
Nacelles
ISSN : 2552-6987

3 | 2017 
La Grande Guerre. Regards croisés franco-italiens

Conclusion
Éric Lehmann

http://interfas.univ-tlse2.fr/nacelles/358

Référence électronique
Éric Lehmann, « Conclusion », Nacelles [En ligne], 3 | 2017, mis en ligne le 28
novembre 2017, consulté le 22 mai 2023. URL : http://interfas.univ-
tlse2.fr/nacelles/358



Conclusion
Éric Lehmann

TEXTE

Le col loque dont sont issus les textes de ce dos sier se pro po sait d’en‐ 
ri chir la connais sance de l’his toire de l’avia tion pen dant la Pre mière
Guerre mon diale, dans une pers pec tive ré so lu ment com pa ra tive
seule sus cep tible, en dé pas sant les ré cits na tio naux dé sor mais clas‐ 
siques et quelque peu désuets, de dé cons truire quelques mythes qui
en combrent en core l’his to rio gra phie aé ro nau tique sur les deux ver‐ 
sants des Alpes. Selon nous, l’in tense confron ta tion de spé cia listes
des deux pays a pu faire émer ger trois orien ta tions par ti cu liè re ment
si gni fi ca tives du point de vue his to rio gra phique.

1

En pre mier lieu, l’ap proche trans na tio nale a per mis d’éta blir so li de‐ 
ment quelques cer ti tudes qui dé mentent ou re la ti visent for te ment
cer tains lieux com muns de l’his toire de l’avia tion.

2

Au cha pitre des usages pion niers de l’avia tion mi li taire, il convient
d’ad joindre aux pre miers vols de guerre de na ture ex pé ri men tale, et
pour ainsi dire ar ti sa nale, réa li sés par les Ita liens en Libye à la fin de
l’année 1911, non seule ment les pre miers bom bar de ments aé riens ef‐ 
fec tués par les Bul gares dans les guerres bal ka niques en 1912-1913,
mais en core les pre mières opé ra tions de guerre aé rienne conduites
par les Fran çais dans le ciel du Maroc en 1912.

3

Contrai re ment à une croyance bien en ra ci née, au début de la Grande
Guerre, l’état- major fran çais ne pri vi lé gia pas les vols de re con nais‐ 
sance et ne donna pas non plus la prio ri té à l’em ploi des aé ro planes
pour la ré gu la tion du tir d’ar tille rie, mais il s’ef for ça bien plu tôt de dé‐ 
ve lop per l’avia tion de bom bar de ment pour frap per et désor ga ni ser les
ar rières du dis po si tif al le mand.

4

Les illu sions concer nant le po ten tiel pro duc tif de l’in dus trie des
États- Unis, qui ali mentent di vers me mo ran da ré di gées en 1917 par le
co lo nel ita lien Giu lio Dou het, fervent par ti san du bom bar de ment
stra té gique (qu’il au rait sou hai té voir pra ti qué de ma nière sys té ma‐ 
tique et à grande échelle dans le cadre de la co opé ra tion in ter al liée),
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n’épargnent pas les mi lieux gou ver ne men taux fran çais, puis qu’à la
même époque le pré sident du Conseil Alexandre Ribot nour ris sait le
pro jet de faire fa bri quer outre- Atlantique des mil liers d’ap pa reils,
tâche que les usines amé ri caines n’étaient en réa li té pas en me sure
d’as su rer, faute d’ou tillage adé quat, de main- d’œuvre spé cia li sée et de
maî trise de ces tech no lo gies tou jours plus so phis ti quées alors éla bo‐ 
rées par les construc teurs aé ro nau tiques eu ro péens.

En deuxième lieu, la com pa rai son des deux réa li tés na tio nales a bien
mis en lu mière les re la tions, les si mi li tudes mais aussi les di ver gences
re la tives au dé ve lop pe ment des avia tions mi li taires ita lienne et fran‐ 
çaise au cours de la Grande Guerre. D’une part, l’avance tech no lo‐ 
gique et pro duc tive fran çaise ini tiale est main te nue pen dant toute la
durée du conflit, en vertu d’un tissu in dus triel plus dense et de ca pa‐ 
ci tés in dé nia ble ment su pé rieures dans le do maine de l’in no va tion. On
pense aux ap pa reils de chasse ra pides et ma niables de la so cié té
SPAD, ou bien aux pre miers dis po si tifs de tir à la mi trailleuse syn‐ 
chro ni sé avec l’hé lice, uti li sés pour la pre mière fois avec suc cès par le
cé lèbre pi lote Ro land Gar ros en avril 1915, puis amé lio rés par le hol‐ 
lan dais An tho ny Fok ker pour le compte des Al le mands après que
«  l’as  » fran çais eut été contraint d’at ter rir der rière les lignes ad‐ 
verses.

6

D’autre part, n’ou blions pas pour au tant la grande in gé nio si té des Ita‐ 
liens à pro duire, à adap ter et à mo di fier les chas seurs fran çais im por‐ 
tés ou fa bri qués sous li cence en Ita lie, mais aussi leur re mar quable
ca pa ci té à dé ve lop per des mo dèles de bom bar diers de concep tion
na tio nale, à sa voir les grands tri mo teurs de l’in gé nieur Gian ni Ca pro‐ 
ni. À ce jeu des re gards croi sés, on no te ra en core l’ab sence de vrai
théo ri cien de l’Air power en France, par op po si tion à la puis sante ac‐ 
ti vi té théo rique (non obs tant exa gé ra tions et ex ces sive ri gi di té dog‐ 
ma tique) de l’Ita lien Giu lio Dou het, uni ver sel le ment consi dé ré, et à
juste titre, comme le prin ci pal stra tège aé rien.

7

En troi sième lieu, l’his toire de la consti tu tion et des pre miers dé ve‐ 
lop pe ments de l’avia tion mi li taire s’ap pa rente à une ten ta tive ex té‐ 
nuante et ja mais vé ri ta ble ment concluante d’at teindre le dé li cat point
d’équi libre entre em pi risme et théo rie : il s’agit de conci lier les ré sul‐ 
tats des ex pé riences me nées dans les la bo ra toires, dans les ate liers et
sur les ter rains d’avia tion avec les be soins et les exi gences for mu lées
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par l’état- major et les contraintes bud gé taires et lo gis tiques de la
pro gram ma tion in dus trielle ar rê tée par les au to ri tés po li tiques, en
concer ta tion plus ou moins étroites avec les avion neurs, les mo to‐ 
ristes, les four nis seurs de ma tières pre mières et de biens in ter mé‐ 
diaires et les fa bri cants d’ac ces soires pour l’avia tion.

Il en fut ainsi dans le do maine opé ra tion nel, les mi li taires des deux
pays ayant pré co ce ment re con nu et com pris l’uti li té de l’arme aé‐ 
rienne dans la conduite de la guerre, et pas uni que ment dans le do‐ 
maine tac tique. Cet in té rêt tôt ma ni fes té à l’égard du po ten tiel bel li‐ 
queux de l’avia tion en ges ta tion abou tit lo gi que ment à la créa tion et à
la mon tée en puis sance tant du Corpo ae ro nau ti co ita lien, illus trées
par le général- inspecteur Ba si lio Di Mar ti no, que de l’Aé ro nau tique
mi li taire fran çaise 1.

9

Il en alla éga le ment de la sorte en ce qui concerne la pro duc tion in‐ 
dus trielle, avec no tam ment la re con ver sion ra pide de nom breux éta‐ 
blis se ments dans les construc tions aé ro nau tiques, comme ce fut le
cas pour les firmes Mi che lin et FIAT, qui as so cièrent la pro duc tion
d’avions et de mo teurs d’avions à leurs ac ti vi tés tra di tion nelles de fa‐
bri ca tion de pneu ma tiques et de vé hi cules au to mo biles, non obs tant
les dé fauts d’une ges tion en bonne part af fai riste du sec teur, ca rac té‐ 
ri sée par l’ur gence pro duc tive et par la concur rence sau vage que se
fai saient les prin ci paux groupes in dus triels 2.

10

Dans le do maine des res sources hu maines, Syl vain Cham pon nois et
Fabio Caf fa re na ont bien mon tré com bien la sé lec tion et l’en traî ne‐ 
ment des pi lotes os cil laient entre pra tique em pi rique (dic tée par la
né ces si té de faire sor tir des écoles un grand nombre d’hommes aptes
au pi lo tage à la fois pour faire face aux fortes pertes en re gis trées en
opé ra tions et pour ré pondre à la crois sance ex po nen tielle des avia‐ 
tions mi li taires) et les ef forts de co di fi ca tion et d’éva lua tion des ap ti‐ 
tudes psy cho phy siques des per son nels na vi gants à par tir de pro cé‐
dures éla bo rées et tes tées selon des mé thodes ri gou reu se ment
scien ti fiques.

11

Il en alla de même sur le plan doc tri nal, comme le ré vèle le pro ces sus
d’adap ta tion de l’Aé ro nau tique mi li taire fran çaise aux exi gences opé‐ 
ra tion nelles, et au quel cer tains res pon sables (le chef d’état- major
Joffre et le co lo nel Barès d’abord, puis le gé né ral Pé tain et le co lo nel
Duval) don nèrent une im pul sion dé ci sive en contri buant per son nel le ‐
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ment à la pré pa ra tion et à l’in ten si fi ca tion des opé ra tions de guerre
aé rienne 3. Cette ten sion entre théo rie et em pi risme est éga le ment au
cœur de la ré flexion pro vo quée par la théo rie dou hé tienne du bom‐ 
bar de ment stra té gique. Nous avons mon tré que l’œuvre de l’au teur
d’Il do mi nio dell’aria ne sau rait être as si mi lée à aucun des deux
grands cou rants clas siques de la pen sée mi li taire du XIX  siècle, l’école
de Jo mi ni et celle de Clau se witz (dans la me sure où elle éla bore en
réa li té une théo rie gé né tique de la guerre, certes fas ci nante au plan
stric te ment concep tuel, mais par trop axio ma tique et dog ma tique
pour trou ver sa pleine réa li sa tion dans le do maine opé ra tion nel). Ces
ca rac té ris tiques ex pliquent tout à la fois le grand in té rêt ma ni fes té
par les mi lieux mi li taires fran çais à l’égard de la pen sée de Dou het
(connue prin ci pa le ment grâce aux tra vaux du co lo nel Paul Vau thier,
au teur en 1935 du vo lume La doc trine de guerre du gé né ral Dou het),
mais aussi les dis cus sions en flam mées au sujet de la va li di té de ses
thèses 4.

e

L’épi neuse ques tion de la syn thèse entre pra tique et théo rie se pré‐ 
sente en core à l’époque de la dé mo bi li sa tion des avia tions mi li taires
et des pre miers pas de l’avia tion ci vile dans l’im mé diat après- guerre.
Si des obs tacles po li tiques et ad mi nis tra tifs per tur bèrent la dé mo bi li‐ 
sa tion des per son nels du Corpo ae ro nau ti co et en tra vèrent le dé ve‐ 
lop pe ment de la na vi ga tion aé rienne en Ita lie (la pre mière ligne ci vile
ne fut inau gu rée que le 1  avril 1926), en France, en re vanche, un re‐ 
mar quable pro gramme d’or ga ni sa tion aé ro nau tique (connu sous le
nom de plan Sa con ney) per mit la créa tion d’un ré seau d’aé ro dromes
mo dernes 5.

13

er

De la confron ta tion bi la té rale a lo gi que ment émer gé la né ces si té
d’ap pro fon dir ul té rieu re ment les re cherches de part et d’autre des
Alpes, cor ro bo rée par le sou hait que soient enfin ou verts à la consul‐ 
ta tion quelques- uns des plus im por tants fonds d’ar chives (tout par ti‐ 
cu liè re ment la col lec tion des pa piers de l’in gé nieur Gian ni Ca pro ni,
ac tuel le ment en cours de clas se ment par le Museo ae ro nau ti co Ca‐ 
pro ni de Trente qui en est le dé po si taire). Émerge aussi la vo lon té de
pro mou voir la co opé ra tion entre or ga nismes de conser va tion du pa‐ 
tri moine aé ro nau tique (le tout ré cent ré seau des mu sées aé ro nau‐ 
tiques Ita liens et le Musée de l’Air et de l’Es pace du Bour get) et ins ti‐ 
tu tions aca dé miques telles que les uni ver si tés et les écoles de l’air des
deux pays.
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