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TEXT

Je re mer cie les éva lua teurs ano nymes de cet ar ticle pour leurs com men taires et
pré cieuses sug ges tions. Ma re con nais sance va éga le ment à Gue nièvre Ker vel‐ 
la De la chaus sée, de l’Ob ser va toire de l’Es pace du Centre na tio nal d’études spa‐ 
tiales (Cnes).

L’his toire du spa tial date du début du XX  siècle les pre mières théo ries
prou vant la pos si bi li té scien ti fique et tech nique de réa li ser le vol spa‐ 
tial 1. Éla bo rés de ma nière in dé pen dante par des in di vi dus tra vaillant
dans des contextes pro fes sion nels et na tio naux dis tincts, ces tra vaux
n’ont que des au diences li mi tées. Aux len de mains de la Pre mière
Guerre mon diale, le sujet est ré in ves ti. Cette fois, les ac teurs qui an ‐
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noncent la pos si bi li té du vol spa tial et de l’ex plo ra tion in situ du cos‐ 
mos sont plus nom breux. Sur tout, ils com mu niquent entre eux et un
mou ve ment in ter na tio nal en fa veur du vol spa tial émerge à par tir
de  1924. In ven teurs et in gé nieurs, scien ti fiques pro fes sion nels et
ama teurs de science, au teurs et jour na listes rendent les dis cus sions
pu bliques et po pu la risent l’idée. Cet ar ticle s’in té resse aux pro mo‐ 
teurs du vol spa tial les plus ac tifs en France dans les an nées 1930, Ro‐ 
bert  Es nault‐Pel te rie (1881‐1957) et Alexandre  Ana noff (1910‐1992). Il
montre com ment leurs ac ti vi tés et les échos qu’ils ont ob te nus ont
contri bué à rendre iden ti fiable l’en semble théo rique et ex pé ri men tal,
qua li fié d’as tro nau tique, sur le quel s’ap puie rait la na vi ga tion in ter pla‐ 
né taire. Ce fai sant, l’ar ticle sou ligne l’as so cia tion entre la pro duc tion
et la cir cu la tion de connais sances concer nant la pos si bi li té du vol
spa tial dans une pé riode où il est en vi sa gé tech ni que ment mais
non réa li sé.

Cette fo ca li sa tion sur une pé riode an té rieure au lan ce ment du Spout‐ 
nik s’ins crit dans la li gnée des tra vaux por tant sur l’« as tro cul ture »,
néo lo gisme que l’his to rien Alexan der Gep pert a pro po sé d’in tro duire
pour sys té ma ti ser l’étude de l’«  en semble hé té ro gène d’images et
d’ob jets, de mé dias et de pra tiques qui visent tous à don ner des si gni‐ 
fi ca tions à l’es pace extra‐at mo sphé rique tout en sti mu lant l’ima gi na‐ 
tion in di vi duelle et col lec tive 2  ». Dans cette li gnée his to rio gra‐ 
phique 3, il s’agit donc d’en vi sa ger les ac ti vi tés spa tiales comme une
forme par ti cu lière d’un pro ces sus so cio cul tu rel hé té ro gène plus an‐ 
cien et en glo bant qui peut être abor dé selon dif fé rentes pers pec tives
dis ci pli naires, his to rienne, an thro po lo gique, cultu ra liste, etc. Dans
tous les cas, les re la tions com plexes nouées entre fait et fic tion, ima‐ 
gi na tion et ex pé ri men ta tion, an ti ci pa tion et his toire sont au centre
du pro pos. Notre étude porte sur l’entre‐deux‐guerres, une pé riode
mar quée par l’ar ti cu la tion entre l’idée du vol spa tial et des ap pli ca‐ 
tions et ex pé ri men ta tions pra tiques réa li sées dans le do maine de la
fu séo lo gie, qui conduit à l’émer gence d’une as tro nau tique mo derne.
Cette nou velle confi gu ra tion a no tam ment été as so ciée au dé ve lop‐ 
pe ment d’as so cia tions d’ama teurs de fu séo lo gie met tant en œuvre de
vé ri tables pro grammes ex pé ri men taux 4. Notre étude ne remet pas en
cause cette chro no lo gie mais, en tra vaillant sur un contexte na tio nal
où l’ex pé ri men ta tion re lève da van tage d’in di vi dus que de groupes,
elle ex pli cite la part que jouent l’an ti ci pa tion ra tion nelle et la théo rie
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dans l’in ven tion de l’as tro nau tique en France. Ce fai sant, elle pré cise
aussi la place que tient R. Es nault‐Pel te rie parmi les pen seurs ayant
prou vé la fai sa bi li té scien ti fique et tech no lo gique des vols spa tiaux et
per met ainsi d’af fi ner les ré flexions ré centes sur la va li di té de la thèse
cré di tant prin ci pa le ment Kons tan tin  Tsiol kovs ki (1857‐1935), Ro‐ 
bert God dard (1882‐1945) et Her mann Oberth (1894‐1989) à ce sujet 5.

La di men sion ex pé ri men tale, liée au pro jet de réa li ser ef fec ti ve ment le
vol spa tial, reste es sen tielle pour ca drer notre étude et éta blir le cor‐ 
pus de sources. Ainsi nous en avons écar té des pro po si tions qui en vi‐ 
sa geaient le vol spa tial voire l’éta blis se ment de co lo nies dans l’es pace
comme une ex pé rience de pen sée pou vant s’in té grer aussi bien dans
un rai son ne ment scien ti fique et tech nique théo rique que dans une
nar ra tion ro man cée ou un rai son ne ment ana ly tique pas sant par
l’ima gi na tion et la des crip tion du fonc tion ne ment (so cial, po li tique,
éco no mique) d’autres mondes 6. En pri vi lé giant des formes d’an ti ci pa‐ 
tions ra tion nelles, ap puyées sur des tra vaux théo riques et ex pé ri‐ 
men taux et af fi chant un ob jec tif réa liste, nous avons cir cons crit notre
étude à deux per son na li tés, R. Es nault‐Pel te rie et A. Ana noff. L’his to‐ 
rio gra phie exis tante les iden ti fie comme des « pion niers » de l’es pace
en France, des vi sion naires voire des « gé nies » res tés iso lés ou mé‐ 
con nus 7 ; leur place pour l’his toire du spa tial dans le monde ap pa raît
se con daire 8. Le pré sent ar ticle les situe parmi les per son na li tés qua‐ 
li fiées de « pro pa gan distes » ou de « pro mo teurs » du vol spa tial. Si le
terme de « pro mo teur » per met d’in sis ter sur des ac ti vi tés de na ture
dis cur sive, son em ploi ne si gni fie pas que les ac teurs re le vant d’une
telle ca té go rie n’oc cupent qu’un rôle de com men ta teur ou une place
sim ple ment mé dia tique dans l’his toire du spa tial.

3

Les études bio gra phiques consa crées à quelques pro mo teurs im por‐ 
tants du vol spa tial ou les ana lyses théo riques d’un en semble de fi‐ 
gures ont ainsi pu mon trer le rôle cultu rel le ment dé ter mi nant et
l’ins crip tion dans des ré seaux mê lant mi lieux tech niques, scien ti‐ 
fiques et mé dia tiques de tels ac teurs 9. D’autres tra vaux ont sou li gné
les dif fé rences si gni fi ca tives dans la pen sée et les pro jec tions fu tu‐ 
ristes de ces dif fé rents ex perts en fonc tion de leur propre his toire et
ré fé rences cultu relles 10. En ins cri vant ces in di vi dus dans des his‐ 
toires na tio nales, d’autres études avaient au pa ra vant mon tré la né‐ 
ces si té de prendre en compte des pa ra mètres so ciaux et cultu rels
pour com prendre l’émer gence de tels pro mo teurs dans cer tains pays
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par ti cu liers et, sur tout, rendre compte du suc cès qu’ils ont pu ren‐ 
con trer au près du grand pu blic 11.

Dans cet ar ticle, nous pro po sons une re lec ture des ac ti vi tés pu‐ 
bliques (pu bli ca tions et prises de pa role) d’Es nault‐Pel te rie et Ana‐ 
noff, ce qui nous per met de mon trer com ment ils de viennent tous
deux de vé ri tables pro mo teurs du spa tial. Nous nous at ta chons en‐
suite à iden ti fier ce qui, dans l’en semble de leurs ac ti vi tés pu bliques,
re lève de la construc tion cultu relle d’un nou veau do maine scien ti‐ 
fique. Nous re pé rons les stra té gies vi sant à rendre l’as tro nau tique
cré dible et dis tincte d’autres do maines scien ti fiques et tech niques
déjà re con nus –  ici l’as tro no mie, l’avia tion, et l’étude de la pro pul‐ 
sion  – tout en lui rat ta chant nombre d’ex pé riences pra tiques et de
connais sances is sues de ces do maines 12. Ce fai sant nous pou vons
conclure en met tant en re gard les ac ti vi tés ana ly sées dans le cas pré‐ 
sent d’autres formes contem po raines de pro mo tion du vol spa tial et
mieux sai sir ainsi les par ti cu la ri tés de l’ac tion mise en œuvre par les
per son na li tés fran çaises étu diées.

5

1. Émer gence de deux pro pa gan ‐
distes de la na vi ga tion in ter pla ‐
né taire au tour nant des an ‐
nées 1920‐1930
Après la Pre mière Guerre mon diale, en France, tout comme dans
d’autres pays, des in gé nieurs, in ven teurs ou ma thé ma ti ciens mènent
des études ou conduisent des tests sur les fu sées. Cer tains d’entre
eux, aux quels se joignent éga le ment des écri vains, des pu bli cistes et
des étu diants, s’in té ressent aux tech niques per met tant d’at teindre la
haute at mo sphère, voire de vaincre la pe san teur ter restre. La presse
se fait le re lais sou vent iro nique des tra vaux de ceux qui n’hé sitent
pas à af fi cher des am bi tions spa tiales, as su rant à leurs au teurs une
cer taine mé dia ti sa tion. Ainsi, le trai té A Me thod of Rea ching Ex treme
Al ti tudes pu blié par R. God dard aux États‐Unis en 1919 nour rit ra pi de‐ 
ment des ar ticles évo quant la pos si bi li té d’un voyage sur la Lune au
ton cri tique voire mo queur 13. D’autres pu bli ca tions jouent au
contraire de l’en thou siasme et de l’an ti ci pa tion et ren contrent un
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écho réel, bien que cir cons crit à des groupes tech no philes et ama‐ 
teurs de science‐fic tion 14. Entre  1927 et  1933, des as so cia tions sont
créées en Al le magne, aux États‐Unis, au Royaume‐Uni  ; leurs
membres par tagent des ob jec tifs tech niques cen trés sur la fusée et
un en thou siasme pour le vol spa tial ha bi té ou selon les termes de
l’époque, la na vi ga tion in ter pla né taire 15. La France se dis tingue tou‐ 
te fois dans cette dy na mique, non parce que les études sur les fu sées
y se raient in exis tantes ou la pro mo tion du vol spa tial in au dible, mais
plu tôt parce que l’ac ti vi té des in di vi dus les plus ac tifs en la ma tière ne
conduit pas à la for ma tion d’un col lec tif d’ama teurs en ga geant éga le‐ 
ment un pro gramme de re cherches ex pé ri men tales.

R.  Es nault‐Pel te rie (1881‐1957) et A.  Ana noff (1910‐1992) pré sentent
ainsi des pro fils très dif fé rents. Le pre mier est un in gé nieur‐in ven‐ 
teur et le se cond un as tro nome ama teur et actif pu bli ciste. Leur as so‐ 
cia tion n’au rait pas été sans évo quer le duo formé en Al le magne par
H.  Oberth (1894‐1989) et l’écri vain Max  Va lier (1895‐1930) 16 si elle
avait été ef fec tive. Ce pen dant, en France, les deux hommes ne s’en‐ 
tendent pas 17 et, si leurs ac ti vi tés se cu mulent et se ré pondent dans
l’es pace pu blic, elles ne s’as so cient pas dans une pers pec tive  com‐ 
mune.

7

1.1. Ro bert Es nault‐Pel te rie, ou l’ex pé ‐
rience d’un avia teur et in gé nieur en aé ‐
ro nau tique re con nu

Né en  1881, R.  Es nault‐Pel te rie est de la même gé né ra tion que
H.  Oberth et R.  God dard aux quels il est sou vent as so cié. Comme le
sou ligne Elsa de Smet, les

8

trois hommes […] sont nés avec la vul ga ri sa tion scien ti fique et ont
ap pris les sciences dans le contexte de fer veur de la fin du XIX  siècle.
Ils connaissent une as tro no mie ou tillée par les bou le ver se ments
tech niques et pos tulent de sa pro gres sion comme une évi dence de
son ave nir. Outre leur in té rêt pour la na vi ga tion spa tiale au moyen de
fu sées pro pul sées, ils ont en com mun d’avoir tous été des lec teurs
as si dus de Jules Verne, tra duit à tra vers le monde à la fin du
XIX  siècle 18.

e
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Leur en trée en as tro nau tique est liée non seule ment par ce contexte
cultu rel et tech nique gé né ral, mais aussi par leurs re la tions in ter per‐ 
son nelles –  entre God dard et Es nault‐Pel te rie une cor res pon dance
d’une ving taine de lettres s’étale entre 1920 à 1936 19 – et leur vi si bi li té
in ter na tio nale dans le do maine de la fu séo lo gie 20.

9

Après des études en chi mie et en phy sique, Es nault‐Pel te rie s’éta blit
comme in ven teur grâce à la for tune fa mi liale. Comme d’autres
hommes aisés de sa gé né ra tion, il s’en gage dans la pra tique et l’étude
du vol aé rien, dans un mo ment qui voit le re tour à l’ordre du jour des
ques tions aé ro nau tiques et la conci lia tion de pra tiques spor tives et
sa vantes 21. Il de vient un construc teur et in gé nieur re con nu, membre
de nom breuses so cié tés sa vantes. Il cultive une pra tique d’en tre pre‐ 
neur et d’in ven teur qui reste re la ti ve ment en marge des ins ti tu tions
éta tiques mais qui bre vette sys té ma ti que ment ses nom breux pro cé‐ 
dés et in no va tions.

10

Ses re cherches concernent une très grande va rié té de sous‐sys tèmes
tech niques au to mo biles et aé ro nau tiques, des dis po si tifs de sus pen‐ 
sion à des sys tèmes de pa ra chu tage, mais se concentrent tout par ti‐ 
cu liè re ment sur les mo teurs 22 ce qui in clut, entre autres, des mo‐ 
teurs‐fu sées (c’est‐à‐dire un type de mo teur à ré ac tion ex pul sant une
ma tière en tiè re ment sto ckée et ne né ces si tant donc pas de prise d’air
ex té rieur). C’est dans la li gnée de ces re cherches qu’il pro nonce
en 1912 une confé rence de vant la So cié té fran çaise de Phy sique in ti‐ 
tu lée Al lè ge ment des mo teurs et des consé quences que l’on pour rait en
dé duire pu bliée sous le titre « Consi dé ra tions sur les ré sul tats d’un al‐ 
lé ge ment in dé fi ni des mo teurs » qui est de ve nue, a pos te rio ri, le pre‐ 
mier jalon de ses ré flexions as tro nau tiques 23. Son in té rêt pour la réa‐ 
li sa tion concrète du vol spa tial – à dis tin guer à notre sens d’un « pas‐ 
sage aux li mites  » dans l’étude d’un pro blème d’aé ro nau tique ou de
pro pul sion 24  – se dé ve loppe pro gres si ve ment à par tir de  1920,
d’abord dans le cadre d’une cor res pon dance avec God dard, ini tiée en
ré ac tion aux ques tions que lui pose un jour na liste du He rald Tri bune
sur les tra vaux de l’in gé nieur amé ri cain. Il se ren force sur tout à par tir
de  1925 et de sa ren contre avec le ban quier d’af faires André  Hirsch
(1899‐1962), membre de la so cié té as tro no mique de France et proche
de Ca mille et Ga brielle Flam ma rion 25.

11



Annoncer le vol spatial dans la France de l’entre-deux-guerres ou l’invention de l’Astronautique
(1927‑1940)

L’in té rêt re nou ve lé d’Es nault‐Pel te rie pour le vol spa tial se ma ni feste
pu bli que ment à par tir de 1927 par une confé rence don née au mois de
juin à la So cié té as tro no mique de France (SAF) 26. In ti tu lée L’ex plo ra‐ 
tion par fu sées de la très haute at mo sphère et l’ave nir des com mu ni ca‐ 
tions in ter pla né taires, cette com mu ni ca tion pré cède une se‐ 
conde  confé rence illus trée de pro jec tions de Lu cien  Ru daux sur les
pay sages ex tra ter restres dans une séance qui, avant l’été, in vite
aux voyages 27.

12

La confé rence est pu bliée l’année sui vante sous un titre lé gè re ment,
mais si gni fi ca ti ve ment, mo di fié en L’ex plo ra tion par fu sées de la très
haute at mo sphère et la pos si bi li té des voyages in ter pla né taires 28. Cette
pu bli ca tion sous forme de bro chure est fi nan cée par Es nault‐Pel te rie
et la So cié té en as sure la dis tri bu tion à tous ses membres avec le nu‐ 
mé ro du mois de mars  1928 de la revue. L’envoi coïn cide avec l’an‐ 
nonce de la créa tion d’un prix, co fon dé avec A. Hirsch, vi sant à en‐ 
cou ra ger les re cherches dans le do maine de « l’As tro nau tique » et de
la consti tu tion au sein de la SAF d’un « co mi té d’as tro nau tique » char‐ 
gé de le dis tri buer 29. Le néo lo gisme « as tro nau tique », dont l’in ven‐ 
tion est at tri buée à l’écri vain J.‐H. Rosny aîné 30, com mence alors sa
car rière pu blique.

13

L’année 1927 voit donc une in flexion dans les in té rêts et ac ti vi tés spa‐ 
tiales d’Es nault‐Pel te rie. S’il était dans les an nées pré cé dentes déjà
sol li ci té à titre d’ex pert en la ma tière 31, son ac ti vi té prend dès lors
une double di men sion qui as so cie des re cherches (qui res tent prin ci‐ 
pa le ment théo riques) sur la pro pul sion par fu sées à un volet pu blic
mê lant af fir ma tion du ca rac tère scien ti fique de l’as tro nau tique et
pro mo tion des so lu tions tech niques vi sant le vol spa tial. La re nom‐ 
mée de l’in gé nieur‐in ven teur, ap puyée sur ses réa li sa tions pas sées
dans le do maine de l’avia tion, as sure à ses ini tia tives un écho mé dia‐ 
tique 32. La fon da tion puis l’at tri bu tion du prix REP‐Hirsch, la pu bli ca‐ 
tion en 1930 de son pre mier trai té sur la ques tion 33, sont no tées et
com men tées dans les re vues des so cié tés sa vantes, mais aussi dans la
presse aé ro nau tique, la presse de vul ga ri sa tion et même la presse gé‐ 
né ra liste 34. C’est éga le ment le cas de la confé rence don née en
mai  1930 dans le grand am phi théâtre de la Sor bonne 35 ou, l’année
sui vante, puis de la confé rence don née à la So cié té des in gé nieurs ci‐ 
vils de France le 25  mai  1934, pu bliée en com plé ment à L’As tro nau‐ 
tique de 1930 36. La bles sure subie lors de la ma ni pu la tion d’« une ma‐

14
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tière qu’il ex pé ri men tait » et l’am pu ta tion qui lui fait suite as so cient la
dis cus sion de l’idée de vol spa tial à la mé dia ti sa tion du per son nage
pu blic qu’est aussi l’avia teur‐in ven teur 37. Oc ca sion nel le ment, Es‐ 
nault‐Pel te rie ac corde aussi des contri bu tions à des titres re le vant de
la vul ga ri sa tion 38. Dans cette ligne s’adres sant à un pu blic plus large
que celui que l’in ven teur pri vi lé gie ha bi tuel le ment, fi gure aussi la pré‐ 
face de l’His toire co mique des États et Em pires de la Lune et du So leil
de Cy ra no de Ber ge rac pu bliée par les bi blio philes de l’Aéro‐Club de
France dans une édi tion de prix 39.

Bien que l’ac ti vi té de pro pa gan diste d’Es nault‐Pel te rie soit sur tout di‐ 
ri gée vers les as tro nomes et ses confrères in gé nieurs et in ven teurs, la
presse de vul ga ri sa tion scien ti fique et la presse gé né ra liste lui as‐ 
surent une au dience plus large en s’en fai sant aussi le re lais. En étant
d’abord pré sen tés au sein de la SAF, ses pro pos ont aussi contri bué à
nour rir les ré flexions de deux  jeunes hommes sur le long terme.
Après la confé rence d’Es nault‐Pel te rie, le po ly tech ni cien
Jean‐Jacques Barré (1901‐1978), ré cem ment sorti de l’École d’ar tille rie,
contacte l’in gé nieur‐in ven teur et en tame avec lui une cor res pon‐ 
dance scien ti fique avant de le re joindre en  1931 dans son «  la bo ra‐ 
toire » de Bou logne. Dans ce lieu, en dépit de quelques ex pé ri men ta‐ 
tions, les tra vaux res tent prin ci pa le ment ma thé ma tiques et théo‐ 
riques 40 et J.‐J.  Barré par ti cipe aux re cherches sur les fu sées. Il se
forge une culture qui nour ri ra ses tra vaux ul té rieurs qui in clu ront no‐ 
tam ment, à par tir de  1935, des es sais sur des pro per gols à base de
per oxyde d’azote vi sant à dé ve lop per des obus‐fu sées. Plus jeune en‐ 
core, A. Ana noff trouve dans la confé rence d’Es nault‐Pel te rie de 1927
une confir ma tion de sa pas sion nais sante pour l’es pace. Il s’en gage
alors avec en thou siasme dans la pro mo tion du vol spa tial.

15

1.2. Alexandre Ana noff, ou l’en thou ‐
siasme d’un jeune au to di dacte

Né en 1910 en Géor gie, A. Ana noff re joint la France à l’âge de neuf ans.
Se dé cou vrant une pas sion pour l’as tro no mie en 1926, il fré quente des
es paces où il peut s’ins truire dans ce do maine et se rend no tam ment
ré gu liè re ment dans les lo caux de la SAF rue Ser pente dans le VI   ar‐ 
ron dis se ment pa ri sien. D’après ses té moi gnages, il y dé couvre les
écrits d’au teurs russo‐so vié tiques sur la pro pul sion par ré ac tion et le

16

e
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vol cos mique qu’il peut lire dans le texte 41. Il as siste éga le ment à la
confé rence d’Es nault‐Pel te rie don née lors de l’As sem blée gé né rale de
juin 1927.

Dès lors, il se dis tingue par l’ac ti visme qu’il dé ploie pour se do cu men‐ 
ter da van tage. Il contacte ceux qui sont, au cours de ces an nées,
iden ti fiés comme spé cia listes du do maine et en tre tient avec cer tains
d’entre eux une cor res pon dance di recte de plu sieurs an nées 42. Sur‐ 
tout, son en thou siasme prend la forme de confé rences qu’il donne
très ra pi de ment, et qua si ment ex clu si ve ment dans un pre mier temps,
au sein de la SAF.

17

Lors de la pre mière de ces confé rences, La na vi ga tion in ter pla né taire,
pré sen tée le 26 mars 1929, l’au dience est res treinte. Pour au tant, Ana‐ 
noff ne re nonce pas. Au fur et à me sure que le jeune homme gagne en
re con nais sance au sein de la SAF grâce à son in ves tis se ment dans les
dif fé rentes ac ti vi tés de la so cié té, ses confé rences at tirent un pu blic
plus nom breux. En pa ral lèle, il com mence à tra vailler aux édi tions La‐ 
rousse (il y di ri ge ra plus tard le ser vice pé da go gique). Cette po si tion
lui per met d’im pri mer en 1933 une pre mière bro chure re pre nant ses
confé rences 43. La bro chure sui vante, qui pa raît en  1935, est pu bliée
grâce au sou tien d’André Hirsch qu’il a ren con tré par l’en tre mise de
Ga brielle  Flam ma rion 44. Le co fon da teur du prix d’as tro nau tique en
signe la pré face et plé bis cite son ac tion, tout en ren voyant pour les
né ces saires com plé ments tech niques au trai té d’Es nault‐Pel te rie,
paru cinq ans au pa ra vant.

18

La ré pu ta tion gran dis sante d’Ana noff le conduit à être de plus en plus
sol li ci té afin d’écrire sur le sujet. À la suite d’un pre mier ar ticle paru
en  1934 dans l’éphé mère revue Hebdo, il contri bue non seule ment à
l’or gane de la SAF et à des titres re la ti ve ment confi den tiels, mais
aussi, à par tir de  1937, à plu sieurs re vues de la presse aé ro nau tique
(Les Ailes, l’Aéro, L’Aé ro phile aux quelles nous ajou tons la Revue de
l’Armée de l’air) et à une presse de vul ga ri sa tion scien ti fique et tech‐ 
nique plus gé né rale (la Revue gé né rale des trans ports, La Na ture et La
Science et la Vie en 1940) 45.

19

En 1936, il est sol li ci té par André Lé veillé (1880‐1960), maître d’œuvre
au quo ti dien du Pa lais de la Dé cou verte conçu pour l’Ex po si tion in‐ 
ter na tio nale des arts et tech niques dans la vie mo derne de  1937 46,
pour y or ga ni ser une salle d’as tro nau tique dans la sec tion dé diée à

20
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l’As tro no mie. Cette contri bu tion consti tue une forme de consé cra‐ 
tion qui lui as sure une cer taine re con nais sance in ter na tio nale : il n’est
plus seule ment un ama teur en thou siaste, mais bien un actif pro pa‐ 
gan diste dont le tra vail est va lo ri sé au sein d’as so cia tions qui pro‐ 
meuvent l’as tro nau tique 47. Fort de cette nou velle po si tion et bé né fi‐ 
ciant tou jours du sou tien d’A.  Hirsch et de G.  Flam ma rion, il fonde
l’année sui vante une « sec tion as tro nau tique » au sein de la SAF qu’il
consi dère comme un com plé ment au prix REP‐Hirsch 48  ; une ini tia‐ 
tive qui tourne court.

Même si Es nault‐Pel te rie re fuse de tra vailler avec Ana noff, les confé‐ 
rences, pu bli ca tions et ex po si tions qu’ils ont, à eux deux, as su rées à
par tir de 1927 ont lar ge ment contri bué à aug men ter la place et l’au‐ 
dience de l’as tro nau tique dans l’es pace pu blic. Aux quelques ar ticles,
le plus sou vent iro niques, qui s’in vi taient oc ca sion nel le ment jusque‐là
dans la presse suc cèdent de nom breux textes di rec te ment ou in di‐ 
rec te ment liés à ces pro mo teurs du vol spa tial. Pen dant une di zaine
d’an nées, leurs ac ti vi tés contri buent à cré di bi li ser l’as tro nau tique au‐ 
près de pu blics élar gis. Ce pen dant, au cune as so cia tion d’ama teurs ne
se crée pour por ter un pro gramme ex pé ri men tal et la tech no lo gie de
la pro pul sion par fu sées n’in té resse que mar gi na le ment les mi li‐ 
taires 49. Les ex pé ri men ta tions res tent peu nom breuses. Il est dès
lors utile d’étu dier plus en dé tail les stra té gies mo bi li sées par les pro‐ 
mo teurs fran çais du vol spa tial pour cré di bi li ser les re cherches dans
ce do maine.

21

2. Une science nou velle en quête
de cré di bi li té
La cré di bi li té de l’as tro nau tique, construite d’abord au sein de la SAF
et des so cié tés sa vantes dont Es nault‐Pel te rie est membre, est ap‐ 
puyée sur deux pi liers de na tures dif fé rentes mais com plé men taires.
D’abord, selon un pro cé dé clas sique, les sa vants qui s’in té ressent aux
ques tions as tro nau tiques ap portent leur cau tion, mais c’est aussi la
ma nière dont le nou veau do maine est ins crit dans le temps qui se ré‐ 
vèle es sen tielle. Cette ins crip tion, qui as so cie une mise à dis tance
dans un ave nir loin tain de l’ob jec tif visé in fine, le vol spa tial, à l’iden‐
ti fi ca tion de réa li sa tions et de pro grès ef fec tifs dans le temps pré sent,
contri bue à la cré di bi li té des pers pec tives an non cées.

22
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2.1. La cau tion des sa vants, de la SAF au
prix in ter na tio nal d’as tro nau tique
Au sein de la SAF où l’as tro nau tique est in tro duite comme nou velle
science, les pre mières confé rences et pu bli ca tions re nou vellent les
ques tions dé bat tues. Il ne s’agit plus en effet de consi dé ra tions sur la
plu ra li té des mondes, la pos si bi li té de com mu ni ca tions avec d’autres
pla nètes ou en core d’hy po thèses cos mo go nistes qui avaient déjà leur
place aux côtés des «  simples  » ob ser va tions as tro no miques, mais
bien de « pro blèmes sur la conquête de l’es pace ». Même si ce dé pla‐ 
ce ment ne s’ac com pagne pas d’un pro gramme d’ex pé riences pra‐ 
tiques 50, il est in tro duit avec pré cau tion dans cette so cié té sa vante
qui, tout en per met tant aux pro fes sion nels et aux ama teurs d’ho ri‐ 
zons va riés de se cô toyer et d’échan ger sur des su jets plus di vers que
ceux au to ri sés au sein de l’Ob ser va toire ou à l’Aca dé mie des sciences,
cultive ses in ter ac tions avec les élites aca dé miques et ap porte du
cré dit aux tra vaux pré sen tés en son sein 51.

23

Les per son na li tés qui in tro duisent les pro pos d’Es nault‐Pel te rie in‐ 
sistent sur les qua li tés de cet in gé nieur et sur sa lé gi ti mi té à s’ex pri‐ 
mer sur le sujet. Celles‐ci tiennent à sa ri gueur, à la clar té, à la so brié‐ 
té de ses ex po sés dont la fic tion est ab sente, alors que celle‐là dé rive
de la longue ex pé rience dont peut se pré va loir celui qui est vu comme
« le pre mier à poser la ques tion dans toute son am pleur 52 ».

24

La consti tu tion du prix Rep‐Hirsh as soit éga le ment la ré pu ta tion de
l’As tro nau tique sur celle des hommes re con nus dans les do maines de
l’as tro no mie, de l’aé ro nau tique, la trans mis sion de si gnaux par voie
op tique et hert zienne qui com pose son co mi té. Lors qu’il pré sente
cette créa tion aux membres de la SAF, le pré sident de la so cié té ex‐ 
pli cite ce lien tout en se dé fen dant de tout coup mé dia tique :

25

Nous nous se rions bien mal fait com prendre, si l’on pou vait sup po ser
qu’en ac cep tant d’être la dis pen sa trice de cette li bé ra li té, la So cié té
As tro no mique de France se soit prê tée à quelque vaine ré clame au ‐
tour d’une sé dui sante uto pie. Rien ne se rait plus loin de sa pen sée ni
de celle des do na teurs. La consti tu tion de la « Com mis sion d’As tro ‐
nau tique », au sein même de la So cié té et par ad jonc tion de spé cia ‐
listes hau te ment qua li fiés, ne peut d’ailleurs lais ser place à au cune
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Ta bleau 1. Com po si tion du Co mi té d’as tro nau tique an non cée dans L’As tro no mie

de mars 1928

Président

M. le
général
G.  Ferrié,
membre de
l’Institut

(1868‐1932)
Polytechnicien, expert de la transmission radio, ancien président de
la SAF de 1925 à 1927, Grand officier de la Légion d’honneur

M.
Jean Perrin,
membre de
l’Institut

(1870‐1942)
Professeur de chimie physique à la faculté des sciences de Paris,
prix Nobel de physique en 1926, responsable au sein de la Direction
des inventions intéressant la Défense nationale pendant la Première
Guerre mondiale, Commandeur de la Légion d’Honneur

M.
E.  Fichot,
membre de
l’Institut

(1867‐1939)
Polytechnicien, Ingénieur hydrographe, Chef du service
hydrographique de la Marine, commandeur de la Légion d’Honneur,
président de la SAF

équi voque. Seuls pour ront être re te nus les tra vaux théo riques ou ex ‐
pé ri men taux conduits avec la plus par faite mé thode scien ti fique. 53

Ce pen dant, il ne s’agit pas seule ment de réunir un aréo page pres ti‐ 
gieux, mais aussi de sus ci ter des tra vaux théo riques et ex pé ri men taux
de qua li té, «  sus cep tible[s] d’ame ner la réa li sa tion de l’un des
nombres de si de ra ta scien ti fiques ten dant au but final de l’as tro nau‐ 
tique 54 » (Ta bleaux 1 et 2). La va leur des membres du co mi té d’as tro‐ 
nau tique est jugée suf fi sante pour sé lec tion ner les lau réats du prix 55,
mais pour les tra vaux exa mi nés, ses fon da teurs na viguent entre une
grande ou ver ture (dans l’appel à can di da tures) et une ferme exi gence
de sé rieux. La pre mière est no tam ment né ces saire pour sus ci ter
l’envoi de tra vaux fran çais et étran gers sur un sujet en core confi den‐ 
tiel 56. Elle se lit aussi dans l’ab sence de cri tères autres que ceux, for‐ 
mels, re quis pour le mé moire. Pour au tant la ri gueur est bien de mise,
ce que sti pule l’ar ticle 4 de son rè gle ment :

26

Toute per sonne es ti mant avoir fait un tra vail scien ti fique théo rique
ou ex pé ri men tal sus cep tible d’être ré com pen sé et dé si rant prendre
part au concours, devra adres ser un mé moire ex pli ca tif à la So cié té
as tro no mique de France. Ce mé moire devra être clair et ex pli cite, il
ne devra conte nir ni am bi guï té ni ré serve […]. 57
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Membres

M. H.  Deslandres,
membre de l’Institut

(1853‐1948)
Astronome, ancien président de la SAF (1907‐1909),
directeur de l’Observatoire de Paris

M. G.  Urbain,
membre de l’Institut

(1872‐1938)
Professeur de Chimie générale à la faculté des sciences de
Paris, officier de la Légion d’Honneur

M. Ch.  Fabry,
membre de l’Institut

(1867‐1945)
Physicien, astronome, professeur à la faculté des sciences
de Paris et à l’École Polytechnique, Directeur de l’Institut
d’Optique théorique et appliquée

M. J. Baillaud (1876‐1960)
Astronome de l’Observatoire de Paris

M. Em. Belot

(1857‐1944)
Polytechnicien, ingénieur en chef des manufactures de
l’État, astronome amateur auteur de théories
cosmogonistes, membre très actif de la SAF, officier de la
Légion d’Honneur

M. Jos. Bethenod
(1883‐1944)
Ingénieur et inventeur, fondateur de la Compagnie
générale de TSF

M. Dr. André Bing (1878‐…)
Docteur en médecine

M. le
général Charbonnier

(1862‐1936)
Polytechnicien, reconnu comme expert en balistique,
inspecteur général des Services d’études et d’expériences
de l’Artillerie Navale ayant récemment quitté le service
actif, grand officier de la Légion d’Honneur

M. H. Chrétien
(1879‐1956)
Ingénieur, astronome, inventeur d’instruments d’optique,
chargé des fonctions de professeur à l’Institut d’Optique

M. E. Esclangon

(1876‐1954)
Mathématicien et astronome, directeur de l’Observatoire
de Strasbourg et professeur à la faculté des sciences
de Strasbourg

M. Léon Gaumont (1864‐1946)
Inventeur et industriel, officier de la Légion d’Honneur

M. A. Lambert
(1880‐1944)
Astronome, directeur du service horaire de l’Observatoire
de Paris

M. Ch. Maurain

(1871‐1967)
Physicien, doyen de la faculté des sciences de Paris,
co‐fondateur (avec Édmond  Rothé) des Instituts de
physique du globe français, officier de la Légion d’Honneur

M. R. Soreau
(1865‐1935)
Ingénieur civil, professeur de navigation aérienne au
Conservatoire national des arts et métiers

Nous re pre nons dans la 2  co lonne le nom et les titres des per son na li tés tels qu’ils sont
don nés dans L’As tro no mie, vol. 42, nº 3, mars 1928, p. 141, <https://gal li ca.bnf.fr/ark:/1214

8/bpt6k96593222/f153.item> et ap por tons, dans la 3  co lonne, des pré ci sions sur les
titres, ac ti vi tés et dis tinc tions de ces per son na li tés. Dans l’« Ap pen dice » du trai té L’As tro ‑

e

e

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96593222/f153.item
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nau tique de 1930, la liste des membres du co mi té in clut éga le ment les do na teurs (Es- 
nault‑Pel te rie et Hirsch) ainsi que l’écri vain J.‑H. Rosny aîné.

Ta bleau 2. Lau réats du prix REP‑Hirsch

Lauréats et travaux récompensés Année
d’attribution

Hermann Oberth pour Wege zur Raumschiffahrt
Des mentions sont attribuées à Walter Hohmann et Noel Deisch 1929

Pierre Montagne pour « un travail purement théorique sur les équilibres et la
température des gaz à l’intérieur d’une chambre à combustion » 1931

Pierre Montagne (rappel de premier prix sans allocation pour la poursuite de
ses travaux)
Prix d’encouragement* pour Ary Sternfeld pour Initiation à la cosmonautique

1934

Louis  Damblanc pour Les fusées autopropulsives à explosifs (cet ouvrage fait
référence aux essais de fusées à étages réalisés à l’Institut aérotechnique de
Saint‐Cyr ; il s’agit du premier travail expérimental récompensé)

1935

Prix décerné conjointement à l’American Rocket Society et à Alfred Africano
pour leurs «  expériences de mesures soignées au banc d’essai et des lancés
[sic] de fusées à réactifs liquides »**

1936

Médaille de vermeil à Frank J. Malina et Médaille d’argent à Nathan Carver*** 1939

* Un prix d’en cou ra ge ment a été at tri bué à Gio van ni Ser ra gli en 1938 mais cette at tri bu- 
tion n’est pas in di quée dans L’As tro no mie, contrai re ment au prix at tri bué à Stern feld. 

** La pu bli ca tion de l’at tri bu tion du prix dans le nº de juillet 1936 de L’As tro no mie met aussi
en avant le tra vail d’Ana noff sous la forme sui vante : « … la So cié té as tro no mique de France

dé sire at ti rer l’at ten tion sur l’in té res sant ef fort de pro pa gande qu’a ef fec tué
M. ALEXANDRE ANA NOFF par ses confé rences et ses pu bli ca tions » (p. 313, <https://gal li ca.bnf.f
r/ark:/12148/bpt6k9630850r/f331>). L’année sui vante, dans un ar ticle, Ana noff re for mule

l’idée en ces termes : « Le Co mi té tint éga le ment à men tion ner Noël DEISCH […] et
Alexandre ANA NOFF […] » (L’As tro no mie, juin 1937, p. 273, <https://gal li ca.bnf.fr/ark:/12148/b

pt6k96721072/f295>). 
*** L’at tri bu tion de ce 5  prix est in di quée dans les nu mé ros l’As tro no mie en 1939 et rap pe- 

lée en 1945. Elle semble ce pen dant re le ver de l’ini tia tive d’A. Hirsch et non du Co mi té d’as- 
tro nau tique de la SAF.

Source : revue L’As tro no mie d’après la col lec tion nu mé ri sée sur Gal li ca, <https://gal li ca.bnf.f
r/ark:/12148/cb343482520/date&rk=42918;4>

e

La qua li té des tra vaux reçus par le co mi té, condi tion du main tien de
la cré di bi li té de l’as tro nau tique, est jugée avec sé vé ri té. Loin d’être
pas sée sous si lence, la trop faible qua li té de la plu part des études re‐ 
çues est re gret tée pu bli que ment et, même, pré sen tée par Es‐ 
nault‐Pel te rie comme une jus ti fi ca tion de la forme de son trai té
de 1930 et des rap pels théo riques qu’il contient. L’au teur peut, à cette
oc ca sion, sou li gner à nou veau la né ces si té d’un appui sur des
connais sances et une mé thode scien ti fique pour s’aven tu rer en as ‐

27

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9630850r/f331
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96721072/f295
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343482520/date&rk=42918;4
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tro nau tique 58 et re for mu ler le but pour sui vi avec le prix Rep‐Hirsch.
S’il s’agit tou jours de « pro vo quer dans le monde un mou ve ment d’in‐ 
té rêt et sus ci ter le pro grès dans la voie nou velle », les can di dats sont
en joints au sé rieux qui condi tionne le dé ve lop pe ment à venir. La pro‐ 
ba bi li té de ce dé ve lop pe ment est tou te fois sug gé rée par un pa ral lèle
avec l’his toire, en core jeune, de l’avia tion : « Nous es pé rons vi ve ment
que notre en cou ra ge ment conti nue ra à sti mu ler les re cherches sé‐ 
rieuses et fera avan cer la Science nou velle aussi ra pi de ment que celle
de l’avia tion née d’hier. 59 »

Si R. Es nault‐Pel te rie ap pelle de ses vœux une avan cée aussi ra pide
pour l’as tro nau tique que pour l’avia tion, tout son trai té n’en de meure
pas moins une in ci ta tion à la cir cons pec tion. En met tant l’ac cent sur
les dif fi cul tés et pro blèmes qui at tendent les cher cheurs, c’est à la
fois l’at ti tude du cher cheur et le rythme de dé ve lop pe ment du do‐ 
maine qui sont pla cés sous le signe de la pru dence. Cette pru dence
marque l’en semble des dis cours des pro mo teurs de l’as tro nau tique à
la même pé riode et condi tionne la ma nière dont l’ave nir est en vi sa gé.

28

2.2. L’avan cée pas à pas ou le rythme sé ‐
rieux de l’as tro nau tique

Eu gène  Fi chot (1867‐1939) le sou li gnait d’em blée, la «  conquête [de
l’es pace] est en core im pos sible, avec nos moyens ac tuels, mais dans la
réa li sa tion de cet idéal, il y aura des étapes 60 ». Avant même de pro‐ 
po ser des so lu tions, la pre mière de ces étapes est, pour Gus tave Fer‐ 
rié (1868‐1932), le fait de poser le pro blème dans les bons termes. Ex‐ 
pé rience d’un homme qui a aussi, plu sieurs dé cen nies plus tôt, dé fri‐ 
ché un nou veau do maine dans la té lé gra phie sans fil à l’appui, il af‐ 
firme en préa lable de «  la pos si bi li té des voyages in ter pla né taires  »
d’Es nault‐Pel te rie  : «  le pro blème est loin d’être ré so lu, mais c’est
avoir déjà fran chi une im por tante étape que de la poser avec tant de
net te té et de mon trer quels obs tacles s’op posent ac tuel le ment à la
réa li sa tion de la fusée qui doit nous em por ter vers les astres. 61 »

29

Ainsi l’ob jec tif du vol spa tial est confir mé tout en étant pré sen té
comme un abou tis se ment qui doit être ap pro ché au bon rythme et
selon la bonne mé thode. La pré ci pi ta tion est en core plus vi li pen dée
dans la pré face que donne E. Fi chot au trai té de 1930. Par contraste,

30
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ce texte loue la mise en ordre et les fon de ments qu’ap porte alors Es‐ 
nault‐Pel te rie :

Faute de s’être suf fi sam ment pliés à cette in dis pen sable dis ci pline,
cer tains écri vains, un peu pres sés sans doute de s’éri ger en pré cur ‐
seurs, ont com mis bien des er reurs, énon cé maintes conclu sions plus
ou moins folles […]. M. Es nault‐Pel te rie ap porte dans cette confu sion
l’ordre et la clar té. Avec lui, nous nous sen tons sur un ter rain so lide.
Au cune des dif fi cul tés n’est dis si mu lée, mais cha cune d’elles est mi ‐
nu tieu se ment étu diée, pesée et si de cette sé vère ana lyse elle sort
en core in tan gible, du moins sa vons‐nous par quelle voie il convien ‐
dra de l’at ta quer pour fi na le ment la ré duire. Bien connaître la cause
de son in suc cès est déjà un gage de fu ture vic toire. 62

Tout comme dans la confé rence de  1927 dont il est un dé ve lop pe‐ 
ment, le trai té tourne au tour des pro blèmes ren con trés, ma nière de
pré sen ter les re cherches en as tro nau tique sous l’angle de nom‐ 
breuses dif fi cul tés qui ne sont pas, pour au tant, in sur mon tables. L’ar‐ 
gu men ta tion est cir cu laire : ce qui rend pos sible et pro bable la réa li‐ 
sa tion du vol spa tial est la pro gres si vi té de re cherches me nées scien‐ 
ti fi que ment, ce qui marque la va leur des tra vaux est la seg men ta tion
des ques tions, l’ap proche pru dente, conduite pas à pas dans la ré so‐ 
lu tion des mul tiples pro blèmes. La né ces saire pru dence est en core
re quise plus tard lorsque, de vant la so cié té des in gé nieurs ci vils, Es‐ 
nault‐Pel te rie en re grette le manque au sein de l’Ame ri can In ter pla‐ 
ne ta ry So cie ty 63.

31

Le trai té de 1930 ma té ria lise la dé marche à mettre en œuvre 64. Il pré‐ 
sente, dans l’in tro duc tion, la fusée comme un vé hi cule déjà exis tant –
 ce qui as sure le réa lisme de la dé marche – qui pré sente une double
par ti cu la ri té né ces saire au vol spa tial ha bi té  : être «  mo bile et di ri‐ 
geable sans aucun point d’appui ma té riel » et évi ter à d’éven tuels pas‐ 
sa gers les pro blèmes que pose le fait d’at teindre une vi tesse éle vée
né ces saire à la li bé ra tion de la pe san teur ter restre, point d’au tant
plus im por tant que, comme le si gnale Es nault‐Pel te rie, la fusée est
l’unique dis po si tif tech nique connu ré pon dant à cette contrainte.
L’au teur consi dère en suite suc ces si ve ment et avec force dé ve lop pe‐ 
ments ma thé ma tiques 65, le « Mou ve ment de la fusée dans le vide », le
« Mou ve ment de la fusée dans l’air », la « Dé tente des gaz de la com‐ 
bus tion dans une tuyère », la « Com bus tion dans une chambre ». Ce
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n’est qu’en suite qu’il aborde les uti li sa tions pos sibles des fu sées et les
voyages in ter pla né taires, avant de consi dé rer, dans un cha pitre final,
l’in té rêt de l’ex plo ra tion pla né taire.

Ce pen dant, entre la bro chure de  1928 et le trai té de  1930, Es‐ 
nault‐Pel te rie prend connais sance des tra vaux al le mands sur l’uti li sa‐ 
tion de pro per gols li quides (un mé lange oxy gène‐hy dro gène) comme
source d’éner gie. Cette dé cou verte le conduit à rap pro cher, dans le
temps, la réa li sa tion de ce qu’il consi dère être le plus simple des vols
spa tiaux à pro pre ment par ler, le « voyage de la Lune ». Dans son trai‐ 
té, il sou ligne la pru dence qu’il a exer cée dans ce che mi ne ment in tel‐
lec tuel. La cor rec tion de ses pré vi sions n’est pas im mé diate. Il narre
ainsi sa pre mière lec ture de Die Ra kete zu den Planetenrümen de
H. Oberth :

33

Quand je lus ce ré su mé pour la pre mière fois je ne pus me dé fendre
de pen ser que son au teur s’était livré à un dé bor de ment d’ima gi na ‐
tion. Lorsque j’avan çai dans l’exa men du texte même, il me fal lut re ‐
con naître qu’il avait en réa li té pro duit un tra vail scien ti fique consi dé ‐
rable. 66

Ce n’est qu’au terme d’une longue dis cus sion sur les pos si bi li tés éner‐ 
gé tiques des dif fé rents com bus tibles en vi sa geables 67, conduite dans
le cha pitre 4, qu’il re voit ses es ti ma tions tem po relles. S’il « n’ose pas
en core af fir mer que le pro blème soit so luble, [il] n’ose plus af fir mer
que nous n’as sis te rons pas au voyage de la Lune… L’op ti misme des Al‐ 
le mands peut avoir rai son. 68 » Dans la conclu sion où la pru dence est
moins de mise, Es nault‐Pel te rie s’aven ture da van tage et consi dère
«  que, si l’on pou vait réunir les fonds né ces saires, il est in fi ni ment
pro bable que le voyage de la Lune et re tour se rait ef fec tué avant
dix ans 69 ». L’obs tacle tech nique semble alors levé  ; les obs tacles fi‐ 
nan ciers (plus qu’éco no miques) seuls de meurent. Ce constat joue
alors une fonc tion double ; il af firme le ca rac tère réa liste du vol spa‐ 
tial puisque la tech nique n’est plus en cause, et il sou tient pu bli que‐ 
ment un appel au fi nan ce ment au mo ment même où l’in gé nieur
cherche à ob te nir des sub sides de l’ad mi nis tra tion mi li taire pour ses
propres tra vaux 70. La né ces si té d’in ves tir dans la re cherche sur la
pro pul sion et même dans l’as tro nau tique ren contre un cer tain écho
dans le mi lieu aé ro nau tique qui est, dans ces an nées, plus lar ge ment
en ga gé dans une ba taille po li tique en fa veur d’une avia tion forte 71.
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Sug gé rant que l’obs tacle fi nan cier puisse être lui aussi levé, la des‐ 
crip tion des étapes préa lables à la réa li sa tion du voyage in ter pla né‐ 
taire pro po sée par Es nault‐Pel te rie en 1930 est en suite une an ti ci pa‐
tion cen trée sur une suc ces sion d’étapes tech niques, consi dé rée
comme in dé pen dante du pays qui en ga ge rait une po li tique spa tiale.
Cette an ti ci pa tion offre en core une oc ca sion de rap pe ler à ses lec‐ 
teurs, que l’au teur soup çonne ma ni fes te ment d’en thou siasme ex ces‐ 
sif, que tout est ma tière d’ordre dans le dé rou lé des étapes. Il en vi‐ 
sage donc pour lui un ave nir gra duel, dans le quel trans pa raît la
marque du pi lote d’avion qu’il est aussi :

35

Avant d’ef fec tuer le voyage de la Lune, on com men ce ra du reste par
des per for mances moins dif fi ciles ; il est hors de doute que leur suc ‐
ces sion sera à peu près la sui vante : des fu sées non mon tées, mais
mu nies d’ap pa reils en re gis treurs, se ront d’abord ex pé diées jusque
vers 50 ou 70 ki lo mètres de haut […]. Puis vien dront des as cen sions
mon tées, au moyen de fu sées mu nies de pe tits ai le rons leur per met ‐
tant de par tir et d’at ter rir en pla nant ; au début, le pi lote di ri ge ra
sur tout son ap pa reil en dis tance, puis il bra que ra de plus en plus son
gou ver nail à la mon tée et « tâ te ra » gra duel le ment de la sen sa tion
que l’on éprouve « en chute libre ». […] Si ces pro nos tics phy sio lo ‐
giques se vé ri fient [selon les quels l’homme peut sup por ter le mal de
l’es pace], nous ver rons alors le « re cord de hau teur » mon ter gra ‐
duel le ment… jusqu’à la Lune. […] En suite vien dra la ques tion de se
poser sur la Lune, mais ceci ag grave beau coup les dif fi cul tés en po ‐
sant une quan ti té de pro blèmes sup plé men taires sur les quels je ne
m’éten drai pas ici car ce se rait vrai ment un peu pré ma tu ré. 72

Pour lui qui maî trise l’art du che mi ne ment pro gres sif, il est tou te fois
pos sible de se lais ser aller à d’« ul times an ti ci pa tions » où, sans qu’ils
ne soient si tués sur l’échelle du temps, il consi dère les voyages vers
d’autres pla nètes et, même, hors du sys tème so laire dans une théo rie
du vol à ac cé lé ra tion constante qui s’ap pro prie la théo rie de la re la ti‐ 
vi té.

36

En sa po si tion re ven di quée de vul ga ri sa teur, A.  Ana noff adopte un
style plus nar ra tif qu’Es nault‐Pel te rie, et ne re court que mar gi na le‐ 
ment au for ma lisme ma thé ma tique. Il s’ac corde éga le ment une plus
grande li ber té d’évo ca tion et d’appel à l’ima gi na tion. Pour au tant, lui
aussi met l’ac cent sur la né ces saire pru dence que le sujet re quiert,
sur tout lors qu’il aborde la pos si bi li té de la réa li sa tion ef fec tive de la
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Ta bleau 3. Bi blio gra phie as tro nau tique in ter na tio nale éta blie par Ana noff in- 

cluant pu bli ca tions tech niques (vul ga ri sées ou non) et textes ré di gés par des

écri vains ou jour na listes (1935)

na vi ga tion in ter pla né taire. Ainsi, tout en s’af fir mant convain cu de
cette pos si bi li té, il sou ligne dans la bro chure de 1935 que :

[N]ous ne sa vons ce que l’ex pé rience nous ré serve, quel sera le mi ‐
lieu am biant dans le quel nous évo lue rons, où la cha leur et le froid ne
peuvent se ma ni fes ter et où, peut‐être, règnent des rayons mor tels,
ta mi sés ici par notre at mo sphère. 
De ce côté, il faut l’avouer, nous ne sa vons pour ainsi dire rien. 73

Quant à dater le mo ment où les réa li sa tions se ront ef fec tives, il se
montre en core plus cir cons pect  : « N’en dé plaise à cer tains, je crois
qu’il est té mé raire d’avan cer une date se rait‐elle loin taine. Qui peut
pré tendre que l’an  2000 sera plus fa vo ri sé que  2050 ou même  1945
comme on l’a pré ten du ? 74 »

38

À la suite d’Es nault‐Pel te rie dont il connaît par fai te ment les écrits
mais aussi des pu bli ca tions des nom breux et di vers « ex perts » étran‐ 
gers de l’as tro nau tique au quel ce po ly glotte a accès 75 (Ta bleau  3),
Ana noff pré sente à son tour le lan ce ment à haute al ti tude comme le
mar queur d’une pre mière concré ti sa tion des théo ries et tra vaux as‐ 
tro nau tiques. Lui aussi dé crit les étapes qui pour ront suivre après
que sera éla bo rée une meilleure connais sance de l’at mo sphère.
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Allemagne ou
Autriche

W. BRÜGEL, Männer der Rakete (nd)
O.  W.  GAIL, Los won Erdball; Das Schuss ins All; Mit Raketenkraft ins
Weltenall (1928)
Dr. HEIN, Das Schus in den Weltenraum (1925)
KORT, Raketen mit Strahlapparaten (nd)
R. LADEMANN, Zum Rakete probleme (1927)
W. LEY, Die Fahrt ins Weltall (1927)
–, Die Möglichkeit der Weltraumfahrt (1928)
H. LORENZ, Die Möglichkeit der Weltraumfahrt (1927)
–, Die Ausführ, berkeit der Weltraumfahrt (1928)
V. Mandel, Das Weltraum-Recht (1932)
–, Die Rakete zur Hohenforshung (1934)
G. MANIGOLD, Der Vorstoss in den Weltenraum (1927)
H. OBERTH, Wege zur Raumschiffahrt (1929)
–, Nouvelle chambre de combustion (1931)
G. von PIRQUET, Fartrouten (1928)
E. SÄNGER, Raketenflugtechnik (1932)
–, Neuere Ergebnisse der Raketenflugtechnik (1934)
A. SCHERSCHEWSKY, Das Raumschiff (1927)
–, Die Rakete für Fahrt und Flug (1929)
SCHMIDET, Raketen mit Strahlapparaten (1933)

Italie C. CONSTANZI, A proposito di superaviazione (1926)
G. PEGNA, La artiglierie di grosso calibro sopr piattagorme aeree (1926)

France

E. DROUET, Circulation astronautique (1933)
R.E. PELTERIE, Considérations sur les résultats d’un allégement indéfini des
moteurs (1913)
– L’Astronautique (1930)
– Cyrano de Bergerac (1934)
– Complément de l’Astronautique (1935)
D.P. RIABOUCHINSKY, Théorie des fusées (1920)
–, Sur la résistance des fluides et la réaction d’un jet (1925)
M. ROY, La propulsion par réaction (1930)

Russie/URSS

KANDRATUK, La conquête des espaces interplanétaires (1929)
N. RYNIN, Pensées, légendes et premières fantaisies (1928)
–, Navires cosmiques dans l’imagination des romanciers (1928)
–, Fusées (1929)
–, La superaviation et la superartillerie (1929)
–, Théorie du mouvement réactif (1929)
–, Ziolkowsky, sa vie, ses travaux, ses fusées (1931)
–, L’énergie rayonnante (1931)
–, Théorie du vol cosmique (1932)
–, L’Astronautique (1932)

Nous conser vons la gra phie et les dates don nées par Ana noff, sans re prendre tou te fois les
noms des édi teurs ou des jour naux dont les ar ticles sont tirés (en par ti cu lier les titres des

ou vrages et ar ticles qu’il a pu lire en russe sont don nés en fran çais). Le clas se ment par pays
éta bli ici tient compte non seule ment de la na tio na li té de l’au teur cité mais aussi du lieu de
pu bli ca tion et de l’es pace géo gra phique de tra vail prin ci pal (ce qui ex plique que les ar ticles
de Scher schews ky, membre de la VfR et as sis tant d’Oberth, soient clas sés parmi les tra vaux

ger ma niques, et ceux de Ria bou chins ky, russe exilé en France après la Ré vo lu tion d’Oc- 
tobre, parmi les tra vaux fran çais).

Source : D’après « Bi blio gra phie des prin ci paux ou vrages et ar ticles as tro nau tiques », in,
Ana noff Alexandre, La na vi ga tion in ter pla né taire, op. cit.
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L’exi gence de sé rieux im pose de re je ter les voyages in ter pla né taires
dans l’ave nir loin tain, mais la marque de la marche du pro grès né ces‐ 
site des réa li sa tions ef fec tives. En leur ab sence, la nou velle as tro nau‐ 
tique ris que rait de s’ap pa ren ter à un exer cice, sti mu lant peut‐être,
mais théo rique et pu re ment in tel lec tuel, nui sant ainsi à la cré di bi li té
nais sante du do maine. Aussi les cher cheurs et in ven teurs sont‐ils in‐ 
ci tés à s’en ga ger dans des études ex pé ri men tales que la lo gique et le
bon ordre re quièrent à leur tour. Comme le si gnale le co mi té du prix
REP‐Hirsh en 1934 :

40

Il faut […] consta ter que si l’on connaît main te nant dans leurs
grandes lignes les condi tions des voyages as tro nau tiques, il est de
peu d’in té rêt d’en per fec tion ner déjà les dé tails, alors que nous ne
sommes pas ca pables d’en voyer une fusée à 100 ki lo mètres d’al ti tude
(même beau coup moins), pour nous ren sei gner di rec te ment sur la
com po si tion réelle de la très haute at mo sphère. 76

2.3. L’en rô le ment des ex pé ri men ta tions
contem po raines étran gères ou l’ap port
du pré sent
En at ten dant les son dages de la très haute at mo sphère, pre mière
étape an non cée de réa li sa tion de l’as tro nau tique, la pro mo tion du do‐ 
maine peut s’ap puyer sur les re cherches contem po raines por tant sur
la pro pul sion par mo teurs‐fu sées. Dans l’en semble di vers de tra vaux
et de tests alors réa li sés, l’usage de fu sées dans l’avia tion (pour lut ter
contre la perte de vi tesse par exemple) ou l’em ploi de fu sées mé téo‐ 
ro lo giques ou pa ra grêle est sou li gné  : en com pa rai son avec l’em ploi
de mo teurs fu sées pour le trans port ter restre, ces pers pec tives pré‐ 
sentent l’in té rêt d’être liées à une élé va tion en al ti tude et des usages
dans la voûte cé leste 77. Ce sont ce pen dant les fu sées pos tales qui ac‐ 
quièrent une place par ti cu lière dans la pro gres sive mise en récit
de l’as tro nau tique.

41

Pour Es nault‐Pel te rie, la fusée pos tale est le vé hi cule idéal pour pen‐ 
ser les « com mu ni ca tions in ter con ti nen tales à des ra pi di tés hier en‐ 
core in ima gi nées 78 ». Dans la pers pec tive du vol spa tial, une telle uti‐ 
li sa tion des fu sées per met aussi de réa li ser des tests cor res pon dant à
des sé quences at ten dues du vol spa tial – dé col lage, pas sage au‐des‐
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Ta bleau 4. « Du rées des tra jets entre Paris et quelques villes en mi nutes et frac- 

tions dé ci males de mi nutes » cal cu lées par Es nault‑Pel te rie (1930)

Bruxelles 269 3 New‐York 5 739 23 ,8

Londres 345 3,5 Calcutta 8 000 28,7

Berlin 905 6,8 San Francisco 8 888 30,7

Madrid 1 016 7,3 Tananarive 8 903 30,8

Rome 1 166 8 Tokio 9 750 32,5

sus de la stra to sphère, ren trée dans l’at mo sphère et at ter ris sage à
l’aide de pa ra chutes – et de se fi gu rer, par un pas sage aux li mites, le
main tien en or bite d’un pro jec tile de ve nu « sa tel lite ar ti fi ciel 79 ». Elle
doit aussi être re pla cée dans le contexte aé ro nau tique de l’époque,
mar qué par le défi tech nique des vols trans at lan tiques et, plus lar ge‐ 
ment, des vols à longue dis tance per met tant de re lier, no tam ment, la
France à ses co lo nies 80.

La pro chaine réa li sa tion des fu sées spa tiales est an non cée via la pré‐ 
sen ta tion des du rées des tra jets en vi sa gées « entre Paris et quelques
villes » pour la fusée pos tale 81 (Ta bleaux 4 et 5). La quan ti fi ca tion par‐
ti cipe de la cré di bi li té des pro jec tions ef fec tuées 82. Elle ins crit aussi
cette an ti ci pa tion dans une mys tique de l’abo li tion de l’es pace et du
temps, qui peut être comme ici as so ciée à un rap pro che ment phy‐ 
sique de villes et à un accès ac cé lé ré à l’in for ma tion, ty pique de la
mo der ni té et que les pro grès de l’avia tion ré ac tivent avec force dans
l’entre‐deux‐guerres 83. Le temps en vi sa gé pour re lier Paris à
New York par la fusée pos tale, un peu su pé rieur à 23 mi nutes d’après
les cal culs d’Es nault‐Pel te rie pu bliés en 1930, peut dès lors être com‐ 
pa ré non seule ment aux 37  heures qui se ront né ces saires en sep‐ 
tembre de la même année à Dieu don né  Costes (1892‐1973) et Mau‐ 
rice Bel lonte (1896‐1984) pour faire ce tra jet 84, mais aussi à la durée
de 7  heures et 45  mi nutes an ti ci pée par l’as fran çais René  Fonck
(1894‐1953) dans une confé rence d’an ti ci pa tion don née en 1924 85. La
fusée pos tale oc cupe donc dans l’ar gu men ta tion un double em ploi  :
dé pas se ment des li mites tech niques op po sées jusque‐là par les lois
phy siques au dé pla ce ment ter restre et donc voie tech nique à suivre
pour réa li ser une pro messe d’ubi qui té, elle est aussi le test, la preuve
de prin cipe, du vol spa tial et donc de la pos si bi li té pour l’hu ma ni té de
se li bé rer de la gra vi té.
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Moscou 2 450 13 Saïgon 10 290 33,6

Dakar 4 227 18,7 Buenos‐Ayres 10 950 34,9

Nous conser vons l’or tho graphe des villes et la mise en forme des du rées.

Source : L’As tro nau tique, op. cit., p. 162.

Ta bleau 5. Éva lua tion théo rique de la durée d'un tour de Terre par Es nault‑Pel- 

te rie (1930)

Altitude en km 0 100 200 300 500 1 000

1 tour de Terre en 1  24  24 1  26  26 1  28  37 1  30  26 1  34  32 1  45  25

Es nault‑Pel te rie pré cise dans le texte qui in tro duit ces ré sul tats que « la Terre étant sup po- 
sée dé nuée d’at mo sphère, ces chiffres sont na tu rel le ment pu re ment théo riques pour l’al ti- 
tude 0 et même pour y = 100 km où cette at mo sphère existe en fait, mais la théo rie de vient

iden tique à la réa li té à par tir de 120 km, la ré sis tance de l’air au mou ve ment de ve nant
alors in ap pré ciable ».

Source : L’As tro nau tique, op. cit., p. 163.

h m s h m s h m s h m s h m s h m s

Pour l’Ex po si tion in ter na tio nale de 1937, Ana noff rat tache éga le ment
les « fu sées pos tales » au do maine de l’as tro nau tique. Dans une mise
en scène qui a pour ob jec tif de mon trer l’in té rêt in ter na tio nal des
«  sa vants les plus au to ri sés  » et la réa li té de pre miers es sais, le
« trans port du cour rier » est pré sen té comme « la pre mière des ap‐ 
pli ca tions de la fusée 86 ». L’uti li sa tion du sin gu lier ici est si gni fiante
et per met de dis tin guer les di verses tech no lo gies de pro pul sion qua‐ 
li fiées de «  fu sées » et uti li sées dans l’aé ro nau tique, l’au to mo bile ou
en core l’ar me ment, et la fusée as tro nau tique «  seul mo teur ca pable
de pro gres ser dans le vide de l’es pace ». Dans la salle d’as tro nau tique
du Pa lais, la fusée pos tale joue donc le rôle de pré fi gu ra tion de la
fusée as tro nau tique : « Une rare col lec tion de lettres en voyées par ce
moyen, a été prê tée par M. Schmiedl, l’un des pion niers de la fusée
pos tale, en Au triche, et est ex po sée pour la pre mière fois
en France. 87 »

44

Avec une fusée prê tée par un groupe d’ama teurs états‐unien –  en
l’oc cur rence la Cle ve land Ro cket So cie ty –, les pré cieuses lettres ma‐ 
té ria lisent la réa li té des tra vaux en cours  ; elles sou lignent, sur tout,
l’as pect concret de ces tra vaux et la pos si bi li té d’ap pli ca tions pra‐ 
tiques, ce dont les ou vrages et pho to gra phies ex po sés rendent
compte plus dif fi ci le ment. Les pro blé ma tiques aé ro nau tiques et les
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mo ti va tions «  ter restres  » sous‐ja centes aux tra vaux sur les fu sées
pos tales sont ici éva cuées 88.

Ces ques tions sont en re vanche abor dées dans les contri bu tions
qu’Ana noff donne à l’heb do ma daire Les Ailes au cours de l’année 1937.
Dans deux ar ticles pré sen tés comme un état des lieux des re cherches
en cours sur les fu sées (ici au plu riel) 89, la « na vi ga tion cos mique »
est évo quée d’abord comme un usage, parmi d’autres, de la pro pul‐ 
sion par un mo teur‐fusée. Le vol spa tial reste à l’ar rière‐plan même
si, der rière la ma nière dont l’évo lu tion des re cherches est ex po sée et
dans le constat de «  pro grès en cou ra geants ac com plis de puis
peu 90 », c’est bien l’in té rêt porté par le pro mo teur de l’as tro nau tique
qui se lit. L’ob jec tif sou hai té par Ana noff re prend le des sus dans le se‐ 
cond volet de la contri bu tion où, parmi d’autres usages, le vol spa tial
est le seul jugé va lable.
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Le ca drage du texte – au tra vers des di vers ob jets re le vant de la tech‐ 
nique de pro pul sion et non par l’as tro nau tique  – donne à lire une
gamme plus éten due d’usages. Les fu sées pos tales y ob tiennent une
belle part mais, contrai re ment aux dis cours et pré sen ta tions cen trées
sur l’as tro nau tique, les usages mi li taires et plus par ti cu liè re ment l’uti‐ 
li sa tion de la fusée comme arme de guerre s’in vitent aussi dans l’énu‐ 
mé ra tion. Cette pré sence dis crète montre bien, par contraste, l’ha bi‐ 
tuelle in vi si bi li sa tion des éven tuelles di men sions mi li taires de l’as tro‐ 
nau tique. Alors que les ex pé ri men ta tions concer nant les fu sées mé‐ 
téo ro lo giques ou pos tales sont mises au cré dit de l’an nonce du pro‐ 
chain dé ve lop pe ment de l’as tro nau tique et de la construc tion de la
cré di bi li té du vol spa tial, les usages mi li taires, qu’ils soient ef fec tifs
(comme dans le cas de l’em ploi de fu sées d’éclai rage ou de mo teurs
d’avions) ou pro je tés (comme les «  obus  », «  bombes  » ou «  tor‐ 
pilles‐fu sées » qui ren voient à des usages cor res pon dant au jourd’hui
à dif fé rents types de mis siles), sont trai tés avec cir cons pec tion. Leur
exis tence n’est pas niée mais elle est, dans les textes ca drés par la
tech nique et non par l’ob jec tif as tro nau tique 91, in té grée dans une
énu mé ra tion qui en mi nore la por tée.
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Les pers pec tives mi li taires peuvent en re vanche être mises en avant
pour s’adres ser di rec te ment à l’armée fran çaise qui, bien qu’elle ne
consi dère pas le dé ve lop pe ment de fu sées‐obus comme une prio ri té,
consti tue une source de fi nan ce ments pour les tra vaux menés par
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Es nault‐Pel te rie 92. Dans ces mêmes an nées, quelques rares stra tèges
mi li taires sou lignent éga le ment la pos si bi li té d’uti li ser les fu sées
comme moyen de bom bar de ment 93, une éven tua li té sur la quelle la
presse aé ro nau tique s’in ter roge aussi 94. Quelques jour na listes plu tôt
iro niques re lèvent assez tôt la proxi mi té qui peut exis ter entre l’em‐ 
ploi d’une fusée lan cée d’un point à un autre du globe pour le trans‐ 
port du cour rier et le bom bar de ment à longue dis tance 95. Cette ligne
de ré flexion prend ce pen dant un autre tour avec le dé clen che ment
de la Se conde Guerre mon diale 96. La dé li mi ta tion du do maine d’une
as tro nau tique qui se rait par dé fi ni tion pa ci fique de mande alors une
ar gu men ta tion spé ci fique, dans la quelle s’en gage A. Ana noff dans un
vé ri table « tra vail de fron tière » qui ne fait que com men cer 97.

Dans les mois et an nées qui ont pré cé dé la dé cla ra tion de guerre, les
pro mo teurs de l’as tro nau tique pou vaient être plus at ten tistes. S’il dé‐ 
plo rait l’exis tence des mo ti va tions « ter restres » (et non sim ple ment
mi li taires) qui pré si daient aux re cherches sur les fu sées, même Ana‐ 
noff en re con nais sait l’in té rêt pour leur propre cause 98. Ainsi
concluait‐il le pa no ra ma dres sé en 1937 pour Les Ailes :
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[C]on so lons‐nous en pen sant que, si même les re cherches ac tuelles
sur les mo teurs ré ac tifs ne sont pas en tre prises dans le but qui nous
est cher, il n’en est pas moins vrai qu’au cours de leurs ap pli ca tions
ter restres ces mo teurs su bi ront de no tables pro grès. Un jour, les
cher cheurs, qui na guère mé pri sèrent l’As tro nau tique, se re trou ve ‐
ront de vant le pro blème de la na vi ga tion cos mique, mais, cette fois,
ils se ront plus cré dules, car ils au ront à leur dis po si tion des moyens
puis sants fa çon nés par l’ex pé rience et les épreuves. 99

L’ou ver ture à toute forme de contri bu tion qu’il af fiche se re trouve
aussi dans la ma nière dont il en vi sage l’ar ti cu la tion entre théo rie et
ex pé rience et, ce fai sant, lie dans les der nières lignes de son ar ticle
l’ave nir dans le quel l’as tro nau tique se concré ti se ra et le passé :
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C’est aux don nées ma thé ma tiques, mé ca niques, phy siques, chi ‐
miques et même bio lo giques que de vront re cou rir les cher cheurs qui
voient dans la fusée à la fois un élé ment de dé fense na tio nale, de
trans port dans le moindre temps à la plus grande dis tance et, plus
tard, le seul vé hi cule ca pable de lé gi ti mer l’am bi tion de la na vi ga tion
in ter pla né taire, rêve d’hier des éle veurs de chi mères, mais but pré cis
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des sa vants de de main. 
Aussi, ne sau rait‐on trop en cou ra ger les théo ri ciens et les pra ti ciens
à pour suivre leurs tra vaux […]. 
L’ère de l’As tro nau tique est in évi table. Elle res sort de la lo gique
même, de la marche in ces sante du pro grès dans le quel s’est en ga gée
l’Avia tion et dont elle est l’ul time per fec tion ne ment. 100

3. L’as tro nau tique, une science
nou velle pre nant place dans la
marche de l’his toire
L’as tro nau tique est in tro duite dans les an nées  1930 comme une
« science de l’ave nir 101 » mais, pla cée sous le signe du pro grès scien‐ 
ti fique et du dé ve lop pe ment tech nique de l’avia tion, son ins crip tion
dans l’his toire s’ap puie aussi sur le passé. Comme d’autres pro mo‐ 
teurs du vol spa tial par ta geant l’ob jec tif de cré di bi li ser ce do maine,
Es nault‐Pel te rie et Ana noff his to ri cisent l’as tro nau tique et re placent
les dé ve lop pe ments qu’ils constatent dans le pré sent et ceux qu’ils
ap pellent de leurs vœux pour l’ave nir dans une longue durée. Ils pro‐ 
posent donc des ar ti cu la tions entre passé, pré sent et futur que nous
al lons exa mi ner plus en dé tail dans cette par tie. Tout en ayant pour
point com mun d’être tour nées vers l’ave nir, les lec tures de l’his toire
pro po sées dans les an nées 1930 par les pro mo teurs de l’as tro nau tique
offrent des va ria tions qui dé pendent des es paces dans les quels elles
sont ex pri mées et des en jeux per son nels de leurs énon cia teurs. Elles
té moignent aussi de leurs concep tions presque op po sées du rap port
entre science et ima gi na tion et ré vèlent des mo ti va tions dif fé rentes à
la re cherche as tro nau tique.

51

3.1 Contrac tion des temps et puis sance
de « la Science »

Usant de la li ber té de ton qu’offre une tri bune ou une pré face, E. Fi‐ 
chot et G. Fer rié n’hé sitent pas à com pri mer les du rées et à al lier la
science à la lit té ra ture pour pré si der aux des ti nées de l’as tro nau tique.
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Lors qu’il an nonce la créa tion du prix d’as tro nau tique aux membres de
la SAF, Fi chot pose ainsi Es nault‐Pel te rie en sa vant cou ra geux car ce
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der nier em brasse une idée qui s’ap pa rente jusque‐là à un rêve, mais
c’est à l’écri vain J.‐H. Rosny aîné que le pré sident de la SAF at tri bue,
sans par ti cu lière ori gi na li té, la clair voyance. C’est en effet « in ci té par
ses ma giques évo ca tions du loin tain passé de l’hu ma ni té à la pro phé‐ 
tique vi sion du futur  » que l’homme de lettres, au teur du «  roman
pré his to rique » à suc cès la Guerre du feu et des ro mans d’an ti ci pa tion
comme Les na vi ga teurs de l’in fi ni ou La force mys té rieuse, a pu bap ti‐ 
ser l’As tro nau tique. Dans son pro pos, Fi chot rap proche à nou veau le
passé éloi gné et l’ave nir par le lien tissé par la science. Entre l’as tro‐ 
nau tique « science de l’ave nir » et l’as tro no mie « la plus an cienne et
[…] la plus belle des sciences » sous l’égide de la quelle Es nault‐Pel te‐ 
rie a placé l’as tro nau tique en créant le prix Rep‐Hirsch au sein de la
So cié té fran çaise d’as tro no mie. Ce lien est ex pli ci té dans un envol ly‐ 
rique qui pose la do mi na tion de la na ture par l’être hu main comme
prin ci pale mo ti va tion sous‐ten dant les dé ve lop pe ments à venir du
do maine de l’as tro nau tique. C’est aussi la lo gique qui guide, d’après
lui, le pro grès scien ti fique, à l’aune du quel les fu tures réus sites as tro‐ 
nau tiques sont en vi sa gées :

Uti li ser jusqu’à l’ex trême li mite du ren de ment pos sible les moyens
ac tuel le ment à notre dis po si tion, puis tout pré pa rer pour la mise en
œuvre de ceux dont nous pou vons être pro chai ne ment dotés, tel est
le pro gramme. Au point où la Science a su por ter sa lutte mil lé naire
pour l’as ser vis se ment de la na ture, le moindre pro grès réa li sé dans
une di rec tion quel conque peut avoir pour l’ave nir de l’hu ma ni té des
consé quences in cal cu lables. 
Ainsi, d’étape en étape, l’As tro nau tique verra s’élar gir le champ de ses
réa li sa tions et s’éloi gner sans cesse son idéal, tou jours pour sui vi. 
Sans doute, comme toute en tre prise hu maine, elle ren con tre ra des
obs tacles in soup çon nés, des échecs que sou li gne ra l’iro nie des scep ‐
tiques. Qu’im porte ! la science libre et dés in té res sée ignore les dé ‐
cou ra ge ments et n’a souci des sar casmes. Elle marche, et à sa
marche on re con naît une déesse. 102

Dans la pré face à la bro chure de 1928, G. Fer rié convoque, quant à lui,
Vic tor Hugo et une strophe du long poème « Ma gni tu do Parvi » des
Contem pla tions pour clore un texte dans le quel il fait de l’ar ra che‐ 
ment à la Terre et de l’ex plo ra tion du cos mos un « rêve […] presque
aussi an cien que l’hu ma ni té elle‐même 103 ». Il y pro pose sur tout une
gé néa lo gie d’au teurs qui ren con tre ra de larges échos. Sont ainsi cités,

54



Annoncer le vol spatial dans la France de l’entre-deux-guerres ou l’invention de l’Astronautique
(1927‑1940)

dans un sur vol à toute al lure de l’his toire de la lit té ra ture, l’« écri vain
grec Lu cien dans l’an ti qui té, Cy ra no  de  Ber ge rac au XVII   siècle [et
leurs] so lu tions les plus fan tai sistes pour vaincre l’at trac tion ter‐ 
restre » puis

e

[p] lus près de nous, […] l’obus de Jules Verne et […] la cu rieuse
sphère de H.‐G. Wells qui em por tait les pre miers hommes dans la
Lune parce qu’une par tie de sa sur face était en duite d’une sub stance
mys té rieuse for mant écran contre la gra vi té.

Le gé né ral Fer rié ajoute le moins connu Achille Ey raud (1821‐1882) 104

qui gagne sa place dans cette énu mé ra tion pour la pro po si tion faite
« en 1865, de faire usage pour quit ter la Terre d’une sorte de fusée ou
si l’on pré fère d’un mo teur à ré ac tion », ma nière d’ac cor der aussi une
place par ti cu lière à la fusée en l’as so ciant in ti me ment à l’as tro nau‐ 
tique. R. Es nault‐Pel te rie est ainsi re pla cé dans une his toire de longue
durée et son ap port peut être pré sen té comme celui d’un scien ti fique
inau gu rant une nou velle étape dans une quête plu ri cen te naire, celle
où le pro blème est posé scien ti fi que ment. L’in évi ta bi li té de l’as tro‐ 
nau tique dé coule ainsi d’une concep tion li néaire et pro gres sive de
l’his toire –  lar ge ment par ta gée à l’époque – et de la puis sance at tri‐ 
buée à la science cou ram ment consi dé rée comme source de so lu tion
à toutes sortes de pro blèmes, ici ré duits ce pen dant à une di men sion
tech nique. Ra pide évo ca tion d’une his toire où aux œuvres de fic tion
suc cèdent des tra vaux scien ti fiques, la pré sen ta tion du gé né ral Fer rié
pose aussi la pri mau té de l’in ven teur fran çais sur le do maine,
conden sant deux  ma nières d’ins crire l’as tro nau tique dans le temps
qui se ront dé ve lop pées par Es nault‐Pel te rie et Ana noff dans leurs
propres ré cits.

55

3.2 Lec ture de l’his toire au to cen trée et
mise à dis tance de l’ima gi na tion
pour Es nault‐Pel te rie
Dans son trai té de 1930, Es nault‐Pel te rie in clut un ex po sé his to rique
de 21 pages 105. Contrai re ment à ce que pour rait lais ser pen ser le ta‐ 
bleau bros sé par le gé né ral Fer rié re pris en avant‐pro pos de l’ou vrage,
ce texte est cen tré sur les tra vaux ma thé ma ti co‐phy siques pro duits
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par des per son na li tés as so ciées au do maine de l’as tro nau tique, et il
n’in clut nul le ment les ro mans ou spé cu la tions nar ra tives. Cet his to‐ 
rique est ainsi d’abord celui des idées d’Es nault‐Pel te rie lui‐même. Il
est si mi laire à celui pro po sé de ma nière plus suc cincte dans la bro‐
chure de 1928 (donc pro ba ble ment de la confé rence à la SAF dont ce
texte est l’adap ta tion) en ce qu’il cherche à dé fi nir l’an té rio ri té de l’au‐ 
teur sur l’en semble de l’as tro nau tique. Ainsi, celui‐ci as so cie ses pre‐ 
mières idées en la ma tière à une lec ture de Jules  Verne qui l’au rait
conduit à cri ti quer le moyen tech nique – l’obus – pro po sé par l’écri‐ 
vain. Il date ces pre mières ré flexions qu’il as si mile à un in té rêt pour la
réa li sa tion du vol spa tial grâce à un ou vrage de Fer di nand Fer ber paru
en  1908 dans le quel une note de bas de page liste Es nault‐Pel te rie
parmi des « phi lo sophes » qui consi dèrent que quit ter la terre est le
« but ul time » de l’aé ro nau tique 106. Fer rié re prend, dans sa pré face,
cette af fir ma tion en in di quant que l’étude d’un mo teur à ré ac tion per‐ 
met tant le vol spa tial « a com men cé à être en vi sa gée il y a un peu plus
de vingt ans et il semble bien que ce soit M. Ro bert Es nault‐Pel te rie
qui ait eu la prio ri té de cette concep tion vers 1907, bien qu’il n’ait pas
pu blié ses idées avant  1912 107  ». L’an té rio ri té d’Es nault‐Pel te rie est
en core ren for cée par la ma nière dont il pré sente sa confé rence
de 1927 comme une ré édi tion de la com mu ni ca tion faite en 1912 de‐ 
vant la So cié té fran çaise de Phy sique, gom mant au pas sage l’évo lu tion
de la ma nière dont il a pu consi dé rer le vol spa tial entre les dif fé‐ 
rentes dates pro po sées dans cet his to rique –  soit  1907, 1912, 1927  –
alors même qu’en l’es pace de ces 20 an nées l’avia tion est pas sée sur le
plan mon dial d’un do maine d’ex pé ri men ta tions tech niques aé riennes
à un sec teur in dus triel, mi li taire et com mer cial.

Ce souci de poser l’an té rio ri té d’un tra vail est à rap pro cher des re‐ 
ven di ca tions de prio ri té cou rantes pour des in ven teurs ou des scien‐ 
ti fiques, en lien avec des en jeux fi nan ciers et de car rière forts. Dans le
cas par ti cu lier d’Es nault‐Pel te rie, les mul tiples pro cé dures ju di ciaires
que celui‐ci en gage en France, Grande‐Bre tagne, Al le magne et aux
États‐Unis après la Pre mière Guerre mon diale té moignent de son
souci de faire re con naître sa pa ter ni té dans plu sieurs in ven tions aé‐ 
ro nau tiques, no tam ment celle du « manche à balai », et d’ob te nir des
dé dom ma ge ments fi nan ciers, aussi bien de construc teurs qui
équipent leurs ap pa reils avec des dis po si tifs issus de ses bre vets, que
de l’ad mi nis tra tion fis cale fran çaise 108. Ces mul tiples pro cé dures
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isolent dans une cer taine me sure l’in ven teur sur la scène aé ro nau‐ 
tique. Elles contri buent aussi cer tai ne ment à une forme d’ob ses sion
concer nant l’éta blis se ment de sa prio ri té dans tous les do maines qu’il
aborde, au point d’en faire un trait mar quant et peu ap pré cié de son
ca rac tère 109. Tou jours est‐il que ce souci par ti cu liè re ment pré gnant
oriente toute l’his toire de l’as tro nau tique qu’Es nault‐Pel te rie a à cœur
de tra cer.

Tou te fois, cette his toire ne peut se li mi ter à ses seuls ap ports. Entre
la confé rence de 1927 et son trai té de 1930, du fait de ses contri bu‐ 
tions à l’ex po si tion in ter na tio nale or ga ni sée à Mos cou en  1927 ainsi
que des tra vaux reçus grâce à la créa tion du prix d’as tro nau tique, ses
ré seaux et sa do cu men ta tion s’étoffent, ce qui le conduit à re tra vailler
la pré sen ta tion his to rique qu’il pro pose en 1930. Outre les nou veaux
tra vaux contem po rains dont il a dé sor mais connais sance, Es‐ 
nault‐Pel te rie se fa mi lia rise aussi avec des mises en récit de l’his toire
de l’as tro nau tique pro po sées par d’autres au teurs. En par ti cu lier, il
men tionne dans L’As tro nau tique de 1930 l’« ar ticle his to rique » pu blié
par Alexan der  Scher schevs ky dans le jour nal al le mand Flug sport du
28 sep tembre 1927. C’est sur la base de l’in ven taire réa li sé par ce jeune
Russe éta bli en Al le magne de ve nu membre de la VfR 110 qu’Es‐ 
nault‐Pel te rie étoffe l’his to rique au to cen tré qu’il avait pro po sé au pa‐ 
ra vant. Il le fait ce pen dant en com men tant et en rec ti fiant les « er‐ 
reurs » d’A. Scher schevs ky qui, d’après lui, « par une cu rieuse coïn ci‐ 
dence, sont toutes en fa veur des Ger ma no‐Russes au dé tri ment des
autres… 111 » pour abou tir à une chro no lo gie al ter na tive qu’il inau gure
avec une pu bli ca tion de Kons tan tin É. Tsiol kovs ki de 1896 « dont on
ne peut re cueillir au cune in di ca tion 112 ».
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Ce fai sant, Es nault‐Pel te rie ex clut sciem ment les « ou vrages qui sont
d’es sence pu re ment ima gi naire  » pour ne conser ver que les re‐ 
cherches scien ti fiques « concer nant le pro blème de la na vi ga tion in‐ 
ter pla né taire ». S’il ne peut igno rer la ten dance, alors déjà éta blie de
pro po ser un passé de rêve et d’ima gi na tion aux tra vaux scien ti fiques
–  ce que pro posent donc no tam ment Scher schevs ky en  1927 mais
aussi le gé né ral Fer rié dans sa pré face – Es nault‐Pel te rie ne re prend
pas tout à fait à son compte cette pé rio di sa tion. Il ac corde une place
par ti cu lière à Jules  Verne mais, comme nous l’avons vu plus haut,
d’abord comme simple source d’ins pi ra tion pour ses ré flexions
propres. La pro po si tion qui lui est faite, par la suite, de pré fa cer une
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ré édi tion de L’His toire co mique des États et Em pires de la Lune et du
So leil de Cy ra no  de  Ber ge rac le pousse donc dans ses re tran che‐ 
ments. S’il ac cepte la sug ges tion, la forme épis to laire qu’il adopte lui
per met aussi de se dé mar quer net te ment du poète dont il se trouve
de facto rap pro ché. Il s’adresse ainsi à Paul Tis san dier :

Quand vous m’avez de man dé de pré fa cer une nou velle édi tion des
œuvres de Cy ra no de Ber ge rac, je me suis senti fort ho no ré, mais un
peu hé si tant : je ne connais sais, en cet au teur, que le tu mul tueux
poète si ma gni fi que ment peint par notre grand Ros tand. Votre
homme avait bien aussi sug gé ré quelques moyens assez fan tai sistes
pour aller dans la Lune ; le fait que j’ai moi‐même posé la ques tion
sur des bases scien ti fiques ne jus ti fiait pas né ces sai re ment que je
ren disse hom mage à un tra vail de pure ima gi na tion. 
Ma si tua tion s’ag gra vait de l’ha bi tude du style scien ti fique où la ri ‐
gueur de l’ex pres sion prime tout : l’élé gance de la forme y est ré so lu ‐
ment sa cri fiée ; toute pé ri phrase y est in ter dite. 113

Il jus ti fie en suite son ac cord par la dé cou verte qu’il fit, grâce à cette
pro po si tion, d’un tra vail pou vant être com men té sur des bases scien‐ 
ti fiques. Sa pré face est dès lors pré sen tée comme un hom mage de sa‐ 
vant à sa vant, ou de phi lo sophe à phi lo sophe :
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Mon igno rance des œuvres de Cy ra no était un moindre mal ; pour y
obier, il a suffi que vous m’en re met tiez un exem plaire. Cette édi tion
[…] dé bute par une no tice his to rique […] où je fis quelques dé cou ‐
vertes assez éton nantes. La ma jeure fut de trou ver à côté du poète
[…] et du bret teur […] un phi lo sophe nour ri aux écoles de Gas sen di
et de Des cartes […]. 
Cela me parut, alors, jus ti fier qu’un homme de for ma tion pu re ment
scien ti fique ren dît hom mage à Cy ra no‐phi lo sophe, comme un poète
l’avait fait à Cy ra no‐poète. 114

Sa pos ture étant ainsi ex pli ci tée au près des lec teurs, Es nault‐Pel te rie
en tame en suite une éva lua tion des idées de Cy ra no qui passe par une
mise en contexte (pré sen tée comme un re pla ce ment de ces idées
dans « l’am biance in tel lec tuelle » du temps) et une re mise en ordre de
celles‐ci. La se conde par tie de la lettre‐pré face per met en suite à son
au teur de pré sen ter l’as tro nau tique mo derne et ses propres tra vaux.
Dans un style plus lit té raire que celui adop té dans ses autres pu bli ca ‐
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tions, il vul ga rise les connais sances scien ti fiques et tech niques qui,
d’après lui, jus ti fient que le vol spa tial soit consi dé ré comme réa li‐ 
sable. Sur tout il ins crit ce dé ve lop pe ment dans une pré sen ta tion de
l’es prit et de l’éten due de la « science mo derne » qui est à même de
gui der les re cherches en as tro nau tique et d’épar gner ainsi à ceux qui
s’y at tellent de nom breuses er rances et er reurs. Ce fai sant, tout
comme dans son trai té de 1930, il na vigue entre l’op ti misme quant à
la ré so lu tion ul time du pro blème en vi sa gé, mise en mot par le récit
an ti ci pa tif des fu turs voyages 115, et la pru dence à la quelle il ap pelle
les lec teurs.

Dans le lien his to rique que construit de fait, cette pré face, entre les
spé cu la tions de Cy ra no et les tra vaux as tro nau tiques d’Es nault‐Pel te‐ 
rie, l’in gé nieur ac corde une place à Jules Verne qui dif fère sen si ble‐ 
ment de celle qu’il lui a at tri buée dans ses com mu ni ca tions sa vantes.
L’écri vain n’est plus un simple pré texte pour dater une ré flexion tech‐ 
nique sur le dis po si tif pou vant être em ployé pour réa li ser un tel
voyage. Il est ici pré sen té comme un vi sion naire dont les nom breuses
an ti ci pa tions ont déjà été concré ti sées, à l’ex cep tion no table du
voyage dans l’es pace 116.
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3.3 In clu sion de l’ima gi na tion dans le
pro grès his to rique chez Ana noff

La po si tion par ti cu lière at tri buée fi na le ment par Es nault‐Pel te rie à
Jules Verne se re trouve aussi dans la gé néa lo gie qu’Ana noff éla bore.
Ce pen dant, chez le jeune vul ga ri sa teur, les fic tions et œuvres d’ima gi‐ 
na tion ont plei ne ment droit de cité car elles n’avaient nulle « pré ten‐ 
tion de vé ra ci té  ». Contrai re ment à Es nault‐Pel te rie, il iden ti fie les
œuvres de fic tion du passé à une pé riode à part en tière de l’his toire
de l’as tro nau tique et pré sente comme na tu rel le rôle cen tral qui
tient l’ima gi na tion :
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La na vi ga tion in ter pla né taire, avant de pas ser dans le do maine de la
Science, et de de ve nir le but d’une élite de cher cheurs, fut, au cours
des siècles, le sujet de pas sion nantes aven tures. Cela se conçoit :
l’au teur, n’ayant à tenir compte d’au cune don née sé rieuse, lais sait
son ima gi na tion va ga bon der à sa guise, d’astre en astre, usant pour
ces ran don nées des moyens les plus in at ten dus. 117
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Dans la bro chure pu bliée en  1935, Ana noff ac corde ainsi à ce passé
une place non né gli geable. Il in siste sur la va leur propre de tels écrits
parmi les quels il cite Me nip pos de Lu cien de Sa mo sate, la des crip tion
que donne Plu tarque des Sé lé nites dans les Œuvres mo rales, les rê ve‐ 
ries lu naires de Ké pler ou en core Le Voyage dans la Lune et l’His toire
co mique des États et Em pires de la Lune et du So leil de Cy ra no de Ber‐ 
ge rac et les « ran don nées cos miques » de Kir cher, Grim mel hou sen et
Vol taire 118. Dans son énu mé ra tion, il re père les moyens tech niques et
pro cé dés mé ca niques dé crits pour «  faire quit ter la terre  » qu’il
consi dère non pas né ces sai re ment « basés sur la science » mais les
plus re mar quables  : « ap pa reil de liai son in ter as trale » de John Wil‐ 
kins dans A dis course concer ning a new World and ano ther Pla net
(1638), « caisse dont la pro pul sion est as su rée par des fu sées de feu
d’ar ti fice » pour Cy ra no, pour en ar ri ver à des écrits dif fé rents dans
les quels, les ro man ciers « moins en prise aux en vo lées ima gi na tives,
[…] es sayèrent de rap pro cher le rêve d’hier de la réa li té de de main et,
sur des bases bien des fois em prun tées à la science, ils écha fau dèrent
leurs chi mé riques pro jets 119  ». Parmi tous les textes qu’il re cense, il
dis tingue le dip tyque lu naire de Jules Verne 120. Celui‐ci est pré sen té
comme le pre mier «  roman as tro nau tique […] ex po sé avec une telle
clar té et un tel à‐pro pos et (que) le pro jet, mal gré toute son ab sur di té,
n’en reste pas moins le pre mier écrit qui ait donné l’élan vers les re‐ 
cherches scien ti fiques 121 ». Les des crip tions des en gins ima gi nés par
les ro man ciers, de plus en plus nom breux, consti tuent «  les pre‐ 
mières bases » de l’« au da cieuse » science as tro nau tique. Le dis po si tif
tech nique ima gi né par Jules Verne, le fa meux canon, est même consi‐ 
dé ré dans cette bro chure parmi des « pro jets » qui, s’ils sont certes
« ir réa li sables », ne re lèvent plus sim ple ment des « ro mans as tro nau‐ 
tiques  » mais d’une ca té go rie plus ambiguë, si tuée entre rêve et
science, où la té mé ri té se mêle à l’in gé nio si té 122.

64

L’«  étude en plu sieurs cha pitres  » parue dans L’Aéro en  1938 dé ve‐ 
loppe da van tage cette his toire longue et mo di fie sen si ble ment le rôle
qu’at tri bue Ana noff à l’ima gi na tion dans sa lec ture de l’his toire. À
nou veau, sa concep tion est pro gres sive et li néaire, et Jules Verne joue
tou jours un rôle de mar queur tem po rel. L’écri vain est ainsi dé crit
comme l’au teur du pre mier «  vé ri table roman scien ti fique [qui]
marque in dis cu ta ble ment la date in ter mé diaire entre la pure fixion
[sic] et la pos si bi li té pra tique 123  ». Ce pen dant Ana noff par tage aussi
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un constat sur la crois sance du nombre de ro mans de ce type, ce qui
sug gère que le tra vail de l’ima gi na tion n’est pas ter mi né à l’époque
des faits scien ti fiques.

L’en semble des ar ticles de la série pose les ja lons d’une his toire
longue qui dé bute dans les « temps loin tains » de l’an tique Ni nive et
concerne « tous les pays, tous les peuples » du globe 124 à un ave nir
tout aussi éloi gné, où les êtres hu mains pour ront « se rire en un mot
des lois qui ré gissent l’Uni vers en tier 125 ». La concep tion li néaire de
l’his toire, dans la quelle les pro grès dé coulent d’une dia lec tique entre
science et ima gi na tion, est ex pli ci tée dans le pre mier de ces textes
dans le quel Ana noff af firme que :
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Si nous avons la cu rio si té de consul ter les nom breux écrits qui sub ‐
sistent jusqu’à nos jours sur ces en vo lées cos miques, nous pou vons
re mar quer que leur évo lu tion peut se ré par tir en plu sieurs pé riodes : 
1° Celle de la rê ve rie pure ; 
2° Celle de l’ins pi ra tion lo gique due aux grandes dé cou vertes ; 
3°Celle de l’ima gi na tion pro phé tique, où la fan tai sie de vance
la science ; 
4° Celle de l’ima gi na tion se dé ve lop pant pa ral lè le ment au pro grès ; 
5° Celle enfin où l’es prit s’échappe à nou veau et an ti cipe. 126

À la dif fé rence de la sus pi cion qu’af fiche Es nault‐Pel te rie à l’égard des
œuvres où l’ima gi na tion et la fic tion do minent, Ana noff leur at tri bue
un rôle es sen tiel dans le pro grès des connais sances et des tech niques
qui per met tront de faire ad ve nir le vol spa tial, jus ti fiant par là même,
sa propre ac tion. La très large base cultu relle qu’il at tri bue aux ré cits
de voyages cos miques sug gère aussi une mo ti va tion aux re cherches
as tro nau tiques liée à la na ture même des êtres hu mains. La réa li sa‐ 
tion du vol spa tial se rait donc, dans cette concep tion, la réa li sa tion
d’un rêve par ta gé, propre à l’hu ma ni té. Sur ce point aussi, le jeune
homme se dif fé ren cie de son aîné. En effet, si Es nault‐Pel te rie re‐ 
prend à son compte un topos concer nant l’in té rêt de la re cherche
scien ti fique qui «  en ap pa rence la plus sté rile s’est tou jours, par la
suite, ré vé lée utile et sou vent sous des formes que nul n’au rait pré‐ 
vues ; tous ceux qui s’y livrent l’ont consta té 127 », il situe sur tout l’in‐ 
té rêt de l’ex plo ra tion pla né taire dans une in ter ro ga tion phi lo so phique
sur la na ture de la vie. En of frant un accès à la plu ra li té des mondes,
l’as tro nau tique per met trait, pour l’in gé nieur, de com prendre la na‐

67



Annoncer le vol spatial dans la France de l’entre-deux-guerres ou l’invention de l’Astronautique
(1927‑1940)

ture de la vie et l’évo lu tion du vi vant 128. La mo ti va tion af fi chée par
Es nault‐Pel te rie pour ses tra vaux d’as tro nau tique est ainsi l’es poir
d’en ap prendre plus sur l’ori gine de l’hu ma ni té.

Conclu sion
En sui vant les prises de pa role et les pu bli ca tions d’Es nault‐Pel te rie
et d’Ana noff qui ja lonnent les an nées  1927‐1940, nous avons dé ga gé
plu sieurs ca rac té ris tiques de dis cours cher chant à faire ad ve nir le vol
spa tial. Ceux‐ci sou lignent le ca rac tère réa liste et l’in té rêt de l’en tre‐ 
prise. Les lo giques aux quelles ces deux  per son na li tés ont rat ta ché
leur propre ac tion –  la quête de connais sance et, en par ti cu lier la
quête de l’ori gine de la vie, la réa li sa tion d’un rêve com mun de l’hu‐ 
ma ni té  – se re trou ve ront éga le ment dans d’autres ar gu men ta tions
qui jus ti fient, jusqu’à nos jours, les ac ti vi tés spa tiales 129. De même, de
nom breux élé ments mis en avant dans leur ma nière de dé fi nir l’as tro‐ 
nau tique et d’en bros ser l’his toire nour rissent tou jours au jourd’hui
notre com pré hen sion des ac ti vi tés spa tiales et de leur évo lu tion.
C’est le cas en par ti cu lier du po si tion ne ment gé né ral de ce sec teur
dont l’au to no mie est contre ba lan cée à un rat ta che ment soit à l’aé ro‐ 
nau tique, soit à l’as tro no mie, sen sible sur le plan cultu rel, mais aussi
sur le plan éco no mique. C’est le cas éga le ment de mar queurs his to‐ 
riques, comme les écrits de Jules Verne ou les re cherches réa li sées au
cours des an nées 1930 au tour des fu sées pos tales, qui ont été re je tés
de puis 1957 dans une sorte de « pré‐his toire » du spa tial. Si elle iden‐ 
ti fie bien de tels mar queurs, notre étude montre donc aussi, et sur‐ 
tout, le rôle qu’ils tiennent dans la construc tion de cré di bi li té dans la‐ 
quelle sont en ga gés les pro mo teurs du vol spa tial en France de
l’entre‐deux‐guerres.

68

Il im porte de sou li gner aussi, à l’issue de celle‐ci, que cette quête de
cré di bi li té fonde le ca rac tère ra tion nel des an ti ci pa tions pro po sées
aussi bien par Es nault‐Pel te rie et par Ana noff et que tous deux
construisent cette cré di bi li té en pui sant aussi bien dans le passé que
dans le pré sent. En plus de l’ar gu ment d’au to ri té que consti tue la cau‐ 
tion sa vante ap por tée aux re cherches as tro nau tiques, c’est donc l’his‐ 
toire, dans ses dé ve lop pe ments pas sés et pré sents, qui est mo bi li sée
pour ser vir la cause du vol spa tial. Ce pen dant, si ces res sorts tem po‐ 
rels sont pré sents chez les deux au teurs, leur lec ture de l’his toire dif ‐
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NOTES

1  La dis cus sion sé rieuse du vol spa tial existe en core plus tôt, sans né ces sai‐ 
re ment aller de pair avec une preuve théo rique ni même être consi dé rée
comme une idée plau sible comme le montre le cas de Her mann Gans windt.

fère, no tam ment dans la ma nière de com prendre le rôle de l’ima gi na‐ 
tion dans les pro grès scien ti fiques et tech niques. Tous deux en re‐ 
vanche ap puient lar ge ment leur ar gu men ta tion sur la tech nique, dont
le dé ve lop pe ment dans les do maines de l’aé ro nau tique et de la pro‐ 
pul sion est cen tral pour as seoir la ra tio na li té des an ti ci pa tions et lé‐ 
gi ti mer le nou veau do maine de l’as tro nau tique.

Le ca rac tère cen tral de la tech nique dans l’ar gu men ta tion, alors
même que les tra vaux ex pé ri men taux por tant sur les fu sées en
France sont peu nom breux, in vite à consi dé rer l’ac ti vi té de pro pa‐ 
gande dans la quelle sont en ga gés Es nault‐Pel te rie et Ana noff comme
une forme de “vi sio nee ring” col lec tif, terme que nous fai sons dé ri ver
du néo lo gisme “vi sio neers” (com bi nai son de “vi sio na ry” et “en gi neer”
qui né ces si te rait pour être tra duit l’in tro duc tion du néo lo gisme “vi‐ 
sion neur”) pro po sé par W. Pa trick Mc Cray pour qua li fier des per son‐ 
na li tés ayant une concep tion d’un ave nir pro fon dé ment mo di fié par
une tech no lo gie, met tant en œuvre de tra vaux de re cherche pour
faire ad ve nir cette concep tion, et la pro mou vant au près du pu blic et
des dé ci deurs po li tiques 130. En effet, si in di vi duel le ment Ro bert Es‐ 
nault‐Pel te rie et Alexandre  Ana noff ne cu mulent pas tous les traits
qui per met traient de les comp ter parmi les vi sio neers que dé crit
W.P Mc Cray, il nous semble en re vanche que la su per po si tion de leurs
ac tions (à dé faut d’ac tion conjointe) et l’in cor po ra tion, voire l’en rô le‐ 
ment, des tra vaux ex pé ri men taux sur les fu sées au ser vice de l’as tro‐ 
nau tique construisent bien une forme de pro mo tion for te ment ap‐ 
puyée sur la tech nique et usant lar ge ment de tri bunes qu’offrent les
or ganes de dif fu sion mo dernes, confé rences, pu bli ca tions, échos
dans la presse. Cette triple di men sion ob te nue par des per son na li tés
in sé rées dans une dy na mique in ter na tio nale peut alors per mettre de
ca rac té ri ser ces an nées d’entre‐deux‐guerres pen dant les quelles la
pro mo tion du vol spa tial est mise au ser vice d’un ob jec tif qui se
veut réa liste 131.
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20  GEP PERT Al ex an der C., “Space per sonae…”, art. cit., p. 273.

21  RO BÈNE Luc, L’homme à la conquête de l’air : 2 : L’aven ture aé ro nau tique et
spor tive 19 ‐20  siècles  : des aris to crates éclai rés aux spor tifs bour geois,
Paris, l’Har mat tan, 1998, 511 pages. Voir aussi DE OLI VEI RA Pa trick Luiz Sul li‐ 
van, «  ‘Ce gent le men [sic] rider du turf at mo sphé rique’  : l’aé ro sta tion, la
mas cu li ni té aris to cra tique et l’ima gi naire co lo nial au tour nant du
XX  siècle », Ro man tisme, vol. 3, nº 197, 2022, p. 94‐106.

22  TORRES  Félix et VIL LAIN  Jacques, Ro bert Es nault‐Pel te rie…, op.
cit., p. 105‐115.

23  Ibid. supra, p.  233‐234. La da ta tion du début des ré flexions as tro nau‐ 
tiques d’Es nault‐Pel te rie aux an nées 1912‐1913 doit aussi être re liée à la fois
à la que relle sur l’an té rio ri té des idées dans la quelle celui‐ci s’en gage avec
les So vié tiques (à par tir de  1928 d’après les sources uti li sées par Torres et
Vil lain dans leur bio gra phie) et à une ma nière d’écrire l’his toire mar quée par
la re cherche de pion niers ou de pères fon da teurs. No tions que le lien entre
cette confé rence et la pro blé ma tique du vol spa tial est éta bli dès 1924‐1925
en France par deux sa vants fai sant aussi œuvre de vul ga ri sa teurs, le ma thé‐ 
ma ti cien André Sainte‐Laguë (sous le pseu do nyme de Georges Le Myre) et
le phy si cien et océa no graphe Al phonse  Ber get, voir LE  MYRE  Georges,
« Irons‐nous dans la lune ? » La Ré pu blique fran çaise, 2‐3 jan vier 1924, p. 1,
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<https://www.re tro news.fr/jour nal/la- republique-francaise-1871-1924/2- ja
nvier-1924/655/1670613/1> et LE MYRE  Georges, «  L’avion terre‐lune  », La
Ré pu blique fran çaise, 5  jan vier 1924, p. 1, <https://www.re tro news.fr/jour na
l/la- republique-francaise-1871-1924/5- janvier-1924/655/1670511/1>  ; BER‐ 
GET Al phonse, « Peut‐on aller aux pla nètes ? », Je Sais tout, 15 oc tobre 1925,
p. 463‐464, <https://www.re tro news.fr/jour nal/je- sais-tout/15- octobre-19
25/1945/4910956/43>.

24  Et cela même si le «  pas sage aux li mites  » offre un grand in té rêt en
termes de com mu ni ca tion pu blique, tem pé ré tou te fois par un risque en
termes de cré di bi li té.

25  TORRES Félix et VIL LAIN Jacques, Ro bert Es nault‐Pel te rie…, op. cit., p. 246.

26  Ibid. supra, p.  240 et 246. Au pa ra vant, la revue de la So cié té fran çaise
d’As tro no mie pu blie les ré ponses de Es nault‐Pel te rie au jour na liste du He‐ 
rald Tri bune dans une brève in ti tu lée « Pour aller dans la Lune », L’As tro no‐ 
mie, vol. 34, nº 1, jan vier 1920, p. 42‐43, <https://gal li ca.bnf.fr/ark:/12148/bp
t6k96719634/f58.item>.

27  Pré sen ta tion des deux confé rences par Ga brielle Flam ma rion, veuve de
Ca mille  Flam ma rion et se cré taire gé né rale de l’as so cia tion, dans «  As sem‐ 
blée gé né rale an nuelle de la So cié té as tro no mique de France », L’As tro no‐ 
mie, vol. 41, nº 7, juillet 1927, p. 319‐333, <https://gal li ca.bnf.fr/ark:/12148/bp
t6k9628962h/f277.item>, p. 326. Sur l’im por tance de Lu cien Ru daux dans la
re pré sen ta tion des pay sages cos miques, voir no tam ment DE SMET Elsa, Voir
l’Es pace…, op. cit.  ; DE  SMET  Elsa, «  Lu cien  Ru daux, peintre des autres
mondes  », in BAR DIOT  Cla risse et DAU RIER  Ro ma ric (dir.), All aliens, Va len‐ 
ciennes, Sub jec tile/Le Phé nix/Les so li taires in tem pes tifs, « Ca ba ret de cu‐ 
rio si tés, 4 », 2014, p. 30‐39 ainsi que GUI GNARD Lau rence, « Sai sir l’ap pa rence
des astres, vi sua li ser la lune (XVI ‐XX  siècles) », Na celles, nº 7‐(Faire sys tème.
Pla nètes, sa tel lites, co mètes, as té roïdes, XVI ‐XIX   siècles), au tomne  2019,
URL : <https://re vues.univ- tlse2.fr�443/pum/na celles/index.php?id=867>.

28  ES NAULT‐PEL TE RIE Ro bert, L’Ex plo ra tion par fu sées de la très haute at mo‐ 
sphère et la pos si bi li té des voyages in ter pla né taires. Confé rence faite à l’As‐ 
sem blée gé né rale de la So cié té As tro no mique de France, le 8 juin 1927, Paris,
SAF, 1928, 96 pages. Le texte est pré fa cé par Gus tave Fer rié.

29  FI CHOT  Eu gène, «  Le “prix Rep‐Hirsch” et les pro blèmes de l’As tro nau‐ 
tique », L’As tro no mie, vol. 42, nº 2, fé vrier 1928, p. 57‐59, <https://gal li ca.bnf.
fr/ark:/12148/bpt6k96593222/f63.item> et « Prix in ter na tio nal d’as tro nau ‐
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tique (pris REP‐Hirsch) », L’As tro no mie, vol. 42, nº 3, mars 1928, p. 140‐141, <h
ttps://gal li ca.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96593222/f152.item>.

30  J.‐H.  Rosny aîné est le pseu do nyme de Jo seph‐Henri‐Ho no ré  Boex
(1856‐1940). Écri vain ré pu té, il a écrit en col la bo ra tion avec son frère (sous
le pseu do nyme col lec tif «  J.‐H. Rosny ») et seul. Plu sieurs de ses ou vrages
dis cutent ou men tionnent des tra vaux scien ti fiques. Il est no tam ment l’au‐ 
teur de La Guerre du feu : roman des âges fa rouches (Paris, E. Fas quel, 1911) ;
il se sert du cadre of fert par l’es pace dans Les na vi ga teurs de l’in fi ni, texte
paru dans la revue Les Œuvres libres, nº54, dé cembre  1925 et pu blié en
roman en 1927 ([Paris], Éd. de la « Nou velle revue cri tique », <https://gal li ca.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4227177w?rk=42918;4>). Cer tains au teurs si tuent
l’in ven tion du terme dans ce roman mais il ne s’y trouve pas. Elle est plus
vrai sem bla ble ment di rec te ment liée à la créa tion du prix REP‐Hirsch. Voir
FI CHOT  Eu gène, «  Le “prix Rep‐Hirsch”…  », art. cit., p.  59, ainsi que
TORRES Félix et VIL LAIN Jacques, Ro bert Es nault‐Pel te rie…, op. cit., p. 250‐251.

31  Outre l’en tre tien conduit en  1920 par le jour na liste du He rald Tri bune
que nous avons men tion né plus haut, no tons aussi qu’Es nault‐Pel te rie fait
par tie des per son na li tés sol li ci tées par les or ga ni sa teurs de l’ex po si tion Ma‐ 
chines et mé ca nismes in ter pla né taires tenue d’avril à juin 1927 à Mos cou. Sur
l’en goue ment pour l’es pace en Union so vié tique dans les an nées  1920, voir
SID DI QI  Asif  A., “Ima gi ning the Cos mos…”, art. cit., en par ti cu lier p.  274‐277.
Sur l’ex po si tion de  1927, voir aussi Une ex po si tion de ma chines in ter pla né‐ 
taires, qui in clut un dos sier ico no gra phique et un texte de PAR COL LET Rémi,
« La pre mière ex po si tion du cos misme », Strate(s), nº 2, 2022, p. 6‐47.

32  La re nom mée in ter na tio nale d’Esnault- Pelterie en ma tière as tro nau tique
s’ac croît aussi. Voir, sur ce point, la ré cep tion qui lui est faite in ab sen tia aux
États- Unis en  1931 dé crite par CHENG  John, As toun ding Won der, op. cit.,
p. 258, ainsi que son in clu sion parmi les treize « hommes de l’es pace » dont
le por trait est bros sé par le jour na liste al le mand WER NER Brügel (1915‐1998)
dans Männer der Ra kete (1933, p. 21‐26, <https://epi zo dys pace.ru/bibl/inos
tr- yazyki/ne mets/der_ra kete_1933.pdf>) men tion née par GEP PERT  Alexan‐ 
der C., “Space per so nae…”, art. cit., p. 273.

33  ES NAULT‐PEL TE RIE  Ro bert, L’As tro nau tique, Paris, Imp. A.  La hure,
1930, 248 pages.

34  La So cié té des sa vants et in ven teurs de France, dont Esnault- Pelterie est
pré sident ho no raire dis tri bue son trai té de 1930. La revue Re cherches et In‐ 
ven tions de l’Of fice na tio nal des re cherches scien ti fiques et in dus trielles, le
men suel L’Aé ro phile et l’heb do ma daire Les Ailes sont des voies im por tantes
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de dif fu sion des ac ti vi tés d’Es nault‐Pel te rie. Voir par exemple l’ar ticle de
Gus tave DE LA FRE TÉ qui, dans la ru brique spor tive du jour nal L’Écho de Paris,
ren voie à L’Aé ro phile  : G.  de  L., «  Le tou risme in ter pla né taire  », L’Écho de
Paris, 5 juin 1929, p. 5, <https://www.re tro news.fr/jour nal/l- echo-de-paris
-1884-1938/5- juin-1929/120/595069/5>. Dans La Science et la Vie, deux ar‐ 
ticles de Jean  La ba dié té moignent de la cen tra li té d’Es nault‐Pel te rie (ainsi
que d’une évo lu tion de l’opi nion du jour na liste sur la ques tion de l’as tro nau‐ 
tique), voir LA BA DIÉ Jean, « De la terre à la lune. Le pro blème de la na vi ga tion
in ter pla né taire est d’un réel in té rêt scien ti fique », La Science et la Vie, T. 33,
nº 131, 1  mai 1928, p. 369‐377, <https://www.re tro news.fr/jour nal/la- scien
ce-et-la-vie/1-mai-1928/2061/4987984/17> et LA BA DIÉ  Jean, «  Pourra- t-on
voya ger un jour dans l’es pace cé leste ? », La Science et la Vie, T. 38, nº 159,
1    sep tembre1930, p.  199‐204, <https://www.re tro news.fr/jour nal/la- scie
nce-et-la-vie/1- septembre-1930/2061/4079169/25>.

35  Les Ailes, 10  année, nº 464, 8 mai 1930, p. 15, <https://gal li ca.bnf.fr/ark:/
12148/bpt6k6553731p/f15.item>. La confé rence est aussi an non cée puis dé‐
crite dans la presse gé né ra liste, avec un ton plus ou moins iro nique, voir
C.M., « Douze cents sa vants de vant la lune », L’Œuvre, 22 avril 1930, p. 2, <htt
ps://gal li ca.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4617475s/f2.item>  ; ODETTE  Mar jo rie,
« De la terre à la lune… », L’In tran si geant, 4 mai 1930, p. 1, <https://www.re t
ro news.fr/jour nal/l- intransigeant/4-mai-1930/44/909067/1>.

36  La confé rence est pu bliée sous le titre L’As tro nau tique. Com plé ment,
Paris, Imp. Chaix, 1935, 102  pages. Dans cette ver sion im pri mée, Es‐ 
nault‐Pel te rie ren voie ré gu liè re ment le lec teur à son ou vrage de 1930.

37  Une brève dans Les Ailes, 11  année, nº 539, 15 oc tobre 1931, p.  15, <http
s://gal li ca.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65557883/f15.item>  ; da van tage de dé‐ 
tails dans L’Aé ro phile, 15 no vembre 1931, p. 326, <https://gal li ca.bnf.fr/ark:/1
2148/bpt6k6553569f/f6.item>. L’ac ci dent est aussi com men té dans la
presse gé né ra liste, voir par exemple Le Matin, 11 oc tobre 1931, p. 1, <https://
www.re tro news.fr/jour nal/le- matin/11- octobre-1931/66/157173/1>.

38  ES NAULT‐PEL TE RIE  Ro bert, «  On pré pare vrai ment des ex pé di tions pla né‐ 
taires », Je sais tout, nº 288, 1  dé cembre 1929, p. 526‐530, <https://www.r
e tro news.fr/jour nal/je- sais-tout/1- decembre-1929/1945/4909882/19>.

39  ES NAULT‐PEL TE RIE Ro bert, « Lettre‐pré face », in, Voyage à la Lune, [Paris],
Les bi blio philes de l’Aéro‐Club de France, 1932, 53 pages (f. I‐LIII). Le texte de
Cy ra no de Ber ge rac, titré ici « His toire co mique ou Voyage dans la lune »,
suit. Es nault‐Pel te rie pré side alors la com mis sion d’avia tion de l’Aéro‐Club
de France.
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40  LAMY Jé rôme et FAGES Volny, « Jean‐Jacques Barré et la tra di tion de l’in‐ 
ven tion », Hu ma ni tés spa tiales, 19 mars 2021, URL : <https://humanites- spat
iales.fr/jean- jacques-barre-et-la-tradition-de-linvention/>.

41  MOU RIAUX Pierre‐Fran çois et VAR NO TEAUX Phi lippe, Alexandre Ana noff…, op.
cit., p. 25‐26. Les au teurs in diquent no tam ment les re la tions éta blies entre
Ana noff et les So vié tiques Tsiol kovs ki, Yakov  Per el man, Ni co las  Ri nine et,
plus tard, Ary Stern feld, avec l’Amé ri cain Ro bert God dard, et les Al le mands
Wal ter Hoh mann, Willy Ley et Her mann Oberth.

42  Ibid. supra, p. 26 et 33.

43  Ibid. p. 40.

44  ANA NOFF  Alexandre, La Na vi ga tion in ter pla né taire, Paris, Imp. SAF, 1935,
32 pages. Cette bro chure re prend les com mu ni ca tions faites à la SAF le 1
et le 8 avril  1935 dont le texte est éga le ment pu blié sous le même titre en
deux par ties dans la revue L’As tro no mie, «  La Na vi ga tion in ter pla né taire  »,
vol. 49, nº 8, août 1935, p. 371‐380, <https://gal li ca.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9
621038k/f389.item> et «  La Na vi ga tion in ter pla né taire (suite)  », nº  9, sep‐ 
tembre 1935, p. 419‐437, <https://gal li ca.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9621038k/f
439.item>.

45  Voir la très com plète bi blio gra phie éta blie par MOU RIAUX Pierre‐Fran çois
et VAR NO TEAUX Phi lippe, Alexandre Ana noff…, op. cit., p. 170 sq.

46  BER GE RON An drée et BIGG Char lotte, « D’ombres et de lu mières. L’ex po si‐ 
tion de 1937 et les pre mières an nées du Pa lais de la dé cou verte au prisme du
trans na tio nal  », Revue ger ma nique in ter na tio nale, nº  21, CNRS éd., 2015,
p.  187‐206, <https://doi.org/10.4000/rgi.1529>. Voir aussi BER GE RON  An drée
et BIGG Char lotte, “Built in Thoughts Ra ther than Stone: The Pa lais de la dé‐ 
cou verte and the 1937 Paris In ter na tio nal Ex po si tion”, in CA NA DEL LI Elena, BE‐ 
RET TA Marco et RON ZON Laura (eds), Be hind the Ex hi bit. Dis play ing Sci ence and
Tech no logy at World’s Fairs and Mu seums in the Twen ti eth Cen tury, Wash‐ 
ing ton (DC), Smith so nian In sti tu tion Schol arly Press, “Arte facts Stud ies in
the His tory of Sci ence and Tech no logy, 12”, 2019, p. 108‐131, <https://hal.sci e
nce/hal-03677483>. Ces deux  ar ticles in cluent une ana lyse de la mise en
scène de l’as tro no mie au Pa lais, à tra vers l’étude de la sec tion d’as tro no mie
(pré si dée par Er nest Es clan gon et or ga ni sée avec la contri bu tion des as tro‐ 
nomes ama teurs Ro bert  Len ce ment [1907‐1993] et Jacques  Camus
[1893‐1971]) et du pla né ta rium. La salle d’as tro nau tique n’y est tou te fois
pas étu diée.
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47  Cf. l’ar ticle de Ro bert LEN CE MENT, “As tro nau tics at the Pa lais de la Décou‐ 
verte. Paris In ter na tio nal Ex hi bi tion, 1937”, pu blié dans le qua trième vo lume
du jour nal de la BIS en  1937, cité par GEP PERT  Alexan der  C., “Space Per so‐ 
nae…”, art. cit., p. 278.

48  MOU RIAUX Pierre‐Fran çois et VAR NO TEAUX Phi lippe, Alexandre Ana noff…, op.
cit., p. 47‐49.

49  Sou li gnons qu’il existe bien des es sais de fu sées en France dans ces an‐ 
nées, réa li sés par les in gé nieurs ci vils Louis  Dam blanc (1889‐1969) et
René  Leduc (1898‐1968) et l’in gé nieur gé né ral mi li taire Fer di nand  Des ma‐ 
zières (1881‐1972).

50  Comme le notent aussi Félix Torres et Jacques Vil lain, le « co mi té d’As‐
tro nau tique dif fère dans ses ob jec tifs des so cié tés sa vantes qui se créent à
cette époque en Eu rope et qui ras semblent le plus sou vent des ama teurs de
réa li sa tion de fu sées. Il s’agis sait, ici, plu tôt d’un co mi té de hauts scien ti‐ 
fiques dont le rôle était es sen tiel le ment de juger la te neur des études sou‐ 
mises au Prix REP- Hirsch. », voir TORRES Félix et VIL LAIN Jacques, Ro bert Es‐ 
nault‐Pel te rie…, op. cit., p. 371.

51  Cf. no tam ment FAGES Volny, « Dire l’ori gine scien ti fique des astres. L’en‐ 
goue ment pour la cos mo go nie en France dans la se conde moi tié du
XIX  siècle », Ro man tisme, vol. 166, nº 4, 2014, p. 32‐42, <https://doi.org/10.3
917/rom.166.0032>, et dans le même vo lume GUI GNARD  Lau rence, «  Le
“tour ment lu naire” de Jules Pier rot‐De seilli gny. Pra tiques ama teurs d’ob ser‐ 
va tion de la Lune », p. 65‐78, en par ti cu lier p. 76‐77, <https://doi.org/10.391
7/rom.166.0065>.

52  Ci ta tion tirée de FER RIÉ Gus tave, « Pré face », in ES NAULT‐PEL TE RIE Ro bert,
L’Ex plo ra tion par fu sées de la très haute at mo sphère…, op. cit., p. v. Les pro‐ 
pos d’E.  Fi chot, en com men taire de la confé rence don née en juin  1927 et
dans la pré face du trai té de 1930, par ti cipent aussi de cette lé gi ti ma tion, cf.
« As sem blée gé né rale an nuelle de la So cié té as tro no mique de France », art.
cit., p. 320 et FI CHOT Eu gène, « Pré face », in, ES NAULT‐PEL TE RIE Ro bert, L’As tro‐ 
nau tique, op. cit., p. 3‐4.

53  FI CHOT  Eu gène, «  Le prix Rep‐Hirsch et les pro blèmes de l’As tro nau‐ 
tique », art. cit., p. 59.

54  Ibid. supra, p. 59.

55  Le rè gle ment du prix pré cise no tam ment dans son ar ticle 11 que le « Co‐ 
mi té est en tiè re ment maître de ses dé ci sions dont il ne doit jus ti fi ca tion à
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qui que ce soit.  » Cf. «  Prix in ter na tio nal d’as tro nau tique (Rep‐Hirsch)  »,
L’As tro no mie, 42  année, mars 1928, p. 140‐141.

56  À la suite du té moi gnage d’Es nault‐Pel te rie (mal heu reu se ment non sour‐ 
cé), Torres et Vil lain consi dèrent que le prix avait pour ob jec tif caché d’ob te‐
nir des ren sei gne ments sur les tra vaux al le mands, voir TORRES  Félix et VIL‐ 
LAIN  Jacques, Ro bert Esnault- Pelterie…, op. cit., p.  256. Alexandre  Ana noff,
dans ses mé moires, consi dère pour sa part que le prix est un moyen mis en
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93  No tam ment Ca mille  Rou ge ron (1893‐1980), voir d’ABZAC‐EPEZY  Claude,
«  La pen sée mi li taire de Ca mille Rou ge ron  : in no va tions et mar gi na li té  »,
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