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TEXTE

Com mé mo ra tions et his toire des
re pré sen ta tions
Dans le cou rant de l’année 2008, de nom breuses ma ni fes ta tions ont
été or ga ni sées au tour du cen te naire des vols de Wil bur Wright en
France, les quels mar quèrent les es prits par la réa li sa tion des pre‐ 
miers vols mo to ri sés en Eu rope. Le Mi nis tère de la Culture a lancé un
« pro gramme de com mé mo ra tions na tio nales 1 », dont l’une a cé lé bré
le cen te naire des vols de Wil bur Wright dans la ville du Mans. Sou te‐ 
nue par l’uni ver si té du Maine, cette ma ni fes ta tion a eu pour but de
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contri buer « au dé ve lop pe ment d’une ré flexion his to rique et mé tho‐ 
do lo gique sur l’im por tance de cette rup ture oc ca sion née par les pre‐ 
miers vols maî tri sés en Eu rope 2. La com mé mo ra tion s’est or ga ni sée
au tour de trois évé ne ments : une jour née d’étude sur la conquête de
l’air entre 1900 et 1914, une ex po si tion d’œuvres d’art et un col loque
in ter na tio nal ras sem blant de nom breux cher cheurs. Fran çoise Luc‐ 
bert et Sté phane Tison ont ainsi co di ri gé l’ou vrage in ti tu lé L’ima gi‐ 
naire de l’avia tion pion nière. Contri bu tions à l’his toire des re pré sen ta‐ 
tions de la conquête aé rienne, 1903-1927, qui en ten dait faire le bilan de
ces ren contres scien ti fiques. Le livre se com pose prin ci pa le ment des
tra vaux ef fec tués lors du col loque La Conquête de l’air, nais sance d’un
nou vel ima gi naire ? 1900-1920, or ga ni sé les 28 et 29 no vembre 2008.
La ré flexion his to rique pro po sée par les contri bu teurs porte sur les
ef fets de l’im pact de la tech no lo gie de l’aé ro plane lors de la réa li sa tion
des pre miers vols aé riens maî tri sés en Eu rope. Elle tente de croi ser et
d’ap pro fon dir «  la no tion d’ima gi naire et l’idée d’une avia tion pion‐ 
nière 3. »

L’ou vrage am bi tionne de par ti ci per au re nou vel le ment des tra vaux
sur la pé riode pion nière de l’avia tion en dé ve lop pant la no tion d’ima‐ 
gi naire. En par tant du prin cipe que l’ima gi naire ac tuel concer nant
l’aé ro nau tique est en core tour men té par des évé ne ments mar quant
comme ce fut le cas pour les at ten tats du World Trade Cen ter en
2001 4, Fran çoise Luc bert et Sté phane Tison sai sissent l’op por tu ni té
de re ve nir sur la per cep tion du ciel, des pi lotes et de l’aé ro plane. Ils
cherchent à tra vailler sur les re pré sen ta tions de la conquête de l’air
dans le cadre de pé riodes bien spé ci fiques de l’his toire de l’aé ro nau‐ 
tique : l’im pact des pre miers vols des frères Wright en 1903, le trau‐ 
ma tisme de la guerre de 1914-1918, ainsi que la tra ver sée de l’At lan‐ 
tique par Charles Lind bergh et la sor tie du film Wings de William
Well man en 1927.

2

Une mise au point his to rio gra ‐
phique
L’ou vrage se ca rac té rise d’abord par une his to rio gra phie com plète de
l’his toire de l’aé ro nau tique. Celle- ci re trace les in té rêts des his to riens
et des ama teurs pas sion nés qui évo luent d’une his toire tech nique et
mi li taire, vers une his toire plus so ciale des ac teurs de l’aé ro nau tique.

3



Françoise Lucbert, Stéphane Tison (dir.), L’imaginaire de l’aviation pionnière. Contribution à l’histoire
des représentations de la conquête aérienne, 1903-1927, Presses Universitaires de Rennes,
Collection Histoire, 2016, 353 pages.

C’est d’ailleurs dans cette dy na mique que l’ou vrage s’ins crit, en re pre‐ 
nant les prin cipes des cultu ral stu dies et du lin guis tic turn 5. Les deux
au teurs et leurs col la bo ra teurs choi sissent donc d’adop ter une dé‐ 
marche in ter dis ci pli naire, mo bi li sant à la fois l’his toire des sciences,
de la tech no lo gie, du ci né ma, de la lit té ra ture avec des dis ci plines
telles que l’an thro po lo gie et la psy cho lo gie. Ils prennent éga le ment le
parti de s’in sé rer dans une ap proche trans na tio nale, en ex ploi tant les
prin cipes de l’his toire glo bale. Avec cette vo lon té de s’in ves tir dans
une his toire des re pré sen ta tions de l’avia tion pion nière, ils choi‐ 
sissent enfin de se concen trer sur la no tion d’ima gi naire et du pro‐ 
grès tech nique. Selon eux, «  l’his toire des re pré sen ta tions de la
conquête aé rienne nous amènent ul ti me ment à ques tion ner la place
de l’être hu main dans l’uni vers : ses am bi tions, ses peurs, ses rêves 6. »

Aussi, l’ou vrage est no va teur dans la me sure où il ne s’agit plus de
com prendre l’évo lu tion de la tech no lo gie aé ro nau tique en elle- même,
mais bien l’im pact qu’elle opère sur les men ta li tés. La tranche chro‐ 
no lo gique choi sie (1908-1927) dé montre la vo lon té de construire un
rai son ne ment au tour d’une tem po ra li té évé ne men tielle : les pre miers
vols mo to ri sés, la Pre mière Guerre mon diale et le per fec tion ne ment
constant de la tech no lo gie avec le nou vel ex ploit de la tra ver sée de
l’At lan tique. Au tra vers de cha cune de ces pé riodes, des rup tures so‐ 
ciales et cultu relles émergent, lais sant der rière elles de nou velles re‐ 
pré sen ta tions dans les quelles la tech no lo gie évo lue tant d’un point de
vue tech nique que re pré sen ta tif. Les sources uti li sées dé montrent
cette vo lon té no va trice d’ap pro cher les men ta li tés sous un angle
nou veau, no tam ment à tra vers l’art et la lit té ra ture. L’ex plo ra tion du
psy chisme ren force les in ten tions des au teurs d’in ves tir de nou veaux
do maines de re cherche tels que la re li gion et la psy cho lo gie : les col‐ 
la bo ra teurs de cet ou vrage am bi tionnent de com prendre com ment
les ima gi naires se fa briquent, s’ex priment, se per çoivent et s’écrivent
au tour de la tech no lo gie de l’aé ro plane.

4

L’effet Wright
La pre mière par tie pro pose plu sieurs ar ticles re tra çant le par cours de
Wil bur Wright au Mans entre 1908 et 1909. Le pion nier amé ri cain
lance in du bi ta ble ment la tech no lo gie aé ro nau tique sur les che mins
de la consé cra tion pra tique et tech nique après ses ex ploits aé riens et
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l’im pact en gen dré sur les men ta li tés. Sté phane Tison 7 pro pose
d’abord de com prendre les mé ca nismes du ré seau so cial qui s’ar ti cule
au tour de Wil bur Wright. À tra vers une ty po lo gie et une brève bio‐ 
gra phie des ac teurs, il éclaire le lec teur sur les rôles de cha cun dans
la dif fu sion et la mé dia ti sa tion de l’évé ne ment aé ro nau tique. L’ar ticle
de Tom D. Crouch 8 s’in té resse à l’ima gi naire des frères Wright et à
leurs «  an nées per dues  » entre 1905 et 1908, pen dant les quelles ils
tentent de com mer cia li ser leur ap pa reil sans pro po ser la moindre dé‐ 
mons tra tion pu blique. Bien que très riche en suc ces sions d’évé ne‐ 
ments pour com prendre les dif fé rentes dé marches, le texte de Tom
Crouch se base beau coup sur un pré cé dent ou vrage 9, obli geant ainsi
le lec teur à s’y ré fé rer pour ob te nir des in for ma tions bi blio gra‐ 
phiques. Claude Car lier 10 vient ajou ter à cette par tie un tra vail de ré‐ 
flexion sur la ré cep tion de l’évé ne ment par la presse, à tra vers de
nom breuses ci ta tions de jour naux. Dans l’en semble, les Wright sont
dé peints comme les pre miers grands héros de cette avia tion pion‐ 
nière et les re pré sen ta tions pro po sées dans cette par tie ne ta rissent
pas d’éloge. Mais qu’en est- il de leurs dé trac teurs ? Les Wright ont- ils
tou jours sus ci té cet en thou siasme ? L’ar ticle de Claude Car lier ne fait
pas al lu sion aux ac teurs qui ont perçu les ex ploits de Wil bur Wright
comme une me nace. Er nest Ar ch dea con, Fer di nand Fer ber ou en core
Ga briel Voi sin se sont mon trés, à quelques re prises, assez vi ru lents
vis- à-vis des frères Wright ma ni fes tant ainsi leur fer veur pa trio tique.
L’ab sence du prin cipe de contra dic tion dans l’ar ticle de Claude Car lier
en tre tient une image lisse de l’évè ne ment de 1908. « Les bou seux de
Day ton » 11 comme se plai sait à l’écrire Ga briel Voi sin n’ont pas tou‐ 
jours trou vé un écho po si tif dans les ima gi naires et la com pa rai son
des ré ac tions entre par ti sans et ré frac taires au rait pu ap por ter de la
pro fon deur à cette ré flexion. Enfin, pour clore cette par tie, Claire Le
Tho mas 12 re vient sur une plai san te rie entre les ar tistes peintres
Pablo Pi cas so et Georges Braque dans la quelle les deux hommes se
donnent les sur noms de «  Wil boure  » et Or ville. L’au teur cherche à
en quê ter sur la si gni fi ca tion de ces sur noms sur l’ima gi naire des ar‐ 
tistes et l’ex plo ra tion de « nou veaux ho ri zons ar tis tiques 13. »
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L’ima gi naire du pro grès tech ‐
nique
Cette sec tion re vient sur les re pré sen ta tions des ac teurs de l’aé ro‐ 
nau tique et de son dé ve lop pe ment. C’est la par tie la plus ri che ment
dotée d’illus tra tions, et dans la quelle l’ana lyse de nom breux sec teurs
per met d’abor der l’avia tion et son ima gi naire à tra vers des exemples
ex traits du mi lieu scien ti fique, spor tif, mé dia tique et ar chi tec tu ral.
Anna Laure Ani zan 14 pro pose un ar ticle consa cré aux ma thé ma ti ciens
et aux phy si ciens par ti ci pant à la pro mo tion de l’aé ro plane. Elle dé‐ 
montre l’im pli ca tion des scien ti fiques dans la vul ga ri sa tion et la pé‐ 
ren ni sa tion de l’en sei gne ment et de la re cherche aé ro nau tique. De
son côté, Luc Ro bène 15 étu die « Le trai te ment mé dia tique de l’avia‐ 
tion » à tra vers la revue de La Vie au Grand Air entre 1900 et 1914. Son
ana lyse per met d’ex plo rer la dif fu sion d’une image spor tive de l’avia‐ 
teur dans un lec to rat de masse à tra vers le prisme de l’hé roïsme et de
l’éli tisme. Les re pré sen ta tions sont abor dées sous un autre angle
comme le dé montre Thier ry Ger vais 16 dans un ar ticle sur le pho to‐ 
graphe Léon Gim pel et ses réa li sa tions pu bliées dans le jour nal
L’Illus tra tion entre 1897 et 1932. La vue en contre- plongée des pho to‐ 
gra phies de Léon Gim pel de vient « une com po sante de la culture vi‐ 
suelle dès la Belle Epoque 17 » et offre des pers pec tives nou velles dans
la ré cep tion des évé ne ments aé ro nau tiques. C’est d’ailleurs en ex plo‐ 
rant les tra vaux de l’ar chi tecte Le Cor bu sier que Laurent Ba ri don 18

ex plore l’une de ces pers pec tives. Après la tra ver sée de la Manche par
Louis Blé riot en juillet 1909 et jusque dans l’entre- deux-guerres, Le
Cor bu sier érige l’avion comme « un sym bole d’une nou velle ci vi li sa‐ 
tion, la ‘ci vi li sa tion ma chi niste’ 19 », ima gi nant ainsi des œuvres ar chi‐ 
tec tu rales ins pi rées de la conquête aé rienne. Les dif fé rents uni vers
pro po sés par ces au teurs dé montrent clai re ment que les re pré sen ta‐ 
tions s’ex priment à tra vers de nom breux sup ports.

6

Les mu ta tions sym bo liques
Cette troi sième par tie contient des tra vaux sur les évo lu tions de di‐ 
verses re pré sen ta tions au cours de pé riodes char nières  : les thé ma‐ 
tiques de l’art, de la re li gion et du psy chisme pour suivent les am bi ‐
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tions de l’ou vrage dans le quel les sché mas men taux sont ex plo rés en
pro fon deur. Fran çoise Luc bert 20 pro pose ainsi un ar ticle sur les ima‐ 
gi naires ar tis tiques et l’uti li sa tion de la mont gol fière comme une re‐ 
pré sen ta tion de la conquête de l’air dans une œuvre de Roger de La
Fres naye. Ainsi, l’évo ca tion de la mont gol fière, au mo ment où l’aé ro‐ 
plane triomphe, per siste dans l’ima gi naire ar tis tique en tant que sym‐ 
bole de la conquête de l’air. Sté phane Tison signe ici son deuxième
ar ticle abor dant les re pré sen ta tions re li gieuses au tour de l’aé ro plane.
Le dis cours re li gieux s’adapte à la pré sence de cet engin dans l’es pace
aé rien pour tant perçu comme une sphère di vine ex clu si ve ment ré‐ 
ser vée à Dieu. Les peurs et les fan tasmes liés à l’avia tion im prègnent
for te ment les es prits po pu laires qui cherchent en core à com prendre
les usages et les dan gers de cette nou velle tech no lo gie. C’est
d’ailleurs dans cette pers pec tive que Chris tophe Si meon 21 et Bern
Kreu zer 22 étu dient les évo lu tions de la per cep tion de l’aé ro plane
chez les Suisses et les Au tri chiens. Ils ex plorent ainsi le bas cu le ment
de l’aé ro plane d’un usage spor tif à un usage mi li taire in tro dui sant des
concep tions guer rières à une tech no lo gie jusqu’alors consi dé rée
comme in of fen sive. Hervé Guille main 23 pro pose alors une étude sur
les fan tasmes et les frayeurs sus ci tés par l’avia tion. Les mu ta tions
sym bo liques sont alors étu diées sous des as pects no va teurs tels que
la re li gion et le psy chisme. Ce pen dant, si les études pro po sées n’en
sont en core qu’à leur bal bu tie ment, il faut sa luer la dé marche scien ti‐ 
fique d’une ana lyse des re pré sen ta tions au tra vers de sup ports com‐ 
plexes et contro ver sés.

La créa tion des lé gendes et les
re pré sen ta tions du mythe de
l’avia teur
La qua trième par tie sur « la créa tion des lé gendes » évoque la fa bri‐ 
ca tion des icônes de l’avia tion à tra vers des évè ne ments mar quants.
Les exemples de plu sieurs pi lotes per mettent d’abor der la construc‐ 
tion des lé gendes de l’air. Glenn Cur tiss ap pa raît alors comme le fi‐ 
dèle re pré sen tant du self- made man à l’amé ri caine dans l’ar ticle de
William F. Trimble 24 tan dis que pour Chris tian Brun 25, Georges Guy‐ 
ne mer fait fi gure de « mys té rieux As de la guerre ». Les lé gendes se
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re trouvent éga le ment dans des achar ne ments mé dia tiques, à l’ins tar
de l’avia teur ir lan dais Harry Fer gu son re je té par le mi lieu aé ro nau‐ 
tique bri tan nique au mo ment où il sur vo lait l’Ir lande pour la pre mière
fois à bord d’un aé ro plane de sa propre concep tion, le 31 dé cembre
1909. Les par cours de ces dif fé rents ac teurs in ter na tio naux illus trent
par fai te ment les étapes de my thi fi ca tion et de dés in té gra tion de
l’image des pi lotes au pro fit d’une na tion ou en core d’une époque
comme le sug gère l’ar ticle de Hans- Ulrich Jost 26 sur le pi lote suisse
Oskar Bli der. La va rié té des ac teurs et les dif fé rentes formes de re‐ 
pré sen ta tions ex plo rées dans cette par tie contri buent à élar gir les
champs d’in ves ti ga tion en fonc tion des contextes et des be soins ima‐ 
gi naires des so cié tés pas sées. Le sujet brû lant des mythes et des lé‐ 
gendes est éga le ment abor dée dans la cin quième par tie de l’ou vrage.

La par tie sur « les re pré sen ta tions du mythe » de l’avia teur qui vient
clô tu rer cet ou vrage, s’in ter roge sur la ques tion des re pré sen ta tions à
tra vers la lit té ra ture et le ci né ma en sou li gnant que l’avia teur trans‐ 
porte avec lui toute une vague de per cep tions so ciales et cultu relles.
Trois au teurs contri buent à cette der nière par tie  : Oli vier Odaert 27

au teur d’un ar ticle sur « l’avia teur dans la lit té ra ture fran çaise de 1909
à 1923  ». Il com pare les re pré sen ta tions an tiques aux ima gi naires
contem po rains au sujet de la per cep tion de l’avion comme « sym bole
le plus écla tant du pro grès 28 ». Guillaume Pajon 29 ex plore la lit té ra‐ 
ture de Ju lien Gracq à tra vers l’un de ses per son nages, Jacques Nueil,
érigé en héros mo derne de l’avia tion ; Peter Schul man 30 s’in vite dans
une étude sur la ré cep tion du film Wings de William Well man, dans
le quel l’avia teur est élevé au rang de guer rier mo derne. Il ex plore l’au‐ 
dace du réa li sa teur, mê lant le do cu men taire au court mé trage et sug‐ 
gé rant ainsi une fic tion proche de la réa li té. Les re pré sen ta tions du
mythe s’ex plore es sen tiel le ment à tra vers deux ro mans et un film
pro po sant ainsi une vi sion assez par tielle des sup ports d’ex pres sion. Il
faut noter que mal gré l’ex cellent tra vail de Guillaume Pajon et Oli vier
Odaert, seule la lit té ra ture fran çaise est abor dée ici, ce qui nous
amène à nous in ter ro ger sur la place de l’avia teur dans les œuvres
étran gères.
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Élar gir les ho ri zons
Dans l’en semble, l’ou vrage de Fran çoise Luc bert et Sté phane Tison
est une ré fé rence dans l’his toire socio- culturelle de l’aé ro nau tique et
de ses ac teurs. D’une part, le tra vail his to rio gra phique, d’une grande
qua li té, met en avant l’im pli ca tion et le po si tion ne ment des deux au‐ 
teurs dans un tra vail de ré flexion cri tique et dans une dé marche his‐ 
to rique ri gou reuse. D’autre part, la trans ver sa li té des dis ci plines et la
col la bo ra tion in ter na tio nale des au teurs en ri chit consi dé ra ble ment
les pers pec tives de tra vail et de trans mis sion du sa voir et des
connais sances. L’ou vrage contri bue sen si ble ment à élar gir les ho ri‐ 
zons d’une his toire so ciale et cultu relle mais aussi d’une his toire des
men ta li tés dans le do maine de l’aé ro nau tique, do maine en core trop
axé sur des in ves ti ga tions tech niques. L’ima gi naire des hommes est
placé au cœur de l’ana lyse et s’in vite dans des uni vers dia mé tra le ment
op po sés.

10

Ce pen dant, l’ho ri zon de ce champ d’étude ne doit pas se consa crer
es sen tiel le ment à un axe France- États-Unis. En effet, sur 20 ar ticles,
la moi tié re pose sur des ac teurs, des œuvres ou des évé ne ments fran‐ 
çais tan dis que la pre mière par tie de l’ou vrage s’ins pire es sen tiel le‐ 
ment d’un évé ne ment réa li sé par deux amé ri cains. Il faut, bien évi‐ 
dem ment, sa luer la di ver si té des na tio na li tés des pi lotes dans la par‐ 
tie sur les lé gendes de la même façon que les uni vers ex plo rés re‐ 
gorgent d’ori gi na li té. Ce pen dant, la lit té ra ture étran gère n’a pas fait
l’objet d’in ves ti ga tions tout comme l’art et l’ar chi tec ture qui
manquent de pers pec tives in ter na tio nales et glo bales. Les femmes
sont éga le ment ab sentes de cet ou vrage, ce qui nous pousse à nous
in ter ro ger da van tage sur leur re pré sen ta tion de la conquête de l’air.
Bien que l’ima gi naire fé mi nin soit ici dif fi ci le ment ob ser vable, dans la
me sure où les femmes n’ont pas vrai ment par ti ci pé à la créa tion des
pre miers aé ro planes, il s’ex prime for te ment dans la pra tique spor tive
et socio- culturelle de l’aé ro plane à tra vers la quelle elles ont pu ma ni‐ 
fes ter des formes d’éman ci pa tion. Ka the rine Wright 31, la sœur de Or‐ 
ville et Wil bur, a joué un grand rôle dans leurs ex ploits et contri bué à
va lo ri ser leur image dans le mi lieu mon dain fran çais. Les ou vrages de
Ger trude Bacon 32 en Grande Bre tagne per mettent éga le ment de
com prendre de quelle façon les Bri tan niques per ce vaient les évé ne‐ 
ments aé ro nau tiques en France au point par fois d’en vier leurs voi sins
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d’outre- Manche. N’aurait- il pas été pos sible de re pous ser de
quelques an nées seule ment la fin de la pé riode étu diée, dans cet ou‐ 
vrage pour aller jusqu’en 1932, quand on sait qu’Amé lia Ea rhart 33

égale la per for mance de Charles Lind bergh en tra ver sant seule l’At‐ 
lan tique ?

Enfin, la com mé mo ra tion du cen te naire des vols de Wil bur Wright au
Mans au rait pu éga le ment faire l’objet d’une ana lyse his to rique. Les
nom breuses trac ta tions au tour de la prio ri té des frères Wright im‐ 
pliquent une ba taille dans l’ap pro pria tion de la tech no lo gie de l’aé ro‐ 
plane. Au jourd’hui en core, cer tains dé fendent l’idée que Clé ment Ader
a été le pre mier à voler sur un ap pa reil plus lourd que l’air. La fa bri ca‐ 
tion de la mé moire fait éga le ment par tie des ré flexions sur la quelle
l’his to rien doit se pen cher. Comme l’écri vait le très re gret té Pierre
La bo rie :

12

« Le rôle de l’his to rien n’est pas seule ment de dis tin guer la mé moire
de l’his toire, de sé pa rer le vrai du faux, mais de faire de cette mé ‐
moire un objet d’his toire, de s’in ter ro ger sur l’usage du faux comme
du vrai et sur le sens que les ac teurs veulent ainsi don ner au passé et
leur passé […] La proxi mi té de né ces si té ou de sym pa thie, aussi forte
soit- elle, ne peut en au cune façon ser vir à confondre les ter rains et à
es ca mo ter les dis tances. Il ne s’agit pas de lé gi ti mer ce qui est main ‐
te nant, mais de pou voir té moi gner de ce qui a été, et de la façon dont
cela était. Conser va teur de mé moire, l’his to rien se trouve char gé de
pré ser ver ce qu’il doit par ailleurs dé ca per et dé my thi fier. Il est et
doit être, tout à la fois, un sauve- mémoire et un trouble- mémoire…
34 »

Élar gir les ho ri zons de l’his toire so ciale et cultu relle de l’aé ro nau tique
né ces site en core de nom breuses in ves ti ga tions. L’ou vrage de Fran‐ 
çoise Luc bert et Sté phane Tison reste, tout de même, une ré fé rence
en la ma tière, ex plo rant une mul ti tude d’uni vers jusqu’alors in soup‐ 
çon nés et ma riant sub ti le ment le pro grès tech nique à la no tion d’ima‐ 
gi naire. La contri bu tion à l’his toire des re pré sen ta tions de la
conquête aé rienne est donc plei ne ment rem plie.

13
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NOTES

1  LUCBERT Fran çoise et TISON Sté phane (dir), L’ima gi naire de l’avia tion pion‐ 
nière. Contri bu tion à l’his toire des re pré sen ta tions de la conquête aé rienne,
1903-1927, Presses Uni ver si taires de Rennes, His toire, 2016, p. 7

2  Ibid.

3  Ibid., p. 8.

4  Ibid., p. 19.

5  Rap pe lons que les cultu ral stu dies ont pour vo ca tion d’in tro duire dans les
études so ciales l’in ter dis ci pli na ri té, dé ve lop pant ainsi des ap proches trans‐ 
ver sales des cultures po pu laires. Le lin guis tic turn qui  ap pa raît aux États- 
Unis dans les an nées 60 et qui s’op pose à une cer taine his toire éco no mique
et so ciale sclé ro sée, met l’ac cent sur les dif fé rentes formes du lan gage et du
dis cours : les his to riens com mencent à se pen cher sur la construc tion in tel‐ 
lec tuelle des textes, pour en com prendre les re pré sen ta tions fon da men‐ 
tales.

6  LUC BERT Fran çoise et TISON Sté phane (dir.), L’ima gi naire de l’avia tion pion‐ 
nière op. cit., p. 21.

7  Sté phane Tison est maître de confé rences en his toire contem po raine à
l’uni ver si té du Maine, au Mans. Il est spé cia liste des guerres de 1870-1871 et
de 1914-1918. Il tra vaille sur les trau ma tismes de guerre à tra vers les com mé‐ 
mo ra tions et les troubles psy chiques et s’in té resse éga le ment à l’his toire
cultu relle de l’avia tion.

8  Tom D. Crouch est conser va teur à la di vi sion de l’aé ro nau tique, au Na tio‐ 
nal Air and Space Mu seum du Smi tho nian Ins ti tut de Wa shing ton. En 2000,
il a été nommé pré sident du co mi té na tio nal amé ri cain char gé de l’or ga ni sa‐ 
tion des com mé mo ra tions du cen te naire de l’avia tion. Il est éga le ment l’au‐ 
teur d’une bio gra phie sur les frères Wright.

9  Tom D. Crouch, The Bishop’s Boys : A Life of Wil bur and Or ville Wright , W.
W. Norton, Inc., New York, 1989.

10  Claude Car lier est un an cien pro fes seur d’his toire contem po raine à la
Sor bonne. Il di rige le Centre d’His toire de l’Aé ro nau tique et de l’Es pace et
pré side à l’Ins ti tut d’His toire des conflits eu ro péens. Il est l’au teur de nom ‐
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breux ou vrages sur les dé buts de l’avia tion por tant no tam ment sur les frères
Wright et l’avia tion mi li taire fran çaise.

11  Ga briel Voi sin à Charles Doll fus, 23 no vembre 1962, dos sier au to graphe
de Ga briel Voi sin, Centre de do cu men ta tion du Musée de l’Air et de l’Es pace,
Paris Le Bour get.

12  Claire Le Tho mas est doc teure en his toire de l’art contem po rain. Lau‐ 
réate du prix du musée d’Orsay, elle pour suit ses re cherches au sein du La‐ 
bo ra toire d’an thro po lo gie et d’his toire de l’ins ti tu tion de la culture.

13  Claire Le Tho mas, «  Pion niers de la mo der ni té  ? Braque, Pi cas so, les
frères Wright, l’avia tion et le bri co lage », p. 91.

14  Anne Laure Ani zan est di plô mée de sciences Po, agré gée et doc teure en
his toire. Elle tra vaille sur l’élite scien ti fique et les or ga ni sa tions et les
hommes de gauche de la fin du XIX  siècle à l’entre- deux-guerres.

15  Pro fes seur à l’uni ver si té de Bor deaux et char gé de cours à Sciences Po
Bor deaux et à l’ENS Ca chan, Luc Ro bène s’est spé cia li sé dans l’his toire de la
culture et des pra tiques cultu relles entre les XVIII  et XX  siècles.

16  Thier ry Ger vais tra vaille à l’uni ver si té Ryer son, à To ron to, au Ca na da en
tant qu’As si tant Pro fes sor. Il y en seigne l’his toire de la pho to gra phie et s’est
spé cia li sé dans l’usage de la pho to gra phie dans la presse et dans l’essor de la
photo re por tage. Il a par ti ci pé à plu sieurs ex po si tions pa ri siennes sur le
sujet.

17  GER VAIS Thier ry, « Vues d’en haut. L’ac tua li té de la Belle Epoque pho to gra‐ 
phiée en plon gée », in LUC BERT Fran çoise et TISON Sté phane (dir.), L’ima gi naire
de l’avia tion pion nière op.cit., p. 147.

18  Laurent Ba ri don est pro fes seur d’his toire de l’art contem po rain à l’uni‐ 
ver si té Lyon 2 – Lu mière. Spé cia li sé dans l’his to rio gra phie de l’ar chi tec ture,
il di rige l’équipe «  art, ima gi naire, so cié té  » au sein du la bo ra toire de Re‐ 
cherche His to rique Rhône- Alpes.

19  Laurent Ba ri don, « Lever la tête, re gar der haut ». Le Cor bu sier et l’ima gi‐ 
naire éli tiste de l’avia tion, p. 160

20  Fran çoise Luc bert en seigne l’his toire de l’art au sein du dé par te ment des
Sciences his to riques de l’uni ver si té Laval à Qué bec. Elle tra vaille sur la cri‐ 
tique d’art et l’his toire des ex po si tions. Elle s’in té resse éga le ment aux rap‐ 
ports entre la lit té ra ture et les autres arts. Après avoir réa li sé des ex po si‐ 
tions en France, en Es pagne et en Chine, elle se lance dans des re cherches
por tant sur le cu bisme dans les an nées 1920.
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21  As sis tant et char gé de cours à l’uni ver si té et à l’École po ly tech nique fé‐ 
dé rale de Lau sanne, Chris tophe Si meon, s’in té resse à l’his toire so ciale et
cultu relle des tech no lo gies et plus par ti cu liè re ment sur l’in tro duc tion et le
trans fert des nou velles tech no lo gies en Suisse.

22  In gé nieur des trans ports et his to rien as so cié au Dé par te ment d’his toire
so ciale et éco no mique de la Jo hannes Ke pler Universität, à Linz, en Au‐ 
triche, Bern Kreu zer s’in té resse à l’his toire de la mo bi li té, à la pla ni fi ca tion
ur baine et ré gio nale et à l’his toire du tou risme.

23  Hervé Guille main est maître de confé rences en his toire contem po raine à
l’uni ver si té du Maine, au Mans.

24  William F. Trimble est pro fes seur émé rite à l’uni ver si té de Au burn.

25  Chris tian Brun est chef de l’équipe « His toire et so cio lo gies mi li taire » au
Centre de re cherche de l’Armée de l’air et pro fes seur en His toire de l’avia‐ 
tion et en Ethique à l’Ecole de l’air. Il tra vaille sur l’iden ti té de l’avia tion et de
l’avia teur sur tout le XX  siècle.

26  Hans- Ulrich Jost a en sei gné l’his toire contem po raine à l’uni ver si té de
Lau sanne entre 1981 et 2005. De puis, il a as su ré la pré si dence de la Com mis‐ 
sion pour la pu bli ca tion des Do cu ments di plo ma tiques suisses.

27  Cher cheur post doc to ral à l’uni ver si té de Li moges, Oli vier Odaert étu die
la lit té ra ture d’ex pres sion fran çaise du rant la pre mière moi tié du XX  siècle.
Après avoir sou te nu sa thèse de doc to rat in ti tu lée «  Saint- Exupéry écri‐ 
vain », il pu blie des ar ticles sur les œuvres de l’avia teur fran çais.

28  ODAERT Oli vier, «  L’avia teur dans la lit té ra ture fran çaise de 1909 à 1923.
Une in car na tion du ‘mythe du pro grès’? », in LUC BERT Fran çoise et TISON Sté‐ 
phane (dir.), L’ima gi naire de l’avia tion pion nière op. cit., p. 309.

29  Guillaume Pajon est pro fes seur de Lettres mo dernes dans le se con daire
dans l’Aca dé mie d’Amiens. Au teur de plu sieurs ar ticles sur Ju lien Gracq, il
s’in té resse aux thèmes de l’élec tion et de l’hé roïsme dans la fic tion.

30  Peter Schul man est pro fes seur de French and In ter na tio nal Stu dies à la
Old Do mi nion Uni ver si ty à Nor folk, en Vir gi nie. Il a contri bué à la tra duc tion
en an glais de cer taines œuvres de Jules Verne et co- édite de nom breux ou‐ 
vrages.

31  Ka the rine Wright (1874-1929).

32  Ger trude Bacon (1874-1949), aé ro naute bri tan nique, fille de l’as tro nome
et aé ro naute John Mac ken zie Bacon, elle ré dige de nom breux ou vrages  :
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Bal lons, Air ships and Flying Ma chines, Dood, Mead & Com pa ny, New York,
1905, 124 p.; voir aussi The Re cord of an Ae ro naut. Being Life of John M.
Bacon, John Long, Londres, 1907, 358 p.; How Men Fly, Cas sell and Com pa ny,
Londres, 1911, 117 p.; enfin All About Flying, Me thuen & CO. LTD, Londres,
1915, 115 p.

33  Amé lia Ea rhart (1897-1937), avia trice amé ri caine. Elle ré dige une au to bio‐ 
gra phie, Plai sir des ailes (The Fun of It), tra duit de l’an glais par R. Brua, Paris,
Gal li mard, NRF, 1932, 245 p.

34  LA BO RIE Pierre, « His to riens sous haute sur veillance », 1994, Es prit, n° 198,
p. 48.

AUTEUR

Andréa Seignier
Doctorante/ Phd studentLaboratoire Framespa UMR 5136. Université Toulouse-
Jean Jaurèsandrea.seignier@wanadoo.fr

http://interfas.univ-tlse2.fr/nacelles/217
mailto:andrea.seignier@wanadoo.fr

