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OUTLINE

1. La confirmation d’un panthéon de la chasse française
2. Les évolutions du processus d’héroïsation, vers une synthèse de la
modernité et des traditions

TEXT

For gés dans le creu set de la Grande Guerre, les pi lotes de chasse in‐ 
carnent une élite émer gente de l’armée fran çaise. Connus du grand
pu blic, fa ci le ment iden ti fiables par leur petit nombre, mis aux com‐ 
mandes d’en gins illus trant une tech no lo gie de pointe et le pro grès de
la science mo derne, les « che va liers du ciel » font l’objet d’une forme
de culte hé roïque, tant dans la so cié té ci vile qu’au sein de l’ins ti tu tion
mi li taire 1. Si l’aura sa crée de cer tains de ces pi lotes n’est plus à éta‐ 
blir 2, la mise en avant des chas seurs fran çais est sus cep tible de chan‐ 
ger à l’aube de la Se conde Guerre mon diale. Compte tenu du be soin
d’af fir ma tion de la jeune Armée de l’Air à la fin des an nées 1930, de la
conduite des opé ra tions dans les airs, du poids des héros du passé et
plus sim ple ment face à l’am pleur in édite du grand conflit qui s’an‐ 
nonce, la pé riode de la cam pagne de France au sens large (de sep‐ 
tembre 1939 à juin 1940) illustre la pro gres sive évo lu tion dans la dé fi‐ 
ni tion du sta tut hé roïque des pi lotes.

1

La dé mons tra tion for mu lée ici ques tionne la conti nui té du mythe as‐ 
so cié aux pi lotes de chasse, dont l’exis tence et les formes ont consti‐ 
tué le cœur des re cherches. L’as pect du contexte bien par ti cu lier du
début de la Se conde Guerre mon diale forme quant à lui l’enjeu de la
pro blé ma tique. Cette ana lyse se base no tam ment sur les ar chives de
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la presse quo ti dienne na tio nale, ainsi que sur les ci ta tions à l’ordre de
l’armée pu bliées au Jour nal of fi ciel. Outre ces sources qua li fiées de
« conven tion nelles », la re cherche s’ap puie éga le ment sur des sources
plus ori gi nales, que sont les très riches fonds ico no gra phiques du
Ser vice his to rique de la Dé fense.

1. La confir ma tion d’un pan théon
de la chasse fran çaise
Tout au tant que leurs pré dé ces seurs de 1914-1918, les pi lotes de
chasse fran çais sont sur re pré sen tés dans le pro ces sus de fa bri ca tion
des héros parmi les com bat tants fran çais pen dant la cam pagne. Cette
pro pen sion à oc cu per le de vant de la scène, pour un groupe si ré duit
à l’échelle de l’armée, lui vient de l’image qu’il in carne de puis les dé‐ 
buts de l’avia tion. L’ana lo gie peut être pous sée au point de consi dé rer
les pi lotes de 1939-1940 comme per pé tuant une image idéa li sée de
l’avia tion dans le temps long : après les pion niers de la Belle Époque,
les as de la Grande Guerre, ou les grands noms des raids de l’entre- 
deux-guerres (grâce aux quels l’in té rêt po pu laire pour l’avia tion ne
dé croît pas, sou te nu par des au teurs comme Jacques Mor tane 3), le
re tour de la guerre semble d’ores et déjà pré des ti ner les pi lotes de
chasse à as su mer le rôle de chantre de la dis ci pline aé rienne.

3

Au pre mier plan de la construc tion de l’image idéale des pi lotes de
chasse, la presse na tio nale joue un rôle fon da men tal. Comme pour
leurs pré dé ces seurs, on re trouve dans les ar ticles de 1939-1940 tout
l’in té rêt ex pri mé vingt ans plus tôt, quand ce n’est pas une ad mi ra tion
pro fonde.

4

L’ac cent est en par ti cu lier mis sur le rap port in égal des forces de
l’Armée de l’Air et de la Luft waffe. Com bat tant ef fec ti ve ment en in fé‐ 
rio ri té nu mé rique, l’avia tion fran çaise voit ses suc cès de ve nir des
illus tra tions de la qua li té de ses pi lotes. Étant dotés d’ap pa reils glo ba‐ 
le ment moins per for mants que leurs ho mo logues al le mands, il ap pa‐ 
raît que ce sont bien les qua li tés mar tiales des pi lotes et leur ex per‐ 
tise dans la chasse qui leur offrent une pré do mi nance dans le ciel. Ce
type d’af fron te ment est sys té ma ti que ment as so cié à un ca rac tère
épique par la presse fran çaise, en mo bi li sant une ter mi no lo gie propre
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aux com bats di rects et per son nels  : gla dia ture an tique, che va le rie
mé dié vale, duel d’hon neur de la lit té ra ture ro man tique du XIX  siècle.e

D’autre part, le mo dèle des grands re por tages de guerre, très en
vogue de puis la guerre d’Es pagne, de vient un moyen d’im mer ger le
lec teur dans le quo ti dien des pi lotes. Cette proxi mi té de la foule avec
les com bat tants per met de les per ce voir sous un nou vel œil, tout en
ré pon dant à un be soin de po pu la ri té pour les grands quo ti diens 4. Ces
re por tages ont pour vo lon té ma ni feste de mettre en avant tant la
force phy sique que men tale des avia teurs, qui ef fec tuent plu sieurs
sor ties par jour pour dé fendre le ciel fran çais. Ce constat est d’au tant
plus vrai à par tir de l’of fen sive al le mande de mai 1940, lorsque le style
des jour na listes se mue en une ha gio gra phie des pi lotes, pré sen tés en
der nier grand rem part face à l’orage d’acier s’abat tant sur le ter ri‐ 
toire. Les ver tus tra di tion nelles du sens du sa cri fice et du dé voue‐ 
ment corps et âme à la cause sont les qua li tés les plus ré cur rentes re‐ 
trou vées dans ces re por tages pour la pé riode.

6

Autre hé ri tage de la Grande Guerre, les hon neurs ren dus par l’ins ti tu‐ 
tion mi li taire, qui passent no tam ment par l’at tri bu tion des ci ta tions et
s’ac com pagnent de dé co ra tions. Pen dant la cam pagne de France, ces
ci ta tions va lo risent un fait d’armes, un com por te ment exem plaire sur
le temps long, et di verses qua li tés at ten dues d’un pi lote de chasse en
lien avec le mythe éta bli de la che va le rie des temps mo dernes : hon‐ 
neur, force, sens du de voir et du sa cri fice. Pour la pé riode de sep‐ 
tembre 1939 à juin 1940, près de 600 chas seurs en ob tiennent une ou
plu sieurs pour un total de plus de 1 100  ci ta tions at tri buées aux pi‐ 
lotes de la cam pagne 5.

7

Ce sont d’abord les ré sul tats et les vic toires aé riennes ac cu mu lées qui
sont mis en avant par les ci ta tions. Per pé tua tion des mé thodes de la
Grande Guerre, mais aussi de l’aura de la di men sion spor tive de l’avia‐ 
tion 6, l’ac cu mu la tion de vic toires est le pre mier ar gu ment pour un
héros en de ve nir. Sans sur prise, ce sont donc les pi lotes au plus grand
ren de ment qui ré coltent le plus d’hon neurs. La culture d’as, héros aé‐ 
rien par ex cel lence pour l’avia tion fran çaise 7, se per pé tue et conti nue
de creu ser le fossé entre la masse de l’armée fran çaise et son élite aé‐ 
ro nau tique, mais elle fait aussi la dis tinc tion entre les per son nels de
l’Armée de l’Air et les quelques rares élus à ob te nir plus de cinq vic‐ 
toires aé riennes 8. Cette culture du ré sul tat reste re la ti ve ment clas ‐
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sique dans un pro ces sus vi sant à four nir à l’arme aé rienne un pan‐ 
théon de glo rieux pi lotes, en se ba sant tout sim ple ment sur l’image
sans équi voque du pal ma rès. Elle est d’au tant plus jus ti fiée pour
l’Armée de l’Air que ses avia teurs peuvent se tar guer de ré sul tats ho‐ 
no rables 9.

De plus, l’image qui trans pa raît en toile de fond dans les hom mages
ren dus aux avia teurs de la cam pagne de France est le pa ral lèle
évident entre leurs prouesses et celles de leurs pré dé ces seurs. Il faut
com prendre le rôle ma jeur des fi gures de 1914-1918, à la fois mo dèles
pour chaque pi lote de chasse, mais aussi un cer tain poids qui pèse
sur eux. Tant dans la presse que dans les ci ta tions à l’ordre de
l’Armée, la ré cur rence des images sa crées, en par ti cu lier celle de
Georges Guy ne mer, est fon da men tale dans la mise en avant des pi‐ 
lotes de la cam pagne de France. Ceux- ci in carnent un idéal sa cra li sé
vers le quel cha cun doit tendre, en leur as so ciant de grands noms
trans fi gu rant leurs ac tions.

9

Il ap pa raît donc clai re ment que l’avia tion de chasse est per çue
comme un corps d’élite des forces fran çaises, dont les suc cès fa ci le‐ 
ment iden ti fiables ainsi que le ca pi tal sym pa thie déjà ac quis font un
ac teur na tu rel le ment pré dis po sé à être porté aux nues. En cela, l’hé‐ 
roï sa tion des pi lotes tout au long de la cam pagne s’ins crit dans une
conti nui té quelque part at ten due de glo ri fi ca tion de la chasse. Mal gré
les condi tions bien sin gu lières de la «  drôle de guerre  » puis de la
Blitz krieg, il ap pa raît que les chas seurs sont tou jours mis en avant.
Sur cette pé riode de neuf mois, ils sont tan tôt les re pré sen tants d’une
avant- garde fran çaise, tan tôt dé peints comme l’ul time rem part en‐ 
core ca pable de réel le ment me na cer leurs op po sants di rects lors de
l’inexo rable pro gres sion al le mande du prin temps 1940.

10

2. Les évo lu tions du pro ces sus
d’hé roï sa tion, vers une syn thèse
de la mo der ni té et des tra di tions
À l’aube de la Se conde Guerre mon diale, un cer tain nombre de fac‐ 
teurs nou veaux dé fi nissent le mo dèle des che va liers du ciel. La pé ‐
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riode de la cam pagne de France est en effet celle qui opère un chan‐ 
ge ment cer tain dans la ma nière de mettre en avant ces pi lotes.

On re trouve, à la lec ture des écrits de presse, une forme de sen sa‐ 
tion na lisme concer nant les com bats aé riens. Comme lors de la guerre
pré cé dente, le ca rac tère sin gu lier de l’arme aé rienne conduit à la mu‐ 
ta tion des faits rap por tés en vé ri tables épo pées. Ra me nées à l’échelle
glo bale du conflit, ces his toires mettent en avant le ca rac tère unique
du com bat aé rien. Or, pen dant la cam pagne de France, les com bats
pa raissent d’au tant plus exo tiques au grand pu blic que la guerre aé‐ 
rienne a évo lué jusqu’à un ni veau tech no lo gique in édit. Har na che‐ 
ments consé quents, masques à oxy gène et lu nettes obli ga toires, al ti‐ 
tudes, vi tesses, ar me ments tou jours plus dé vas ta teurs  : au tant
d’exemples qui tra duisent la mo der ni té de la guerre aé rienne et qui
sont vo lon tiers dé crits dans la presse na tio nale. Deux dé cen nies
après Guy ne mer, le chas seur au casque de cuir et au man teau de
four rure a bien chan gé. Dans les grands quo ti diens, cette évo lu tion
ne tra duit pour tant pas une rup ture avec la ma nière de com battre
dans les airs, mais bien une ra tio na li sa tion du com bat. Elle rend les
pi lotes de la cam pagne de France plus ex perts, plus spé cia li sés que
ceux de la Grande Guerre, puis qu’ils doivent domp ter un en vi ron ne‐ 
ment plus exi geant. Il est clai re ment éta bli que la fougue et l’al lant
tra di tion nel le ment hé ri tés de la ca va le rie 10 ne suf fisent plus aux
chas seurs pour vaincre, mais laissent place à la maî trise tech nique de
leur arme, frô lant l’in tel li gence de l’in gé nie rie.

12

Le se cond chan ge ment, qui émane de l’évo lu tion du pro ces sus d’hé‐ 
roï sa tion, est la pré do mi nance du col lec tif sur l’in di vi duel. Fondé sur
un in di vi dua lisme ados sé aux per for mances, le pan théon des pi lotes
de chasse du début de la Se conde Guerre mon diale se trans forme en
une pro gres sive glo ri fi ca tion du col lec tif.

13

L’évo lu tion de la per cep tion des pi lotes de chasse est ainsi aidée par
l’im por tance de la pho to gra phie en tant que mé dium à part en tière.
Lors de la guerre pré cé dente, les jour naux illus trés s’étaient ré vé lés
très po pu laires, en par ti cu lier ceux concer nant l’avia tion. Sous l’in‐ 
fluence des grands re por tages et de la di men sion ar tis tique prise par
la pho to gra phie au cours de l’entre- deux-guerres, l’ico no gra phie
s’im pose à l’orée de la Se conde Guerre mon diale comme un puis sant
moyen de com mu ni ca tion. Lors de la cam pagne de France, ce sont les
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membres du Ser vice ci né ma to gra phique de l’air (SCA) qui pro duisent
et four nissent à la presse la ma jeure par tie des cli chés met tant en
scène les pi lotes fran çais.

Ré vé la teur d’un vé ri table souci d’es thé tisme et par fois de poé sie, ce
cor pus consé quent 11 pro meut une chasse fran çaise su bli mée par
l’image. Les au teurs ne s’y trompent d’ailleurs pas, et puisent vo lon‐ 
tiers dans ces fonds pour illus trer leurs ar ticles. Contre- jours, jeux
d’ombres et de lu mières, contre- plongées, au tant de pro cé dés mé‐ 
tho di que ment mo bi li sés quand il s’agit des pi lotes de chasse. En
jouant sur ceux- ci, les opé ra teurs du SCA et a for tio ri la presse en tre‐ 
tiennent la di men sion mys tique de la chasse fran çaise. Nombre des
su jets à l’image in carnent quant à eux la mu ta tion du mythe ex po sée
ici, à sa voir le glis se ment vers un pan théon hé roïque four ni, mais sans
fi gure cen trale ca ta ly sant l’at ten tion. Cha cun des hommes passe pour
un héros dans la fonc tion qu’il oc cupe. Sys té ma ti que ment as so ciés à
leur mon ture vo lante, en gon cés dans leur lourde tenue de vol, leur
image ren voie celle de leur propre mythe et de leur confré rie hé ri‐ 
tière de la che va le rie mé dié vale. Quant à leur jeune âge, vi si ble ment
mis en avant, il fi gure la re pré sen ta tion d’une jeu nesse en ga gée, mais
aussi ber cée par les ré cits des héros qui les ont pré cé dés.

15

La mo der ni té et l’am pleur du conflit sont deux autres fac teurs cen‐ 
traux pour ex pli quer cette tran si tion de l’in di vi duel vers le col lec tif.
Les com bats aé riens tiennent de moins en moins du « spec tacle » qui
pou vait être ob ser vé jadis. Rat tra pée par les doc trines de conflit à
grande échelle, mais aussi par la réa li té des en ga ge ments à haute al ti‐ 
tude et grande vi tesse, la chasse mo derne ne peut plus être la vi trine
du duel per son nel. Les pi lotes de chasse, du haut de l’éli tisme in hé‐ 
rent à leur arme et la mo des tie des ef fec tifs aé riens à l’échelle du
conflit, se re trouvent noyés dans la mul ti tude. Cette mas si fi ca tion du
conflit dans les airs évoque la guerre de ve nue im per son nelle des poi‐ 
lus de 1914-1918, et par ti cipe à l’ins tal la tion du mo dèle de l’hé roïsme
de groupe dans la mise en va leur des pi lotes de chasse. Au terme de
la cam pagne de France, la glo ri fi ca tion du col lec tif semble bel et bien
sup plan ter dé fi ni ti ve ment le triomphe de l’in di vi du. Ainsi que l’ob‐ 
serve Da mien Ac cou lon pour René Fonck, le rôle du pi lote, même au‐ 
réo lé de gloire, est dé sor mais de « sus ci ter des vo ca tions [et] marque
le re tour de la fi gure du grand homme or di naire 12 ».
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guerre d’am pleur in édite, syn thèse sa vam ment ré su mée par la for‐ 
mule de Jo seph Kes sel dans son re por tage pour Paris- Soir en oc‐ 
tobre 1939 14 : « De jeunes monstres du futur ; des héros sans vi sage et
sans voix [qui] re de viennent à terre de grands en fants op ti mistes et
rieurs. »
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ABSTRACTS

Français
La di men sion hé roïque du pi lote de chasse, ar ché type du che va lier des
temps mo dernes, est une réa li té bien éta blie dans les tra di tions de l’Armée
de l’Air. Pour tant, bien que les tra vaux les concer nant pen dant la Grande
Guerre soient très nom breux, on ne compte que peu d’écrits concer nant la
cam pagne de France. Cet ar ticle, syn thèse de tra vaux de mé moire, s’in ter‐ 
roge donc sur l’état de l’hé roï sa tion des pi lotes fran çais et les évo lu tions
sus cep tibles d’être à l’œuvre. Le pre mier temps du dé ve lop pe ment constate
la conti nui té du mythe hé roïque as so cié à la chasse, et la pé ren ni té des mé‐ 
thodes tra di tion nelles uti li sées par le civil et le mi li taire. Le se cond temps se
penche quant à lui sur les évo lu tions du mythe, qui se dis tingue par la mise
en avant du col lec tif et l’émer gence de nou veaux moyens de com mu ni ca tion
comme la pho to gra phie. La cam pagne de France se ré vèle en effet être une
pé riode char nière dans la consé cra tion et la cé lé bra tion des pi lotes de
chasse fran çais.

English
The heroic di men sion of fighter pi lots and their de pic tion as mod ern times
knights, are an ef fect ive real ity in the Armée de l’Air tra di tions. While there
were many stud ies about World War I pi lots, there is not as much re search
re gard ing the Battle of France. This art icle, as a syn thesis of a mémoire,
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seeks to in ter rog ate the heroic con di tion of French pi lots, as well as po ten‐ 
tial evol u tions in the defin i tion of war her oes. First of all, this study es tab‐ 
lishes that there is in deed a per petu ation of the myth of fighter pi lots, as
well as a con tinu ity of meth ods used by both ci vil ian and mil it ary in sti tu‐ 
tions for that mat ter. Secondly, it is clear that some evol u tions oc curred
dur ing the Battle of France, the main one being the glor i fic a tion of fighter
pi lots as a whole group, rather than as in di vidu als. The Battle of France re‐ 
veals it self as a key mo ment when it comes to cre ate and cel eb rate French
fighter pi lots as her oes.
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