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e

Dans la presse po pu laire de l’entre- deux-guerres, l’avia tion s’im pose
ra pi de ment comme leit mo tiv d’un ima gi naire amou reux pro pice à une
co- construction mé dia tique entre les re vues et leur lec to rat. Après la
Grande Guerre, cer taines ru briques de cour rier de lec teurs peuvent
de ve nir des in ter faces de ren contre où lec teurs et lec trices n’at‐ 
tendent plus de ré ponse de la ré dac tion mais s’écrivent mu tuel le‐
ment. Ces « pe tites cor res pon dances » prennent vie dans nombre de
jour naux spé cia li sés, d’abord les jour naux au ton léger voire gri vois
tels que La Vie pa ri sienne, le Frou- frou et son « Petit Cour rier » ou
en core Pa ri sia na et sa « Po ti nière amou reuse ». Vé ri tables in ter faces
de ren contres amou reuses, elles se re trouvent éga le ment dans une
presse fé mi nine plus sage où les mes sieurs viennent, sous pseu do‐ 
nyme, cher cher un vi vier de cor res pon dantes po ten tielles. La revue
Mi di nette des édi tions Rouff, pu bliée toutes les se maines entre 1926
et 1938, tient pré ci sé ment sa re nom mée à cette ru brique et connait
un cer tain suc cès avant de se confron ter à la concur rence de Marie- 
Claire en 1937.

1

Cette lo gique propre à l’his toire de la presse est contem po raine de la
« fa brique des héros 1 » avia teurs à la suite de la Grande Guerre. Les
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« as » fo ca lisent l’at ten tion mé dia tique et l’ad mi ra tion des foules ; une
mort mys té rieuse suf fit alors pour les his ser au rang de mythe 2. Dans
l’entre- deux-guerres, lit té ra ture, presse et ci né ma conso lident
l’image d’un avia teur qui se rait une «  in car na tion du mythe du pro‐ 
grès 3 » et de la vi ri li té conqué rante en quête de li ber té ab so lue.

Dans le « Cour rier » de Mi di nette, les cour rié ristes té moignent d’un
vé ri table in té rêt pour le monde de l’avia tion, au tant qu’ils se pas‐ 
sionnent pour le grand écran en pleine apo gée du ci né ma d’avia tion 4,
qui donne alors corps au mythe de l’avia teur. Mais, à la dif fé rence des
ve dettes d’Hol ly wood, le « beau pi lote avia teur » ne reste pas qu’un
fan tasme puisque cer tains jeunes hommes du «  Cour rier  » re ven‐ 
diquent cette éti quette, ou du moins un lien avec la « grande fa mille
de l’air », qu’ils soient pi lotes ou simples « ram pants ». En effet, en
rai son de la place in con tour nable que prend alors l’aé ro nau tique dans
le do maine mi li taire aussi bien que dans le trans port civil, la fi gure de
l’avia teur s’im pose dans l’ima gi naire col lec tif, por tée par des tra jec‐ 
toires in di vi duelles cé lèbres telles celles de Mer moz, Guillau met,
Lind bergh ou en core Saint- Exupéry. Mais dans ce do maine, le mas‐ 
cu lin n’a pas l’apa nage du mythe 5. Quelques avia trices se font un nom
en bat tant des re cords dans des raids mé dia ti sés, comme Hé lène
Bou cher ou Ma ryse Bas tié 6. Cet ima gi naire et ces fi gures animent les
dis cus sions du « Cour rier » au tant qu’ils servent la rhé to rique de sé‐ 
duc tion à la quelle se livrent jeunes hommes et jeunes filles. Car si les
pe tites an nonces de ren contre re prennent les codes des an nonces
ma tri mo niales, elles laissent plus de place au charme de l’écri ture
dans la quelle une poé tique de l’avia tion trouve une place de choix  :
dans ce mar ché de la ren contre, l’ana lo gie entre la conquête de l’air et
la conquête des cœurs se fait ai sé ment.

3

Cet ar ticle se pro pose d’étu dier la façon dont le type lit té raire et so‐ 
cial de l’avia teur – et l’ima gi naire aé ro nau tique qui s’y rat tache, té‐ 
moigne des re dé fi ni tions et ré af fir ma tions des iden ti tés de genre du‐ 
rant l’entre- deux-guerres. La Grande Guerre a en effet eu un rôle
fon da men tal dans le pro ces sus de re mise en ques tion des rôles
sexués 7. L’idée d’une li ber té fé mi nine se dif fuse, les femmes « ont al‐ 
lé gé leur vê te ment, vivent de façon plus pra tique 8 » alors que la vi ri li‐ 
té hé roïque des hommes est mise à mal par l’ex pé rience trau ma tique
des tran chées. Mi chelle Per rot montre que ce constat sus cite alors
une re con quête des va leurs consi dé rées comme fé mi nines ou mas cu ‐
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lines 9. Celle- ci passe, pour Jean- Jacques Cour tine, par une ré ac ti va‐ 
tion du mythe viril 10, dont il nous semble que la fi gure de l’avia teur
par ti cipe. Dans le même temps, le libre choix du conjoint de vient la
règle pour les filles comme pour les gar çons 11, aussi la quête ma tri‐ 
mo niale s’individualise- t-elle. Il faut alors des oc ca sions pour ap‐ 
prendre à se connaitre, le bal et ses danses nou velles 12 viennent rem‐ 
plir cette fonc tion. L’es pace de dis cus sion col lec tive et de flirt du
« Cour rier » de Mi di nette est une autre ex pres sion de ce même dé‐ 
cloi son ne ment des jeu nesses fé mi nines et mas cu lines  : les points de
vue et les at tentes des un.e.s et des autres s’y confrontent 13.

La vi ri li té sup po sée du pi lote est mo bi li sée par les jeunes hommes et
les jeunes filles comme ar gu ment dans le rap port de sé duc tion. Ce
fai sant, ces cour rié ristes sont ame nés à si tuer leur propre iden ti té de
genre face à un ima gi naire aé ro nau tique tan tôt in té rio ri sé, in ter ro gé,
ré in ves ti ou en core ins tru men ta li sé. Aussi ce « Cour rier » est- il pour
l’his to rien.ne un ob ser va toire pri vi lé gié de la re dé fi ni tion des rap‐ 
ports so ciaux des sexes 14. En ana ly sant la ma nière dont hommes et
femmes in tègrent l’ima gi naire aé ro nau tique à des sté réo types de
genre, nous uti li se rons «  le genre comme dé marche 15  » pour écrire
une his toire so ciale des stra té gies de sé duc tion et des mises en scène
de soi.

5

1. À la croi sée du spec ta teur et du
lec teur : l’avia tion entre in té rêt
spor tif et lit té ra ture ro man tique
Le lec to rat de Mi di nette, jeune 16 et ra pi de ment mixte, fait preuve
d’une vé ri table culture po pu laire de l’aé ro nau tique, prompte à se
conju guer à une poé tique amou reuse de l’avia tion. Cet in té rêt se
com prend dans le contexte de l’en trée de cette jeu nesse d’entre- 
deux-guerres dans une culture mé dia tique de masse dans la quelle la
presse joue un rôle im por tant 17.

6

En tant que pra tique spor tive mé dia tique, l’avia tion trouve sa place
dans les su jets de la revue, qu’il s’agisse d’ar ticles consa crés aux cé lé‐ 
bri tés de l’avia tion 18 ou de pré sen ta tion de l’ac tua li té ci né ma to gra‐ 
phique 19. Ce thème trouve un lec to rat non né gli geable à en croire la
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place que tient l’aé ro nau tique dans les dis cus sions du « Cour rier ». À
par tir de 1934, il n’est pas un nu mé ro sans que l’on ne re lève une oc‐ 
cur rence ap par te nant au champ lexi cal de l’avia tion 20. L’in té rêt pour
l’avia tion s’ins crit en effet dans ce que les cour rié ristes voient comme
les élé ments d’une culture mo derne qui ap par tient à leur gé né ra‐ 
tion 21. Comme il est d’usage de « faire son en trée dans le cour rier »
en se pré sen tant briè ve ment, des com mu nau tés d’in té rêts et d’opi‐ 
nions se forment ra pi de ment. Et de la même façon que les cour rié‐ 
ristes se re con naissent entre ad mi ra teurs de telle ou telle star de ci‐ 
né ma, ils se ras semblent aussi au tours de grandes fi gures de l’avia tion
telles que Mer moz, Guy ne mer, Hé lène Bou cher et d’autres :

GAFFE SUR GAFFE : Jeune dac ty lo, blonde, yeux bleus, vou drait bien cor ‐
res pondre avec gen tils(les) mi di nets(tes) de 17 à 19 ans. J’aime le ci né ‐
ma, le théâtre, le bal, les sports, la lec ture, les pro me nades, et sur tout
l’avia tion. Al lons char mant(es) mi di nets(tes) à votre plume 22 ! 
PE TITE GOSSE à BO LE RO : Avec vous pour ad mi rer Mer moz. Ainsi
d’ailleurs que tous les avia teurs 23.

L’ac tua li té aéro- sportive est éga le ment ré gu liè re ment com men tée
par les cour rié ristes. La presse est le vec teur et le sup port ma té riel
de cette culture de l’avia tion. Celle- ci fait de ses héros «  aussi bien
des mi li taires que des ci vils tels Mer moz et les pi lotes de l’Aé ro pos‐ 
tale, sans ou blier les femmes pi lotes ainsi que ceux qui par ti cipent
aux grands raids » comme le rap pelle Fran çoise de Ruf fray 24. Cer tains
cour rié ristes s’échangent par voie pos tale des pho to gra phies d’avia‐ 
tion dont ils font la col lec tion 25. Il peut s’agir de cartes pos tales aussi
bien que d’images dé cou pées dans la presse, comme celles que col‐ 
lec tionne cette ad mi ra trice d’Hé lène Bou cher :

8

SI PAPA Y SA VAIT à […] CAR LINGUE D’AMOUR : je suis une ad mi ra trice de
l’avia tion, j’ai mais beau coup Hé lène Bou cher. Il me reste comme sou ‐
ve nir de cette grande avia trice une photo dé cou pée dans un jour nal.
J’ad mire Doret et De troit, mais ma pré fé rence va à ce der nier. Je sou ‐
haite que quand ce co [sic] pa raî tra Jean Mer moz soit re trou vé saint
et sauf 26.

Dif fi cile de sa voir si l’ad mi ra tion des jeunes lec trices pour ce spec‐ 
tacle spor tif se re trouve dans d’autres sports 27, mais il y a en re‐ 
vanche un vé ri table pa ral lèle avec l’ad mi ra tion por tée aux ve dettes de
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ci né ma 28. Cet in té rêt pour l’avia tion n’en reste pas à la simple ad mi‐ 
ra tion de l’ex ploit spor tif, il se charge très fa ci le ment de ro man tisme.

La revue, de son côté, ex ploite abon dam ment la poé tique amou reuse
de l’avia tion : les des sins hu mo ris tiques filent la mé ta phore entre les
ailes de l’amour et les ailes de l’avion et font des hau teurs stra to sphé‐ 
riques un nou veau sep tième ciel 29. Lec teurs et lec trices re prennent
cette poé tique fleur bleue pour in ven ter des pseu do nymes tels que
« Mon avion et un cœur », « Avia tion et amour », « Amour stra to sphé‐ 
rique », « Miss pa ra chute » ou en core « As de cœur ». Deux fi gures
ro ma nesques consti tuent la trame né ces saire à cet ima gi naire : l’avia‐ 
teur certes, mais il ne se rait rien sans son ad mi ra trice, la mi di nette.
L’avia teur est campé en héros à la fois ro ma nesque et ro man tique.
Ro ma nesque d’abord, parce qu’il ré ac tive le mythe de la che va le rie.
Cé line Bryon, en étu diant la sym bo lique des che va liers de l’air 30, rap‐ 
pelle que celle- ci doit beau coup au com bat in di vi duel au quel ont pu
pré tendre les avia teurs de la Grande Guerre, cam pés sur une mon‐ 
ture mé ca nique, là où les poi lus, à terre, mour raient ano ny me ment
dans la boue des tran chées. Au sol, la Grande Guerre est en effet pour
les hommes l’ex pé rience de la dé vi ri li sa tion : Luc Cap de vi la l’ex plique
par la bru ta li té sans pré cé dent de la mort de masse qui a « al té ré les
my tho lo gies hé roïques de la guerre et celles de la vi ri li té 31  ». Les
avia teurs échappent, semble- t-il, à cette « brèche au cœur du mo dèle
viril 32 ». Aussi, les ro mans feuille tons de Mi di nette n’hésitent- ils pas à
re pré sen ter l’avia teur en mar tyr, vic time de son seul cou rage. Héros
ro man tique, l’avia teur ap pa raît par ailleurs comme un idéal de mas‐ 
cu li ni té à l’aune des ca nons de l’entre- deux-guerres : il allie une al lure
spor tive et un raf fi ne ment 33 tout ur bain qui évoque en fait son ap‐ 
par te nance à une élite, celle dite de «  l’aris to cra tie de l’air  ». Pour
Anne- Marie Sohn, ce sont bien l’élé gance et la sil houette svelte de
Ro bert Tay lor ou Ramon Na var ro qui in carnent ce nou vel idéal d’une
vi ri li té po li cée dans les at tentes fé mi nines 34. À cette image po si tive
s’ajoute la plus sul fu reuse ré pu ta tion du Dom Juan. Si dans les ro mans
feuille tons de la revue, ils cu mulent sou vent toutes les ver tus et fi‐ 
nissent par épou ser l’hé roïne fé mi nine 35, il ar rive que l’on sou ligne
leur in cons tance amou reuse, au fil des aven tures de « l’avia teur Bri se‐ 
cœur 36  » par exemple. La construc tion de ce sté réo type ne se fait
pas ex- nihilo mais en mi roir avec le sté réo type fé mi nin qui le fait
exis ter  : la mi di nette. Très pré sente dans les ro mans feuille tons, la
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mi di nette est la lec trice pré sup po sée de la revue. Mais ce sur nom
connaît un glis se ment de sens au début du XX  siècle. La com po sante
so ciale ou vrière s’es tompe à me sure que gran dit le rat ta che ment de
la mi di nette à une culture mé dia tique moins seg men tée. De moins en
moins ou vrière, la mi di nette est d’abord une lec trice, une spec ta trice,
une ama trice de ci né ma, et par ex ten sion une po ten tielle grou pie 37.
Re naud Cha pe lain uti lise, dans son tra vail sur le ci né ma, la no tion de
« ca té go rie cultu relle », plus per ti nente que celle de ca té go rie so ciale
dans ce do maine 38. Cette dé no mi na tion semble per ti nente pour qua‐ 
li fier l’entre- soi qui consti tue le lec to rat de Mi di nette 39.

e

Ces deux ima gi naires, fé mi nins et mas cu lins, sont lar ge ment ap pro‐ 
priés par les cour rié ristes. Les jeunes filles avouent qu’elles ad mirent
«  les héros qui ac com plissent leur de voir jusqu’à la mort 40  », et les
gar çons n’hé sitent pas à se don ner des pseu do nymes tels que « che‐ 
va lier des cieux » ou « casque de cuir ». Ces pseu do nymes montrent
com bien la scé no gra phie a d’im por tance dans le «  Cour rier  »  : les
cour rié ristes uti lisent vo lon tiers l’ima gi naire de l’avia tion pour se
mettre en scène ou jouer la sé duc tion. Les avia teurs aiment à dire par
exemple qu’ils «  planent au- dessus du Cour rier  », qu’ils y «  at ter‐ 
rissent » ou « amer rissent ». Ils n’hé sitent pas à conju guer une poé‐ 
tique de l’avia tion en poé tique amou reuse, comme ce jeune pi lote qui,
pour mo ti ver les can di dates, les ex horte en ces termes : « Al lons, pe‐ 
tites avia trices, écri vez vite, mille mer cis du haut des nuages 41  ».
Dans ce mar ché du flirt épis to laire le cour rié riste mise sur une in vi‐ 
ta tion au voyage qui fait des mi di nettes des avia trices po ten tielles.

11

2. Avia teurs et mi di nettes dans le
mar ché du flirt épis to laire
Avec l’ar ri vée pro gres sive des gar çons dans le « Cour rier », celui- ci se
trans forme ra pi de ment en une pla te forme de ren contres sur la quelle
on peut dis tin guer dif fé rents types d’offres et de de mandes. Cette
col lec tion d’au to por traits est à com prendre dans l’éco no mie de ce
que Fran çois de Sin gly ap pelle les «  ma nœuvres de sé duc tion  » à
l’œuvre dans les an nonces ma tri mo niales 42. La pos ture prise dans le
dis cours ré vèle au tant la mise en scène de soi qu’il faut jouer aux fu‐ 
turs lec teurs que l’iden ti té qu’on se fa çonne pour soi- même. Dans ce
mar ché du flirt épis to laire, la cor res pon dance entre avia teurs et mi‐
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di nettes s’y dis tingue comme un mar ché dy na mique. Il y a en
moyenne dans le « Cour rier », quatre men tions d’avia teurs par nu mé‐ 
ro (sur en vi ron 75 an nonces), qu’il s’agisse d’une offre d’une mi di nette
à la re cherche d’un avia teur, ou de l’in verse, ce qui re pré sente en vi ron
5 % des com mu ni qués. Cette pro por tion reste certes mo deste mais
est assez vi sible pour être re mar quée par ses usa gers et de ve nir un
objet de débat. Dès 1927, PETIT MARIN EX- AVIATEUR se ré jouit  : «  Que
d’avia teurs dans ce cour rier ! Je crois que nous al lons pou voir for mer
de nom breuses es ca drilles 43 ! ». Puisque tout re pose sur le dé cla ra tif,
dif fi cile de sa voir qui sont ces avia teurs auto- proclamés. De rares
men tions de bre vets de pi lotes laissent pen ser à une pra tique de loi‐ 
sir, no tam ment pour quelques filles 44. Mais la ma jo ri té des avia teurs
est vrai sem bla ble ment com po sée de jeunes hommes en ser vice mi li‐ 
taire et rat ta chés à l’armée de l’air  : ils men tionnent leur grade lors‐ 
qu’il y a lieu (sous- officiers pour la plu part), et se disent par fois exi lés
loin de la France, en oc cu pa tion mi li taire au Liban, en Syrie, ou dis‐ 
per sés dans les co lo nies 45. Il est pro bable que tous ne soient pas eux- 
mêmes pi lotes, mais simples « ram pants » comme l’avoue « Ber bert le
mé ca no avia teur 46 ». Dans le mar ché de la ren contre consti tué par le
«  Cour rier  » de Mi di nette, la hié rar chi sa tion des pro fils par la de‐ 
mande est ex pli cite et il semble qu’à ce jeu les avia teurs partent avec
un avan tage cer tain dans le cœur des lec trices. Le pré ten du suc cès
des avia teurs au près des mi di nettes est un sujet de conver sa tion en
soi, comme le sou ligne par exemple GRAND CŒUR  : «  je re marque que
beau coup de mi di nettes raf folent des avia teurs, moi je les aime
aussi 47  ». Cette ad mi ra tion amou reuse est sou vent avouée sans dé‐ 
tour : « j’ai tou jours eu quelque chose qui m’at tire vers les avia teurs »,
confesse GRANDE AMIE DE LA MON TAGNE 48. Lors qu’elles de mandent des
cor res pon dants, les jeunes filles se les re pré sentent au filtre d’une ga‐ 
le rie de sté réo types mas cu lins dont l’avia teur, le marin, l’étu diant, le
mi li taire (gradé de pré fé rence), le mé ca no ou le fonc tion naire font
par tie. Il s’agit da van tage de fi gures so ciales et lit té raires sté réo ty‐ 
pées que de vé ri tables pro fils pro fes sion nels, car même si ces an‐ 
nonces de cor res pon dances res semblent aux an nonces ma tri mo‐ 
niales, la fi na li té du cour rier dif fère  : il est da van tage ques tion de
don ner un an crage à l’ima gi na tion que d’in for mer sur une vé ri table
si tua tion pro fes sion nelle, puisque l’enjeu ma tri mo nial n’est pas pre‐ 
mier. Dans un pre mier temps la cor res pon dance est elle- même l’objet
du désir. Les avia teurs, pour les jeunes filles du «  Cour rier  », s’ins‐
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crivent donc dans une ga le rie de l’hé roïsme où ils sont as so ciés à
d’autres fi gures, deux en par ti cu lier : les ma rins et les gra dés. Ils par‐ 
tagent avec les ma rins la na vi ga tion, qu’elle soit aé rienne ou ma ri time,
et un désir de li ber té, à en croire cette lec trice du Di manche de la
Femme  : «  un avia teur c’est comme un marin, […] il doit être libre
comme l’air… n’avoir au cune chaîne 49  ». La per cep tion que cette
cour rié riste a de l’avia teur re prend l’ima gi naire vé hi cu lé par une lit té‐ 
ra ture qui « pro jette dans l’avia teur l’ar ché type d’un héros in di vi duel
de la li ber té 50  », des va leurs vi riles qui risquent de s’abî mer au
contact du fé mi nin dans le cadre do mes tique.

Mais le pré ten du suc cès des avia teurs est da van tage un effet de dis‐ 
cours qu’une réa li té. Si on re garde par exemple les 21 nu mé ros nu mé‐ 
ri sés par la BnF pour l’année 1934, on re cense 13 pro po si tions fé mi‐ 
nines pour 33 pro po si tions d’avia teurs. Les pro por tions sont équi va‐ 
lentes sur les autres an nées : la moyenne est de deux offres et demi
pour une de mande. Ce rap port de pro por tion dé fa vo rable aux
hommes n’est pas sans rap pe ler, quelques an nées au pa ra vant, les
nom breuses de mandes des poi lus pour cor res pondre avec une mar‐ 
raine 51.

13

Ces échanges épis to laires entre avia teurs et mi di nettes ap pa raissent
comme une trans po si tion ou une per pé tua tion de cette pra tique. Le
suc cès des ru briques de pe tites cor res pon dances du rant l’entre- 
deux-guerres doit en effet beau coup à l’ha bi tude prise par les sol dats
de re cher cher une mar raine du rant la Grande Guerre. Le « Flirt sur le
Front » ouvre dans Fan ta sio dès 1915 et la ru brique d’an nonces de La
Vie pa ri sienne se couvre de de mandes de mar raines en 1916. Les sol‐ 
dats y rêvent de « gen tilles mar raines », ou sim ple ment de « cor res‐ 
pon dantes », et re cherchent par ti cu liè re ment la « gaîté » des jeunes
pa ri siennes 52. Ce champ lexi cal est lar ge ment re pris par les avia teurs
du « Cour rier » : ils se plaignent des « heures mo roses » et du « ca‐ 
fard », mais sur tout ils se re pré sentent comme des exi lés, qu’ils soient
loin de la mé tro pole ou sim ple ment per dus dans les airs, ils
cherchent par ce por trait à ren voyer aux jeunes filles l’image de la
mar raine ou de l’in fir mière. De nom breuses va ria tions sur le thème
de l’exil sont mo bi li sées et ces avia teurs « per dus dans le bled sy rien
ou ma ro cain » mettent en scène leur iso le ment. Dans les de mandes
des jeunes filles, la no tion d’exil est bien mise en équi va lence avec le
sta tut d’avia teur qui, avec le marin, est vu comme un dé ra ci né :
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CŒUR SANS AMOUR, jeune fille de 21 ans […] cor res pon drait di rec te ment
avec jeune homme de 21 à 26 ans, grand brun, soit dans la ma rine ou
l’avia tion ou dans l’exil 53.

Exi lés dans une mé lan co lie exo tique, les avia teurs sont alors at teints
d’un mal tout ro man tique : le spleen, à l’ins tar d’« ADE MAI AU LIBAN, jeune
avia teur de 20 ans, perdu dans le bled sy rien, rem pli de spleen 54  ».
Seul re mède en vi sa gé, la lé gè re té et le charme des pa ri siennes qui
sont sup po sés les aider à re mettre les pieds sur terre :

15

AILES BRI SÉES, jeune avia teur, 20 ans, brisé par le ca fard, lance SOS aux
jeunes mi di nettes qui par leurs lettres pour raient le conso ler. Fran ‐
chise mi li taire 55.

Lorsque l’on com pare ce type de de mandes avec celles que l’on peut
lire quelques an nées avant dans La Vie pa ri sienne 56 du rant la Grande
Guerre, on re marque une grande constante dans l’ar gu men ta tion  :
ca fard, spleen, ab sence de fa mille et iso le ment, au tant de maux qui ne
se raient al lé gés que par un peu de gaîté fé mi nine, fût- elle d’abord
épis to laire. Les de mandes de mar raines par les avia teurs du « Cour‐ 
rier » de Mi di nette ré ac tivent ces codes, en se ré ap pro priant l’ima gi‐ 
naire as so cié à ces cor res pon dances de guerre.

16

Dif fi cile de sa voir dans quelle me sure ces avia teurs auto- proclamés
ont vé ri ta ble ment par tie liée avec le monde de l’avia tion. Qu’ils le
soient ou non, ils uti lisent dans leur stra té gie de sé duc tion un ima gi‐ 
naire aé ro nau tique qui n’est pas celui de leur gé né ra tion  : ils se rat‐ 
tachent à l’hé roïsme de leurs aînés lors de la Grande Guerre 57.

17

3. Convo ler en justes noces ou
voler de ses propres ailes ?
Type lit té raire, construc tion mé dia tique, l’avia teur ne reste ce pen‐ 
dant pas pour les lec trices qu’une simple abs trac tion dans la me sure
où la ru brique du « Cour rier » offre la pos si bi li té a prio ri de faire de
vé ri tables ren contres. Avec les avia teurs – et ce n’est pas le cas avec
les stars de ci né ma – le fan tasme est mis à l’épreuve du réel. Et les
cour rié ristes le savent, la pos si bi li té de ma riages à l’issue des cor res‐ 
pon dances n’est pas à ex clure 58. La revue, dans ses dif fé rentes ru ‐
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briques, vé hi cule l’image de bons par tis des avia teurs (fig. 1) 59 : ils al‐ 
lient en effet le ca pi tal éco no mique – qu’il s’agisse de l’ai sance ma té‐ 
rielle né ces saire pour pra ti quer l’avia tion comme loi sir spor tif ou du
trai te ment mi li taire plus élevé pour un avia teur que pour un sol dat à
terre – et le ca pi tal so cial lié au sen ti ment d’ap par te nance à une aris‐ 
to cra tie de l’air mé dia ti sée. Les ro mans feuille tons servent aux lec‐ 
trices le dé noue ment d’un ma riage aussi heu reux que for tu né entre
l’avia teur et une jeune fille de mi lieu mo deste, sou vent or phe line,
mais mé ri tante, une fi gure à la quelle les «  mi di nettes  » du «  Cour‐ 
rier » peuvent fa ci le ment s’iden ti fier. Pour tant, aux yeux des cour rié‐ 
ristes, ces héros ne se raient pas né ces sai re ment de bons époux, ou à
dé faut de bons amou reux, ni même seule ment d’ai mables cor res pon‐ 
dants. L’his to rienne Anne- Claire Re breyend consi dère en effet que si
les jeunes femmes de l’entre- deux-guerres « se montrent sen sibles à
la pres tance, elles pri vi lé gient les qua li tés mo rales (sé rieux, res pect,
res pec ta bi li té, dans une moindre me sure in tel li gence et piété) pour le
choix du conjoint 60  ». Les com mu ni qués qui s’at tachent à dé cons‐ 
truire l’image trop lisse du couple idéal midinette- aviateur en at‐ 
taquent les deux vo lets, com men çant par la fai blesse des pre mières.
Leur pré di lec tion pour les avia teurs se rait le signe d’une grande naï‐ 
ve té, as so ciée à leur jeune âge comme le dé plore le com mu ni qué qui
suit :

PA PILLON D’OR à BA ZEL LOR : […] c’est sur tout les de mandes de gra dés qui
me font rire, elles doivent être faites pas de très jeunes filles qui n’y
connaissent rien et qui ne voient que le pres tige de l’uni forme 61.
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(Fig.1). Illus tra tion de Mi di nette sur la va lo ri sa tion de la fi gure de l’avia teur

Mi di nette, n° 584, 28 jan vier 1938, p.25.

Bi blio thèque na tio nale de France. Dis po nible en ligne : https://gal li ca.bnf.fr/ark:/12148/bpt
6k55617937/f26.item.r=584

L’ad mi ra tion pour l’armée et ses grades est en effet une des com po‐ 
santes du sté réo type de la mi di nette tel qu’il est conso li dé au fil de la
Belle Époque. Fi gures in con tour nables de l’es pace ur bain en fête, les
mi di nettes sont sup po sées fé rues de re vues mi li taires, où elles
viennent ad mi rer « des gé né raux, des pa naches blancs et des pe tits
piou pious […] les yeux illu mi nés 62  ». La men tion de cette at ti rance
pour les gra dés re prend un ima gi naire an cien. À la fin du XIX  siècle,
nombre d’écrits prêtent à ces ou vrières des dé si rs d’as cen sion so‐ 
ciale, no tam ment via un ma riage avan ta geux 63. Cette ac cu sa tion
per dure dans le «  Cour rier  », dans les mots d’abord des jeunes
hommes, qui font preuve d’une cer taine ja lou sie en vers les gra dés en
gé né ral et les avia teurs en par ti cu lier :

19
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HARRY 27 : […] Le plus im por tant pour elles, c’est d’épa ter leurs amies
et connais sances. Il y a aussi avec le pres tige de l’uni forme… la fa ‐
meuse pen sion, car n’en dou tez pas, cela sert aussi à rendre une
jeune fille amou reuse d’un of fi cier. Sur tout quand cette de moi selle
doit tra vailler pour ses bas de soie et son rouge à lèvres 64. 
TO KA ZY SE GAOU ZOS : […] Et les qua li tés du cœur, mi di nettes, qu’en
faites- vous ? Mieux vaut, bien sou vent, un simple piou- piou au noble
cœur qu’un brillant avia teur à la cer velle vide 65.

La vi sion du couple qui trans pa raît dans ces dé bats s’ac corde sur une
image d’un homme pour voyeur, qui doit as su rer son rôle éco no‐ 
mique 66. Dans ces re proches faits aux mi di nettes ama trices d’avia‐ 
teurs et des pen sions de sous- officiers, la ten sion so ciale est la tente.
Il faut com prendre qu’il y a dans le «  Cour rier  » une très forte
conscience des cercles in clu sifs et ex clu sifs dans les quels les cour rié‐ 
ristes sont ame nés à se si tuer. Ces cercles de so cia bi li té sont en par‐ 
tie dé fi nis par un entre- soi so cial. La pré sence des avia teurs et avia‐ 
trices dans le « Cour rier » et leur ré pu ta tion bour geoise crée un cli‐ 
vage entre ceux qui ap par tiennent à la fa mille de l’air, et ceux qui n’en
sont que spec ta teurs. Dans une dis cus sion sur la « pe tite vogue » des
avia teurs et ma rins au «  Cour rier  », AIME LA MER ré pond ainsi à UN

GUEUX  : «  N’allez pas croire que j’ai du parti pris à votre égard. Moi
aussi, je suis un gueux 67.  » Les avia teurs re pré sen te raient donc une
concur rence dé loyale pour des jeunes hommes de condi tion so ciale
équi va lente aux mi di nettes, les quelles re gar dant au- dessus d’eux,
laissent les piou- piou 68 en marge du mar ché de la ren contre et, po‐ 
ten tiel le ment, du mar ché ma tri mo nial. Le « Cour rier » est un es pace
de mise en concur rence dans la sé duc tion entre dif fé rentes couches
so ciales, et à l’image de l’élé va tion dans les airs, les avia teurs sont vus
comme des le viers d’as cen sion so ciale.

20

L’aga ce ment des jeunes hommes du « Cour rier » face au suc cès des
avia teurs se tra duit aussi par le refus de voir les mi di nettes juger les
can di dats à la cor res pon dance sur le pre mier cri tère de leur pres‐ 
tance, et plus gé né ra le ment, de leur phy sique :

21

MON CŒUR AU RA LEN TI à GÉGÉ et BAI SER D’AMOUR : […] Comptez- vous as si ‐
mi ler ce cour rier à un haras où l’on choi sit un éta lon d’après sa pres ‐
tance. Votre « dé sire beau pi lote avia teur » fait l’effet du pavé dans la
mare et si je me per mets de vous in ter pel ler c’est que j’es time que
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beau coup comme vous ont be soin de conseils. […] Votre bel avia teur
risque fort d’être un vi lain amou reux (bien que je ne veuille nul le ment
at ta quer par ti cu liè re ment les avia teurs) et vous mé ri te riez que pour
vous avoir fait l’au mône de sa plas tique il vous fasse cruel le ment
souf frir 69.

Si l’exemple choi si vient d’une voix fé mi nine, il ré vèle d’au tant mieux
com bien sont in té rio ri sées les normes de choix du par te naire, et
com bien le rap port de sé duc tion est ancré sur le mo dèle homme re‐ 
gar dant – femme re gar dée 70. Les ten ta tives pour ré équi li brer ce rap‐ 
port sont d’au tant plus cri ti quées qu’elles se gé né ra lisent, no tam ment
via la fi gure de l’avia teur.

22

Ces re proches faits aux mi di nettes s’ac com pagnent de la dé cons truc‐
tion du mythe che va le resque de l’avia teur, qui peut avoir der rière son
al lure «  la cer velle vide  », comme l’es père TO KA ZY. L’ar gu men ta tion
s’ap puie éga le ment sur le re vers né ga tif de l’image du sé duc teur. La
ré pu ta tion de Dom Juan est op por tu né ment rap pe lée au bon sou ve nir
des mi di nettes, un dé faut qu’ils doivent ma ni fes te ment à la na ture
même de leur ac ti vi té, à en croire cette lec trice de Pa ri sia na : « Parce
que s’ils volent, les avia teurs sont par ti cu liè re ment vo lages et ils ont
la ré pu ta tion – jus ti fiée paraît- il – d’être de re dou tables dom
juans 71. » Et c’est tou jours dans la « Po ti nière amou reuse » de Pa ri‐ 
sia na (où les langues se dé lient plus fa ci le ment que dans le « Cour‐ 
rier » de Mi di nette) que cer taines té moignent de leurs mésa ven tures
avec des avia teurs :

23

À COUP D’AILE DANS L’AZUR : Vous êtes avia teur, n’avez- vous pas dit ? Eh
bien c’est un avia teur qui m’a fichu le spleen ! J’avais eu la folie de me
to quer de lui. Il m’avait dé cla ré qu’il était fou de moi. Or j’ai dé cou vert
que c’étaient là des « pa roles en l’air » comme dit une de mes amies,
et qu’on ne pou vait rien at tendre d’autre d’un type comme lui. Je
n’étais pas sa seule maî tresse. Il en avait au moins deux autres dont
une de quarante- sept ans, « une mar raine de guerre ». […] EBOU RIF FÈE

AUX YEUX PERS 72.

Le spleen de l’avia teur en exil est ici remis en ques tion, puisque c’est
sa cor res pon dante qui en est af fec tée après une dé con ve nue amou‐ 
reuse. Toutes les mé ta phores aé riennes sont bonnes pour poin ter du
doigt l’in cons tance mas cu line à la quelle la jeune fille au rait dû s’at‐

24
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tendre, au dire de son amie, de la part « d’un type comme lui », un
sté réo type donc. Une dé cep tion par ta gée par les lec trices de Mi di‐ 
nette, lorsque les avia teurs du «  Cour rier  » ne se conforment pas à
l’ima gi naire qu’ils vé hi culent. Une cour rié riste se plaint par exemple
de l’in dif fé rence de l’un d’eux à son égard en pré ci sant  : «  moi qui
croyait les avia teurs si ga lants 73 ». Il est in té res sant de noter que les
cor res pon dantes tentent de dé lier l’image de l’avia teur et celle de la
vi ri li té. Si l’ima gi naire col lec tif re con naît aux hommes un désir ir ré‐ 
pres sible qui jus ti fie le double stan dard de mo rale selon le sexe 74, les
jeunes filles du « Cour rier » ne semblent pas prêtes à l’ac cep ter.

Si l’avia teur re pré sente pro ba ble ment un idéal de la vi ri li té, il est loin
d’être un idéal de la conju ga li té. Mais fi na le ment, dans le « Cour rier »,
l’acte même de la cor res pon dance prime sur le reste, la lettre est au‐ 
tant l’es pace du fan tasme que celui de l’éva sion. Aussi la re cherche du
« beau pi lote avia teur » n’est- elle peut- être da van tage pour les jeunes
filles qu’un pal lia tif à l’ex pé rience même de l’avia tion que l’es poir
d’une his toire amou reuse. Cette jeune lec trice de Pa ri sia na, sous le
charme de COUP D’AILE DANS L’AZUR laisse trans pa raître cette am bi tion
dans sa de mande de cor res pon dance :

25

Oh ! COUP D’AILE DANS L’AZUR, que vous devez être beau san glé dans
votre cos tume d’avia teur ! Ma sym pa thie fut bien tôt chan gée en ami ‐
tié lorsque j’ai vu que vous vous in té res siez à moi et à mon pauvre
cœur meur tri ! Vous m’en de man dez la cause ? L’ennui. […] J’ai vingt
et un an et je ne sors pour ainsi dire ja mais. […] Voulez- vous, en fant
de l’air, en ré ponse à mon ami tié, m’ac cor der la vôtre ? Dès lors de
grands yeux noirs vous ac com pa gne ront lorsque vous mon te rez vers
le ciel, de grands yeux noirs qui vou draient tant être vers vous, là- 
haut. […] J’AI L’CA FARD .75

Avoir l’ami tié d’un avia teur et re ce voir sa cor res pon dance, c’est fi na‐ 
le ment par ta ger a mi ni ma l’ex pé rience de l’avia tion et ac com pa gner
l’as cen sion, ne serait- ce que des yeux. Mais si les épouses d’avia teurs
et les avia trices peuvent être re pré sen tées avec des traits com muns
dans les pho to gra phies de presse 76, l’am bi tion des lec trices n’est pas
de se conten ter de l’avia teur mais bien de maî tri ser l’avia tion. Il faut
en effet com prendre que l’ad mi ra tion des jeunes filles du « Cour rier »,
loin d’être ré ser vée à Mer moz ou à Guy ne mer est aussi sus ci tée par
les ex ploits de Ma ryse Bas tié ou Hé lène Bou cher re la tés par la presse.

26
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Dans le même temps, la lit té ra ture spor tive fait une place aux hé‐
roïnes fé mi nines 77, les fé dé ra tions de sport in tègrent des sec tions fé‐ 
mi nines 78, alors que la mode de la gar çonne consacre le « style spor‐
tif pour ré pondre au désir des femmes spor tives de por ter des te nues
simples et mo dernes, adap tées à leur vie de femme ac tive 79  ». Ce
pay sage cultu rel et mé dia tique per met l’ex pres sion des dé si rs d’ex pé‐ 
riences spor tives comme le confesse cette jeune fille :

GRAND CŒUR : je re marque que beau coup de mi di nettes raf folent des
avia teurs, moi je les aime aussi, mais mon grand rêve ne se rait pas un
avia teur, mais faire une pe tite course en avion 80.

Dans les cour riers de lec trices, la ques tion « Quel mé tier feriez- vous
si vous étiez un homme ? » est ré cur rente parmi les pe tits son dages
d’opi nion fré quem ment lan cés 81. Nom breuses sont celles qui ré‐ 
pondent qu’elles au raient été avia teur, avec des ré ponses com pa‐ 
rables à celle- ci :

27

VALSE DE RÊVE : […] Et moi si j’étais un homme, je se rais avia teur, je me
gri se rais d’es pace et de vi tesse et je pour rais ou blier un mo ment qu’il
existe sur terre des gens et des choses bien en nuyeux. Mais voilà, je
n’ai pas d’ailes, hélas ! Pi lote avia teur, emmène- moi 82 !

In fine, comme l’avoue VALSE DE RÊVE ici, écrire à un avia teur est un pis- 
aller à dé faut d’être avia trice soi- même. Il ne faut pas non plus né gli‐ 
ger la va leur propre à la cor res pon dance  : tout se dit et tout se sait
entre les cour rié ristes qui se font dé di ca cer des al bums sou ve nir dans
les quels ils gardent par fois des cartes pos tales. Avoir dans son album
la trace d’une cor res pon dance avec un avia teur est va lo ri sant aux
yeux des autres cour rié ristes  : les cartes pos tales viennent de loin,
elles peuvent être exo tiques ou fi gu rer des avions. En re cher chant un
beau pi lote avia teur, les lec trices de Mi di nette se mettent donc en
scène en hy po thé tiques femmes d’avia teur au tant qu’elles s’ima ginent
en avia trices. Il nous semble qu’il y a dans ce pro ces sus d’iden ti fi ca‐ 
tion épis to laire un pro ces sus si mi laire à l’iden ti fi ca tion à l’œuvre dans
les grandes pas sions spor tives « où l’on […] passe du ‘‘il’’, au ‘‘je’’ 83  ».
La cor res pon dance comme es pace d’in ter ac tion ca rac té ri sé par une
dis tance spatio- temporelle per met une scé na ri sa tion par la quelle
jeunes hommes et jeunes filles peuvent se fa çon ner une image d’eux- 
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mêmes. L’ima gi naire aé ro nau tique est un outil au ser vice de ce mi‐ 
roir 84.

4. Conclu sion
En somme, l’étude des cour riers de lec teurs et lec trices est pré cieuse
pour une his toire des re pré sen ta tions de l’aé ro nau tique car elle se
situe pré ci sé ment à la croi sée des dy na miques contem po raines que
sont la «  Ci vi li sa tion du jour nal 85  » et la conquête de l’air. Ces ru‐ 
briques sont bien un ré ser voir foi son nant de la ge nèse de ces re pré‐ 
sen ta tions, mais elles se dis tinguent en ce qu’elles per mettent de me‐ 
su rer l’ap pro pria tion de l’ima gi naire aé ro nau tique au près du lec to rat.
Celle- ci se ré vèle être un pro ces sus de construc tion mou vant qui
prend corps dans la re la tion entre la revue et son lec to rat, mais aussi
dans les re la tions mul tiples des lec trices et lec teurs entre eux, que ce
soit in di vi duel le ment ou à l’en semble du cour rier. L’avia tion y est, aux
côtés du ci né ma, un élé ment struc tu rant d’une culture com mune à
cette jeu nesse de l’entre- deux-guerres. Éga le ment pro pice au ve det‐
ta riat, elle s’in carne ai sé ment dans une fi gure aussi mé dia tique que
lit té raire  : l’avia teur. Les dy na miques propres au cour rier du cœur
ren forcent ce pro ces sus de construc tion de sté réo types puisque,
dans une cor res pon dance à l’aveugle, l’ima gi na tion n’a be soin que de
quelques points d’an crage bien iden ti fiables pour se dé ve lop per.
Ceux- ci des sinent l’image d’une no blesse des temps mo dernes  : un
héros po li cé aussi spor tif que tech ni cien, qui ré ac tive au pas sage le
mythe de la carte du tendre tout en s’ap puyant sur une his toire ré‐ 
cente, celle de la Grande Guerre. À la di men sion po si tive du sté réo‐ 
type s’ac cole né ces sai re ment la né ga tive : vo la tiles, les avia teurs sont
vo lages. En mi roir se construit le sté réo type de l’ad mi ra trice, la mi di‐ 
nette, objet de cer taines mo que ries. Ce pen dant dans les at tentes de
celles qui sont iden ti fiées sous cette éti quette, les choses sont moins
évi dentes : les avia teurs ne re pré sentent pas un idéal de conju ga li té,
aussi espèrent- elles avant tout vivre par l’écri ture l’ex pé rience de
l’avia tion. Il faut finir par noter la spé ci fi ci té de cette ru brique de la
revue : l’exa cer ba tion ca ri ca tu rale des sté réo types gen rés doit beau‐
coup au ca rac tère concur ren tiel de ce mar ché de la ren contre que
consti tue le « Cour rier ».
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RÉSUMÉS

Français
L’ima gi naire de l’avia tion trouve dans la presse po pu laire de l’entre- deux-
guerres un re lais ef fi cace. L’ac tua li té spor tive et les romans- feuilletons font
la part belle aux avia teurs. La ru brique de « Cour rier » de la revue Mi di nette
té moigne de l’in té rêt du lec to rat pour ces che va liers du ciel. Aussi le flirt
épis to laire qui s’y joue pense- t-il conjoin te ment la conquête des cœurs et la
conquête de l’air. L’avia teur est érigé en idéal mas cu lin, un sté réo type qui
est tan tôt ren for cé tan tôt bous cu lé par les cour rié ristes. Au fil des dis cus‐ 
sions se pose en effet la ques tion du genre de la conquête de l’air. Pour les
jeunes filles, il s’agit de conci lier, par le biais de la cor res pon dance à un avia‐ 
teur, deux fi gures a prio ri op po sées : la mi di nette et l’avia trice.

English
The pop u lar press of the In ter war Period spreads a col lect ive image of avi‐ 
ation. Air men are her oes of sports pages and of dime nov els. One can read
the read er ship’s in terest for avi at ors in Midinette’s “Cour rier”. In these let‐ 
ters to the ed itor, young men and women are flirt ing. They use a po et ics in
which air craft wings rhyme with wings of love. They hope to fly in the air
and fall in love at the same time. Avi at ors turn out to be an ideal of man hood
in the col lect ive ima gin ary. This ste reo type is some times strengthened and
some times ques tionned by dis cus sions between read ers. They won der
about the gender of fly ing. The girls who want to re ceive let ters from an air‐ 
man try in deed to re con cile two fe male fig ures: the “midinette” and the
aviat rix.
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