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TEXTE

In tro duc tion
Après la Pre mière Guerre mon diale, l’ins ti tu tion na li sa tion de la mé ca‐ 
nique des fluides mise en place par le mi nis tère de l’Air a per mis le
dé ve lop pe ment de plu sieurs or ga nismes de re cherche et d’en sei gne‐
ment liés à l’aé ro nau tique – la bo ra toires, ter rains de vol, com mis‐ 
sions, écoles, etc. – im pli quant les ma thé ma ti ciens et les ma thé ma‐ 
tiques. Cette im pli ca tion cor res pond aussi à un be soin bien pré cis de
faire appel aux sa vants et à leurs com pé tences théo riques pour faire
pro gres ser l’aé ro nau tique. Paul Pain le vé (1863-1933), ma thé ma ti cien

1



Mathématiques et mathématiciens dans les activités de l’IMFL liées à l’aéronautique (1929-1945)

qui eut un rôle fon da men tal dans la ré or ga ni sa tion de la re cherche et
de l’en sei gne ment de l’aé ro nau tique fran çaise après la Pre mière
Guerre mon diale, pro non ça les mots sui vants lors du cin quième
congrès d’aé ro nau tique de Nancy en 1909  : «  L’avia tion est un pro‐ 
blème où la mé ca nique théo rique peut rendre de très grands ser vices
et évi ter des an nées de tâ ton ne ments in co hé rents 1. »

On voit alors, dans les la bo ra toires, l’in tro duc tion de pro blèmes qui
re quièrent un haut ni veau d’in ves ti ga tion ma thé ma tique et en même
temps qui de mandent à pou voir être vé ri fiés sur le plan ex pé ri men tal.
Ainsi, ces pro blèmes pou vaient être ac cep tés chez les pra ti ciens et
les ma thé ma ti ciens qui col la bo raient avec les phy si ciens et les in gé‐ 
nieurs afin de dé ve lop per la re cherche et l’en sei gne ment de la mé ca‐ 
nique des fluides sur un plan théo rique, ex pé ri men tal et pra tique. À
un ni veau plus gé né ral, l’ins ti tu tion na li sa tion de la mé ca nique des
fluides pen dant les an nées 1920 se ca rac té rise par un dé ve lop pe ment
de ponts entre l’uni ver si té, l’in dus trie et l’aé ro nau tique, per met tant la
créa tion de dif fé rents contextes où les ma thé ma ti ciens ont joué un
rôle im por tant dans l’en sei gne ment, dans la re cherche, et dans l’évo‐ 
lu tion ins ti tu tion nelle de ce do maine sur une échelle lo cale, na tio nale
et/ou in ter na tio nale.

2

Comme dans d’autres do maines d’ap pli ca tion des ma thé ma tiques de
l’entre- deux-guerres, l’in té gra tion des ma thé ma ti ciens dans ces ins ti‐ 
tu tions in té res sant l’aé ro nau tique ma ni feste, dans cer tains cas, leur
in té rêt re nou ve lé à l’égard des ques tions plus ap pli quées des ma thé‐ 
ma tiques. Cette in té gra tion re pré sente éga le ment la vo lon té de ces
ma thé ma ti ciens de main te nir, en temps de paix, les liens créés entre
les sec teurs in dus triels, uni ver si taires et mi li taires avec les quels ils se
sont fa mi lia ri sés lors de leur mo bi li sa tion scien ti fique pen dant la Pre‐ 
mière Guerre mon diale 2. En effet, pen dant le conflit, les contri bu‐ 
tions des ma thé ma ti ciens, sur le plan théo rique comme sur le plan
ex pé ri men tal, ont ap por té une aide in tel lec tuelle et mi li taire aux of fi‐ 
ciers dans le cadre de la ré so lu tion de pro blèmes posés par la guerre
qui de ve naient tou jours plus com plexes à cause de l’ar ri vée de l’ar‐ 
tille rie lourde et des aé ro nefs en 1914 3. En 1923, la créa tion par le mi‐ 
nistre de l’Air du pre mier pôle de mé ca nique des fluides de Paris a été
faite dans un es prit si mi laire à celui qui avait conduit à la mo bi li sa tion
scien ti fique du rant la guerre 4. En d’autres termes, ce pôle se pro po‐ 
sait de don ner aux étu diants de so lides bases théo riques mais éga le ‐
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ment de les for mer à la re cherche ap pli quée en liai son avec les pro‐ 
grès de l’aé ro nau tique et de l’in dus trie. Plus tard, d’autres centres de
mé ca nique des fluides ont été dis sé mi nés sur toute la France entre
1929 et 1930, suite à l’éta blis se ment d’une conven tion entre le mi‐ 
nistre de l’Air et les fa cul tés des sciences des pro vinces. Au sein de
ces ins ti tuts, les ma thé ma ti ciens ont eu des rôles dif fé rents dans leur
créa tion et leur di rec tion, dans l’en sei gne ment, dans les re cherches
théo riques plus ou moins ap pli cables aux contextes pra tiques de l’aé‐ 
ro nau tique mais aussi dans les re cherches ex pé ri men tales en équipe
avec les phy si ciens et les in gé nieurs dans les la bo ra toires et dans les
ter rains de vol.

Cet ar ticle vise à ana ly ser le cas de l’Ins ti tut de mé ca nique des fluides
de Lille (IMFL). En effet, cet ins ti tut offre di vers exemples d’im pli ca‐ 
tion des ma thé ma ti ciens et des ma thé ma tiques, d’abord dans le
contexte de sa créa tion, puis dans celui de son ac ti vi té. La di rec tion
de l’ins ti tut était confiée à Jo seph Kampé de Fé riet (1893-1982), un
ma thé ma ti cien qui, après sa mo bi li sa tion scien ti fique à la Com mis‐ 
sion de Gâvre pen dant la guerre, avait di ri gé ses in té rêts de re‐ 
cherche vers les ques tions plus ap pli quées des ma thé ma tiques
concer nant la mé ca nique des fluides, en se fo ca li sant sur la théo rie
de la tur bu lence. Ce ma thé ma ti cien avait par ti ci pé ac ti ve ment aux
tra vaux ex pé ri men taux en col la bo ra tion avec les phy si ciens et les in‐ 
gé nieurs de l’ins ti tut d’une part  ; d’autre part, au ren for ce ment des
ré seaux entre l’IMFL, l’uni ver si té et l’in dus trie lo cale. Comme Kampé
de Fé riet, Al bert Châ te let (1883-1960) a vécu son ex pé rience mi li taire
à Gâvre pour en suite de ve nir le rec teur de l’uni ver si té de Lille. Son
en ga ge ment ins ti tu tion nel dans les né go cia tions entre le mi nis tère de
l’Air et la fa cul té des sciences de Lille a joué un rôle im por tant dans la
créa tion de l’ins ti tut en 1929. Pen dant l’entre- deux-guerres, l’IMFL
avait aussi ac cueilli des étu diants étran gers vou lant faire une thèse de
mé ca nique des fluides théo rique dans cet ins ti tut. Par exemple, le
ma thé ma ti cien Ratip Ber ker (1909-1997), un étu diant de Kampé de
Fé riet d’ori gine turque, avait étu dié les écou le ments des fluides vis‐ 
queux du point de vue ma thé ma tique. Dans un pay sage de la mé ca‐ 
nique des fluides où la re cherche ma thé ma tique mon trait de plus en
plus de l’in té rêt en vers les ap pli ca tions de l’aé ro nau tique, l’IMFL avait
par ti ci pé ac ti ve ment aux évo lu tions in ter na tio nales du do maine de
l’entre- deux-guerres, ca rac té ri sées par un rap pro che ment de la
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théo rie à la pra tique dans l’étude des mou ve ments des fluides. Dans
cet ins ti tut, ce rap pro che ment s’est ma ni fes té sur tout par l’étude
théo rique et ex pé ri men tale de la tur bu lence, grâce aussi à l’ar ri vée de
nou veaux ou tils ma thé ma tiques pro ve nant des théo ries mo dernes de
l’ana lyse, de la sta tis tique et du cal cul des pro ba bi li tés. Le re cours à
ces ou tils ma thé ma tiques à côté du per fec tion ne ment de l’ou tillage
scien ti fique du la bo ra toire (souf fle rie et ané mo mètres) ont per mis à
l’IMFL de tra vailler sur des théo ries lé gi ti mées du point de vue ex pé‐ 
ri men tal.

Après avoir donné quelques élé ments gé né raux sur le pay sage de la
mé ca nique des fluides avant et du rant la créa tion des ins ti tuts et des
chaires de mé ca nique des fluides fran çais, nous nous fo ca li se rons sur
l’IMFL. L’ana lyse de l’in té gra tion des ma thé ma ti ciens et des ma thé‐ 
ma tiques sera ef fec tuée sur deux pers pec tives. En pre mier lieu, nous
exa mi ne rons la ma nière dont les ma thé ma ti ciens « lil lois » tra vaillant
dans cet ins ti tut jouent un rôle actif sur le plan ins ti tu tion nel, no tam‐ 
ment dans la créa tion et l’évo lu tion de l’ins ti tut ainsi que sur le plan
des re la tions avec l’uni ver si té, l’in dus trie lo cale, et les autres pôles de
mé ca nique des fluides fran çaise. Enfin, nous pré sen te rons l’en ga ge‐ 
ment scien ti fique des ma thé ma ti ciens et des autres col la bo ra teurs de
l’IMFL dans le contexte de la ma thé ma ti sa tion de quelques pro blèmes
de mé ca nique des fluides in té res sant l’aé ro nau tique. Dans ce der nier
cas, nous ver rons com ment cet en ga ge ment est lié à des col la bo ra‐ 
tions extra- institutionnelles avec l’Of fice na tio nal mé téo ro lo gique
(ONM).

5

Ce tra vail s’ap puie sur une lit té ra ture se con daire re grou pant di vers
livres et ar ticles d’his toire, d’his toire des ma thé ma tiques et d’his toire
des sciences. La plu part des sources pri maires qui ont per mis de
don ner vie à l’IMFL pro viennent prin ci pa le ment du fonds Kampé de
Fé riet conser vé aux ar chives du centre ONERA de Lille (ex- IMFL)
même si d’autres ar chives ont per mis de consul ter des do cu ments
sup plé men taires (les ar chives de l’ASA de l’uni ver si té Lille et les Ar‐ 
chives dé par te men tales du nord). Ces sources com prennent des rap‐ 
ports du conseil de l’uni ver si té de Lille, de la fa cul té des sciences de
Lille et du conseil d’ad mi nis tra tion de l’IMFL ainsi que des lettres, des
rap ports scien ti fiques de l’ins ti tut, des do cu ments per son nels et des
pu bli ca tions dans des re vues d’aé ro nau tique im pli quant le per son nel
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de l’IMFL et d’autres ac teurs ayant des re la tions scien ti fiques et ins ti‐ 
tu tion nelles avec l’ins ti tut.

1. Le pay sage de la mé ca nique des
fluides avant la créa tion des IMF
(1900-1930)

1.1. La créa tion des ins ti tuts de mé ca ‐
nique des fluides : un be soin de l’aé ro ‐
nau tique ?

D’après la lit té ra ture se con daire exis tante, la créa tion des chaires et
des ins ti tuts de mé ca nique des fluides est for te ment liée aux be soins
de l’aé ro nau tique de l’époque. De puis la fin de la Pre mière Guerre
mon diale, l’aé ro nau tique a ac cu mu lé un re tard tech no lo gique et
scien ti fique sus ci té par un arrêt bru tal de la construc tion mi li taire. Le
re tour aux construc tions ci viles a conduit à un pro ces sus de re con‐ 
ver sion, dont les mau vaises stra té gies de mar ché furent la cause du
blo cage de l’in dus trie aé ro nau tique 5. Dans un pay sage où le
Royaume- Uni, l’Al le magne, les États- Unis et l’Ita lie mo der ni saient ra‐
pi de ment l’in dus trie aé ro tech nique, la France ac cu mu lait pro gres si‐ 
ve ment un re tard dans ses dé lais de pro duc tion : les mo dèles re te nus
en 1923 n’étaient dé li vrés qu’en 1929 6. Au- delà des fautes de stra té‐ 
gies in dus trielles, ce re tard semble être éga le ment scien ti fique. Ceci
était en core plus évident pen dant les an nées 1920, où le contexte
d’une aé ro nau tique en dé clin était ag gra vé par l’évo lu tion scien ti fique
même du do maine, qui po sait des ques tions tou jours plus com plexes
en aé ro dy na mique 7. Com bler les la cunes en mé ca nique des fluides
pou vait per mettre de rat tra per le re tard scien ti fique dans le do maine
de l’aé ro nau tique, étant donné les mul tiples liens entre ces deux do‐ 
maines scientifico- techniques.

7

C’est dans ce contexte que les ac teurs du do maine de l’aé ro nau tique
dé cident de ca pi ta li ser sur ce pré ten du re tard pour avan cer leurs
propres so lu tions vi sant à la créa tion de chaires et d’ins ti tuts in té res‐ 
sant la mé ca nique des fluides. Ici un rôle fon da men tal est joué par
Paul Pain le vé (1863-1933). À côté de ses contri bu tions concer nant les
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Fig. 1. Ré seau des pôles de mé ca nique des fluides créé en 1929 par le mi nistre

de l’Air en col la bo ra tion avec les uni ver si tés des villes dé si gnées.

(An to niet ta De mu ro)

équa tions dif fé ren tielles, ce ma thé ma ti cien s’est in té res sé à l’aé ro‐ 
nau tique en tant que scien ti fique et en tant qu’homme po li tique. En
tant que scien ti fique, il a contri bué à la théo rie du vol  ; en tant
qu’homme po li tique, il a par ti ci pé à de nom breuses ini tia tives vi sant à
pro mou voir la re cherche aé ro nau tique à tra vers un pro jet pu blic
d’am pleur na tio nale 8.

Après la créa tion de la Sec tion tech nique de l’aé ro nau tique (1916), un
sous- secrétariat d’État à l’Aé ro nau tique et aux Trans ports aé riens fut
ins ti tué en 1919 afin d’or ga ni ser le sys tème aé ro nau tique. Émile- 
Laurent Eynac, avia teur de 1914-1918 et sous- secrétaire d’État de 1921
à 1923, réus sit à ob te nir des fi nan ce ments de la chambre des dé pu tés
pour créer en 1923 un pôle scien ti fique de la mé ca nique des fluides à
Paris. Il s’agit de la créa tion de la pre mière chaire de mé ca nique des
fluides fran çaise qui sera confiée à Paul Pain le vé. Plus tard, l’ac ci dent
d’avion dans le quel périt le sous- secrétaire d’État Mau rice Bo ka nows‐ 
ki sus cite la créa tion, en 1928, du mi nis tère de l’Air par Laurent Eynac,
qui nomme Al bert Ca quot (1881-1976) di rec teur gé né ral de la Sec tion
tech nique de l’aé ro nau tique 9. Ainsi, sous l’im pul sion de Ca quot, très
proche de Paul Pain le vé, en 1929, le mi nis tère de l’Air dissémine- t-il
dans les autres uni ver si tés de pro vince d’autres pôles de mé ca nique
des fluides. Il crée les trois ins ti tuts (Lille, Mar seille, Tou louse) et les
cinq chaires (Caen, Lyon, Stras bourg, Nantes et Poi tiers) (fig. 1).

9

Centres d’en sei gne ment et de re cherche de la mé ca nique des fluides,
ces pôles ont été créés à tra vers une conven tion entre le mi nistre de
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l’Air et les fa cul tés des sciences et jouis saient d’une cer taine au to no‐ 
mie : ils re ce vaient des sub ven tions non seule ment de l’État (uni ver si‐ 
té et mi nistre de l’Air) mais aussi des in dus tries et d’autres ad mi nis‐ 
tra tions lo cales à tra vers des re cettes com mer ciales. En pa ral lèle, le
mi nistre de l’Air lance éga le ment la créa tion de plu sieurs souf fle ries,
de centres d’es sais et d’autres ins ti tuts de for ma tion en aé ro nau tique
à côté des la bo ra toires et des cours d’aé ro nau tique pré exis tants mis
en place à par tir du début du XX  siècle. Dans ce contexte, l’ins ti tu‐ 
tion na li sa tion de la mé ca nique des fluides de vient un exemple de la
ma nière dont l’État, déjà du rant les an nées 1920, joue un rôle no va‐ 
teur et s’en gage à construire un pro gramme na tio nal de re cherche et
d’en sei gne ment des ti né aux ma thé ma ti ciens, phy si ciens et in gé nieurs
– pro gramme ca pable de les orien ter vers les pro blèmes de mé ca‐ 
nique des fluides et de vol, théo riques mais sur tout ex pé ri men taux 10.
La po si tion du mi nistre était très claire, en 1929, il dé clare :

e

En ce qui concerne les pro blèmes re la tifs à la sus ten ta tion même des
avions, la ques tion se pré sen tait plus com plexe [par rap port aux
autres sec teurs scien ti fiques sus cep tibles de contri buer aux re ‐
cherches de l’avia tion (mé tal lur gie, mé ca nique, phy sique et chi mie)],
puis qu’il fal lait créer le cadre même des re cherches qu’ils né ces ‐
sitent ; la mé ca nique des fluides tout au moins sous son as pect ex pé ‐
ri men tal n’oc cu pait en effet dans les uni ver si tés fran çaises qu’une
place ex trê me ment ré duite vis- à-vis de ce qui se rait né ces saire pour
four nir les bases des per fec tion ne ments à re cher cher 11.

La créa tion des pre mières chaires et des ins ti tuts de mé ca nique des
fluides du rant les an nées 1920 semble donc émer ger dans le contexte
de l’aé ro nau tique, un do maine dont l’ins ti tu tion na li sa tion est assez
dé ca lée par rap port à celle de la mé ca nique des fluides et date du
début du XX  siècle. La nais sance des pre mières com mis sions, écoles
et des pre miers la bo ra toires d’aé ro nau tique a été en cou ra gée non
seule ment par les pion niers de l’avia tion mais en core par l’in té rêt
crois sant des sa vants, des in gé nieurs et des mi li taires à l’égard de ce
do maine. Leur but était de dé ve lop per la science aé ro nau tique et de
la faire sor tir de son em pi risme. Avant tout, déjà en 1902, l’Aca dé mie
des sciences avait com pris l’im por tance de ce do maine en consti‐ 
tuant une Com mis sion de l’aé ro nau tique, com pre nant une dou zaine
de scien ti fiques no tam ment phy si ciens, chi mistes, ma thé ma ti ciens,

11
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in gé nieurs, as tro nomes etc. Tou jours dans le mi lieu aca dé mique, l’un
des dis ciples de Pierre Duhem, le phy si cien Lu cien Mar chis 12, de vint
le pre mier ti tu laire de la chaire d’aé ro nau tique créée à la Sor bonne
par le mar chand d’armes Bazil Za ha roff. Chez les in gé nieurs, outre à
l’École po ly tech nique et à l’École des arts et mé tiers, l’en sei gne ment
et la re cherche des dis ci plines au tour de l’aé ro nau tique ont été
confiées à une nou velle école, l’École su pé rieure d’aé ro nau tique créée
en 1909 par le co lo nel Jean- Baptiste Roche dans le but de for mer des
in gé nieurs pour l’in dus trie aé ro nau tique fran çaise. Enfin, dans le do‐ 
maine plus spé ci fique de l’aé ro dy na mique ex pé ri men tale, deux
centres furent créés  : le la bo ra toire Eif fel et l’Ins ti tut aé ro tech nique
de Saint- Cyr 13. Pen dant l’entre- deux-guerres, leurs souf fle ries se ront
mises à dis po si tion des étu diants, des cher cheurs et de col la bo ra‐ 
teurs de l’Ins ti tut de mé ca nique des fluides de Paris 14.

Si la créa tion de plu sieurs pôles de mé ca nique des fluides pen dant les
an nées 1920 semble être for te ment liée aux be soins de l’aé ro nau tique,
il est aussi im por tant de prendre cet as pect avec plus de dis tance.
D’autres fac teurs ont per mis à ces ins ti tuts de trou ver un contexte
fa vo rable sur le quel ap puyer leur dé ve lop pe ment, entre autres la pré‐ 
sence d’une ins ti tu tion na li sa tion si gni fi ca tive de l’hy drau lique. Dans
ce do maine, des liens entre en sei gne ment, re cherche et in dus trie
peuvent être re pé rés de ma nière pré coce déjà au début du XX  siècle.
Par exemple, à Nancy (1900) 15, Gre noble (1906) 16 et Tou louse (1908) 17

ont été créés des ins ti tuts élec tro tech niques, or ganes d’en sei gne‐ 
ment et de re cherche en étroit contact avec les in dus tries élec triques
lo cales 18. Ces ins ti tuts ne pou vaient pas se dés in té res ser de la pro‐ 
duc tion de l’éner gie élec trique et, par consé quent, de l’amé na ge ment
des chutes d’eau et de l’hy drau lique en gé né ral. Ainsi, au sein des ins‐ 
ti tuts élec tro niques des trois villes ont été réa li sés les pre miers la bo‐ 
ra toires d’hy drau lique. Ils re ce vaient chaque année un cré dit par le
mi nis tère des Tra vaux pu blics af fec té spé cia le ment aux « re cherches
pour la pro duc tion et l’uti li sa tion des forces hy drau liques ». Entre le
mi nistre des Tra vaux pu blics et l’Édu ca tion na tio nale, il y avait une
col la bo ra tion qui rap pelle celle entre ce der nier et le mi nistre de l’Air.
Un autre appui fi nan cier ve nait de la So cié té hy dro tech nique de
France (SHF), un or ga nisme tech nique à la dis po si tion des en tre pre‐ 
neurs des ti né à créer un pont entre uni ver si té et in dus trie au tour du
do maine de la re cherche et de l’en sei gne ment de l’hy drau lique.

12
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Le pay sage avant l’ins ti tu tion na li sa tion de la mé ca nique des fluides
était ca rac té ri sé non seule ment par une pro duc tion aé ro nau tique et
hy drau lique im por tante mais aussi par l’exis tence de re cherches
théo riques de pre mier plan au sein du mi lieu aca dé mique où les ma‐ 
thé ma ti ciens et les ma thé ma tiques ont joué un rôle im por tant.

13

1.2 Une re cherche ma thé ma tique im ‐
por tante déjà avant la créa tion des IMF
La re cherche ma thé ma tique en hy dro dy na mique au cours des vingt
pre mières an nées du XX  siècle était une re cherche de pre mier plan
mal gré le peu d’in té rêt mon tré à l’égard des ap pli ca tions dans les do‐ 
maines de l’aé ro nau tique et de l’hy drau lique. Les études théo riques
de ce do maine étaient loin d’être ap pli cables, soit à cause de la dif fi‐ 
cul té des su jets en vi sa gés, soit par le type d’ap proche uti li sé qui avait
comme prio ri té celle de ren for cer les as pects ma thé ma tiques de la
théo rie à l’aide de théo rèmes de l’ana lyse et de la mé ca nique clas‐ 
sique. Par exemple, l’étude théo rique de la ré sis tance d’un fluide à
l’avan ce ment d’un corps so lide – qui est à la base scien ti fique de la
théo rie des aé ro planes de l’époque – consti tuait l’un des su jets à la
mode au cours des trente pre mières an nées. Cette étude, assez dif fi‐ 
cile à ap pli quer, trou vait ses fon de ments dans l’hy dro dy na mique ra‐ 
tion nelle du ma thé ma ti cien ita lien Tul lio Levi Ci vi ta (1873-1941) 19. Il
s’agit d’une hy dro dy na mique fon dée sur la conso li da tion des prin‐ 
cipes ma thé ma tiques de la théo rie et de ses théo rèmes pour de ve nir
« plus ap pli cable », mais pas for cé ment en ac cord avec les don nées
ex pé ri men tales, en fo ca li sant son at ten tion sur les fluides par faits et
en né gli geant les cas plus com plexes ré sul tant des ef fets de vis co si té,
des tour billons et de la va ria tion de la den si té. En France, ce pro‐ 
blème at tire l’at ten tion de plu sieurs ma thé ma ti ciens et phy si ciens
comme Henri Vil lat (1879-1972), Mar cel Brillouin (1854-1948) et Pierre
Duhem (1861-1916), en don nant lieu à un échange animé entre les
trois 20.

14

e

Au- delà du pro blème de la ré sis tance d’un fluide, nous pou vons re‐ 
mar quer que dans le vo lume sur l’hy dro dy na mique dans l’En cy clo pé‐ 
die des sciences ma thé ma tiques pures et ap pli quées ré di gée par Au gus‐ 
tus Love, Henri Be ghin, Paul Ap pell et Vil lat en 1914, d’autres su jets
abor dés pen dant cette pé riode in cluent des ques tions liées à l’étude
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des fluides vis queux, de la théo rie des ondes, des tour billons et leurs
pro prié tés, l’hy dro dy na mique de Duhem et le mou ve ment d’un objet
sur un fluide 21. Ce pen dant, comme pour le cas du pro blème de la ré‐ 
sis tance d’un fluide, ces re cherches sont for te ment ma thé ma tiques et
s’in té ressent peu à l’ex pé ri men ta tion.

Ce manque d’in té rêt pour les ques tions plus pra tiques du do maine se
ma ni feste aussi, dans cer tains cas, dans l’en sei gne ment de la mé ca‐ 
nique des fluides et plus gé né ra le ment de la mé ca nique. Sauf
quelques ex cep tions comme l’Ins ti tut in dus triel du Nord (IDN), il n’y a
pas à cette époque en France de la bo ra toires de mé ca nique ap pli quée
com pa rables à ceux exis tants en Al le magne, aux États- Unis et en
Grande- Bretagne. Ce re tard ne sera com blé que pro gres si ve ment
après la guerre. Les en sei gnants sont res tés dans la tra di tion des
ingénieurs- savants à la fran çaise, fon dée sur l’im por tance du rôle des
ma thé ma tiques et le mé pris de la pra tique. À titre d’exemple, à la fa‐ 
cul té des sciences, la chaire d’aé ro nau tique de Mar chis avait des
cours prin ci pa le ment théo riques qui com pre naient ex cep tion nel le‐ 
ment des en sei gne ments plus pra tiques 22. Il en va de même pour les
in gé nieurs des grandes écoles et de l’École po ly tech nique 23.

16

Dans ce contexte, la créa tion des ins ti tuts de mé ca nique des fluides
fa vo rise, dans cer tains cas, la nais sance de lieux phy siques des ti nés à
ren for cer l’as pect ex pé ri men tal du do maine et à créer des théo ries
ma thé ma tiques tou jours plus ap pli cables dans les la bo ra toires. Nous
al lons voir ici le cas de l’IMFL.

17

2. Ma thé ma ti ciens dans la créa ‐
tion et l’évo lu tion ins ti tu tion nelle
de l’IMFL

2. 1. La né go cia tion entre le mi nis tère
de l’Air et l’uni ver si té de Lille
Après la guerre, cer tains ma thé ma ti ciens, qui ont été des ac teurs im‐ 
por tants après la Grande Guerre, di rigent leurs in té rêts vers la sphère
des ma thé ma tiques ap pli quées et vers un nou veau rôle ins ti tu tion nel
dans la so cié té mo derne et dans la re cons truc tion des ins ti tu tions
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ma thé ma tiques, de l’édu ca tion et de la re cherche dans toute la
France. Les re la tions entre Paris et la pro vince changent, et une par‐ 
tie d’entre eux est en voyée en pro vince afin d’y im por ter de nou veaux
en sei gne ments et de nou velles re cherches 24.

C’est dans ce contexte que Al bert Châ te let (1883-1960) et Jo seph
Kampé de Fé riet (1893-1982) s’ins crivent dans la créa tion de l’IMFL en
1929. Les deux ma thé ma ti ciens étaient mo bi li sés à la Com mis sion de
Gâvre pen dant la Pre mière Guerre mon diale avant de se re trou ver
tous les deux à Lille. À Gâvre, Châ te let était char gé d’or ga ni ser les tirs
aé riens et d’in ter pré ter les ré sul tats ob te nus alors que Kampé de Fé‐ 
riet avaient donné une contri bu tion théo rique et ex pé ri men tale à
l’étude de la tra jec toire d’un pro jec tile. Sur le plan théo rique, il avait
mis ses connais sances d’ana lyse et de mé ca nique cé leste au ser vice
de l’étude de la tra jec toire d’un pro jec tile et de ses per tur ba tions d’un
point de vue nu mé rique et ana ly tique. Sur le plan ex pé ri men tal, il
avait col la bo ré avec le phy si cien Ga briel Foëx (1887-1963) pour mettre
au point une tech nique d’en re gis tre ment pho to gra phique des vi‐ 
tesses ini tiales des pro jec tiles. C’est son ex pé rience à Gâvre qui lui
per met de se fa mi lia ri ser avec la mé ca nique des fluides, do maine
dont il de vient un spé cia liste d’ordre in ter na tio nal après la guerre 25.
Châ te let est nommé maître de confé rence en ma thé ma tiques gé né‐ 
rales (1919) à la fa cul té des sciences de Lille et pro fes seur de ma thé‐ 
ma tiques spé ciales à l’IDN (1919), alors que Kampé de Fé riet de vien dra
maître de confé rence de mé ca nique ra tion nelle à la fa cul té des
sciences de Lille (1919) et pro fes seur de mé ca nique à l’IDN (1920). À
Lille, leur col la bo ra tion scien ti fique se concré tise par la pu bli ca tion
d’un cours de cal cul vec to riel re la tif à l’année 1920-1921, c’est- à-dire
d’un cours in ter mé diaire entre l’en sei gne ment de ma thé ma tiques gé‐ 
né rales de Châ te let et celui de mé ca nique ra tion nelle de Kampé de
Fé riet.

19

Au mo ment de la créa tion de l’IMFL, Al bert Châ te let était rec teur de
l’uni ver si té de Lille. Il a joué un rôle non né gli geable dans la re cons‐ 
truc tion et la ré or ga ni sa tion de l’uni ver si té après la Pre mière Guerre
mon diale, ce qui a été com pli qué à cause de l’oc cu pa tion al le mande
qu’elle a subie, avec no tam ment plu sieurs ins ti tuts brû lés. Après sa
mo bi li sa tion à la Com mis sion de Gâvre, il de vient maître de confé‐ 
rence à la fa cul té des sciences de Lille et s’en gage lour de ment dans
les tâches ad mi nis tra tives et la re cons truc tion de l’uni ver si té, pre‐
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miè re ment en tant que doyen jusqu’en 1924, puis en tant que rec teur.
Il contri bue à res tau rer et dé ve lop per l’uni ver si té « par la créa tion de
ser vices adap tés aux be soins de la science et de l’in dus trie, tant ré‐ 
gio naux que na tio naux et par la construc tion et l’amé na ge ment des
bâ ti ments né ces saires à ces ser vices 26 ». Sous son im pul sion, ce n’est
pas seule ment un ren for ce ment des ins ti tuts déjà exis tants et une ex‐ 
ten sion de ses bâ ti ments mais éga le ment la créa tion d’autres ins ti tuts
de sciences ap pli quées, y com pris l’Ins ti tut de mé ca nique des fluides
de Lille. Dans ce contexte, il par ti cipe ac ti ve ment aux né go cia tions
entre le mi nis tère de l’Air et l’uni ver si té de Lille. Après avoir reçu la
cir cu laire du mi nistre de l’Air pro po sant un centre de mé ca nique des
fluides sur le mo dèle du pôle de mé ca nique des fluides déjà créé à
Paris en 1923, il réa lise avec la fa cul té des sciences un avant- projet de
ré ponse au mi nis tère de l’Air. D’après ce do cu ment, le futur centre
de vait com prendre un pro fes seur de la fa cul té des sciences, no tam‐ 
ment un ma thé ma ti cien, qui se char ge rait de l’en sei gne ment théo‐ 
rique de la mé ca nique des fluides. Ce ma thé ma ti cien de vait être as‐ 
sis té par un phy si cien qui se char ge rait de l’en sei gne ment ex pé ri‐ 
men tal de la mé ca nique des fluides et des tra vaux pra tiques, ainsi que
d’un assistant- ingénieur. La fa cul té des sciences sou li gnait en effet
l’im por tance de joindre à un ma thé ma ti cien, un as sis tant phy si cien.
La théo rie et l’ex pé ri men ta tion de vront être étroi te ment as so ciées
dès l’ori gine et évo luent conjoin te ment dans le centre. C’est ici que
Kampé de Fé riet entre en jeu. Ce ma thé ma ti cien est en effet dé si gné
par la fa cul té des sciences et le rec teur comme pos sible ti tu laire de la
chaire de mé ca nique des fluides à Lille :

Or la fa cul té des sciences de Lille pos sède parmi ses maîtres un ma ‐
thé ma ti cien qui s’est dis tin gué déjà par ses re cherches d’hy dro dy na ‐
mique et qui d’autre part a donné des preuves de ses ap ti tudes à la
so lu tion de ques tions pra tiques en ima gi nant en col la bo ra tion avec
M. Foëx de Stras bourg un ap pa reil adop té par la Ma rine pour la me ‐
sure de la vi tesse ini tiale des pro jec tiles. La fa cul té pro pose que la
chaire de mé ca nique des fluides soit confiée à ce pro fes seur 27.

Suite à plu sieurs ac cords entre le mi nistre de l’Air, le rec to rat et la fa‐ 
cul té des sciences de Lille, l’Ins ti tut de mé ca nique des fluides est créé
of fi ciel le ment par un dé cret du 26 mars 1930, ap prou vant une dé li bé‐ 
ra tion, sur conseil de l’Uni ver si té du 21 jan vier 1930 28. L’Ins ti tut re ce ‐
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vait les sub ven tions du mi nistre de l’Air, du mi lieu in dus triel et uni‐ 
ver si taire. Il pou vait bé né fi cier d’une sub ven tion an nuelle de l’uni ver‐ 
si té de 10 000 francs pen dant cinq ans, à la quelle s’ajou tait une autre
sub ven tion de la fa cul té des sciences du mon tant des droits des tra‐ 
vaux pra tiques des élèves de l’ins ti tut, et un cré dit du Conseil gé né ral
du Nord (104 000 francs). Le rec teur nomme Kampé de Fé riet di rec‐ 
teur de l’Ins ti tut le 1  no vembre 1929, sur la pro po si tion du Conseil
de la fa cul té des sciences. À ses côtés, le phy si cien André Mar ti not
La garde 29 as sure la par tie ex pé ri men tale en tant que chef de tra vaux
et char gé de cours et de confé rences de mé ca nique des fluides  ;
quant à l’as sis tant, ce poste sera at tri bué à Henri Guille met 30, un
jeune in gé nieur qui devra pour suivre pour cinq ans des re cherches
ex pé ri men tales in té res sant l’aé ro nau tique, en vue du doc to rat ou du
di plôme. Nous voyons donc, au sein du per son nel de di rec tion, la
pré sence d’une col la bo ra tion hé té ro gène, as pect qui ca rac té rise non
seule ment l’IMFL, mais aussi les autres ins ti tuts de mé ca nique des
fluides de Mar seille, Paris et Tou louse.

er

2. 2. La construc tion d’un nou veau bâ ti ‐
ment
Une des pre mières ac tions de Kampé de Fé riet pen dant la di rec tion
de l’IMFL a été de s’en ga ger dans la construc tion d’un nou veau bâ ti‐ 
ment. En effet, jusque- là, les cours et les re cherches étaient ef fec tués
dans les lo caux de l’Ins ti tut de phy sique et de l’Ins ti tut élec tro mé ca‐ 
nique, trop pe tits pour ac cueillir à la fois les élèves et l’ou tillage
scien ti fique né ces saire pour les re cherches des doc to rants. À cette
époque, le per son nel de l’Ins ti tut ne pos sé dait que des ma quettes de
l’ou tillage né ces saire pour réa li ser leurs ex pé ri men ta tions. En effet,
Mar ti not La garde, pour son étude sur les écou le ments au tour d’ailes
d’avions, n’avait pu réa li ser qu’une pe tite souf fle rie avec une chambre
d’ex pé riences de 20  cm  et avec une vi tesse de 30  m/s. Guille met,
pour sa thèse sur la ré sis tance d’un corps so lide en mou ve ment ac cé‐ 
lé ré dans un fluide, avait fa bri qué un mo dèle ré duit du canal hy dro‐ 
dy na mique d’une lon gueur de 7,60  m, d’une lar geur de 1  m et d’une
pro fon deur de 0,50 m. Face à ce be soin, Kampé de Fé riet de mande à
l’ar chi tecte de l’uni ver si té d’es quis ser deux pro jets de bâ ti ment pour
avoir une idée de leurs be soins.
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Le pre mier pro jet consiste dans l’agran dis se ment de l’Ins ti tut de phy‐ 
sique avec une ex ten sion de 714 m  (es ti mée à 1 978 460 francs) alors
que le deuxième porte sur l’édi fi ca tion d’un bâ ti ment entre les portes
de Va len ciennes et de Douai à Lille, à côté du futur IDN et du futur
camp d’avia tion de Ron chin. La sur face du bâ ti ment es ti mée est 1 035
mètres car rés pour un prix de 2 242 955 francs. Ainsi, le Conseil de
l’uni ver si té dé cide d’ap prou ver le deuxième plan de construc tion avec
quelques mo di fi ca tions. Plus pré ci sé ment, le nou veau bâ ti ment est
édi fié dans un ter rain plus grand (2  000  m ) et au voi si nage de la
Porte de Va len ciennes, ter rain qui est of fert par la mai rie de Lille. Il
s’agit du même bâ ti ment où l’ONERA (Of fice na tio nal d’études et de
re cherches aé ro spa tiales) de Lille dé ve loppe sa struc ture à par tir de
la Se conde Guerre mon diale. Le devis pré vi sion nel total de la
construc tion s’élève à 2  380  179 francs, somme qui est to ta le ment
cou verte par l’uni ver si té de Lille. Ce cré dit peut être sol li ci té car la
construc tion du nou veau bâ ti ment fait par tie du pro gramme d’ex ten‐ 
sion de l’uni ver si té de Lille. Un cré dit sup plé men taire de 600  000
francs est ac cor dé par le mi nistre de l’Air pour l’ou tillage scien ti‐ 
fique 31. Le nou veau bâ ti ment est inau gu ré en avril 1935 avec un grand
nombre d’ins tal la tions, dont une souf fle rie ho ri zon tale, un canal hy‐ 
dro dy na mique, et une sta tion d’es sais hy drau liques (fig. 2). Plus tard,
une souf fle rie ver ti cale et un poste mé téo ro lo gique le com plètent.

23

2

2



Mathématiques et mathématiciens dans les activités de l’IMFL liées à l’aéronautique (1929-1945)

Fig. 2. IMFL : Vi site de la souf fle rie ho ri zon tale dans les an nées 1937-1938.

Ma quette d’un avion Potez, type P-63, at ta chée sur un mon tage dit de « gi rouette La- 
presle ». De gauche à droite : Kampé de Fé riet, di rec teur de l’IMFL ; Martinot- Lagarde, son

ad joint ; un in gé nieur des éta blis se ments Potez et Guienne ; un res pon sable de la souf fle rie.

(Ar chives de l’ONERA Lille)

2. 3. Les re la tions entre l’uni ver si té,
l’in dus trie et les autres centres de mé ‐
ca nique des fluides
En tant que di rec teur de l’IMFL, Kampé de Fé riet s’en gage non seule‐ 
ment pour la créa tion de l’IMFL mais aussi dans les mises en re la tion
entre l’uni ver si té, la ré gion et l’in dus trie lo cale. Men tion nons par
exemple l’or ga ni sa tion des Jour nées scien ti fiques et tech niques de
mé ca nique des fluides de Lille, oc ca sion de dis cu ter et de né go cier
d’éven tuels ac cords avec les in dus triels. C’est la pre mière grande ren‐
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contre entre les di vers centres de mé ca nique des fluides de la France,
et donc entre les uni ver si taires fran çais de ce do maine. Cet évé ne‐ 
ment est or ga ni sé par l’IMFL, avec la sec tion Lille- Roubaix-Tourcoing
de la So cié té des in gé nieurs ci vils de France. L’ob jec tif est de trai ter
des pro blèmes de phy sique des fluides et de leurs ap pli ca tions in dus‐ 
trielles, à l’oc ca sion de la Foire com mer ciale de Lille de 1934. Les
Jour nées ras semblent en vi ron deux cent cin quante adhé rents des mi‐ 
lieux uni ver si taire et in dus triel, ré gio nal et na tio nal 32.

Dans l’in dus trie, deux per son nages se dis tinguent pour leur longue et
constante col la bo ra tion avec Kampé de Fé riet, et leur aide lors de la
construc tion de l’ou tillage scien ti fique de l’IMFL  : Henri Potez et
Henri Neu. Henri Potez était le chef et fon da teur de la mai son Potez,
une en tre prise de construc tion d’avions ins tal lée à Meaulte. Celle- ci
pro fite à par tir de 1934 des souf fle ries de l’IMFL pour ses es sais de
pro to types. Henri Neu était à la tête d’un éta blis se ment de ven ti la tion
et de condi tion ne ment de l’air qui ex ploite, en plus de la grande souf‐ 
fle rie, la sta tion des es sais des ven ti la teurs. Potez et Neu sont
membres du conseil d’ad mi nis tra tion de l’Ins ti tut. Dans ce contexte,
ils ap portent leur aide lors de la construc tion de l’ou tillage scien ti‐ 
fique de l’IMFL et contri buent au dé ve lop pe ment de la re cherche in‐ 
dus trielle de l’Ins ti tut, qui tour nait prin ci pa le ment au tour des in dus‐ 
tries aé ro nau tiques. En 1936, 54,1 % de l’ac ti vi té de la souf fle rie prin‐ 
ci pale (la souf fle rie ho ri zon tale) est consa crée à l’étude de ma quettes
d’avions pour di verses mai sons de construc tion aé ro nau tique dont un
grand nombre d’es sais étaient des ti nés aux avions Potez (P541, P620,
P63, P56, P63, P54, P66, etc.) et hy dra vions Potez (P453, T34, C141).
Les me sures com por taient la dé ter mi na tion de la po laire (por tance et
traî née, en fonc tion de l’in ci dence), la me sure des mo ments de tan‐
gage et de gi ra tion, la me sure du rou lis et d’autres ca rac té ris tiques
aé ro dy na miques de la ma quette en essai. À la de mande de la Mai son
Neu, une col la bo ra tion a été en tre prise pour l’uti li sa tion de la souf fle‐ 
rie pour des nou velles so lu tions concer nant la forme des pales du
ven ti la teur et le pro fil de l’ex tré mi té du dif fu seur, ainsi que des es sais
de plu sieurs ven ti la teurs ; à ce pro pos, l’IMFL avait fa bri qué un ap pa‐ 
reil pour la vi sua li sa tion de l’écou le ment dans une roue de ven ti la‐ 
teurs de pompe ou de tur bine.

25

Parmi les confé ren ciers, les sa vants et les in gé nieurs des autres pôles
de mé ca nique des fluides ont été nom breux. Ainsi, le ma thé ma ti cien
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russe Di mi tri Ria boun chins ky (1889-1962), du pôle pa ri sien, propose- 
t-il de nom breuses confé rences à l’Ins ti tut fa vo ri sant l’in té gra tion des
ma thé ma ti ciens russes 33. Lui- même pré sente une com mu ni ca tion
sur les théo ries de l’hé lice pro pul sive alors que l’ex po sé du ti tu laire de
la chaire de mé ca nique des fluides ex pé ri men tale, Henri Bé nard
(1874-1939), porte sur ses tour billons cel lu laires, son sujet de pré di‐ 
lec tion 34. Enfin, le di rec teur de l’Ins ti tut Saint- Cyr, Al bert Tous saint
(1885-1956), fait une pré sen ta tion sur l’in fluence des li mi ta tions d’une
veine rec tan gu laire sur les ca rac té ris tiques des ailes sus ten ta trices.
Les com mu ni ca tions des Tou lou sains portent prin ci pa le ment sur
l’hy drau lique, comme celles de Charles Ca mi chel sur les ré gimes
tran si toires et hy drau liques ou de l’un de ses col la bo ra teurs, André
Tenot (1898-1978), sur les hé lices à pales fixes hy drau liques. De Mar‐ 
seille, ce sont les étu diants d’André Mar chand, à l’époque di rec teur de
l’Ins ti tut, qui in ter viennent. Jacques Va len si (1903-2016) com mu nique
sur l’écou le ment de l’air au tour d’une hé lice et Alexandre Favre (1911-
2055) sur des spectres d’ailes dans le canal hy dro dy na mique. Après la
Se conde Guerre mon diale, ce der nier de vient un spé cia liste ré pu té
de la théo rie de la tur bu lence et fonde le La bo ra toire de mé ca nique
de l’at mo sphère (LMA), qui évo lue ra en Ins ti tut de mé ca nique sta tis‐ 
tique de la tur bu lence, un centre in ter na tio nal d’ex cel lence dans la
France des an nées 1960-1980. En ce qui concerne les pôles plus pe‐ 
tits, René Thiry (1886-1968), ti tu laire de la chaire de mé ca nique des
fluides de Stras bourg, élève d’Henri Vil lat, fait un ex po sé sur les liens
qui existent entre les écou le ments entre glaces pa ral lèles et les écou‐ 
le ments théo riques à deux di men sions.

Ces jour nées per mettent donc à l’en semble des pôles, sous la tu telle
du mi nistre de l’Air, d’échan ger sur leurs avan cées. Ce pen dant, elles
sont aussi le seul évé ne ment ins ti tu tion nel qui se dé roule en France
avant la Se conde Guerre mon diale. Les pro chaines Jour nées scien ti‐ 
fiques et tech niques de mé ca nique des fluides ne sont or ga ni sées
qu’en 1952 à Mar seille. Pen dant l’entre- deux-guerres, les di vers
centres de mé ca nique des fluides avaient peu d’in ter ac tions, ses
membres ne consti tuaient pas un groupe in ter ac tif mal gré leur af fi‐ 
lia tion ins ti tu tion nelle au ré seau du mi nistre de l’Air et l’exis tence
d’une revue sous le titre Pu bli ca tions scien ti fiques et tech niques du
mi nistre de l’Air (1928-1940).
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3. Ou tils pro ba bi listes et sta tis ‐
tiques à l’IMFL : col la bo ra tions,
ex pé ri men ta tions et idées théo ‐
riques

3. 1. Les tra vaux au sein de la Com mis ‐
sion de la tur bu lence at mo sphé rique
(1935-1940)

L’im pli ca tion des ma thé ma tiques et des ma thé ma ti ciens dans les ins‐ 
ti tu tions in té res sant l’aé ro dy na mique est pro fon dé ment liée à l’his‐ 
toire de la mé ca nique des fluides, do maine où les ten sions entre
théo rie et pra tique sont pré sentes de puis des siècles. D’un côté, les
ma thé ma ti ciens se sont concen trés sur les équa tions théo riques du
mou ve ment des fluides. De l’autre côté, les in gé nieurs ont long temps
été im puis sants face à la vé ri fi ca tion de ces équa tions du point de vue
ex pé ri men tal et ont ainsi uti li sé des for mules em pi riques tra di tion‐ 
nelles dans les ap pli ca tions pra tiques de la mé ca nique des fluides.
C’est à par tir du XX  siècle que le rap pro che ment de la théo rie à la
pra tique de vient plus mar qué, grâce aussi à l’émer gence de l’aé ro nau‐ 
tique et de nou veaux pro blèmes concer nant l’écou le ment de l’air.
Dans ce contexte, les souf fle ries et le per fec tion ne ment de l’ou tillage
scien ti fique des la bo ra toires jouent un rôle consi dé rable dans le dé‐ 
ve lop pe ment de nou velles théo ries : couche li mite, tur bu lence, dy na‐ 
mique des gaz.

28

e

Ces trois aires de re cherche ont été parmi les plus grandes dé cou‐ 
vertes qui ont rendu la théo rie de la mé ca nique des fluides ap pli cable
à la pra tique. Ces théo ries, très ap pré ciées chez les ma thé ma ti ciens,
avaient été lé gi ti mées par les tests ex pé ri men taux ef fec tués dans les
la bo ra toires et, par la suite, ac cep tées chez les pra ti ciens qui les uti li‐ 
saient pour leurs pro blèmes concrets liés à l’aé ro nau tique. La théo rie
de la tur bu lence, par exemple, de vient l’un des su jets les plus étu diés
dans la com mu nau té scien ti fique in ter na tio nale à par tir des an nées
1920-1930. Il avait at ti ré l’at ten tion du phy si cien bri tan nique Geof frey
Tay lor (1886-1975), de Jan Bur gers (1895-1981) au Pays Bas, de l’école
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russe d’An dreï Kol mo go rov, l’école al le mande de Lud wig Prandtl
(1875-1953), et plus tard, en 1930, par celle de Theo dore von Kármán
(1881-1963) aux États- Unis 35. La preuve en est que lors des Congrès
in ter na tio naux de mé ca nique ap pli quée (ICAM), or ga ni sés à par tir des
an nées 1920, l’une des confé rences gé né rales était dé vouée à la théo‐ 
rie de la tur bu lence.

Pen dant l’entre- deux-guerres, l’IMFL par ti cipe ac ti ve ment au dy na‐ 
misme in ter na tio nal de la mé ca nique des fluides. À cette époque,
l’en sei gne ment et la re cherche de l’Ins ti tut sont fo ca li sés sur l’étude
théo rique et ex pé ri men tale de la tur bu lence. Ces re cherches sont
conduites pour ré pondre aux exi gences pra tiques de l’époque des ti‐ 
nées à amé lio rer les ca rac té ris tiques aé ro dy na miques des pro fils
d’ailes d’avions, à trou ver des cri tères per met tant de com pa rer entre
elles les souf fle ries et à connaître enfin les ef forts aux quels un avion
peut être sou mis dans l’at mo sphère. Dans ce contexte, l’IMFL a
consa cré une grande par tie de son ac ti vi té à la théo rie sta tis tique de
la tur bu lence, une théo rie ma thé ma tique inau gu rée par Tay lor en
1921 et dé ve lop pée suc ces si ve ment par von Kármán et ses col la bo ra‐ 
teurs 36. Fon dée sur une mo dé li sa tion ma thé ma tique du pro ces sus de
dif fu sion tur bu lente à l’aide du mo dèle brow nien de Nor bert Wie ner
et des idées sta tis tiques de Karl Pear son, la théo rie sta tis tique de la
tur bu lence com mence à être pro gres si ve ment ac cep tée parmi les in‐ 
gé nieurs aé ro nau tiques de la com mu nau té scien ti fique in ter na tio‐ 
nale, après avoir été vé ri fiée par les col la bo ra teurs du phy si cien an‐ 
glais dans le Na tio nal Phy si cal La bo ra to ry (NPL). Comme dans
d’autres la bo ra toires spé cia li sés dans l’étude de la tur bu lence, l’in tro‐
duc tion de cette théo rie ma thé ma tique dans le la bo ra toire lil lois est
réa li sable grâce à l’as so cia tion des me sures ex pé ri men tales et des
fonc tions par ti cu lières sta tis tiques dé cri vant l’écou le ment tur bu lent,
à sa voir les fonc tions de cor ré la tions.

30

Ce sujet est très étu dié à l’IMFL jusqu’à la fin de la Se conde Guerre
mon diale et sus cite d’im por tantes col la bo ra tions avec les ser vices
tech niques de l’aé ro nau tique et de l’Of fice na tio nal mé téo ro lo gique
(ONM), créé en 1921 et rat ta ché au mi nis tère de l’Air à par tir des an‐ 
nées 1930, afin d’uni fier le ser vice mé téo ro lo gique 37.
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Ces col la bo ra tions se dé ve loppent prin ci pa le ment au sein de la Com‐ 
mis sion de la tur bu lence at mo sphé rique, créée par le mi nistre de l’Air
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en 1935 pour pro mou voir les études théo riques et ex pé ri men tales sur
la tur bu lence at mo sphé rique. Pré si dée par le di rec teur de l’ONM,
Phi lippe Wehr lé 38, elle com pre nait des col la bo ra teurs de l’ONM, dont
le di rec teur de la re cherche à l’ONM Georges De de bant 39, et le sous- 
chef de Sec tion Tech nique à l’ONM Al bert Bal dit, un in gé nieur en chef
de l’Aé ro nau tique, Paul Du pont, et quelques pro fes seurs de mé ca‐ 
nique des fluides, comme Al bert Mé tral (1902-1962), Henri Bé nard
(ins ti tut de mé ca nique des fluides de Paris), Pierre Idrac (1885-1935)
(pro fes seur à l’Ins ti tut océa no gra phique) et Kampé de Fé riet 40.
D’après le mi nistre de l’Air, il fal lait créer une école fran çaise de la
tur bu lence fon dée sur une col la bo ra tion ac tive entre dif fé rents
scien ti fiques et in gé nieurs s’in té res sant à l’aé ro nau tique. Une école
qui, à la dif fé rence d’autres na tions, était en core ab sente sur le ter‐ 
rain fran çais. En Al le magne et en Grande- Bretagne, par exemple, les
ori gines de l’ins ti tu tion na li sa tion de la mé ca nique des fluides comme
pont entre uni ver si té, in dus trie et aé ro nau tique re mon taient déjà au
début du XX  siècle 41.e

Au sein de cette com mis sion, les re cherches théo riques avaient sus‐ 
ci té la créa tion d’un groupe de re cherche au tour de Phi lippe Wehr lé
et Georges De de bant, groupe com pre nant des col la bo ra teurs de
l’ONM, de l’IMFL et de l’Ins ti tut de mé ca nique des fluides de Paris. À
titre d’exemple nous pou vons men tion ner Jean Bass 42, José Moyal,
Mi chel Luntz 43, An to nio Gião 44, et Leon Ki ve lio vitch 45. Ce groupe,
moins connu que les écoles de mé ca nique des fluides de l’époque
d’Henri Vil lat, de Prandtl ou de von Kármán, avait néan moins éla bo ré
une théo rie des fonc tions aléa toires très ori gi nale vi sant à dé ve lop per
les idées de Tay lor et von Kármán sur le pro blème de la tur bu lence
dé ve lop pée 46. Si les théo ries de Tay lor et von Kármán avaient tou‐ 
jours consi dé ré la vi tesse tur bu lente du fluide comme une fonc tion
conti nue et dé ri vable, le groupe de re cherche de Wherle et De de bant
sup prime cette hy po thèse de ré gu la ri té, en étu diant la vi tesse comme
une quan ti té aléa toire, comme la «  dé ri vée aléa toire  » du dé pla ce‐ 
ment X(x) d’une par ti cule du fluide 47. C’est l’étude ex pé ri men tale de
la struc ture des élé ments mé téo ro lo giques qui les avait menés vers
l’idée que les fonc tions or di naires de l’ana lyse étaient ab so lu ment im‐ 
propres à re pré sen ter les phé no mènes na tu rels. Ainsi, en s’ap puyant
sur la dé fi ni tion de dé ri vée aléa toire et de courbe de fré quence, ce
groupe avait réus si à édi fier une théo rie sta tis tique de la tur bu lence,
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à par tir d’une ana lyse ap pro fon die des don nées ex pé ri men tales four‐ 
nies par les ex pé riences en souf fle ries, les courbes de fré quence et
les ané mo mètres mais aussi par l’at mo sphère, afin d’ap pli quer leurs
ré sul tats à la mé téo ro lo gie et à l’aé ro lo gie. D’après eux, la dé ri vée
aléa toire de vait jouer en cal cul des pro ba bi li tés le même rôle que la
dé ri vée or di naire en ana lyse. C’est pour quoi ils avaient éten du les
règles de l’ana lyse or di naire au cas des fonc tions aléa toires, ce qui
avait conduit l’école vers l’édi fi ca tion d’une ana lyse aléa toire ca pable
de don ner une in ter pré ta tion dif fé rente des concepts de la théo rie
sta tis tique de la tur bu lence de Tay lor von Kármán comme le spectre
et le ten seur de cor ré la tion.

Dans ce contexte, Kampé de Fé riet et ses col la bo ra teurs de l’IMFL ont
par ti ci pé ac ti ve ment à la lé gi ti ma tion ex pé ri men tale des idées théo‐ 
riques du groupe de re cherche au tour de Phi lippe Wehr lé et Georges
De de bant. Afin de vé ri fier leurs ré sul tats, Pierre Du puis 48 et André
Martinot- Lagarde, mettent en place un sys tème pour étu dier la
struc ture de la tur bu lence par la ci né ma to gra phie de bulles de savon,
une mé thode de vi sua li sa tion des tra jec toires al ter na tive à l’émis sion
de fi lets des fu mées de tabac. Toutes les me sures sont faites dans la
souf fle rie ho ri zon tale et ver ti cale de l’IMFL. Cette mé thode per met
de re trou ver des va leurs ex pé ri men tales de la dis per sion des par ti‐ 
cules en mou ve ment tur bu lent en ac cord avec les va leurs dé duites de
la théo rie de Wher lé et De de bant. Un deuxième ré sul tat ex pé ri men tal
prou vant la va li di té de la théo rie de Wehr lé et De de bant concerne les
courbes de fré quence. C’est là que Kampé de Fé riet prend part ac ti‐ 
ve ment à l’en semble des tra vaux en équipe vi sant à lé gi ti mer les idées
théo riques de Wehr lé et De de bant. Dans ce contexte, il avait tra vaillé
avec De de bant et d’autres col la bo ra teurs de l’ONM afin de dé fi nir une
mé thode pour ob te nir du point de vue ex pé ri men tal une courbe de
fré quence d’une fonc tion aléa toire quel conque X(x) dont la dé ri vée
aléa toire cor res pond à la vi tesse du fluide tur bu lent. L’en semble des
re cherches théo riques et ex pé ri men tales donne lieu à une com mu ni‐ 
ca tion, Some Recent Re searches on Tur bu lence, qui est pré sen tée à la
com mu nau té in ter na tio nale de mé ca nique des fluides par Kampé de
Fé riet lors de l’ICAM or ga ni sé par l’uni ver si té de Har vard et le Mas sa‐ 
chu setts Ins ti tute of Tech no lo gy à Cam bridge pen dant les jour nées
du 12 au 16 sep tembre 1938.
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Fig. 3. Nuage de sillage du Mont Cer vin (4 505 m).

Prise de vue de J. Kampé de Fé riet.

(Ar chives de l’ONERA Lille)

Kampé de Fé riet par ti cipe non seule ment à l’en semble des tra vaux vi‐ 
sant à vé ri fier l’exac ti tude des idées théo riques de Wehr lé et De de‐ 
bant mais aussi à d’autres tra vaux col lec tifs sur l’étude de la tur bu‐ 
lence at mo sphé rique. En même temps que se pour suivent en la bo ra‐ 
toire les ex pé ri men ta tions des ré sul tats de Wehr lé et De de bant, la
Com mis sion de la tur bu lence at mo sphé rique donne aussi im pul sion
aux re cherches ef fec tuées sur le ter rain. Elle trans forme en centre de
re cherche aé ro lo gique les postes que l’ONM et l’IMFL en tre te naient
chaque été, de puis 1932, au près du Camp na tio nal de vol sans mo teur
de la Banne d’Or danche. Ces cam pagnes aé ro lo giques sont conduites
sous la di rec tion de l’in gé nieur de l’Air, Paul Du pont 49. Dans ce cadre,
Kampé de Fé riet ef fec tue des ob ser va tions et plu sieurs es sais en vol,
et l’IMFL tra vaille en core en étroite col la bo ra tion avec l’ONM. Dans ce
contexte, ce ma thé ma ti cien dé ve loppe un en semble de tech niques
ci né ma to gra phiques pour étu dier les mou ve ments des nuages qui lui
per mettent d’ac cé lé rer la pro jec tion nor male de l’évo lu tion des
nuages ob ser vée, de vingt à deux cents fois par exemple (fig. 3).
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Grâce à l’ex ploi ta tion de ces tech niques ci né ma to gra phiques pour les
mou ve ments des nuages, il a sou vent le rôle d’ob ser va teur dans la
tou relle lors de ces cam pagnes aé ro lo giques, en pho to gra phiant le
ciel et en exa mi nant les condi tions mé téo ro lo giques, qu’il vé ri fie en‐ 
suite pen dant les me sures en vol à l’aide d’un « avion la bo ra toire » mis
à dis po si tion par la com mis sion, le Potez 540.
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3. 2. Ma thé ma ti ciens à l’IMFL : Kampé
de Fé riet et Ratip Ber ker
L’at ten tion de Kampé de Fé riet à l’égard des as pects plus ap pli qués de
la mé ca nique des fluides émerge aussi dans ses re cherches ma thé‐ 
ma tiques ef fec tuées vers la fin des an nées 1930, après sa pé riode
d’ex pé ri men ta teur à l’école de Wehr lé et De de bant. Il re prend la
théo rie sta tis tique de la tur bu lence de Tay lor von Kármán, mais avec
un point de vue dif fé rent de celui de Wehr lé et De de bant. En effet, les
idées de Kampé de Fé riet ne s’ap puient pas sur la théo rie ci né tique
des gaz et la sta tis tique mais sur la théo rie mo derne du cal cul des
pro ba bi li tés qui se dé ve loppe entre 1925 et 1940 grâce aux pro grès
dus à l’in fluence ré ci proque de l’école so vié tique (Khint chine, Sluts ky,
Bern stein, Kol mo go rov et leurs étu diants) et de la nou velle gé né ra tion
fran çaise au tour d’Émile Borel et de l’Ins ti tut Henri Poin ca ré (for mée
no tam ment par Mau rice Fré chet, par Paul Lévy et par Georges Dar‐ 
mois, mais aussi par d’autres jeunes ma thé ma ti ciens comme Ro bert
For tet, Mi chel Loeve et André Blanc- Lapierre) 50.
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Ainsi, à l’aide des nou veaux ré sul tats de la théo rie des fonc tions aléa‐ 
toires et de l’ana lyse har mo nique, il re for mule en lan gage aléa toire les
concepts sta tis tiques de la tur bu lence dé fi nis par Tay lor et von
Kármán, en uti li sant un for ma lisme ma thé ma tique ri gou reux et élé‐ 
gant vi sant à gé né ra li ser les ré sul tats liés à ces concepts 51. Au sein de
ce for ma lisme, il y a ce pen dant un souci conti nu pour les ap pli ca‐ 
tions, pour les liens entre théo rie et pra tique, qui ca rac té risent la mé‐ 
ca nique des fluides de cette époque. D’après lui, le cal cul des pro ba‐ 
bi li tés n’a pas la prio ri té au sein de ses re cherches  ; c’est un outil
«  utile  » qui lui per met d’abor der des ques tions plus ap pli quées,
comme la mé ca nique des fluides. Ses ap pli ca tions du cal cul des pro‐ 
ba bi li tés se fondent sur la convic tion que :
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C’est pour in ter pré ter des faits ex pé ri men taux, en ap pa rence contra ‐
dic toires, et non par di let tan tisme, que ces idées nou velles et sur pre ‐
nantes ont dû être in tro duites. Que ces pro ba bi li tés sont utiles 52 !

Une par tie des ré sul tats théo riques de Kampé de Fé riet est vé ri fiée
d’un point de vue ex pé ri men tal par son étu diant, Naf ta li Fren kiel
(1910-1986), un phy si cien d’ori gine po lo naise qui de vient, après la Se‐ 
conde Guerre mon diale, un spé cia liste in ter na tio nal de la théo rie de
la tur bu lence ainsi qu’un des fon da teurs de la com mu nau té amé ri‐ 
caine de mé ca nique des fluides entre 1950 et 1970, no tam ment grâce
à la créa tion et l’édi tion du jour nal Phy sics of Fluids (1958). Après une
for ma tion à l’uni ver si té de Gand et deux an nées d’ex pé rience au près
du Ser vice aé ro nau tique belge, ce phy si cien entre à l’IMFL en juin
1939 pour faire une thèse sous la di rec tion de Kampé de Fé riet. D’ori‐ 
gine juive, son tra vail est réa li sé dans la clan des ti ni té entre 1940 et
1943, pen dant le repli de l’IMFL à Tou louse suite à l’oc cu pa tion al le‐ 
mande de Lille pen dant la guerre 53. Comme les autres col la bo ra teurs
de l’IMFL, il ef fec tue ses tra vaux dans le la bo ra toire que le per son nel
ins talle dans une cha pelle, der rière l’Ins ti tut élec tro tech nique de
Tou louse. Il y ef fec tue des es sais en uti li sant la souf fle rie en bois de
1,20  mètres de dia mètre que l’IMFL avait fa bri qué avec des moyens
assez li mi tés. À l’aide de cette souf fle rie, il vé ri fie ex pé ri men ta le ment
des ré sul tats théo riques de Kampé de Fé riet por tant sur des équa‐ 
tions que ce ma thé ma ti cien avait éta blies pour étu dier d’un côté la
dif fu sion tur bu lente dans un écou le ment tur bu lent et de l’autre côté
la dis per sion. Dans ce der nier cas, il uti lise un dis po si tif ex pé ri men tal
fondé sur la dif fu sion du gaz am mo niaque pour mon trer que les don‐ 
nées ex pé ri men tales sont en ac cord avec les équa tions théo riques de
la dis per sion don nées par Kampé de Fé riet. En 1943, il n’échappe pas
aux au to ri tés al le mandes et est dé por té à Au sch witz. Li bé ré en 1945,
il montre im mé dia te ment une forte et émou vante vo lon té de re‐ 
prendre ses re cherches, en par tant de sa thèse qu’il sou tient l’année
d’après, avant de quit ter la France pour aller aux États- Unis et en tre‐ 
prendre une belle car rière.
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Enfin, parmi les étu diants ma thé ma ti ciens de l’IMFL, nous pou vons
men tion ner Ratip Ber ker (1909-1997), un étu diant de Kampé de Fé riet
d’ori gine turque. Après avoir ob te nu son di plôme d’in gé nieur à l’Ins ti‐ 
tut élec tro mé ca nique de Nancy (1932), il ob tient une bourse du gou‐
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ver ne ment turc pour une thèse à l’IMFL (1932-1936). Entre temps, il
est nommé maître de confé rence à la fa cul té des sciences d’Is tan bul
en 1934. Dans la même li gnée que les pre mières re cherches de J.
Kampé de Fé riet (1929-1933), sa thèse, Sur quelques cas d’In té gra tion
des équa tions du mou ve ment d’un fluide vis queux in com pres sible,
porte sur des su jets très ma thé ma tiques et loin de l’ex pé ri men ta tion
avec une ap proche si mi laire au mi lieu pa ri sien au tour d’Henri Vil lat :
ri gueur ma thé ma tique à l’aide de nou velles théo ries de l’ana lyse, l’im‐ 
por tance de l’idée d’ap pli ca bi li té, et l’étude des so lu tions exactes de
quelques pro blèmes d’hy dro dy na mique concer nant l’écou le ment d’un
fluide vis queux ou la ré sis tance d’un fluide. Après la sou te nance de
son doc to rat, Ber ker quitte l’IMFL pour re tour ner en Tur quie. Il y est
d’au tant plus in fluent qu’il est nommé doyen de la fa cul té des
sciences d’Is tan bul et pro fes seur as so cié à la Sor bonne. Dans la ca pi‐ 
tale turque, il bé né fi cie d’un mi lieu ma thé ma tique en plein dé ve lop‐ 
pe ment grâce à la ré or ga ni sa tion de l’uni ver si té d’Is tan bul (1933) et à
l’émi gra tion de plu sieurs ma thé ma ti ciens al le mands comme Ri chard
von Mises (1883-1953) et William Pra ger (1903-1980), suite à l’ar ri vée
au pou voir d’Hit ler la même année 54.

Comme d’autres jeunes turcs qui avaient ef fec tué des études à
l’étran ger, no tam ment Cahit Arf à l’École nor male su pé rieure et Fer‐ 
ruh Şemin à l’uni ver si té de Gre noble, Ratip Ber ker fait par tie d’une
nou velle gé né ra tion de ma thé ma ti ciens qui ex ploitent leur ex pé‐ 
rience en de hors de leur pays pour jouer un rôle in ter mé diaire entre
les mi lieux ma thé ma tiques étran gers et turc. C’est ainsi grâce à eux
que les cours de Pra ger et von Mises sont tra duits et mis à dis po si tion
des élèves. Et c’est dans ce contexte de re nou vel le ment de la com mu‐ 
nau té ma thé ma tique turque que Ber ker ac quiert une po si tion ins ti tu‐ 
tion nelle tou jours plus re nom mée, sur tout après la Se conde Guerre
mon diale. À par tir de 1944, Ber ker dé bute son en sei gne ment à l’uni‐ 
ver si té tech nique d’Is tan bul (IUT) où il est nommé doyen de la fa cul té
d’in gé nie rie mé ca nique de 1944 à 1948. Ce pen dant, une ré forme de
1946 em pêche les pro fes seurs de tra vailler dans une deuxième uni‐ 
ver si té, ce qui oblige Ber ker à quit ter son poste à l’Ins ti tut de ma thé‐ 
ma tiques de l’uni ver si té d’Is tan bul. À l’uni ver si té tech nique d’Is tan bul,
il se consacre plei ne ment à la for ma tion des in gé nieurs jusqu’aux an‐ 
nées 1960, en es sayant d’orien ter l’uni ver si té tech nique vers les ma‐ 
thé ma tiques et les mé ca niques ap pli quées. Son rôle d’in ter mé diaire
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entre l’étran ger et la Tur quie se ma ni feste éga le ment dans son ex po sé
sur les so lu tions exactes en 1963 dans la bien connue En cy clo pé die
des Phy siques al le mandes, l’Hand book der Phy sics. De plus, il ef fec tue
di vers sé jours aux États- Unis (uni ver si té d’In dia na) et en France, où il
pas se ra dix ans de sa car rière de 1962 à 1972 (cinq ans à Paris et cinq
ans à Lille), après quoi il est nommé pro fes seur à l’uni ver si té du Bos‐ 
phore jusqu’à sa re traite en 1979. Enfin, sa po si tion ins ti tu tion nelle est
bien vi sible dans le mi lieu de l’édi tion scien ti fique, où il est membre et
pré sident du co mi té de lec ture de trois re vues scien ti fiques : Bul le tin
of the Tech ni cal Uni ver si ty of İstan bul, Ar chive for Ra tio nal Me cha nics
and Ana ly sis et In ter na tio nal Jour nal of En gi nee ring Science.

Conclu sions
L’im pli ca tion des ma thé ma ti ciens et des ma thé ma tiques à l’IMFL per‐ 
met de don ner à l’ins ti tut une confi gu ra tion scien ti fique ca rac té ri sée
non seule ment par une plus grande at ten tion à la re cherche ex pé ri‐ 
men tale mais aussi par une nou velle ma thé ma ti sa tion de la mé ca‐ 
nique des fluides à l’aide de nou veaux ou tils ma thé ma tiques pro ve‐ 
nant de théo ries mo dernes de l’ana lyse et du cal cul des pro ba bi li tés.
Dans ce contexte, l’ap pli ca bi li té des théo ries est consi dé rée tou jours
plus es sen tielle par les in gé nieurs aussi bien que par les phy si ciens et
les ma thé ma ti ciens, qui changent leurs ap proches et mo bi lisent des
ex pé ri men ta teurs pour mettre à l’épreuve des théo ries tou jours plus
ap pli cables. Sur un plan plus ins ti tu tion nel, leur im pli ca tion se
concré tise aussi dans la construc tion et l’évo lu tion des ac ti vi tés de
l’Ins ti tut, en ren for çant ses liens avec l’in dus trie, la ré gion et les
autres pôles de mé ca nique des fluides.
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De ma nière ana logue à la re cherche, l’en sei gne ment à l’IMFL est
struc tu ré avec une égale ré par ti tion des le çons de mé ca nique des
fluides théo riques, ex pé ri men tales et des tra vaux pra tiques. L’en sei‐ 
gne ment de la mé ca nique des fluides théo rique est confiée à Kampé
de Fé riet, en tant que ti tu laire de la chaire de mé ca nique des fluides,
alors que Martinot- Lagarde, en tant que maître de confé rences de
mé ca nique des fluides, as sure la di rec tion des tra vaux pra tiques des
élèves ainsi que l’en sei gne ment du cours de mé ca nique des fluides
ex pé ri men tale et aé ro dy na mique ap pli quée à l’avia tion. Les cours
et/ou les ma ni pu la tions s’adressent aux élèves de la fa cul té des
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sciences, de l’IDN, de l’École des arts et mé tiers et de l’Ins ti tut élec‐ 
tro mé ca nique (ex- institut élec tro tech nique). Tou jours dans cette op‐ 
tique d’équi libre entre théo rie, ex pé ri men ta tion et pra tique, la col la‐ 
bo ra tion entre l’IDN et l’IMFL a per mis la créa tion à l’IDN d’une nou‐ 
velle sec tion avec men tion « Mécanique- Aéronautique », ad jointe aux
autres sec tions exis tantes (Mécanique- textile, Élec tri ci té, Chi mie in‐ 
dus trielle et agri cole). Cette sec tion per met tait aux élèves- ingénieurs
de par ti ci per aux cours de mé ca nique des fluides et de fa ci li ter leur
en trée à l’École su pé rieure d’aé ro nau tique.

Comme l’IMFL, les autres ins ti tuts et chaires de mé ca nique des
fluides créés par le mi nistre de l’Air sont des exemples mon trant l’im‐ 
pli ca tion des ma thé ma tiques et des ma thé ma ti ciens dans le do maine
de l’aé ro nau tique, sur un plan théo rique mais aussi ex pé ri men tal. À
Mar seille, du rant les pre mières an nées, la di rec tion de l’ins ti tut est
confiée au ma thé ma ti cien Jo seph Pérès qui peut comp ter sur la col la‐ 
bo ra tion du phy si cien Lu cien Mal avard – pour le cours et la re‐ 
cherche ex pé ri men tale de la mé ca nique des fluides – et sur l’in gé‐ 
nieur des arts et mé tiers Jacques Va len si, qui tra vaillait au pa ra vant
dans les souf fle ries d’Issy- les-Moulineaux. En pa ral lèle de ses re‐ 
cherches théo riques sur la dy na mique des fluides vis queux, le pro‐ 
blème de la ré sis tance d’un fluide et la théo rie des tour billons, ce ma‐ 
thé ma ti cien avait col la bo ré avec Mal avard dans le do maine du cal cul
ex pé ri men tal ana lo gique, pour mettre en place une mé thode de cal‐ 
cul fon dée sur les ana lo gies élec triques dont les ap pli ca tions à l’aé ro‐ 
dy na mique sont mul tiples : écou le ment des sillages, écou le ments mé‐ 
ri diens, étude des pro prié tés des pro fils en cou rant plan et pro blèmes
de l’aile en cou rant plan. Tou jours avec Mal avard, il avait par ti ci pé aux
ac ti vi tés de la Com mis sion de la tur bu lence por tant sur les créa tions
ou les mises au point de l’ap pa reillage, en réa li sant un ané mo mètre à
quartz pié zo élec trique qui avait une ex trême ra pi di té de ré ponse. À
Paris, même si l’or ga ni sa tion de l’Ins ti tut était plus com plexe, les pro‐ 
fils du per son nel étaient hé té ro gènes, comme à Lille et à Mar seille.
L’ins ti tut était di ri gé par Henri Vil lat, qui, même si ses re cherches
étaient loin de l’ex pé ri men ta tion, avait créé une im por tante école
ma thé ma tique de mé ca nique des fluides en son sein. Sa thèse mar‐ 
que ra le début de toute une série de thèses ma thé ma tiques en mé ca‐ 
nique des fluides en France qui au ront lieu pen dant l’entre- deux-
guerres, en créant un mi lieu lar ge ment plus grand si on le com pare à
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NOTES

1  PAIN LE VÉ Paul, Confé rence de sep tembre 1909 au cin quième congrès d’aé‐ 
ro nau tique de Nancy. Re pro duit dans ANI ZAN Anne- Laure, Paul Pain le vé
(1863-1933), un scien ti fique en po li tique, Thèse de doc to rat, Ins ti tut d’études
po li tiques, Paris, 2006, p. 129.

celui des autres pro fes seurs de mé ca nique des fluides des uni ver si tés
de pro vince. Ce ma thé ma ti cien di rige dix- sept thèses jusqu’en 1943,
dont cinq avant 1929. Il de vient l’un des lea ders in con tes tables pen‐ 
dant l’entre- deux-guerres, ayant un fort pou voir dé ci sion nel sur les
po li tiques édi to riales, les échanges entre la France et l’étran ger à tra‐ 
vers les congrès ICAM, sur le choix des ti tu laires des di verses chaires
de mé ca nique des fluides des uni ver si tés de pro vince, et sur les pro‐ 
grammes d’en sei gne ment sui vis dans les di vers ins ti tuts. En outre, il
avait une po si tion do mi nante en tant que membre de jury de thèse
des tra vaux de mé ca nique des fluides, en s’adres sant à la fois aux ma‐ 
thé ma ti ciens et aux in gé nieurs 55. Au contraire de Lille, Paris et Mar‐ 
seille, à Tou louse la chaire de mé ca nique des fluides théo rique est
confiée à un phy si cien, Charles Ca mi chel, as sis té par Leo pold Es‐ 
cande, un mé ca ni cien spé cia liste de l’hy drau lique au quel il confie la
di rec tion de l’ins ti tut en 1941.

L’ac ti vi té de l’IMFL, et plus gé né ra le ment, celle des ins ti tuts de mé ca‐ 
nique des fluides sous la tu telle du mi nistre de l’Air, montre com ment
le concept de la bo ra toire va rem pla cer de plus en plus celui de l’ob‐ 
ser va tion des phé no mènes et va donc fa vo ri ser la for ma li sa tion ma‐ 
thé ma tique des ré sul tats ex pé ri men taux. Ce concept de la bo ra toire
su bi ra une autre im por tante phase d’évo lu tion après la Se conde
Guerre mon diale, ca rac té ri sée d’un côté par l’ar ri vée des or di na teurs
et, de l’autre côté, par la nou velle ré or ga ni sa tion de la re cherche et de
l’en sei gne ment de la mé ca nique des fluides par la créa tion d’abord du
CNRS (1939), et en suite de l’Of fice na tio nal d’études et de re cherches
aé ro spa tiales (ONERA, en 1946), une ins ti tu tion à ca rac tère in dus triel
et com mer cial pla cée sous le contrôle du mi nistre de l’Air. L’ONERA
réunit une grande par tie des souf fle ries et des centres de re cherche
et d’es sais en aé ro nau tique dis sé mi nés sur toute la France en un seul
or ga nisme pu blic, y com pris l’IMFL.
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l’Air en 1929 et l’Ins ti tut d’aé ro dy na mique et de mé téo ro lo gie s’écrou le ra aux
alen tours des an nées vingt. Il en va de même pour le la bo ra toire d’hy drau‐ 
lique qui per dra pro gres si ve ment sa force lorsque Hahn ren tre ra en Suisse à
la fin des an nées 1930. Sur la ques tion de Nancy, voir ROL LET Laurent, NA BON‐ 
NAND Phi lippe, «  Ma the ma tics and Ma the ma ti cians in Nancy du ring World
War I », inAUBIN David, Ca the rine GOLD STEIN (Dir.), A War of Guns and Ma the‐ 
ma tics, Ma the ma tics and Ma the ma ti cians around WW1. Lon don Ma the ma ti‐ 
cal So cie ty/Ame ri can Ma the ma ti cal So cie ty, 2014, p. 351-369.

16  À l’ins ti tut élec tro tech nique de Gre noble, le pre mier cours d’hy drau lique
a été inau gu ré en 1906 par l’in gé nieur Georges Rou tin (1871-1937), spé cia li sé
dans l’étude des tur bines et des pompes. En 1923, ce cours s’ou vri ra aux in‐ 
gé nieurs et in dus triels lors de l’ins tal la tion à Beau vert d’un la bo ra toire d’hy‐ 
drau lique (le la bo ra toire dau phi nois d’hy drau lique) créé par la SHF et en
échange constant avec l’en tre prise Neyr pic, fa bri quant de grands équi pe‐ 
ments hy drau liques, y com pris des tur bines. Gre noble, seule ment après la
Se conde Guerre mon diale, s’oc cu pe ra d’aé ro dy na mique et de su per so nique
en plus de l’hy drau lique. Sa souf fle rie su per so nique fut fa bri quée en 1946,
grâce à la col la bo ra tion entre le mi nistre de l’Air et l’uni ver si té.

17  À Tou louse, grâce aux fi nan ce ments du mi nistre des Tra vaux pu blics, le
phy si cien Charles Ca mi chel (1871-1966) fonde en 1913 un la bo ra toire d’hy‐ 
drau lique dans les lo caux de l’Ins ti tut élec tro tech nique de Tou louse (IET),
avant de de ve nir di rec teur de l’Ins ti tut de mé ca nique des fluides de Tou‐ 
louse, conçu une di zaine d’an nées plus tard et dont il de vient ti tu laire de la
chaire de mé ca nique des fluides théo rique. Dans ce la bo ra toire, les pre‐ 
mières études portent sur les coups de bé lier dans les conduites et d’autres
pro blèmes d’hy drau lique flu viale. L’ins tal la tion d’un pôle de mé ca nique des
fluides du mi nistre de l’Air dans les villes pour vues d’un centre d’hy drau lique
im por tant comme Tou louse, a per mis de créer une re cherche d’aé ro dy na‐ 
mique pa ral lèle à celle conduite au près des la bo ra toires d’hy drau lique.
L’équipe de Ca mi chel ef fec tuait des es sais en souf fle rie à côté des études en
hy drau lique des fleuves ainsi que sur les tour billons et les sillages, bien que
l’orien ta tion de l’Ins ti tut fût es sen tiel le ment hy drau li cienne. Sur Ca mi chel
et sur l’ac ti vi té de ce la bo ra toire, voir CHAR RU Fran çois, «  Une his toire de
l’Ins ti tut de mé ca nique des fluides de Tou louse de 1913 à 1970  », Comptes
Ren dus Mé ca nique, 345(8), 2017, p. 505-544.

18  GRE LON André, GROS SET TI Mi chel (dir.), op. cit.



Mathématiques et mathématiciens dans les activités de l’IMFL liées à l’aéronautique (1929-1945)

19  TAZ ZIO LI Ros sa na, «  The Eyes of French Ma the ma ti cians on Levi- Civita’s
work – the Case of Hy dro dy na mics  », in BRE CHEN MA CHER Fré dé ric, JOUVE

Guillaume, MAZ LIAK Laurent, TAZ ZIO LI Ros sa na (dir.), Images of Ita lian Ma the‐ 
ma tics in France, the Latin Sis ters, from Ri sor gi men to to Fas cism, Birkhäuser,
2016, p. 255-288.

20  TAZ ZIO LI Ros sa na, « D’Alem bert’s Pa ra dox, 1900-1914, Levi- Civita and His
Ita lian and French Fol lo wers  », Comptes Ren dus Mé ca nique, 345(7), 2017,
p. 488-497.

21  LOVE Au gus tus Ed ward Hough, AP PELL Paul, VIL LAT Henri, BE GHIN Henri,
«  Dé ve lop pe ments concer nant l’hy dro dy na mique  », in En cy clo pé die de
sciences ma thé ma tiques pures et ap pli quées, Tome IV Mé ca nique, vol. 5, édi‐ 
tions Jacques Gabay, 1912-1914.

22  BEL HOSTE Bruno, KOS TAN TI NOS Chat zis, «  L’En sei gne ment de la mé ca nique
ap pli quée en France au début du XX  siècle  », in FON TA NON Clau dine (dir.),
His toire de la mé ca nique ap pli quée  : en sei gne ment, re cherche et pra tiques
mé ca ni ciennes en France après 1880, Ca hiers d’his toire et de phi lo so phie des
sciences, n° 46, ENS édi tions, 1998, p. 29-46.

23  CHA BERT Jean- Luc, GI LAIN Chris tian, « De ba ting the Place of Ma the ma tics
at the École po ly tech nique around World War I  », in AUBIN David, GOLD STEIN

Ca the rine (dir.), A War of Guns and Ma the ma tics, op. cit., p. 125-177.

24  AUBIN David, GIS PERT Hé lène, GOLD STEIN Ca the rine, « The Total War of Paris
Ma the ma ti cians », in AUBIN David, GOLD STEIN Ca the rine (dir.), A War of Guns
and Ma the ma tics, op. cit., p. 125-177.

25  Sur la mo bi li sa tion scien ti fique des ma thé ma ti ciens à la Com mis sion de
Gâvre, voir : AUBIN David, « “I’m Just a Ma the ma ti cian”, Why and How Ma the‐ 
ma ti cians Col la bo ra ted with Mi li ta ry Bal lis ti cians at Gâvre », in AUBIN David,
GOLD STEIN Ca the rine (dir.), op. cit., p. 1-54. En par ti cu lier, sur le rôle mi li taire
de Kampé de Fé riet et de Châ te let, voir aussi : DE MU RO An to niet ta, La Mé ca‐ 
nique des fluides pen dant l’entre- deux-guerres. J. Kampé de Fé riet et l’IMFL,
Thèse de doc to rat, uni ver si té de Lille, 2018. Pour les ef fets du conflit sur la
com mu nau té ma thé ma tique fran çaise de l’après- guerre, voir  : AUBIN David,
GIS PERT Hé lène, GOLD STEIN Ca the rine, «  The total war of Paris ma the ma ti‐ 
cians », op. cit.

26  No tice sur les titres et tra vaux scien ti fique de Châ te let, ar chives de
l’Aca dé mie des sciences (1953). Re pro duit dans GOLD STEIN Ca the rine, «  La
Théo rie des nombres en France dans l’entre- deux-guerres : De quelques ef‐ 
fets de la Pre mière Guerre mon diale  », Revue d’his toire des sciences, 62(1),

e



Mathématiques et mathématiciens dans les activités de l’IMFL liées à l’aéronautique (1929-1945)

2009, p. 165 ; GAU THIER Sé bas tien, « Al bert Châ te let (1883-1960), De la théo rie
des nombres à la po li tique uni ver si taire  », inAUBIN David, GOLD STEIN Ca the‐ 
rine, La Grande Guerre des ma thé ma ti ciens fran çais, 2019.

27  Avant- projet de ré ponse de la fa cul té des sciences de Lille au mi nis tère
de l’Air, date non par ve nue [Ar chives de l’ONERA Lille].

28  Conseil de l’uni ver si té, séance du 21 jan vier 1930, Ar chives dé par te men tal
du Nord, 2T 640.

29  André Martinot- Lagarde (1903-1986), est un phy si cien qui a joué un rôle
fon da men tal dans la for ma tion et la re cherche ex pé ri men tale de l’IMFL.
Reçu à l’École nor male su pé rieure en 1920, il ob tient trois ans plus tard un
di plôme d’études su pé rieures suite à un tra vail ex pé ri men tal sur la dis tri bu‐ 
tion des vi tesses dans un cou rant d’air, ef fec tué au la bo ra toire Eif fel en col‐ 
la bo ra tion avec le Ser vice tech nique de l’aé ro nau tique. Après son agré ga tion
de phy sique (1924), l’in té rêt pour l’aé ro nau tique se dé ve loppe grâce aussi à
son ser vice mi li taire à l’aé ro sta tion (1925) et ses trois ans en tant que bour‐ 
sier de re cherche au Conser va toire na tio nal des arts et mé tiers à Paris.
Nommé maître de confé rence de mé ca nique des fluides en 1929, il pré pare
une thèse de doc to rat sous la di rec tion de Kampé de Fé riet, Sur les re la tions
entre les forces aé ro dy na miques exer cées au tour d’un obs tacle et le champ de
vi tesse au tour de cet obs ta cle, thèse qui sera sou te nue seule ment en 1958. En
juillet 1945, après le repli à Tou louse, il suc cède à Kampé de Fé riet comme
di rec teur de l’IMFL. Pen dant sa di rec tion de l’IMFL, il construit une souf fle‐ 
rie so nique pour les ex pé riences fines d’aé ro dy na mique trans so nique ainsi
qu’un bas sin d’amer ris sage et une grande souf fle rie ver ti cale de quatre
mètres de dia mètre.

30  Henri Jo seph Guille met (1905-1948) as su re ra son rôle d’as sis tant et de
chef de tra vaux pra tiques en tant qu’in gé nieur à l’Ins ti tut jusqu’à son décès
pré ma tu ré en 1948. Li cen cié ès Sciences ma thé ma tiques et phy siques, il
entre à l’IMFL le 3 dé cembre 1929 en tant que bour sier du mi nistre de l’Air
pré pa rant une thèse de doc to rat, Sur la ré sis tance des corps so lides en mou‐ 
ve ment ac cé lé ré dans un fluide. Après son doc to rat, il sera nommé chef du
canal hy dro dy na mique de l’IMFL. Ses re cherches tournent au tour des es sais
ex pé ri men taux au moyen du canal hy dro dy na mique et de la construc tion
d’ap pa reils pé da go giques pour l’en sei gne ment élé men taire des prin cipes de
la mé ca nique des fluides et l’aé ro nau tique. À la de mande du mi nis tère de
l’Air, ses ap pa reils se ront réa li sés en série pour être dis tri bués aux éta blis se‐ 
ments de l’En sei gne ment tech nique ou bien pour les stages des ti nés au per‐ 
son nel en sei gnant.
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cherche au pro blème de la pré vi sion du temps. Convain cu de l’im por tance
de la mé téo ro lo gie dans le champ de l’avia tion, il donne éga le ment des
cours sur ce do maine à l’École na tio nale su pé rieure de l’aé ro nau tique. De
plus, ses re cherches sont mar quées par une pro fonde vo lon té de mettre de
l’ordre dans les sciences mé téo ro lo giques en vue des ap pli ca tions pra tiques
dans l’aé ro nau tique.

39  Georges De de bant (1902-1965), lui aussi an cien élève de l’École po ly tech‐ 
nique qui sort dans le corps du génie. Avant de de ve nir, en 1934, di rec teur
de la re cherche à l’ONM et res pon sable de l’en sei gne ment et des tra vaux
pra tiques de la mé téo ro lo gie de l’École na tio nale su pé rieure de l’aé ro nau‐ 
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RÉSUMÉS

Français
Cet ar ticle porte sur l’im pli ca tion des ma thé ma ti ciens et des ma thé ma‐ 
tiques dans les ins ti tu tions in té res sant l’aé ro nau tique, en se fo ca li sant sur le
cas de l’Ins ti tut de mé ca nique des fluides de Lille (IMFL). Après avoir donné
quelques élé ments sur le pay sage de la mé ca nique des fluides et de l’aé ro‐ 
nau tique des trente pre mières an nées du XX   siècle, l’ar ticle trai te ra de la
ma nière dont les ma thé ma ti ciens «  lil lois  », très sou vent en col la bo ra tion
avec les phy si ciens et les in gé nieurs de l’ins ti tut, se sont en ga gés dans la
créa tion et l’évo lu tion de l’IMFL de puis 1929, et donc dans la créa tion de re‐ 
la tions entre le mi lieu uni ver si taire, in dus triel et le mi lieu de l’aé ro nau tique.
Ces ma thé ma ti ciens se sont éga le ment en ga gés sur des tra vaux en équipe
ainsi que sur quelques pro blèmes ma thé ma tiques de mé ca nique des fluides
in té res sant l’aé ro nau tique. Cette im pli ca tion a pu être pos sible suite à l’ar ri‐ 
vée de nou veaux ou tils ma thé ma tiques pro ve nant des théo ries mo dernes de
l’ana lyse, de la sta tis tique et du cal cul des pro ba bi li tés.
De ma nière plus gé né rale, l’ar ticle fera éga le ment res sor tir dif fé rentes tra‐ 
jec toires pro fes sion nelles dont l’en ga ge ment scien ti fique et ins ti tu tion nel
dans l’IMFL rap pelle, dans cer tains cas, les mêmes formes d’im pli ca tion dé‐ 
ve lop pées pen dant la mo bi li sa tion scien ti fique dans les ins ti tu tions mi li‐ 
taires pen dant la Grande Guerre. C’est dans ce contexte que nous mon tre‐ 
rons quelques exemples de re la tions extra- mathématiques vi sant à trou ver
un équi libre entre re cherche ma thé ma tique, ex pé ri men ta tion et pra tique.

English
This art icle deals with the in volve ment of math em aticians and math em at ics
in in sti tu tions rel ev ant to aero naut ics, fo cus ing on the case of In sti tut de
Mécanique des flu ides de Lille (IMFL). After hav ing given some ele ments on
the land scape of fluid mech an ics and aero naut ics of the first thirty years of
the 20

e

th
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cen tury, the art icle will look at the way in which math em aticians from Lille,
very often in col lab or a tion with phys i cists and en gin eers of the in sti tute,
are en gaged in the cre ation and the evol u tion of the IMFL since 1929, and
there fore in the cre ation of re la tion ships between the uni ver sity, in dus trial
and aero naut ical back ground. These math em aticians are also en gaged in
team work as well as on some math em at ical prob lems of fluid mech an ics in
the con text of aero naut ics. This in volve ment may have been pos sible thanks
to new math em at ical tools from mod ern the or ies of ana lysis, prob ab il ity
and stat ist ics.
More gen er ally, the art icle will high light dif fer ent pro fes sional tra ject or ies
whose sci entific and in sti tu tional en gage ment in the IMFL re calls, in some
cases, the same forms of in volve ment de veloped dur ing sci entific mo bil iz a‐ 
tion in mil it ary in sti tu tions dur ing the Great War. It is in this con text that
we will show some ex amples of extra- mathematical re la tion ships aimed at
find ing a bal ance between math em at ical re search, ex per i ment a tion and
prac tice.
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