ 
tal li sant par fois ces normes cor po relles. C’est un corps au tra vail 25.

5

Cet ar ticle exa mine com ment l’image de la femme idéale, mo bi li sée
par la pu bli ci té aé rienne ou trou vant un pro lon ge ment dans les cri‐ 
tères phy siques d’em bauche des hô tesses de l’air, a obli gé ce groupe
pro fes sion nel, élar gi aux ste wards, à dé fendre le mo dèle op po sé
d’une qua li fi ca tion de leur tra vail basé sur leur mis sion de sé cu ri té. La
prise en compte du corps réel de l’hô tesse de l’air ef fec tuant cette
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mis sion y par ti cipe. Mais les cri tères phy siques re viennent sous une
lo gique mé di ca li sée, au nom jus te ment de la ca pa ci té à rem plir cette
mis sion… Le corps ne cesse d’être l’enjeu du tra vail et de sa va lo ri sa‐ 
tion.

L’icône de l’hô tesse de l’air mo bi ‐
li sée par les com pa gnies aé ‐
riennes
Les images pu bli ci taires des com pa gnies aé riennes font l’objet de peu
d’ori gi na li té. Qu’une crise éco no mique ap pa raisse, et fleu rit à nou‐ 
veau la mo bi li sa tion de corps fé mi nins pour van ter l’aven ture, l’exo‐ 
tisme ou les qua li tés d’ac cueil de la com pa gnie. La sexua li sa tion de
l’image de l’hô tesse est clai re ment iden ti fiable quand la pu bli ci té an‐ 
nonce par exemple «  Fly me  » (par une com pa gnie amé ri caine en
1971 26). L’UTA se fend d’une pu bli ci té iden tique dans les mêmes an‐ 
nées. La sexua li sa tion est dé fi nie par le CSA comme « les com por te‐ 
ments tels qu’une at ti tude très sug ges tive, une si mu la tion d’acte
sexuel, ou en core les ca drages in sis tant par ti cu liè re ment sur cer‐ 
taines par ties in times du corps 27 ».

7

Ces pu bli ci tés cris tal lisent aussi l’image que ren voie la com pa gnie des
at tentes pré su mées des pas sa gers, des hô tesses jeunes, sou riantes,
blanches quand il s’agit d’Air France, ou asia tiques pour les com pa‐ 
gnies de cette ré gion 28. « Nous, hô tesses de l’air, aux noms ron flants
“d’am bas sa drices du ciel”, de “pin- up”, de “sou rires sans bornes ni
fron tières”, of fertes en mar chan dises sexuelles aux pas sa gers, par ti‐ 
cu liè re ment aux PDG en mal de dis trac tion conso la trices 29 […]  ».
Cer taines cam pagnes pu bli ci taires ex trêmes font l’objet de luttes de
la part des syn di cats amé ri cains, no tam ment de l’as so cia tion Ste war‐ 
dess for Women’s Rights – SFWR 30.

8

Ces cam pagnes pu bli ci taires im posent ainsi un mo dèle unique de
beau té fé mi nine au quel se confrontent sans cesse les hô tesses de
l’air.
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Cri tères d’em bauche : des normes
cor po relles do mi nantes
Ces sté réo types vé hi cu lés par les pu bli ci tés des com pa gnies aé‐ 
riennes se pro longent dans l’image que donne à voir la com pa gnie à
tra vers la sé lec tion des per son nels pour sa ca bine. Pour ce mé tier en
re pré sen ta tion per ma nente sous le re gard des pas sa gers, l’ap pa rence
est pri mor diale.

10

Dès l’ori gine, les cri tères d’em bauche af fi chés par les com pa gnies aé‐ 
riennes re lèvent de la confor mi té à un ga ba rit, ainsi à Air France en
1946, d’après les termes des an nonces d’em ploi dans la presse : « Les
jeunes femmes doivent être âgées de 21 à 30 ans, me su rer de 1,55 m à
1,65  m, peser de 45 à 65  kg, ne pas avoir plus de 70  cm de tour de
taille, pré sen ter toutes ga ran ties d’ordre moral, être cé li ba taires,
veuves ou di vor cées sans charges, mon trer un vi sage ave nant, de la
per son na li té, de la dis tinc tion 31. » La pre mière sé lec tion de 1946 re‐ 
crute onze femmes parmi les trois cents can di dates, la grâce et l’af fa‐ 
bi li té sont de man dées, mais « on écarte par contre la beau té “ta pa‐ 
geuse 32” ». Un bon ni veau sco laire et de langue est aussi exigé.

11

Ces cri tères se re trouvent dans toutes les com pa gnies mon diales,
sans li mites dans l’ab jec tion, Hoch schild évoque même pour la sé lec‐ 
tion le contrôle de la ligne, les dents droites, le teint, la ré gu la ri té des
traits, l’âge ou même, chez PSA, le tour de cuisse, la com pa rai son des
men su ra tions épaules/poi trine/hanches/cuisses… ou la « bonne ha‐ 
leine 33  »  ! Parmi les cri tères phy siques, le poids consti tue un enjeu
im por tant, d’au tant plus qu’il est ap pe lé à évo luer du rant la vie pro‐ 
fes sion nelle – aussi bien d’ailleurs pour les hommes que pour les
femmes. Il a donc donné lieu à des ba tailles syn di cales im por tantes
aux États- Unis pour faire sau ter ce cri tère de li cen cie ment. C’est le
com bat fon da teur de l’as so cia tion Ste war dess for Women’s Rights
(SFWR) contre les cri tères fon dés sur le poids et l’ap pa rence, jugés
dis cri mi na toires («  groo ming  »). Le pas sage à la ba lance est évo qué
comme un acte d’hu mi lia tion 34, un dé ca lage im por tant face à la réa li‐ 
té vécue quo ti dien ne ment.

12

La « com mis sion es thé tique » char gée de sta tuer sur la pro lon ga tion
du ser vice des hô tesses de 40 à 45  ans chez Sa be na re pré sente le
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mieux le pro lon ge ment du poids de ces cri tères phy siques pen dant la
vie pro fes sion nelle. Elle se base «  ex clu si ve ment sur l’as pect de la
pré sen ta tion phy sique » sui vant les termes d’un di rec teur de la Sa be‐ 
na 35, « cri tères mys té rieux, sinon par fois in avouables » pour l’as so‐ 
cia tion fé mi niste Bel gian Cor po ra tion of Flying Hos tesses (BCFH) 36. La
com pa gnie fran çaise n’est pas moins sexiste, puis qu’en 1972 en core, le
rè gle ment in té rieur des PNC d’Air France in dique que « dans cer tains
cas par ti cu liers, la Com pa gnie peut es ti mer que l’in té res sée ne rem‐ 
plit plus, sur le plan de la pré sen ta tion phy sique, les condi tions re‐ 
quises pour le ser vice en vol 37 ». Ces cri tères es thé tiques d’em bauche
per durent au fil des an nées. En 1997, la sé lec tion or ga ni sée par Air
France men tionne en core l’obli ga tion de me su rer entre 1,58  m et
1,78 m et de pré sen ter « une sil houette har mo nieuse », l’épreuve de
sé lec tion contient une «  ac tua li sa tion des me sures de taille et de
poids 38 ».

Parmi les condi tions d’em bauche et de main tien dans les com pa gnies
fi gure la dis po ni bi li té in car née à tra vers l’in ter dic tion du ma riage  :
« Le cé li bat se mue en dis po ni bi li té et ouvre une brèche dans l’ima gi‐ 
naire col lec tif 39. » Ex pli ci te ment ins crite dans le sta tut des hô tesses
d’Air France de 1946, cette in ter dic tion ne sera levée qu’en 1963, après
un com bat achar né d’un couple pour faire re con naître ce droit. Cette
in ter dic tion est consti tu tive de la faible durée de pré sence : les ste‐ 
wards font car rière, alors que les hô tesses, du fait de l’in ter dic tion de
ma riage, n’ef fec tuent qu’un pas sage éclair à la Com pa gnie, deux à
trois ans en moyenne, entre les an nées  1946 et 1955 40. En 1959, un
jour na liste avance le chiffre de trois ans d’ac ti vi té en moyenne, et ra‐ 
re ment au- delà de six ans. Au- delà de huit ans d’ac ti vi té, il de vient
obli ga toire, en 1959, de re clas ser l’hô tesse de l’air dans un em ploi au
sol 41. La vi sion d’un mé tier de pas sage, pa ren thèse entre les études et
le ma riage, est pré gnante parmi les di rec tions des com pa gnies aé‐ 
riennes. Mais les PNC, en core au jourd’hui, s’en gagent dans un mé tier
qui « d’oc cu pa tion […] de vient pro gres si ve ment pro fes sion 42 ».

14

Ces cri tères phy siques se pro longent par des exi gences de main tien
concer nant les che veux, les bi joux, le ma quillage. L’ap pa rence es thé‐ 
tique de meure donc une obli ga tion ex pli cite im po sée aux hô tesses.
Car l’uni forme in carne la com pa gnie aé rienne, mais aussi la France
concer nant les hô tesses de l’air d’Air France. L’hô tesse doit avoir
«  une pré sen ta tion phy sique et ves ti men taire at trayante  ; une élé
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gance na tu relle ; une mo ra li té et une tenue ir ré pro chable 43. » Dans la
ca bine, l’hô tesse de l’air doit jouer le rôle de l’hô tesse de mai son, ac‐ 
cueillant comme chez elle le pas sa ger afin de le ras su rer. Déjà le Ma‐ 
nuel du com mis saire de bord et de l’hô tesse in dique en 1948  : «  L’hô‐ 
tesse ne doit pas être une ai mable serveuse- femme de chambre, mais
une vé ri table maî tresse de mai son qui re çoit ses in vi tés 44. » Ces de‐ 
mandes sont à rap pro cher de celles exi gées des bar mans : il leur est
de man dé «  une ex cel lente pré sen ta tion, une bonne édu ca tion, une
mo ra li té et une tenue ir ré pro chable, des fa cul tés d’as si mi la tion et
d’adap ta tion aux dif fé rents mi lieux fran çais et étran gers avec les quels
ils se ront en re la tion constante 45 ».

En core en 1970, les cours de ma quillage oc cupent une place im por‐ 
tante dans la for ma tion de cinq se maines dé li vrée aux jeunes hô‐ 
tesses  : «  Les jeunes filles suivent des cours de ma quillage et vont
chez les coif feurs agréés par la com pa gnie qui étu dient pour cha cune
la coif fure conve nant le mieux parmi celles qui sont au to ri sées (les
chi gnons vo lu mi neux, les che veux très longs, les ré silles, les nœuds
de satin, les grosses bar rettes d’écailles sont in ter dits). 46 »

16

L’ap pa rence de vient alors le vec teur, «  l’in dice d’une phy sio no mie
“mo rale” 47 », apte à por ter les cou leurs de la com pa gnie aé rienne.

17

La qua li fi ca tion re ven di quée
Un se cond mo dèle s’op pose, tout au long de l’his toire de l’avia tion
com mer ciale, à celui de la femme- objet, hô tesse d’ac cueil, dont la
beau té, la jeu nesse et la dis po ni bi li té sym bo lisent les va leurs af fi chées
par la com pa gnie. Pour se dé ga ger d’une pro fes sion «  pen sée en
termes de fé mi ni té 48 », les PNC hommes et femmes ont mis en avant
leur mis sion de res pon sable de la sé cu ri té en ca bine. La fu sion entre
les deux ma trices du mé tier, le ste ward des trans at lan tiques pour les
hommes et l’in fir mière pour les femmes, offre dans les an nées  1950
l’op por tu ni té d’une telle opé ra tion.

18

Un peu d’his toire est né ces saire pour sai sir le pa ra doxe de ce chassé- 
croisé entre le ste ward et l’hô tesse de l’air, entre la fi gure de l’ac cueil
com mer cial du mo dèle hô te lier dans la ca bine et la sé cu ri té in car née
par l’in fir mière. Les pre miers per son nels de ca bine sont des hommes
re cru tés dans l’hô tel le rie, voire dans les croi sières trans at lan tiques,
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qui pré parent les plats dans la ca bine et passent le balai pen dant l’es‐ 
cale. Il ar rive en core de croi ser du rant les vols ces ste wards issus de
la fi lière hô te lière, qui hument la bou teille de vin qu’ils viennent d’ou‐ 
vrir et com mentent : « Un pre mier cru servi trop frais, dom mage ! ».
Ils sont très vite re joints par des femmes re cru tées parmi les
convoyeuses de vol (IPSA), in fir mières ayant connu des ter rains de
guerre et aptes à ré agir à toute si tua tion de dan ger 49. Les femmes
re cru tées pour suivre des vols de plu sieurs se maines, aux es cales
mul tiples, ponc tués de nom breux in ci dents tech niques ou ac ci dents
cor po rels, doivent s’ins crire dans une tra di tion de l’aven ture.

Les sa la rié·e·s de la ca bine en tament dès les an nées  1950 un tra vail
ar gu men taire pour faire re con naître leur qua li fi ca tion. Ils s’ap puient
sur la com plé men ta ri té de leur tra vail avec celui des pi lotes de ligne
pour mettre en avant ce rôle de sé cu ri té, al lant même jusqu’à dé‐ 
fendre le cer ti fi cat né ces saire à leur ac ti vi té comme une li cence de
vol 50. Les oc ca sions de lien entre les deux ca té go ries sont mul tiples,
telle la ges tion com mune d’un co mi té d’éta blis se ment puis d’un co mi‐ 
té so cial et éco no mique «  Na vi gants  » au sein de la com pa gnie Air
France, une caisse de re traite com mune, une com mis sion pa ri taire de
l’em ploi, sans comp ter l’en do ga mie du mi lieu na vi gant. Mais le sou‐ 
tien des per son nels na vi gants tech niques (PNT) à la re con nais sance
du rôle de sé cu ri té des PNC reste ce pen dant mar gi nal.

20

La re con nais sance de ce rôle se tra duit par la mise en place d’un cer‐ 
ti fi cat né ces saire à l’ac ti vi té, le Cer ti fi cat sé cu ri té sau ve tage, qui signe
l’avè ne ment d’une pro fes sion com mune aux deux his toires mas cu line
et fé mi nine : le per son nel na vi gant com mer cial 51, en 1955. On pour‐ 
rait ici com pa rer ce com bat avec la lutte des hô tesses de l’air de Sa‐ 
be na, dans les an nées  1960, pour leur re con nais sance, dans la Bel‐ 
gique où n’existe pas ce pro ces sus de cer ti fi ca tion fran çais 52. Avan‐ 
çons juste ici l’hy po thèse que le syn di ca lisme des PNC, long temps di‐ 
ri gé par des hommes, a choi si ce biais pour éta blir une re la tion d’éga‐ 
li té (même re la tive) avec les syn di cats de pi lotes dotés d’une mas cu li‐ 
ni té hé gé mo nique. Il res te rait à ob ser ver com ment s’est ef fec tué ce
pro ces sus d’«  au to no mi na tion col lec tive 53  » par le col lec tif des
femmes PNC au tour de cet enjeu par ta gé entre hommes et femmes.
Les en tre tiens réa li sés mettent tous en évi dence l’im por tance de ce
rôle de sé cu ri té :
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La fonc tion de sé cu ri té est pri mor diale. Ce n’est pas comme dans un
bar, où tu vas ser vir des bois sons… Tu es dans un avion à 12 
000 pieds. Tu as des pas sa gers qui fument, qui se ba ladent, tu as une
per tur ba tion, une tur bu lence, la clope du pas sa ger roule, il va se ras ‐
seoir parce qu’il a peur, il ne pense plus à sa clope. Toi, si tu as des
tur bu lences quand tu es en train de ser vir, ou que tu fais les an ‐
nonces, tu conti nues. Cette fonc tion de sé cu ri té est en per ma nence.
Si on veut la cas ser en di sant moi je veux des jeunes filles et des
jeunes hommes, sou riants et char mants, parce que c’est que du com ‐
mer cial, c’est dra ma tique ! 
Syl vie, PNC, 35 ans. 54

Le dis cours des com pa gnies aé riennes, mis en scène à tra vers les pu‐ 
bli ci tés évo quées, n’est pas sans arrière- pensées concer nant la ges‐ 
tion in terne des ef fec tifs, des qua li fi ca tions et des condi tions de tra‐ 
vail. La re con nais sance de cette mis sion de sé cu ri té et sa tra duc tion
dans le do maine de la for ma tion, de la qua li fi ca tion, de la car rière, ne
sont ja mais ac quises dé fi ni ti ve ment. La dé ré gle men ta tion du trans‐ 
port aé rien, ini tiée aux États- Unis dans les an nées 1980 puis éten due
au monde en tier, a conduit à re mettre en cause les grilles de sa laire
et dé gra der les condi tions de tra vail 55. Les com pa gnies n’ont eu de
cesse de ré af fir mer que la ré fé rence à la sé cu ri té aé rienne doit être
re la ti vi sée dans un trans port aé rien ar ri vé à ma tu ri té, où la do mi na‐ 
tion tech nique as sure un taux d’ac ci dents de plus en plus faible. Dans
ce sens, il n’est plus né ces saire de re cou rir comme au pa ra vant à un
per son nel formé et re con nu comme l’égal de la clien tèle. C’est au
nom de cette re lec ture du mé tier de PNC que les com pa gnies aé‐ 
riennes amé ri caines puis eu ro péennes en gagent, dans les an‐ 
nées  1990, un mou ve ment de dé qua li fi ca tion de ces per son nels,
créant une nou velle échelle d’em bauche in fé rieure de 30  % aux ni‐ 
veaux an té rieurs et ini tiant ainsi un vaste mou ve ment de dé qua li fi ca‐ 
tion dans le monde. Le mé tier de PNC, ra me né au rang de « pas seur
de pla teaux » et re le vant alors uni que ment d’un ac cueil com mer cial,
les qua li tés de maî tresse de mai son se trouvent ainsi mises en avant.
Ces pro ces sus d’in ten si fi ca tion du tra vail et de dé qua li fi ca tion ren‐ 
contrent une forte ré sis tance des sa la rié·e·s, comme le montrent les
conflits de 1997 et 2007 56.
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Faire re con naître le corps au tra ‐
vail
Ce corps des hô tesses que les com pa gnies sou haitent s’ap pro prier
re vient sur le de vant de la scène dans la ré sis tance que les sa la rié·e·s
op posent à l’in ten si fi ca tion du tra vail. Car la pro mo tion du rôle de sé‐ 
cu ri té comme socle de la pro fes sion n’a pas fait dis pa raître le corps et
l’enjeu spé ci fique qu’il consti tue pour les mé tiers de la ca bine. Nous
avons vu com bien les cri tères d’âge ou l’in ter dic tion de se ma rier par‐ 
ti ci paient de la ro ta tion des PNC, no tam ment des femmes, dans la ca‐ 
bine. La fixa tion d’un temps de vol maxi mum men suel po la rise les
com bats des PNC dans les arènes eu ro péennes. Le main tien d’une
po pu la tion jeune ouvre des pos si bi li tés ac crues d’in ten si fi ca tion du
tra vail du rant le vol ou d’aug men ta tion du nombre de ro ta tions et de
ré duc tion des temps d’es cale. Les exi gences de ren ta bi li té conduisent
les com pa gnies aé riennes à sou hai ter des per son nels de ca bine les
plus jeunes pos sibles pour suivre ce rythme. Comme le dit en 1975 un
di rec teur de la Sa be na concer nant un contrat d’em bauche de cinq
ans pour les PNC : « C’est pen dant ces cinq ans que le ren de ment est
op ti mum chez les hô tesses de l’air, le mé tier exi geant des ap ti tudes
ca rac té ris tiques de la jeu nesse 57. » L’âge cris tal lise ces ques tions du
rap port au corps des hô tesses de l’air  : « L’image que le pas sa ger se
fait de l’hô tesse ou du ste ward, c’est des gens jeunes, beaux, ça c’est
l’image que je ren contre un petit peu par tout.  » (Nadia, PNC,
27 ans) 58.
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Le corps évo lue avec l’âge. Il faut y ajou ter les ef fets de l’al ti tude sur le
corps hu main, la dé pres su ri sa tion de la ca bine en vol (lorsque l’avion
monte à 10 000 mètres, la pres sion in té rieure de la ca bine est ajus tée
à 3 000 mètres d’al ti tude), l’effet dé mul ti plié sur les corps par les mul‐ 
ti tron çons des vols court- courriers. Syl vie (an cienne in fir mière,
35 ans) ex plique :

24

C’est le fait de tra vailler dans un avion pres su ri sé, dé pres su ri ser l’or ‐
ga nisme, le re pres su ri ser, au tant de fois que l’avion dé colle, et at ter ‐
rit, cela fait vieillir ton or ga nisme, toutes les ca vi tés, toutes les cel ‐
lules de ton or ga nisme suivent cette dé pres su ri sa tion, cela te fait
vieillir dix ans de plus que les autres ca té go ries.
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Elle illustre cette dé mons tra tion ainsi :25

Une bou teille d’eau, quand l’avion est en des cente, si elle est à moi tié
vide, elle se serre. Toutes tes ca vi tés, ton cœur, tes in tes tins et tes
cel lules, pleines à 90 % de flotte, font ça ; se serrent et se des serrent.
C’est ab so lu ment pas phy sio lo gique…

Les ho raires aty piques s’ajoutent à cela : « Sans arrêt, tu vas à contre‐ 
sens de ton rythme bio lo gique.  » Les otites ba ro trau ma tiques sont
parmi les ma la dies pro fes sion nelles les plus dé cla rées.
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La pé ni bi li té de vient un des thèmes de débat pour les sa la rié·e·s, où
s’en tre mêlent les exi gences phy siques de plus en plus fortes et des
exi gences d’ho raires de plus en plus contrai gnantes 59. La dé gra da‐ 
tion de la re con nais sance sa la riale par ti cipe de la plus grande im por‐ 
tance ac cor dée à la vie fa mi liale 60 où convergent des mou ve ments
dif fé rents sui vant l’âge ou la si tua tion fa mi liale. À ces contraintes phy‐ 
siques, il faut ra jou ter le prix du mythe, avec les ef fets sur la santé
psy cho lo gique et phy sique de cette contrainte à res sem bler au mo‐ 
dèle de l’hô tesse de l’air 61, comme le di sait Nadia : « L’image du pas‐ 
sa ger, l’image que le pas sa ger se fait de l’hô tesse ou du ste ward, c’est
des gens jeunes, beaux, ça c’est l’image que je ren contre un petit peu
par tout. » La contrainte s’im pose aussi aux émo tions, comme ces ba‐ 
lises de ser vice Air France pour le per son nel de comp toir : « Le client
doit être ac cueilli avec sou rire et at ten tion dès son ar ri vée au comp‐ 
toir  ; vous avez une pré sen ta tion ir ré pro chable  ; vous par lez avec
cha leur tout au long de l’en tre tien 62. »
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Fi na le ment, c’est bien la ques tion du corps du ou de la sa la rié·e qui se
trouve en jeu. Ce corps as su jet ti, qui, nous dit Mi chel Fou cault, est au
centre des rap ports de pou voir qui « opèrent sur lui une prise im mé‐ 
diate  ; ils l’in ves tissent, le marquent, le dressent, le sup pli cient, l’as‐ 
treignent à des tra vaux, l’obligent à des cé ré mo nies, exigent de lui des
signes » 63. L’objet de re cherche de vient les mé ca nismes par les quels
les «  ef fets de do mi na tion ne soient pas at tri bués à une ap pro pria‐ 
tion, mais à des dis po si tions, à des ma nœuvres, à des tac tiques, à des
tech niques, à des fonc tion ne ments 64 ». Comme l’a sou li gné Anni Bor‐ 
zeix 65, le corps est un des ob jets so cio lo giques les plus dif fi ciles à
abor der. Si l’uni forme est là pour le ca cher et le maî tri ser, c’est que ce
corps ex prime un être so cial ir ré duc tible, un enjeu de nor ma li sa tion.

28
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Le corps de la femme doit être caché, comme dans ces pre mières an‐ 
nées de la Bri tish Air ways où l’uni forme ca chait les formes des pre‐ 
mières hô tesses de l’air 66.

La mé di ca li sa tion des cri tères
phy siques
Cette re con nais sance de leur qua li fi ca tion a ce pen dant four ni un
nou veau cadre pour le contrôle des corps des PNC. C’est au nom de
cette mis sion de sé cu ri té que la vi site mé di cale bis an nuelle de vient
un cou pe ret. La «  perte de li cence  » (sui vant les termes in di gènes)
pour motif mé dial de vient un motif de li cen cie ment. Cette pro cé dure
consacre ainsi que les normes phy siques d’em bauche trouvent un
pro lon ge ment au cours de la vie pro fes sion nelle et donnent sur tout
au li cen cie ment une forme bien plus dif fi cile à contes ter. La do mi na‐ 
tion mas cu line se re com pose, à tra vers les pro cé dures ins tau rées par
les com pa gnies, en per ver tis sant une avan cée en ma tière de re con‐ 
nais sance de la qua li fi ca tion au tour de la sé cu ri té. La vi site mé di cale
bis an nuelle de vient dès lors une nou velle forme de dis cri mi na tion en‐ 
vers les femmes.
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Les cri tères d’em bauche prennent ainsi la forme d’une sé lec tion mé‐ 
di cale por tant sur l’ap ti tude phy sique à rem plir la mis sion. Cette
épreuve est ré ité rée par une vi site mé di cale tous les deux ans 67.
Cette sé lec tion par la santé, ap puyée sur un suivi mé di cal ef fec tif,
plus un âge pos sible de dé part en re traite assez bas, 50 ans pour les
PNC, ex plique que les PNC consti tuent une po pu la tion qui reste apte
à tenir les rythmes de tra vail tout au long de la vie pro fes sion nelle…
jusqu’à la ré volte.
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Ces cri tères pa raissent ce pen dant pré fé rables à la BCFH aux cri tères
de la « com mis sion es thé tique » de Sa be na, lors qu’elle dé fend comme
cri tère pour le li cen cie ment des hô tesses à 40 ans, « une cause mé di‐
cale ou d’ef fi cience pro fes sion nelle 68 ». Sé cu ri té et com mer cial s’en‐ 
tre mêlent. Faut- il gar der un corps en forme pour as su rer la mis sion
de sé cu ri té ou pour ne pas dé pa rer aux yeux du pas sa ger ?

31
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RÉSUMÉS

Français
Les com pa gnies aé riennes ont, dès l’ori gine, mo bi li sé l’icône de l’hô tesse de
l’air, sym bole sexua li sé du voyage et de l’aven ture, une « “fé mi ni té” consom‐ 
mable » 1. En core au XXI  siècle, l’image de l’hô tesse agré mente la plu part des
pu bli ci tés pour le trans port aé rien, alors même que les mou ve ments fé mi‐ 
nistes, et plus lar ge ment le re gard cri tique porté sur la pu bli ci té, ont an non‐ 
cé une évo lu tion dans ce do maine. Les com pa gnies aé riennes re viennent à
cette image de l’hôtesse- objet, d’au tant plus que la re cherche de ren ta bi li té
a ou vert le champ au ni veau mon dial d’une of fen sive contre ces sa la rié·e·s
de ca bine : les B- scales (double sa la ry scale, ou « double échelle de sa laire »),
im po sées à par tir des an nées 1980 par les com pa gnies amé ri caines, se sont
tra duites par des ni veaux d’em bauche de 30 % in fé rieurs pour ces ca té go‐ 
ries 2. La pro mo tion de leur corps et des com pé tences as so ciées d’ac cueil et
de sou rire par ti cipe de la dé va lo ri sa tion du mé tier, au contraire des pi lotes
ou mé ca ni ciens au sol en ga gés dans un cur sus pro fes sion na li sant 3. Le
« phy sique ave nant » reste un cri tère dé ter mi nant d’em bauche ou de main‐ 
tien de la « li cence », même s’il se couvre d’exi gences mé di cales ou de sé cu‐ 
ri té. L’op po si tion entre un cock pit «  vi ri li sé  » 4 et une ca bine comme lieu
d’ac cueil fé mi nin de meure pré gnante dans les re pré sen ta tions.

e
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Les per son nels na vi gants com mer ciaux ou de ca bine, sui vant l’ap pel la tion
in di gène qu’ils dé fendent plu tôt qu’« hô tesses de l’air », n’ont eu de cesse de
pro mou voir, a contra rio, leur qua li fi ca tion basée sur leur rôle de sé cu ri té 5.
L’éva cua tion de trois cents pas sa gers d’un avion en flammes, les pre miers
se cours ap por tés au pas sa ger ma lade à 30 000 pieds d’al ti tude, sont au tant
de mo ments sym bo liques de qua li fi ca tion de sé cu ri té. Les gestes com mer‐ 
ciaux d’ac cueil et d’ac com pa gne ment du pas sa ger du rant le vol per mettent
à l’at ten tion sé cu ri taire de se dé ployer 6. La pro mo tion de la li cence PNC as‐ 
so ciée à une for ma tion qua li fiante a cris tal li sé cette re cherche d’une re con‐ 
nais sance sta tu taire se pro lon geant jusque dans les ar canes eu ro péens 7.
À par tir de do cu ments d’époque et des en tre tiens réa li sés de puis plu sieurs
dé cen nies, cette étude se pro pose de mon trer com ment image et qua li fi ca‐ 
tion se sont op po sées dans l’his toire de ce groupe pro fes sion nel.

English
From the out set, air lines mo bil ized the icon of the air host ess, a sexu al ized
sym bol of travel and ad ven ture, a “con sum able fem in in ity”. Even in the 21st
cen tury, the image of the host ess em bel lishes most ad vert ise ments for air
trans port, even though fem in ist move ments, and more broadly the crit ical
eye on ad vert ising, have an nounced an evol u tion in this field.
Air lines re turn to this image of the hostess- object, all the more so since the
search for profi t ab il ity has opened up the field at world level for a salary of‐ 
fens ive against these cabin em ploy ees: the bi- scale im posed from the 1980s
by Amer ican com pan ies res ul ted in 30 per cent lower hir ing levels for these
cat egor ies. The pro mo tion of their body and the as so ci ated skills of wel‐ 
com ing and smil ing con trib ute to the de valu ation of the pro fes sion, un like
pi lots or ground mech an ics en gaged in a pro fes sion al iz ing course. The
“phys ical en dorse ment” re mains a de term in ing cri terion for hir ing or main‐ 
tain ing the “li cense” even if it is covered by med ical or se cur ity re quire‐ 
ments. The op pos i tion between a “vir il ized” cock pit and a cabin as a place of
re cep tion re mains sig ni fic ant in the rep res ent a tions.
Cabin crew, ac cord ing to the in di gen ous des ig na tion they de fend rather
than air host ess, have con stantly pro moted, on the con trary, their qual i fic a‐ 
tion based on their safety role. The evac u ation of 300 pas sen gers from a
burn ing plane, the first aid provided to a sick pas sen ger at an alti tude of
30,000 feet, are all sym bolic mo ments of safety qual i fic a tion. The com mer‐ 
cial ges tures of wel com ing and ac com pa ny ing the pas sen ger dur ing the
flight allow safety at ten tion to be de ployed. The pro mo tion of the PNC li‐ 
cense as so ci ated with qual i fy ing train ing has crys tal lized this search for
stat utory re cog ni tion ex tend ing into the mys ter ies of Europe. Based on
period doc u ments and in ter views car ried out over sev eral dec ades, this
study aims to show how image and qual i fic a tion have clashed in the his tory
of this pro fes sional group.
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