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TEXT

Les ar ticles qui suivent forment les actes re ma niés de la jour née
d’étude « La presse et la conquête de l’air. His toire, ima gi naires, poé‐ 
tiques  », tenue en jan vier 2017 à la Mai son de la re cherche, avec le
sou tien du Centre d’his toire du XIX   siècle des Uni ver si tés Paris 4
Paris- Sorbonne et Paris 1 Panthéon- Sorbonne. La ge nèse de cet évé‐ 
ne ment et, avec elle, celle du pré sent dos sier doivent être si tuées
dans un en semble de tra vaux ré cents por tant sur l’his toire cultu relle
du vol.

1

e

1. Un objet mul ti forme
L’his toire de la conquête de l’air n’est pas une seule his toire, mais plu‐ 
sieurs ; elle peut être faite et a été faite, de puis les an nées 1990, sous
di vers jours  : ce peut être l’his toire des ex ploits, des vies et des té‐ 
moi gnages de pi lotes ou, en mi roir, celle des ex pé riences sen sibles
des pas sa gers  ; ce peut être l’his toire de la tech nique, de ses ratés,
des ex pé ri men ta tions et des avan cées des in ven teurs, des in gé nieurs
et de leurs équipes, ou en core celle des pu blics, des re pré sen ta tions
et des ima gi naires de l’aé ro nau tique. Ces his toires ont été en ta mées
et par fois même abor dées en semble, de ma nière im bri quée, par des
re cherches ré centes comme celles de Marie  Thébaud- Sorger sur
L’aé ro sta tion au temps des Lu mières 1 et, en col la bo ra tion avec Na tha ‐
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lie Ro seau, sur la « culture du vol 2 »  ; elle a été amor cée éga le ment
dans les tra vaux de Ro bert  Wohl, qui a étu dié la place de l’avia tion
dans cer taines œuvres de la culture lit té raire et pic tu rale oc ci den‐ 
tale 3 ; elle a donné lieu, aux Açores (Por tu gal), à deux col loques in ter‐ 
na tio naux tenus en sep tembre 2015 et en sep tembre 2017, ainsi qu’à
une pu bli ca tion issue du pre mier de ces évé ne ments, por tant sur les
aviateurs- écrivains 4. Pour une revue com plète et com men tée des
tra vaux his to rio gra phiques ré cents qui ont pris pour objet l’aé ro nau‐ 
tique, et dont l’empan dis ci pli naire dé borde l’his toire cultu relle (bien
que celle- ci y oc cupe une place im por tante), on peut se re por ter à la
riche in tro duc tion du col lec tif co di ri gé par Fran çoise Luc bert et Sté‐ 
phane Tison 5. À tra vers le pa no ra ma qu’offrent ces au teurs, on me‐ 
sure la di ver si té et l’im por tance de l’his to rio gra phie fran çaise, amé ri‐ 
caine et eu ro péenne consa crée au vol à par tir du tour nant cultu rel
des trente der nières an nées. Cette revue syn thé tique cerne aussi la
spé ci fi ci té de l’objet « avia tion », qui in té resse des cher cheurs pro ve‐ 
nant d’ho ri zons très dif fé rents les uns des autres et qui ne consti tue
pas un do maine de re cherche uni fié. C’est sans doute là ce qui fait la
ri chesse de cet objet ka léi do sco pique que de per mettre à des cher‐ 
cheurs d’ap por ter à l’avia tion des éclai rages his to rio gra phiques croi‐ 
sés, ori gi nant d’autres ob jets et d’autres pers pec tives. Par de telles
ap proches trans dis ci pli naires, la culture aé rienne peut être étu diée
sur une longue durée et sai sie à la croi sée des avan cées tech niques et
des re pré sen ta tions qui les fa çonnent et les dif fusent, au gré des ré‐ 
seaux d’ac teurs so ciaux et d’es paces na tio naux, ou en core dans la di‐ 
ver si té des sup ports de la culture mé dia tique.

2. Le vol au prisme de l’his toire de
la culture mé dia tique
En effet, l’his toire cultu relle a per mis de dé mon trer, à ce jour, la di‐ 
ver si té cha toyante des re pré sen ta tions, des images et des ré cits du
vol et, plus spé ci fi que ment (mais pas uni que ment), de l’avia tion au
sein de la culture mé dia tique. Après que l’aé ro sta tion a in car né, pour
les élites éclai rées et les foules de la fin de l’An cien Ré gime, une
prouesse et une pro messe tech niques is sues de la science, l’avia tion a
re nou ve lé à son tour, un peu plus d’un siècle plus tard, le grand récit
du pro grès et de la mo der ni té dans la fou lée de la Se conde ré vo lu tion
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in dus trielle. La « conquête de l’air » (une ex pres sion em ployée dès le
XIX  siècle par les aé ro nautes puis re cy clée à l’aube du XX  siècle pour
qua li fier la ré vo lu tion de l’avia tion nais sante) a pro fon dé ment mar qué
la culture mé dia tique oc ci den tale et ses dif fé rents sup ports, selon
des mo da li tés qui par fois re coupent et par fois s’écartent de celles
ayant per mis la dif fu sion de la culture du vol à la fin du XVIII  siècle.
Les an nées 1890-1900 sont en effet aussi le mo ment d’un tour nant
mé dia tique im por tant. Plu sieurs des sup ports de masse qui mé dia‐ 
tisent l’avia tion bal bu tiante sont en pleine émer gence au mo ment où
s’élèvent dans le ciel les pre miers aé ro planes : la « Belle Époque » de
l’avia tion, en France, est aussi celle du ci né ma 6, de l’af fiche pu bli ci‐ 
taire 7, de la carte pos tale 8, de l’in dus trie du jouet, des ob jets dé co ra‐ 
tifs et de la mode 9, sans ou blier l’essor de formes nou velles de la lit‐ 
té ra ture de grande dif fu sion (comme les sé ries de fas ci cules illus‐ 
trés 10) et de genres en vogue, comme le roman d’an ti ci pa tion 11. En
outre, le motif du vol frappe aussi les écri vains consa crés, les ro man‐ 
ciers comme les poètes 12. En bonne place dans ce pa no ra ma de mé‐ 
dias, de sup ports ma té riels et de formes qui se sont em pa rés du vol et
en ont dif fu sé un ima gi naire tan tôt triom phant tan tôt in quié tant fi‐ 
gurent les dif fé rents genres et sup ports du dis cours jour na lis tique. Ce
sont ces der niers que le pré sent dos sier se pro pose d’ex plo rer de ma‐ 
nière spé ci fique, en in vi tant les his to riens à por ter leur re gard sur le
rôle des poé tiques jour na lis tiques dans la construc tion et la cir cu la‐ 
tion de l’ima gi naire du vol. Le « vol », ici, ne se res treint ni à l’avia tion
ni à l’époque des pion niers (1890-1930) (même si celle- ci oc cupe une
place cen trale dans ce dos sier), mais il est en ten du dans un sens
tech nique et his to rique large, c’est- à-dire de puis la réa li sa tion des
pre mières as cen sions en bal lon, à la fin du XVIII  siècle, jusqu’à l’ex plo‐ 
ra tion spa tiale la plus ré cente.

e e

e

e

Les contri bu tions qui suivent ont pour visée d’ar ri mer de près l’his‐ 
toire de la culture aé rienne à celle des mé dias jour na lis tiques, qu’il
s’agisse de la presse écrite ou, plus tard, de la presse au dio vi suelle et
nu mé rique, que celle- ci soit gé né ra liste ou spé cia li sée (dans les
sports, la vul ga ri sa tion tech nique, voire dans l’aé ro nau tique). Ce dos‐ 
sier tra verse ainsi un vaste empan de la culture aé rienne qui court de
la mé dia ti sa tion des pre miers vols en bal lons à air chaud et à hy dro‐ 
gène, en 1783, jusqu’à celle du voyage de la sonde spa tiale Ro set ta,
lan cée en 2004. Ce fai sant, ce sont près de deux siècles d’évo lu tion
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mé dia tique qui dé filent éga le ment, des jour naux de la fin de l’An cien
Ré gime à la presse du XIX  et du XX   siècle, en pas sant par les émis‐ 
sions de radio des an nées 1930, les ma ga zines dis tri bués à bord des
ap pa reils d’Air France et en ter mi nant avec les mé dias nu mé riques.

e e

Le choix de pri vi lé gier une telle ou ver ture his to rique a pour but de
fon der la co hé rence de ce dos sier, avant toute chose, sur l’his toire
des mé dias. Le temps long per met de mieux prendre acte, d’une part,
de cer taines conti nui tés et, d’autre part, de re con fi gu ra tions dans la
mise en forme mé dia tique des re pré sen ta tions du vol, de la fin de
l’An cien Ré gime à au jourd’hui. Il at té nue des rup tures tech niques que
nous pour rions, au tre ment, per ce voir comme plus fon da men tales
qu’elles ne le sont. Ainsi, la maî trise nou velle du di ri geable, puis l’in‐ 
ven tion du vol mo to ri sé, à l’aube du XX  siècle, consti tuent certes des
in no va tions ma jeures, mais elles ne doivent pas mas quer une autre
chro no lo gie, plus spé ci fi que ment mé dia tique et cultu relle. S’il se re‐ 
con fi gure au tour nant du siècle au gré de ces réus sites et des mu ta‐ 
tions dans les sup ports et les formes de la presse, l’ima gi naire du vol
consti tue déjà un objet de dis cours et de re pré sen ta tions jour na lis‐ 
tiques à la fin de l’An cien Ré gime, et l’évo lu tion des tech niques aé ro‐ 
nau tiques est constam ment sui vie par la presse tout au long du
XIX  siècle, comme en fait état le pre mier ar ticle du dos sier, qui pro‐ 
pose une syn thèse de l’his toire du jour na lisme aé ro nau tique. L’ima gi‐ 
naire du vol, en consé quence, se dé ploie dans le temps long tout en
se trou vant re con fi gu ré, au fil des dé cen nies et des siècles, par l’état
du sys tème mé dia tique  ; au tre ment dit, cet ima gi naire est in dis so‐ 
ciable de ce qui peut se dire (et sous quelle forme, et par qui), de ce
qui fait évé ne ment et at tise l’in té rêt de pu blics va riés dans les mé dias
dis po nibles à chaque époque don née.

5
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3. La presse, ter reau des ima gi ‐
naires
Dès lors, la vé ri table ques tion se rait peut- être la sui vante : pour quoi
pri vi lé gier ainsi, parmi toutes les sources pos sibles, les mé dias jour‐ 
na lis tiques ? Le choix s’ex plique au moins de deux ma nières. En pre‐ 
mier lieu, des études abon dantes ont déjà été consa crées à d’autres
pro duc tions cultu relles, comme le ci né ma ou la lit té ra ture (no tam‐ 
ment celle pro duite par des au teurs consa crés). Or, le pa no ra ma des
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re pré sen ta tions lit té raires et ci né ma to gra phiques de l’avia tion de‐ 
meure for cé ment in ache vé, pour par tie in com pré hen sible, faute d’un
éclai rage in ter mé dia tique qui montre com ment les mo tifs se consti‐ 
tuent et cir culent entre des en sembles dis cur sifs et pic tu raux de di‐ 
verses na tures, parmi les quels la presse oc cupe une place pri mor‐ 
diale. En effet, en se cond lieu, la ré ponse semble aller de soi pour
l’his to rien de la culture mé dia tique et im pri mée, qui sait com bien les
sup ports jour na lis tiques de grande dif fu sion sont fon da men taux dans
la for ma tion de l’« ima gi naire so cial 13 » des so cié tés oc ci den tales, en
par ti cu lier de puis le XIX  siècle. Avec l’en trée dans la « ci vi li sa tion du
jour nal 14 », les pro grès de l’al pha bé ti sa tion et l’essor de la culture de
masse 15, avec le dé ve lop pe ment des sup ports et tech niques de re‐ 
pro duc tion de l’image éga le ment, toute l’éco no mie de la re pré sen ta‐ 
tion se trouve bou le ver sée en un siècle. Les sup ports jour na lis tiques,
de plus en plus pré sents dans le quo ti dien des contem po rains, ont
joué un rôle cen tral dans les so cié tés oc ci den tales qui ont vu naître le
vol ; ils ont contri bué à en dif fu ser les tech niques, à en nour rir les dé‐ 
bats, à en por trai tu rer les ini tia teurs, à mettre en scène les foules at‐ 
ten tives à une nou velle forme de spec tacle en mi lieu ur bain 16, à dif‐ 
fu ser les pre mières vues aé riennes pho to gra phiques. À me sure que se
mo di fiaient leurs tech niques, leur mise en page, leurs ru briques, leurs
conte nus, à me sure aussi que s’in ven taient des types d’ac ti vi tés et des
re gistres de dis cours nou veaux, comme la vul ga ri sa tion scien ti fique,
le re por tage ou, à la toute fin du XIX   siècle, la presse spor tive et la
pho to gra phie d’ac tua li té, ces sup ports ont mis en œuvre une gram‐ 
maire in édite per met tant d’ex pri mer les si gni fi ca tions so ciales du vol.
Par sa ra pi di té de pro duc tion et sa grande dif fu sion, la presse a ainsi
pu consti tuer un im por tant vec teur des mythes mo dernes, un moule
des ima gi naires col lec tifs. Elle pré cède la lit té ra ture, forme et mar tèle
les sté réo types, tisse les ré cits évo lu tifs de vies hé roïques, comme
celles de René  Fonck, d’An toine  de  Saint- Exupéry ou de José  Ma‐ 
nuel  Sar men to  de  Beires, dont les contri bu tions res pec tives de Da‐ 
mien Ac cou lon, d’Oli vier Odaert et d’Isa bel Morujão font état tout en
les si tuant dans le bas sin plus vaste des re pré sen ta tions hé roïques de
l’avia teur et dans l’his toire de l’avia tion. La re don dance même et la vi‐ 
tesse de pro duc tion de la presse as surent son ef fi ca ci té en ma tière de
pro duc tion d’ima gi naires, tout comme la va rié té de ses formes (bul le‐ 
tin de nou velles, re por tage, in ter view, por trait, chro nique, té moi‐ 
gnage, ru briques de vul ga ri sa tion scien ti fique, ico no gra phie). Même
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les pe tites an nonces et les cour riers de lec teurs gé nèrent du lien so‐ 
cial et des re pré sen ta tions aé ro nau tiques, comme nous l’ap prend
Claise- Lise  Gaillard, puisque l’avia teur compte parmi les sil houettes
sé duc trices qui se glissent vo lon tiers dans l’in ter face mé dia tique de la
ren contre amou reuse. L’in té rêt des études de cas, ici, est de mettre
en re lief la ca pa ci té d’un genre ou d’un sup port mé dia tique à re mo de‐ 
ler les re pré sen ta tions du vol en fonc tion d’im pé ra tifs et de moyens
qui lui sont par ti cu liers. On peut pen ser (mais ce n’est qu’une illus tra‐ 
tion parmi d’autres) à la radio, par exemple, qui em ploie des élé ments
so nores (fond du di rect ou bien brui tage et illus tra tions mu si cales)
pour évo quer la conquête de l’air, et trace par là un ima gi naire de
l’avia tion qui lui ap par tient en propre, ainsi que l’in dique l’étude de
Ma rine Bec ca rel li. C’est pour quoi il semble im por tant de se pen cher
sur la ma nière dont les formes et les sup ports du dis cours jour na lis‐ 
tique, entre ré ité ra tion et re nou vel le ment, avec leur rhé to rique par ti‐ 
cu lière, leurs construc tions nar ra tives et leurs poé tiques, spé ci fient
l’ima gi naire aé ro nau tique  ; com ment celui- ci s’y dis tingue ou, à l’in‐ 
verse, fait écho aux re pré sen ta tions construites dans les autres
sphères du dis cours et de la culture contem po raine.

4. Une ap proche fon dée sur
l’étude des poé tiques mé dia tiques
Cette ap proche de meure en grande par tie in édite et consti tue, par
consé quent, un ap port si gni fi ca tif à l’his toire des re pré sen ta tions du
vol. En effet, le rôle et l’in fluence des mé dias jour na lis tiques n’ont que
pas ou que très peu été pris en compte à ce jour au sein de l’his toire
cultu relle de l’aé ro sta tion, de l’avia tion et du spa tial. Des tra vaux
ponc tuels font ex cep tion, qu’il im porte de rap pe ler au seuil de ce
dos sier. Cer tains his to riens in té res sés par l’avia tion mi li taire ont em‐ 
ployé la presse comme source pour re tra cer l’his toire des « as » de la
guerre et de leurs re pré sen ta tions mé dia tiques. C’est le cas des tra‐ 
vaux de Jean- Pierre  Dour nel et de Pa trick  Facon sur La Guerre aé‐ 
rienne illus trée, un heb do ma daire spé cia li sé fondé et nour ri par le po‐ 
ly va lent Jacques Mor tane 17, ou en core de ceux que Fran çois Per not a
consa crés aux héros fran çais de la Pre mière et de la Se conde Guerre
mon diale 18. Tou te fois, à cette his toire du vol qui plonge in ci dem ment
dans la presse comme dans une ar chive pour y re trou ver des images
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et des dis cours, il y a lieu de su per po ser une his toire axée sur les
poé tiques mé dia tiques du vol. Celle- ci doit em ployer moins la presse
comme source qu’elle doit l’en vi sa ger comme sup port dé ter mi nant
des ca rac té ris tiques d’écri ture, mo de lant les re pré sen ta tions selon
des lo giques sé rielles et mé dia tiques, des pos sibles tech niques et des
contraintes. Cette étude, qui fait in ter ve nir les his to riens de la presse
et des mé dias, a été amor cée par quelques contri bu tions an té rieures.
Thier ry Ger vais s’est pen ché, par exemple, sur le rôle de la po li tique
édi to riale, des pra tiques des pho to re por ters et de la mise en page
dans la pu bli ca tion de vues aé riennes dans les nou veaux heb do ma‐ 
daires illus trés de la «  Belle Époque  » 19. Be noît Le noble a in ter ro gé
quant à lui la spé ci fi ci té de l’ima gi naire de la conquête de l’air
construit par la presse fran çaise au début du XX siècle, par com pa rai‐ 
son avec les re pré sen ta tions vé hi cu lées par d’autres ac teurs, comme
les in ven teurs, et dans d’autres sphères dis cur sives 20. Ces contri bu‐
tions le montrent  : l’objet prin ci pal de l’at ten tion doit se dé pla cer
pour dé cryp ter l’in ter fé rence entre les poé tiques mé dia tiques et le
motif du vol, pour com prendre com ment le se cond, par ses conno ta‐ 
tions, par l’ima gi naire qu’il en gage, se prête tout par ti cu liè re ment au
dé ploie ment de la mo der ni té des pre mières et à l’évo lu tion de leur
lan gage.

e
 

Pour exis ter, cette pers pec tive mé tho do lo gique avait be soin de
s’ados ser à l’his toire des mé dias et, plus par ti cu liè re ment, à l’his toire
cultu relle et lit té raire de la presse. Celle- ci s’est consi dé ra ble ment
dé ve lop pée dans les quinze der nières an nées, dans la conti nui té des
tra vaux de dix- huitiémistes, aux quels Alain Vaillant, Marie- Ève Thé‐ 
ren ty 21 et d’autres, de puis, ont em boî té le pas. Elle ex ploite conjoin‐ 
te ment les ou tils mé tho do lo giques de l’his toire cultu relle, ha bi tuée à
bras ser de larges cor pus, et des études lit té raires, avec leurs ap‐ 
proches ma cro sco piques et poé tiques. Le temps est donc main te nant
pro pice à re vi si ter l’his toire de la culture aé ro nau tique sous cette lu‐ 
mière. Dans le but d’amor cer un mou ve ment (qui ap pelle de plus
amples études), ce dos sier réunit, d’une part, des spé cia listes des
études lit té raires, de la presse et de la culture mé dia tique en les in vi‐ 
tant à se pen cher sur la culture aé rienne de puis leur an crage dis ci pli‐ 
naire  ; d’autre part, il convoque éga le ment des spé cia listes de l’his‐ 
toire aé ro nau tique et spa tiale, in vi tés à jouer le jeu in verse et à consi‐ 
dé rer leur objet sous la lu mière spé ci fique des mé dias. Cette ren ‐
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contre à la croi sée des che mins porte un éclai rage in édit sur l’his‐ 
toire, les ima gi naires et les poé tiques de la « conquête de l’air ».

5. Ré flexi vi té et in ven tion ré ci ‐
proque du vol et des mé dias
L’aé ro nau tique, comme on le constate en feuille tant, par exemple, la
presse de l’entre- deux-guerres, oc cupe une place alors for mi dable
dans le dis cours jour na lis tique : des re por tages sur les raids et les pi‐ 
lotes font ré gu liè re ment les unes des jour naux, des ru briques
couvrent les pro grès de l’avia tion, des jour na listes se dé dient à ce
sujet et quan ti té de pé rio diques spé cia li sés sont fon dés. En consé‐ 
quence, et aussi en de hors de cette époque pré cise, le conti nent des
re pré sen ta tions aé ro nau tiques dans la presse est im mense, à la fois
ré pé ti tif et foi son nant. Les en jeux es thé tiques que les avant- gardes
ar tis tiques at tri buent à l’ima gi naire du vol, qui in carne pour elles, au
début du XX   siècle, les rup tures et la mo der ni té es thé tiques 22, se
trans posent dans la presse tout en se re con fi gu rant. Aux si gni fi ca‐ 
tions es thé tiques se sub sti tue une autre forme de ré flexi vi té  : l’avia‐ 
tion, sym bole du pro grès tech nique, de la vi tesse et du ré tré cis se‐ 
ment du monde mo derne, per met aux sup ports mé dia tiques de dire
leur propre mo der ni té et leur fonc tion de com mu ni ca tion, puisque le
vol et les mé dias, cha cun à leur ma nière, re mo dèlent notre per cep‐ 
tion de l’es pace et des liens hu mains. De plus, la re pro duc ti bi li té et le
per fec tion ne ment tech nique des ap pa reils font écho à la série des
pro duc tions mé dia tiques. L’ima gi naire aé ro nau tique, dès lors, est in‐ 
dis so ciable de l’essor de la culture de masse, il est fa çon né par elle et
parle d’elle. Il ac tive des sé ries cultu relles et mé dia tiques va riées  :
série des héros de l’air et des raids, série des nu mé ros pé rio diques qui
épouse celle des es sais aé riens, sté réo ty pie des images de pi lotes re‐ 
pro duites dans la presse comme de l’écri ture jour na lis tique, avec ses
mé ta phores, ses for mules et ses scé na rios figés.

9
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En rai son du ca rac tère sté réo ty pé et ité ra tif des dis cours et des re‐ 
pré sen ta tions qu’elle vé hi cule, la presse par ti cipe de la for ma tion et
de la dif fu sion d’un «  ima gi naire so cial  » de l’avia tion qui, d’une
époque à une autre, conserve cer tains traits tout en se ré in ven tant
par tiel le ment. Cet ima gi naire tissé de scé na rios nar ra tifs, de si gni fi‐ 
ca tions sym bo liques, de fi gures, de mé ta phores et d’in ter textes cir‐
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cule, est ap pro prié par dif fé rents ac teurs, dont les jour na listes, les
feuille to nistes, les pho to graphes, les met teurs en page, les ré dac teurs
en chef, les avia teurs eux- mêmes. Cha cun d’eux l’in flé chit en fonc tion
de sa tra jec toire, de ses vi sées et de ses in té rêts per son nels. Ainsi, si
Jacques Mor tane, dans La Guerre aé rienne illus trée, tend à fondre en‐ 
semble les traits de l’as guer rier et de l’avia teur spor tif d’avant- 
guerre, c’est pour par tie parce qu’il a lui- même fait ses armes dans la
presse spor tive des an nées 1900, comme l’ex plique Da mien Ac cou lon.
En contri buant à fixer un ima gi naire tout en y ajou tant leur propre
touche, ces pro duc teurs ap portent leur pierre à un en semble de re‐ 
pré sen ta tions en cir cu la tion, qui ont un im pact vé ri table sur le
monde so cial, in fluen çant les per cep tions de l’es pace et du temps, le
dé ve lop pe ment et les usages des tech niques ou en core la ré cep tion
et le ca pi tal sym bo lique des avia teurs dans des cadres hé té ro gènes à
l’avia tion (qu’on pense au mar ché de la ren contre amou reuse, au
champ po li tique, où se re con ver tit René  Fonck, ou au champ lit té‐ 
raire) 23. Quant à cette der nière sphère, le cas d’An toine  de  Saint- 
Exupéry, étu dié par Oli vier Odaert, montre bien com bien le pres tige
so cial, sym bo lique et la vi si bi li té mé dia tique de l’avia teur ap puient le
suc cès lit té raire et se construisent de pair avec lui. L’ima gi naire est
bel et bien per for ma tif, ce que vise à éclai rer cette plon gée dans la
presse, tout en ap por tant un im por tant chaî non man quant aux re pré‐ 
sen ta tions aé ro nau tiques  : ce se rait là une autre ma nière de dé crire
l’am bi tion de ce dos sier. Pour ce faire, il fal lait sor tir du ter rain re bat‐ 
tu des œuvres pu bliées en vo lume et de la lit té ra ture (bien étu diée
de puis la thèse an cienne de Bùi Xuân Bào 24 jusqu’à des tra vaux et ar‐ 
ticles plus ré cents 25) pour en vi sa ger l’im pri mé sé riel, pé rio dique, de
plus en plus mas si fié à par tir du der nier tiers du XIX   siècle, pour
écou ter les émis sions des ondes de la radio ou pour consi dé rer les
stra té gies mé dia tiques au temps des ré seaux so ciaux et du nu mé‐ 
rique  ; en somme, il im por tait de re trou ver un foi son nant dis cours
mé dia tique sur le vol et de l’ap pré hen der moins en y scru tant des
qua li tés es thé tiques qu’en y re cher chant les traces d’une mise en
forme de l’ima gi naire.

e

Étu dier la conquête de l’air par le prisme de la presse si gni fie, en ce
sens, la sai sir éga le ment comme un évé ne ment mé dia tique, un évé‐ 
ne ment construit dans les mé dias, avec ses acteurs- personnages, ses
mises en récit sté réo ty pées, ses images- clés, son ré seau de sens, sa
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tem po ra li té par ti cu lière, ses traits poé tiques. Il s’agit de pen ser aussi
com ment la presse a, pour par tie, œuvré non seule ment à dire mais à
in ven ter la conquête de l’air, en pro mou vant les évé ne ments aé ro sta‐ 
tiques et aé ro nau tiques, en se ser vant par fois d’eux pour as su rer sa
propre au to pro mo tion, comme elle l’a fait avec les autres sports mo‐ 
dernes, les courses au to mo biles et cy clistes par exemple. Les dé buts
de l’avia tion four nissent en effet une manne pour les grands quo ti‐ 
diens qui se lancent dans l’or ga ni sa tion et le fi nan ce ment de com pé‐ 
ti tions. À par tir des an nées 1900, le rôle des mé dia teurs de presse est
plus que ja mais pri mor dial dans la consti tu tion d’une culture aé rienne
au près du grand pu blic, à l’époque de l’âge d’or des ti rages de la
presse quo ti dienne. Parce qu’il consti tue un mo ment d’ef fer ves cence
aé ro nau tique et mé dia tique, le pre mier tiers du XX   siècle a re te nu
l’at ten tion de plu sieurs des contri bu tions de ce dos sier. C’est tour à
tour l’époque de l’avia tion spor tive, des pi lotes de guerre, de la for ma‐ 
tion et du dé ve lop pe ment des pre mières lignes com mer ciales, de l’in‐ 
ven tion d’une épo pée aé rienne et de celle d’un mé dia teur spé cia li sé,
le jour na liste aé ro nau tique, qui nour rit une pa no plie de ru briques et
de pé rio diques spé cia li sés. Le tis sage des mondes de l’aé ro nau tique
et de l’im pri mé s’en ra cine alors dans la presse et donne nais sance,
par ailleurs, à des ini tia tives ori gi nales, comme les pé rio diques pro‐ 
duits par les com pa gnies aé riennes pour leur pro mo tion, dis tri bués
aux pas sa gers pen dant les vols, un sup port qu’étu die Guillaume Pin‐ 
son. On peut y voir, d’un œil amusé, une sorte de re tour de ba lan cier
ou de ren ver se ment, l’avia tion com mer ciale se ser vant de la presse
im pri mée et l’in té grant à ses usages, après que la presse a joué un
rôle si im por tant dans l’essor et l’in ven tion de l’aé ro nau tique.

e

6. Dé pla ce ments na tio naux et
tem po rels
Il faut sou li gner éga le ment que dans la dif fu sion de cet ima gi naire de
l’avia tion pion nière, la presse fran çaise n’agit pas seule. Son cas n’est
pas spé ci fique, même s’il oc cupe une place cen trale dans ce dos sier :
le phé no mène touche plus lar ge ment l’en semble des mé dias des pays
oc ci den taux, et même cette der nière af fir ma tion est pru dente et de‐ 
man de rait d’être mise à l’épreuve d’une his toire glo bale. Les contri bu‐ 
tions de Do mi nique Faria et d’António Mon tei ro ainsi que celle d’Isa ‐
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bel Morujão offrent à tout le moins, à l’égard de la presse fran çaise,
un dé pla ce ment sa lu taire du re gard, en mon trant com ment la presse
aço réenne et por tu gaise traite les avia teurs aux temps de l’avia tion de
raid puis du dé ve lop pe ment de l’avia tion com mer ciale. Leurs ana lyses
si gnalent le par tage de cer tains grands mo tifs de cet ima gi naire entre
dif fé rentes aires géo gra phiques, mais aussi des spé ci fi ci tés lo cales et
na tio nales, no tam ment des en jeux liés à l’his toire, au pa tri moine ou à
la po li tique.

Enfin, les quatre der nières contri bu tions de ce dos sier  –  que l’on a
choi si, dans l’en semble, d’or don ner chro no lo gi que ment  –  ont en
com mun de jeter des ponts entre, d’une part, l’époque du pre mier
XX   siècle et de l’avia tion pion nière et, d’autre part, les pé riodes de
l’avia tion com mer ciale triom phante des an nées 1940 à 1970, du dé ve‐ 
lop pe ment des avions de chasse puis du spa tial (en consi dé rant
jusqu’à l’ex trême pointe contem po raine de l’aven ture spa tiale, sai sie
par Flo rence  Chia vas sa dans le trai te ment mé dia tique de la mis sion
Ro set ta, de 1993 à 2014, qui en traîne l’Agence spa tiale eu ro péenne à
dé ployer une stra té gie sur les ré seaux so ciaux). Ces ou ver tures
mettent en évi dence plu sieurs mu ta tions si gni fi ca tives  : tan dis que
s’éloigne le temps des raids dan ge reux et de l’aven ture, as so ciés à
l’âge d’or du re por tage que consti tuent les an nées 1900 à 1930, une
autre concep tion du voyage se met en place, pré sen tant le vol com‐ 
mer cial comme un temps de pause, de di ver tis se ment, voire de luxe,
un vé ri table « voyage im mo bile » pour le nou veau bas sin de pas sa gers
dont les grandes lignes aé riennes se dotent. L’étude d’Air France
Revue ef fec tuée par Guillaume Pin son éclaire ainsi les mu ta tions des
re pré sen ta tions du voyage et des sen si bi li tés at tri buées aux pas sa‐ 
gers, de 1930 à 1970. De plus, pen dant cette pé riode, si l’hé roïsme du
pi lote ne s’es tompe ja mais tout à fait, sa place, dans le récit mé dia‐ 
tique de l’épo pée aé ro nau tique et spa tiale, tend à céder du ter rain
aux ma chines et à la tech nique, comme le sou lignent aussi bien Do‐ 
mi nique Faria et António Mon tei ro que Flo rence Chia vas sa. Le fait est
re mar quable, dans la me sure où une mu ta tion si mi laire (oc troyant
une place pré pon dé rante à la tech nique) in ter vient éga le ment dans
l’ima gi naire mé dia tique au cours du XX   siècle. De fait, l’en re gis tre‐ 
ment par un ap pa reillage tech nique (qu’il s’agisse de l’image, pho to‐ 
gra phique et fil mique, ou du son) et la quête du « di rect » de viennent
de plus en plus pré gnants, eux aussi sus cep tibles de gé né rer des
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formes de prouesses qui font écho aux ex ploits des conqué rants du
ciel, comme Ma rine Bec ca rel li le si gnale à pro pos des re por tages ra‐ 
dio pho niques ef fec tués à bord des avions. Ainsi, en dépit même de
ces mu ta tions, la re la tion ré flexive entre ima gi naires aé ro nau tique et
mé dia tique se main tient. Il faut voir beau coup moins une coïn ci‐ 
dence, dans cette per ma nence, que la ré sul tante du pro ces sus
constant de co- construction des re pré sen ta tions du média (l’ima gi‐ 
naire du média) et des su jets que le média re pré sente (tel le vol) et
dont il for mate le trai te ment. Et c’est éga le ment pour quoi, étu diant
l’his toire du vol mé dia tique, les au teurs de ce dos sier montrent aussi
com ment les mé dias, scru tant le ciel au fil du temps, parlent un peu
d’eux- mêmes.
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