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TEXTE

Entre 1890 et 1914, des scien ti fiques et des bri co leurs cu rieux, ins pi‐ 
rés par les nom breuses as cen sions aé ro sta tiques, cherchent à dé ter‐ 
mi ner les prin cipes aé ro dy na miques per met tant à des en gins « plus
lourds que l’air » de voler. Pous sés par la cu rio si té scien ti fique mais
aussi par leurs am bi tions, ces hommes vont alors tis ser des re la tions,
échan ger sur les théo ries et les ex pé riences aé ro nau tiques et ex pé ri‐ 
men ter leurs in ven tions pour par ve nir, les pre miers, à voler sur un
aé ro plane mo to ri sé. La réa li sa tion du pre mier vol mo to ri sé est at tri‐ 
buée aux frères Wright qui par viennent à contrô ler leur Flyer sur les
dunes de Kitty Hawk aux États- Unis. En France, cer tains cherchent à
s’op po ser à cette per for mance, et Henry Far man est le pre mier
homme à réa li ser un vol of fi ciel le ment contrô lé le 13 jan vier 1908 sur
un aé ro plane. Entre la France et les États- Unis, les pion niers de l’avia‐ 
tion se toisent et se pro voquent pour s’af fir mer sur la scène in ter na‐ 
tio nale comme étant les pre miers à avoir su maî tri ser les en gins
« plus lourds que l’air ». Pour tant, lorsque les frères Wright ar rivent
en France en 1908 pour prou ver leur avance tech no lo gique, l’avia tion
prend déjà des al lures spor tives, et les en jeux so cio cul tu rels s’en
trouvent pro fon dé ment chan gés.

1

Les jeunes avia teurs s’em parent de cette nou velle ten dance pour s’af‐ 
fron ter sur les champs des mee tings aé riens. À par tir de 1909, l’avia‐ 
tion de vient une ac ti vi té dans la quelle les corps et les es prits sont
pous sés dans leurs re tran che ments, et mis à rude épreuve. Les

2



Micro-histoire sociale des pionniers de l’aviation (1890-1914)

femmes re vêtent l’uni forme du pi lote pour dé mon trer leur pug na ci té
et leur au dace. Les mé ca ni ciens par viennent à dé pas ser cer taines
bar rières so ciales, en en trant au ser vice des pi lotes re nom més pour
s’af fran chir d’un des tin plus banal. Ainsi, les pion niers de l’avia tion
s’ins crivent dans des par cours dif fé rents. Ils sont théo ri ciens, ex pé ri‐ 
men ta teurs, mé cènes, spor tifs, mé ca ni ciens ou en core in dus triels. Ils
sont plu riels dans un uni vers où le vrom bis se ment des mo teurs ras‐ 
semble tout au tant qu’il op pose. En effet, les dé buts de l’avia tion sont
le creu set de re la tions com plexes entre les ac teurs, al lant de l’ami tié à
l’ani mo si té, en tra ver sant les émo tions les plus pro fondes telles que la
peur, l’or gueil ou en core la ju bi la tion.

En al liant les concepts de la micro- histoire et l’ana lyse des sources
pri vées, l’évo ca tion de ces sen ti ments prend alors tout son sens.
S’ins cri vant dans cette ap proche des dé buts de l’avia tion et de ses ac‐ 
teurs, cette thèse se concentre sur des sources pri vées, comme les
cor res pon dances et les mé moires, pour éclai rer de ma nière in édite la
construc tion des ré seaux so ciaux des pion niers de l’avia tion entre
1890 et 1914. Le tra vail de re cherche avait pour ob jec tif de dé mon trer
l’exis tence d’une so cia bi li té épis to laire des ac teurs de l’avia tion et
d’ex plo rer le conte nu épis té mique des échanges. Les ego- documents
per mettent éga le ment d’abor der la ques tion des construc tions men‐ 
tales des pion niers et leurs re pré sen ta tions so ciales de l’avia tion. La
pé riode chro no lo gique en globe les dif fé rents pro ces sus de l’in ven tion
de l’aé ro plane mo to ri sé  : la théo ri sa tion, l’ex pé ri men ta tion, la pra‐ 
tique spor tive et la com mer cia li sa tion.

3

La thèse s’or ga nise en trois par ties. La pre mière pro pose une ap‐ 
proche mé tho do lo gique de la source épis to laire, et in tro duit les dif fé‐ 
rentes struc tures re la tion nelles des pion niers de l’avia tion à l’échelle
in ter na tio nale et in di vi duelle (le cas des frères Wright). La deuxième
par tie am bi tionne d’abor der la ques tion de la so cia bi li té épis to laire à
tra vers les échanges épis té miques et les po si tions de concur rence et
de so li da ri té entre les dif fé rents ac teurs. Enfin, la troi sième par tie
aborde la no tion des construc tions men tales sur les champs de l’avia‐ 
tion spor tive à tra vers l’étude des lettres et des mé moires.
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1. La source épis to laire : éclai rage
in édit sur les ré seaux so ciaux des
pion niers de l’avia tion
Les écrits du for privé font l’objet de puis déjà plu sieurs an nées d’une
ap proche mé tho do lo gique ap pro fon die en his toire et en lit té ra ture.
Ils in ter viennent dans des études micro- historiques pour éclai rer de
ma nière si gni fi ca tive ce que l’on nomme l’his toire des men ta li tés et
des sen si bi li tés. Ce pen dant, la source épis to laire ex plore les champs
de la so cia bi li té, per met tant ainsi de dé cou vrir des dy na miques re la‐ 
tion nelles in tenses et par fois in at ten dues. L’his toire des dé buts de
l’avia tion évoque par mo ment une suc ces sion d’in ven teurs sans liens
ap pa rents, pous sés par un génie énig ma tique. Les cor res pon dances
re cueillies contri buent à re cen ser un en semble de connexions, bien
que non ex haus tif, entre les pion niers de l’avia tion  : cette car to gra‐ 
phie peut alors ou vrir la voie à une dé cons truc tion cer taines idées re‐ 
çues.

5

D’un point de vue mé tho do lo gique, la source épis to laire peut être
uti li sée à des fins très utiles pour com prendre de quelle façon les in‐ 
di vi dus prennent contact entre eux, et pour quoi ils en tre tiennent
cer taines re la tions. En re ve nant sur ces dif fé rents usages, il est alors
pos sible de dé fi nir les atouts et sur tout les li mites de cette source.
L’étude d’une so cia bi li té épis to laire à tra vers ces écrits du for privé
per met aussi de ca rac té ri ser les dif fé rentes re la tions nouées au fil du
temps, et no tam ment de dé voi ler des types de hié rar chies et de pou‐ 
voirs ins tau rés (cha pitre 1). Ainsi, les lettres offrent une mul ti tude
d’in for ma tions d’un simple exa men vi suel ou ma té riel  : de la qua li té
du pa pier à celle de l’écri ture en pas sant par les ap pel la tions et les si‐ 
gna tures, dé pendent les types de re la tions en tre te nues et les ha bi‐ 
tudes épis to laires (cha pitre 2).

6

Le cha pitre 3 pour suit cette construc tion mé tho do lo gique ri gou‐ 
reuse  : en effet, les ego- documents doivent être re pla cés dans le
contexte de pro duc tion et de pu bli ca tion, afin de prendre en consi‐ 
dé ra tion les en jeux mé mo riels qui s’y cachent. Un pa no ra ma des di‐ 
vers centres d’ar chives eu ro péens et amé ri cains est dé crit aux lec‐ 
teurs et cher cheurs pour per mettre une tra ça bi li té de la source. Le
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cha pitre 4 pro pose l’ex plo ra tion des com por te ments et des pro fils de
cer tains pion niers, tels que Louis Mouillard, Oc tave Cha nute ou en‐ 
core les frères Wright : connaître les fré quences d’écri ture et les vo‐ 
lumes des lettres, c’est per mettre au cher cheur de se faire une opi‐ 
nion sur les be soins épis to laires, et sur la na ture des re la tions en tre‐ 
te nues. Par ex ten sion, il est aussi ques tion d’iden ti fier les di vers
usages de la lettre : lettre avo cate, lettre té moin, lettre de re com man‐ 
da tion, lettre à pa raître etc.

Enfin, en réunis sant des échan tillons de tis sus épis to laires, il est alors
pos sible de dres ser un pre mier ré seau de so cia bi li té entre les pion‐ 
niers eu ro péens et amé ri cains à l’aube de la Pre mière Guerre mon‐ 
diale (cha pitre 5). Hé ri tière des pro ces sus de com mu ni ca tion de la
Ré pu blique des Lettres, la so cié té épis to laire des pion niers de l’avia‐ 
tion dy na mise les échanges et les flux d’in for ma tions, tout en in té‐ 
grant des nou veaux en jeux so ciaux et tech no lo giques. Plus pré ci sé‐ 
ment, les échanges épis to laires portent sur la quête de re con nais‐ 
sance (Ro bert King Mer ton) et l’ac qui si tion d’un cré dit scien ti fique
(Pierre Bour dieu). L’ébauche de ce ré seau per met alors de faire ap pa‐ 
raître des re la tions stra té giques nouées avec des groupes aé ro nau‐
tiques tels que les Aéro- Clubs, où les pion niers ob tiennent du cré dit
et du sou tien, ou en core avec l’armée dont les fi nan ce ments per‐ 
mettent de pour suivre les re cherches. Ce cha pitre se ter mine sur
l’étude de la so cia bi li té épis to laire des frères Wright, qui laisse ap pa‐ 
raître un en vi ron ne ment re la tion nel que l’on peut qua li fier de « mo‐ 
derne » : les deux Amé ri cains ont crée des re la tions avec des in dus‐ 
triels, des po li ti ciens, des in gé nieurs, des jour na listes, des pi lotes
pro fes sion nels, des mi li taires ou en core des avo cats, re la tions au tra‐ 
vers des quelles les échanges se spé cia lisent. Par exemple, les pi lotes
écrivent sur leurs sen sa tions en vol et le per fec tion ne ment des ma‐
chines, tan dis que les construc teurs évoquent les avan cées et l’amé‐ 
lio ra tion des ap pa reils, les avo cats sur les in jonc tions lan cées contre
les mal fai teurs et les jour na listes sur les ar ticles et les pu bli ca tions.

8

L’épis to laire ap pa raît clai re ment comme un outil in con tour nable de la
com mu ni ca tion entre les pion niers de l’avia tion entre 1890 et 1914. Il
in ter vient d’ailleurs à chaque étape de la tech no lo gie de l’aé ro plane,
de sa théo ri sa tion à sa com mer cia li sa tion et en globe tout un pro ces‐ 
sus de com merce de l’in for ma tion.
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2. Com merce épis to laire et ex pé ‐
ri men ta tions aé ro nau tiques
Les com por te ments épis to laires s’ar ti culent alors au tour des
échanges épis té miques entre 1880 et 1909. Les inventeurs- 
expérimentateurs pro cèdent à des re com man da tions d’ou vrages et
des par tages d’ins tru ments et de des sins tech niques. La lettre trans‐ 
porte avec elle les pre mières théo ries sur le bio- mimétisme et la
ques tion d’une spé cia li té scien ti fique nais sante (cha pitre 6). Avec les
pre mières ex pé ri men ta tions aé ro nau tiques, les cher cheurs se re‐ 
trouvent de vant le di lemme de la pu bli ca tion et du se cret scien ti‐ 
fique. Faut- il pu blier pour faire va loir ses théo ries avant les autres et
per mettre aux cri tiques du groupe de faire avan cer l’in ven tion ? Faut- 
il, au contraire, taire ses re cherches pour pré ser ver le plus long temps
pos sible une avance tech no lo gique au risque de s’en voir dé pos sé dé ?
Le cha pitre 7 re prend les exemples de Louis Mouillard, Clé ment Ader
et des frères Wright qui ont tous les quatre choi si des orien ta tions
dif fé rentes, quant à la di vul ga tion de leurs tra vaux.

10

Ce pen dant, les échanges épis to laires per mettent aussi de son der les
craintes des pion niers, no tam ment dans la phase ex pé ri men tale de
l’in ven tion de l’aé ro plane (cha pitre 8). Louis Mouillard avoue avoir
peur pour sa vie au mo ment de se lan cer en l’air avec sa ma chine vo‐ 
lante. In quiet, Oc tave Cha nute lui de mande de faire preuve d’une
grande pru dence dans cette étape dé ci sive. Les dis cus sions échan‐ 
gées à pro pos des ex pé riences de l’in gé nieur al le mand, Otto Li lien‐ 
thal, viennent su bi te ment ba layer toutes les craintes pour faire place
à l’en thou siasme et l’or gueil. Dans ces échanges, l’épis to laire ouvre les
pers pec tives psy cho lo giques de ces in ven teurs. Les cor res pon dances
des frères Wright viennent, quant à elles, per cer les mys tères long‐ 
temps en tre te nus par les bio graphes, des ex pé riences réa li sées à
Kitty Hawk entre 1901 et 1908. Ces lettres per mettent de com prendre
que les cor res pon dances amé ri caines offrent aux Wright les moyens
d’amé lio rer leur ma chine sous l’œil bien veillant d’Oc tave Cha nute et
de George Spratt. Ces deux hommes contri buent d’ailleurs for te ment
à en ri chir les deux frères en don nées tech niques, et leur pré sence sur
les ter rains d’es sais de Kitty Hawk at teste de la confiance qu’ils ont su
ins pi rer. Mal gré cette ap pa rente en tente, les Wright ac cusent de
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lourdes rup tures re la tion nelles après 1909, après avoir nier pu bli que‐ 
ment toute in fluence ex té rieure à leur réus site, consa crée par leurs
vols en France. C’est d’ailleurs avec l’exemple de deux pion niers fran‐ 
çais, que la ques tion des ex pé ri men ta tions se pour suit. Les lettres et
les pu bli ca tions de Fer di nand Fer ber et Al ber to San tos Du mont
viennent ren for cer l’idée que les ex pé ri men ta tions fran çaises se po‐ 
pu la risent for te ment entre 1900 et 1909. La plu part des ex pé riences
se font sous l’œil des cu rieux et des jour na listes qui s’étonnent
d’ailleurs de voir que les Wright tra vaillent en se cret. Ici en core, les
lettres et les pu bli ca tions per mettent de faire la lu mière sur les re‐ 
pré sen ta tions so ciales de l’avia tion entre les Fran çais et les Amé ri‐ 
cains.

Le cha pitre 9 vient clore cette par tie en évo quant les re la tions en tre‐ 
te nues par les frères Wright vis- à-vis du ré seau aé ro nau tique fran‐ 
çais. Leur cor res pon dance per met de com prendre leur pos ture par
rap port à l’Aéro- Club d’Amé rique qui les sol li cite pour par ti ci per aux
grands évé ne ments aé ro nau tiques. Jusqu’en 1907, les deux frères res‐ 
tent assez dis tants de vant les am bi tions amé ri caines et pré fèrent se
concen trer sur ce qui se passe en France. Ils réa lisent d’ailleurs deux
voyages en 1907 et en 1908 pour dé mar cher les gou ver ne ments fran‐ 
çais, bri tan nique et al le mand. Lors qu’en 1908, Henry Far man réa lise le
pre mier cir cuit fermé en aé ro plane, les cor res pon dances des frères
Wright s’em brasent, lais sant ap pa raître les am bi tions et les ego des
deux frères. C’est alors que les lettres s’im prègnent des émo tions des
uns et des autres à me sure que les hommes se ren contrent et ap‐ 
prennent à se dé cou vrir. Elles ré vèlent le tour nant his to rique et tech‐ 
no lo gique qui se joue entre 1908 et 1909, lorsque Wil bur Wright réa‐ 
lise une série d’ex ploits en France. Ainsi, à par tir de 1909, les cor res‐ 
pon dances font la place aux mé moires et aux pu bli ca tions re tra çant
les ex ploits spor tifs des pre miers pi lotes d’avia tion. Les ego- 
documents in ter viennent alors pour té moi gner, et sur tout pour ma‐ 
gni fier les corps et les es prits des avia teurs.

12

3. L’ima gi naire au ser vice des
corps et des es prits
Le tra vail d’écri ture change lit té ra le ment à par tir de 1909. Forte des
vols réa li sés par Wil bur Wright en France, l’avia tion s’ins crit alors

13



Micro-histoire sociale des pionniers de l’aviation (1890-1914)

dans un pro ces sus de per for mance et d’amé lio ra tion tech nique. Les
dé buts de l’avia tion com mer ciale se res sentent da van tage dans les
cor res pon dances amé ri caines, lorsque les pi lotes des ap pa reils
Wright échangent avec les construc teurs. Qu’il s’agisse de Mario Cal‐ 
de ra ra en Ita lie, de Charles Rolls en An gle terre ou de Charles de Lam‐ 
bert en France, les lettres adres sées aux Wright les in ter pellent sur la
concur rence des aé ro planes fran çais. Pour tant, les États- Unis or ga‐ 
nisent, à l’image de la Moi sant In ter na tio nal Avia tion, de grandes ma‐ 
ni fes ta tions aé ro nau tiques à par tir de 1909. Les Mé moires de Ro land
Gar ros et les cor res pon dances des pi lotes amé ri cains per mettent de
faire le point sur les am bi tions amé ri caines en ma tière de mee tings
aé riens. Cette pro fes sion na li sa tion des pi lotes et ces dé mar chages se
font sen tir dans les échanges, qui des sinent clai re ment les bases d’un
nou veau sta tut so cial pour l’avia teur (cha pitre 10).

Si mul ta né ment, la ques tion de la pro prié té de l’in ven tion et de sa
com mer cia li sa tion se pose pour les pion niers. La cor res pon dance de
Louis Mouillard et d’Oc tave Cha nute met en évi dence les grandes dif‐ 
fé rences entre les bre vets amé ri cains et fran çais : elle éclaire sur les
dé marches ad mi nis tra tives re la tives aux de mandes de bre vets, mais
aussi sur les re pré sen ta tions so ciales de la pro prié té tech no lo gique
entre les deux pays. Ces op po si tions in ter viennent d’ailleurs dans les
in jonc tions lan cées par les frères Wright à l’en contre des construc‐ 
teurs fran çais qui uti lisent selon eux, leur sys tème de gau chis se ment
des ailes. Aux États- Unis, les opé ra tions ju di ciaires des Wright lan‐ 
cées à l’en contre de Glenn Cur tiss, té moignent de leur en tê te ment à
vou loir contrô ler une in ven tion qui leur échappe de toutes parts.
Alors qu’en France les construc teurs aé ro nau tiques se dé ve loppent à
grands pas, aux États- Unis, ils sont pa ra ly sés par ces ba tailles ju di‐ 
ciaires. Les cor res pon dances per mettent ce pen dant d’ap prendre que
les re la tions entre les deux camps sont re la ti ve ment apai sées mal gré
les pour suites.

14

L’es pace so cial se trans forme du ra ble ment, no tam ment avec l’ar ri vée
des femmes dans le champ aé ro nau tique et l’in té gra tion des mé ca ni‐ 
ciens comme acteurs- phares de l’avia tion nais sante. Les men ta li tés
pour suivent le che min de la per for mance et de l’im pli ca tion des corps
et des es prits dans la conquête de l’air (cha pitre 12). Épis to la ri té et
écri ture mé mo rielle trans portent ici des re pré sen ta tions très fortes
de l’en ga ge ment du corps dans la ma chine. La mort est as si mi lée et
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peut- être même su bli mée dans ces écrits. Les femmes comme les
hommes écrivent leur dou leur, par tagent leurs peurs mais aussi leur
eu pho rie du risque. Les mé ca ni ciens, eux, prennent l’as cen seur so cial
et dé montrent leur rôle pré do mi nant dans cette phase de l’avia tion.
Aux côtés de pion niers cé lèbres, cer tains par viennent même à contri‐ 
buer à l’hé ri tage mé mo riel de leur « maître » à l’ins tar de Charles Tay‐ 
lor pour les Wright ou Co rel li pour Mouillard. Dans l’en semble, le pro‐ 
ces sus d’écri ture et d’échange re pose sur de nou veaux en jeux : im pli‐ 
quer le corps et l’es prit dans la per for mance, mar quer le sport aé ro‐ 
nau tique et s’en gouf frer dans les nou velles as cen sions so ciales qu’il
confère.

Les dé buts de l’aé ro nau tique sont donc clai re ment le re flet d’un
monde en ré seau, dans le quel les ac teurs échangent, par tagent, s’as‐ 
so cient et s’af frontent. Leurs émo tions s’écrivent dans les lettres et
dans les mé moires. Le der nier cha pitre de cette étude re vient sur la
pro duc tion épis to laire et mé mo rielle pro duite après les dé buts de
l’avia tion, entre 1908 et 1975 (cha pitre 13). De l’em preinte lais sée par
Wil bur Wright en France à l’aube des der niers jours des pion niers de
l’avia tion, la conquête du ciel semble avoir oc cu pé les es prits. Ga briel
Voi sin dé fend ar dem ment à la fin de sa vie, l’idée d’une do mi na tion de
l’aé ro nau tique fran çaise face à ceux qu’il nomme «  les bou seux de
Day ton  ». Henri Fabre, ré pu té pour ses hy dra vions, confesse à son
ami Charles Doll fus, qu’il n’était pas bon, à l’époque, de pen ser que les
Wright furent les pre miers à voler, par peur de pas ser pour « un mau‐ 
vais Fran çais ». Enfin, il ne faut pas ex clure les ten ta tives déses pé rées
de Clé ment Ader, qui pu blie en 1909 son Avia tion mi li taire, dans le
but de re ve nir sur le de vant d’une scène dé sor mais oc cu pée par les
Amé ri cains. C’est d’ailleurs cette der nière ap pa ri tion qui lui per met
de s’ins crire dans une forme de mythe, au tra vers du quel il offre aux
Fran çais le moyen de re prendre l’avan tage sur leur concur rent. Enfin,
l’image lisse et par faite des Wright vient s’écor ner lors qu’en 1948, Or‐ 
ville Wright signe une conven tion avec l’Ins ti tut Smith so nian. Ce
contrat ga ran ti au musée la pos ses sion du Flyer, à condi tion qu’il re‐ 
jette toute forme d’an té rio ri té sur le vol hu main mo to ri sé à au cune
autre per sonne que les Wright. Cette conven tion est pour tant au‐ 
jourd’hui lar ge ment contes tée par les dé fen seurs de Gus tave Whi te‐ 
head qui, selon eux, pour rait avoir volé avant les Wright. L’avia tion
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pion nière n’en finit pas de sur prendre. Elle est en core brû lante et
livre ici quelques as pects in édits de son dé rou le ment.
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