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LA TERRE ET LE CIEL 

P R E M I È R E P A R T I E 

LA TERRE 

É R U P T I O N DU V É S U V E ES A V fil L 1872. 

I 
P E U T - O N D E S C E N D R E D A N S UN V O L C A N ? 

Quelqu 'un est-i l j a m a i s descendu dans u n volcan? 

La t rad i t ion , u n e t radi t ion vieille de v ingt -qua t re siècles, u n peu sus

pecte dès lors , n o u s dit b ien que ie phi losophe Empédocle se précipita 

la tète la p remiè re dans le cra tère de l 'E tna . Si le fait est v ra i , fut-ce 
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u n suicide par o rgue i l , a ins i que cer ta ins l ' a f f i rmèrent? Couvert de 

gloire aux jeux o lympiques , où il venai t de r empor t e r le pr ix de poésie , 

Empédocle aspira-t- i l à l 'apothéose et , en se préc ip i tan t dans le gouffre, 

eu t - i l la pensée qu ' on ignorera i t sa m o r t et qu ' i l passera i t pour 

i m m o r t e l ? Ses sandales t rouvées , a s su re - t -on , su r le bord de l ' ab îme , 

rejetées pa r le c ra tè re , au ra i en t déçu ce calcul hé ro ïque . 

JN'est-il pas p lus p robab le , toujours dans la m ê m e hypothèse de 

l 'exacti tude du fait, q u e , t ou rmen té pa r le désir de voir de p lus près 

ce qui se passai t au sein de la mys té r ieuse fourna ise , Empédocle au ra i t 

été s imp lemen t la vict ime de sa cur ios i t é , su rp r i s sans doute pa r u n 

flot de lave incandescente , de m ê m e que P l ine , cinq cents ans p lus t a rd , 

pér i t pour avoir osé affronter la p lu ie de pierres et de cendres qui 

couvri t et ensevelit Pompéi et H e r c u l a n u m ? Cette seconde version d 'un 

événement peu t -ê t re légendaire m e para î t p lus v ra i semblab le que la 

p r emiè re . La foule, en effet, n e comprend guère qu 'on r i s q u e sa vie 

pour a r r ache r à la n a t u r e u n de "ses secre t s ; elle est p lus disposée à 

croire aux mobiles pe r sonne l s , vani té ou in térê t , dans des c i rconstances 

de ce genre . 

Quoi qu ' i l en soit , on n e sait r i e n , et pour cause , de ce q u ' E m p é -

docle a p u voir en descendant , de gré ou de force, le revers du cra tère 

de l 'E tna . Et cependant il serai t b ien in té ressan t d 'avoir le récit vér i -

d ique d ' u n e visite de ce gen re , de ten i r d 'un témoignage au then t i que 

la descr ipt ion des phénomènes t e r r ib l e s , des scènes grandioses qu i 

doivent se passer au sein de ces gouffres, d 'où s 'échappent parfois avec 

tant de fureur de sombres vapeurs , pu i s des blocs de rochers , des 

p ierres incandescentes , et f inalement des tor ren ts d ' u n e mat iè re que 

la h a u t e t e m p é r a t u r e d u foyer sou te r ra in a liquéfiée. Le m a l h e u r est 

qu ' on peu t b i en , à la r i g u e u r , c o m m e Empédocle , être précipi té ou se 

précipi ter so i -même dans u n cra tère en é rup t ion , ma i s qu 'a lo rs on n ' en 

revient guè re . Cependant est- i l abso lumen t imposs ib le d 'explorer l ' in

tér ieur d ' u n volcan, de descendre m ê m e sur les flancs de ses parois 

in té r i eures , et d 'en t i re r que lques données cur ieuses s u r les phéno 

mènes volcaniques i n t e rne s? In te r rogeons dans ce bu t que lques -uns 

des explora teurs , modernes ou con tempora in s , des volcans. 
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L E C R A T È R E D E L ' E T N A . 

Un na tu ra l i s t e célèbre du de rn ie r siècle, dont les recherches or i 

ginales s u r les inf in iment pet i ts ont m a r q u é dans l 'h is to i re des 

sciences d e l à vie, Spal lanzani , fut u n des p remie r s à donner u n e d e s 

cription précise des montagnes ign ivomes . E n 1 7 8 8 , il visita les trois 

pr incipaux cratères de l 'Italie mér id iona le , le Vésuve, le S t rombol i , 

l 'E tna . Il allait a t t e indre sa soixant ième a n n é e q u a n d il en t rep r i t cette 

explorat ion, b ien p lus pér i l leuse alors q u ' a u j o u r d ' h u i . Mais le cou ra 

geux savant ne se laissa pas r ebu te r pa r des obstacles sér ieux, qui ont été 

b ien aplanis depu is . A l ' heure qu ' i l est , u n chemin de fer funicula i re 

ne t ranspor le- t - i l pas les tour is tes à mo ins de 100 mèt res du s o m m e t 

du Vésuve? L'ascension de l 'E tna reste toujours u n e excursion pén ib le , 

qu i n 'es t pas sans difficulté; ma i s le zèle des tour is tes et l 'a ide des 

guides en v i ennen t à bout a i sémen t . Il n ' en était pas de m ê m e il y a 

u n siècle. De ra res v is i teurs , tels que d'Orville en 1 7 2 1 , p lus tard 

HamilLon, Br idone , avaient seuls gravi les flancs abrup t s du colosse 

sici l ien. 

Quand le p r e m i e r de ces in t répides explorateurs fut arr ivé au bord 

du cra tère , des nuages de vapeurs et de flammes rougeât rès sor ta ient d u 

gouffre : p o u r l 'observer de près sans danger d'y tomber , il se fit l ier 

par u n e corde que t rois h o m m e s re tena ien t . Il pu t d i s t inguer au cent re 

du cra tère , et à soixante p ieds environ p lus bas que le bord , u n pet i t 

cône de laves. Des cônes de ce genre se forment f réquemment soit à 

l ' in té r ieur , soit su r les flancs des cra lères v d e a n i q u e s . Celui que vit 

d'Orville n 'exis ta i t p lus q u a n d I lami l ton visita l 'E tna . 

Spallanzani raconte dans son voyage la pe ine qu ' i l eut à gravir la 

par t ie du m o n t qu i about i t au sommet . Tan t que l 'on m a r c h e dans la 

région boisée, cette mervei l leuse ce in tu re de bois ombreux , de châ 

ta ignera ies , de vignobles , que t enden t à r édu i re chaque jou r l 'act ion 

destruct ive des laves et la cognée du bûche ron , b ien p lus expéditive 

encore, l 'ascension de l 'Etna ne se d i s t ingue en r ien de celle d ' u n e 

mon tagne o rd ina i re dans les m ê m e s cont rées . Mais p lus l 'on m o n t e , 

p lus on s 'approche du sommet , p lus l ' accumula t ion des scories rend 

la m a r c h e pén ib le . C'est ce qui arriva à Spal lanzani , dont les j a m b e s 

pénét ra ien t profondément dans le mélange de cendres , de laves, de 
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débr is rocai l leux, d ' au t an t p lus difficiles à f ranchi r que l eu r mobi l i t é 

ne pe rmet po in t au pied d'y t rouver u n a p p u i . Tantô t il dut t raverser 

u n lit de laves encore b r û l a n t e s , tantôt les scories formaient des crêtes 

s 'opposant à son passage : il du t p lus d ' u n e fois se h i sse r d ' u n bloc à 

l ' au t r e . En cer ta ins po in t s , des fissures la i ssa ient entrevoir la lave 

encore incandescente , b r i l l an te , ma lg ré la c lar té d u j o u r , c o m m e u n 

fer chauffé au rouge . « De l ' une de ces crevasses , d i t - i l , j ' app rocha i 

l ' ex t rémi té d ' un bâton qu i m e servait d ' appu i dans ce pén ib le trajet : 

il fuma sur-la>-champ et il s ' enf lamma u n m o m e n t ap rès . » 

Il étai t su r le point de pa rven i r au b u t de ses efforts, q u a n d il r e n 

contra u n obstacle qu i faillit l ' a r rê te r . C'était u n étroi t couloir pa r où il 

devait nécessa i rement passer , en t re des rocs que sa fatigue n e lui per

met ta i t point d 'escalader et u n précipice affreux ; le sol crevassé la i s 

sait s 'exhaler des vapeurs suffocantes, a u mi l ieu desquel les il étai t 

dangereux de s 'avancer . Spal lanzani le fit en c o u r a n t , ma i s au sor t i r do 

l 'épreuve il perd i t u n i n s t a n t conna i s sance . Peu après , r e p r e n a n t ses 

sens , il se vit au s o m m e t de l 'E tna . « Je m ' a s s i s , d i t - i l , s u r les bords 

d u c r a t è r e ; j e res ta i deux heures dans cette pos i t ion , et, pendan t que 

j e m e remet ta i s de ma faiblesse, j e regardais avec é tonnemen t la con 

figuration de cette vaste caverne , son fond, u n e ouver tu re q u ' o n y 

découvrai t , la ma t i è re en fusion q u ' o n y voyait bou i l l i r et la fumée qu i 

s'en exhalai t : alors tou t cela se m o n t r a i t à découvert . » 

Le c ra tè re de l 'E tna , tel que le vit Spal lanzani en 1 7 8 8 , avait la 

forme d ' u n en tonno i r , d ' u n e coupe ovale- aux bords dente lés , ayant 

environ u n mi l le et demi à sa circonférence supé r i eu re , u n mi l l e seule

m e n t à son fond, qu i était à peu de chose près u n plan hor izonta l . 

C'est au mi l i eu de ce fond que se voyait l 'orifice véri table , la cheminée 

d u volcan. Les paro i s , c o m m e le fond du c ra t è re , la issaient passer ça et 

là des bouffées de v a p e u r s ; ma i s c'est d u p u i t s , bouche d u volcan, 

q u e s 'élançait ver t ica lement et avec force u n e b lanche colonne de fumée, 

que le vent chassai t h e u r e u s e m e n t dans u n e direct ion opposée à celle 

où Spal lanzani était pa rvenu . Grâce à celte c i rconstance, ses regards 

p u r e n t péné t re r à l ' i n t é r i eu r de la cheminée volcanique, dont le d i a 

m è t r e m e s u r a i t envi ron t r en te p ieds . 11 y vit u n e mat iè re l i qu ide , 

e m b r a s é e , an imée de mouvemen t s t u m u l t u e u x qui la faisaient « se 

t o u r n e r , m o n t e r , descendre , sans n é a n m o i n s se r épand re s u r le p l a n ; 

c 'était la lave dissoute dans le sein du volcan qu i s'élevait j u s q u e - l à » . 

Il fit r o u l e r que lques grosses p ierres du h a u t du roc où il s 'était a s s i s ; 
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les unes t ombèren t en rebond i ssan t autour d u p u i t s ; les au t res 

en t r è r en t dans le gouffre où bou i l lonna i t la lave en fusion, et le son 

qu 'e l les rendi-rent i nd iqua i t u n e mat iè re pâteuse , t enace . 

Quelque in té ressan t que soit le récit de Spal lanzani , dont je ne donne 

ici que la subs tance , on peu t voir qu ' i l ne répond point tout à fait au 

s en t imen t de cur ios i té qui nous faisait dire : quelqu'un esl-il jamais 

descendu dans un volcan ? Le savant i tal ien a gravi l 'E tna , a vu et é tu 

dié la s t ruc tu re de son c ra tè re , ma i s il est t rop évident q u e , avec tout 

le courage du m o n d e , il ne pouvai t songer à s ' aventurer au delà, ne 

fût-ce que sur le bo rd de ce gouffre où s 'élabore en bou i l lonnan t la m a 

tière des é rup t ions . ï lmpédocle poussa- t - i l la hardiesse jusque- là? C'est 

ce qu 'on ignore ; m a i s , dans ce cas , il n 'y a r ien d 'ex t raordina i re s'il 

a payé celte hard iesse de sa vie . 

Ne qu i t tons pas encore le géant s ici l ien, celui dont le poids fo rmi

dable , selon la légende fabuleuse , recouvrait Ence lade , l ' un des 

Ti tans foudroyés par Jup i t e r . L ' imagina t ion des Anciens étai t mervei l 

leuse pour envelopper ainsi sous des mythes poét iques la ra ison cachée 

des g rands phénomènes de la n a t u r e . Les feux, les vapeurs ru t i l an tes 

du volcan, c 'était pour eux l ' ha le ine embrasée d 'Ence lade , gémissant 

sous la masse qu i l 'accable. Le géant vient-i l à se r e tou rne r pa r u n 

violent effort et à secouer le poids qui l 'écrase, la te r re s 'ébranle tout 

au tou r des flancs du m o n s t r e , et c'est ainsi que s 'expl iquaient les 

t r e m b l e m e n t s de te r re qu i annoncen t ou accompagnent les é rup t ions . 

Au jou rd 'hu i la science envisage les faits na tu re l s sous u n aspect 

tout différent : elle les analyse , en é tudie le développement et cherche 

à en ra t t acher les c i rconstances à d ' au t res faits bien définis, j u s q u ' à ce 

qu 'e l le ai l découvert u n e loi qu i les re l ie , une cause phys ique qui les 

engendre , Cette m a n i è r e de faire tend sans doute à dépouil ler les p h é 

nomènes na tu re l s de ce qu ' i l s on t de vivant pour ainsi d i re , et à leur 

subs t i tue r des formules abs t ra i t e s . Mais ce n 'es t pas à d i re pour cela 

que le savant ne soit , à ses h e u r e s , susceptible d ' émot ion , lorsqu ' i l 

contemple dans toute leur majesté , les spectacles grandioses et te r 

r ib l e s , ou bien les scènes grac ieuses que la n a t u r e offre aux rega rds 

de ses enfan t s . 

Écoutez no t re g r a n d géographe Elisée Reclus dépe ignant , dans u n e 

page sp lendide , l ' impress ion que lui causa la vue de l ' incomparable 

pano rama du s o m m e t de l 'Etna, qu ' i l venait de gravir (avec moins de 

peine que Spallanzani) au c o m m e n c e m e n t du p r i n t e m p s de 1865 : 
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1. L'évanouissement de Spallanzani n 'es t - i l pas une preuve du danger que peut présenter 

l 'expérience indiquée ici par Reclus ? 

« II serai t bien difficile de rêver , d i t - i l , u n spectacle supér ieur en 

beauté à celui qu 'offrent les trois mer s d ' Ionie , d 'Afrique et de Sar-

da igne , e n t o u r a n t de l eu r s eaux plus bleues que le ciel le grand massif 

t r i angu la i re des mon tagnes de la Sicile, tout hér i ssé de villes et de 

forteresses, les hau tes pén insu les de la Calabre et les volcans «pars 

de l 'Éolie, fils de l 'E tna , que les forces à l 'œuvre dans le fond de la 

m e r on t fait l en temen t surg i r d u fond de la Médi terranée. La pu i s 

sante masse du volcan, don t le d i amè t re n ' a pas loin de quinze l ieues , 

s 'étale l a rgemen t au-dessous du cra tère t e rmina l avec les zones con

cen t r iques de ne ige , de scories , de ve rdu re , de villages et de ci tés . 

Tous les détai ls de l ' i m m e n s e a rch i tec tu re se révèlent à la fois : on d i s 

t ingue les contrefor ts et les ab îmes , les couran t s de lave et les m o n t i -

t icules d ' é rup t ion parei ls à de grandes fourmi l iè res . Suivant les diverses 

heures du j o u r , on voit l ' ombre gigantesque de l 'E tna , accompagnée, 

comme par u n e a rmée , des ombres de toutes les mon tagnes qui lui 

font cortège, d i m i n u e r l e n t e m e n t ou s 'a l longer peu à peu et se p r o 

jeter a u loin su r les plaines et su r la me r . Les nuages qui flottent dans 

l ' é tendue au -dessus de la c ime du volcan modifient i nces samment l ' as 

pect de l ' i m m e n s e tableau : les u n s s'effrangent aux cimes infér ieures 

et se dérou len t en écharpes t r a n s p a r e n t e s ; les au t res s ' amassent en 

lourdes assises et voilent tantôt u n g roupe de mon tagnes , tantôt une 

région de la m e r ; parfois aussi i ls r emon ten t les pentes de l 'Etna sous 

forme de b rou i l l a rd , pu i s , après avoir l imi té le c h a m p de la vue à u n 

horizon de que lques centaines de m è t r e s , se déchi ren t pour laisser 

voir de nouveau l 'espace i l l imi té . D 'a i l leurs , r ien de p lus facile, m ê m e 

lo rsque le t emps est parfa i tement clair, que d 'ê t re le témoin de cette 

t rans i t ion souda ine . E n se plaçant au mil ieu des épaisses fumerolles 

qu i ja i l l i ssent le p lus souvent de l ' une des pointes du cône, on reste 

que lques i n s t an t s comme perdu dans la fumée d ' u n e f o u r n a i s e 1 ; pu i s , 

q u ' u n e bouffée de vent empor te les vapeurs , et l 'on revoit c o m m e par 

magie les flancs de l 'E tna , les côtes si g rac ieusement dessinées de la 

Sicile, et la m e r , te l lement rapprochée en apparence , qu 'on est tenté de 

faire un saut pour s'y p longer ! » 

Tout cela est fort beau sans doute , ma i s ne le serai t pas mo ins si 

l 'Etna étai t u n e mon tagne o rd ina i r e . P o u r celui qu i ar r ive au s o m m e t , 
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avec l ' a rdente cur ios i té du mys tè re q u e recèle sous son i m m e n s e 

masse l 'agent de tant d ' é rup t ions fameuses , la cause de t an t de désas

tres et de v ic t imes , u n e impress ion doit d o m i n e r , celle de chercher à 

conna î t re le secret de ces convuls ions de la n a t u r e . Plus cette n a t u r e 

appara î t à l ' en tou r belle et r i a n t e et ferti le, p l u s il semble é t range 

qu 'e l l e cause a ins i la m o r t sous les apparences d ' u n e vie i n t ense , p lus 

on b rû l e de con temple r , s inon le foyer m ê m e , tout au m o i n s le gouffre 

pa r lequel u n e c o m m u n i c a t i o n s 'établi t de t emps à a u t r e en t re ce foyer 

et la surface de la Ter re , e n t r e l ' a tmosphère et l ' ab îme i n t é r i e u r . C'est 

ce qu ' ép rouva le savant exp lora teur , l o r sque , après avoir décri t les 

mervei l les qu 'on aperçoit de la c ime de l 'E tna , il a joute : 

« Quelle que fût la magnif icence de cette vue d ' e n s e m b l e , e m b r a s 

san t u n espace de p lus de 2 0 0 k i lomè t re s de r ayon , n é a n m o i n s m o n 

regard était tou jours r a m e n é vers le t rou no i r q u e j e voyais fumer à u n e 

q u a r a n t a i n e de mèt res p lus bas , dans le fond du c ra tè re . Ce pu i t s a tout 

au p lus u n e dizaine de mè t r e s en l a rgeu r , ma i s il m e suffisait de savoir 

que ses paro i s pe rpend icu la i res descenden t j u s q u ' à des profondeurs 

i nconnues , j u s q u ' à l ' ab îme sou t e r r a in des laves, p o u r que je le c o n 

templasse avec u n e admi ra t i on mêlée de frayeur. P r e s q u e t r a n s p a r e n t s 

à leur i ssue du gouffre, à cause de la t e m p é r a t u r e élevée qu i les p é n é 

t ra i t , les je ts de vapeur se condensa ien t t rès r a p i d e m e n t dans l 'a i r 

froid, et , se d é r o u l a n t d a n s le c ra tè re en épais t ou rb i l l ons , p r ena i en t 

auss i tô t les p ropor t ions d ' u n n u a g e cons idérab le . Celui-ci m o n t a i t en 

colonnes dans l ' a tmosphère t r anqu i l l e j u s q u ' à u n e h a u t e u r que d 'en 

bas j ' ava i s évaluée à 2 0 0 0 m è t r e s , p u i s , a r r ivan t dans u n e zone de l 'a t 

m o s p h è r e où passa i t u n c o u r a n t dir igé vers Te s u d , se recourba i t g r a 

c ieusement et se déployait en écharpe s u r tou te la r o n d e u r du ciel, 

pour a l ler se confondre avec les b r u m e s qui pesa ien t au loin su r la 

m e r d 'Afr ique. E t cette i m m e n s e nuée qui se développait dans l 'espace 

c o m m e u n e arcade en t r e deux con t inen t s , je la voyais p re sque sous 

mes pieds s 'é lancer de la t e r r e , j ' e n en tenda i s le souffle caverneux, 

comparab le à la r e sp i r a t i on d ' un m o n s t r e ; j ' y d i s t ingua i s parfois u n e 

l u e u r rougeâ t re p rovenan t de la réverbéra t ion des laves bou i l l onnan t 

dans les profondeurs ! 

« J 'employai p lus d ' u n e h e u r e et demie à faire le tour du cra tère , 

qu i p o u r t a n t n ' a guère q u ' u n k i lomèt re de c i rconférence, et qui le 

cède beaucoup en g r a n d e u r à celui de l ' î le éol ienne de Volcano, mais 

j e ne pouvais m e lasser de la vue d u gouffre et de l ' é tonnant contras te 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C O U L É E D E L A V E S D E l ' ï I S l , AU M I L I E U D U K E F O B Ê T DE Ï I H S . 

Du res te , aucun danger dans cette explorat ion. Le pas le p lus difficile à 

f ranchir était la corne sep ten t r iona le , où de nombreuses fumerol les 

que présenta ien t les abruptes parois du c ra tè re , rayées de rouge et de 

j a u n e d 'or , et les p la ines verdoyantes déployées au tou r de la m o n t a g n e . 
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d ' u n e hau te t empéra tu re avaient fracturé le sol et rédu i t les scories 

en u n e sorte de bouil l ie chaude et g l u a n t e 1 . » 

C'est à l 'occasion de l ' é rupt ion de 1 8 6 5 , l ' une des p lus r e m a r 

quables de ce siècle, qui en a vu déjà p lu s i eu r s , qu 'El i sée Reclus v is i 

tait le célèbre volcan et écrivait le récit de son excurs ion. Les extrai ts 

que nous venons de citer se r appor t en t , a ins i que la descript ion de 

Spal lanzani , au cra tère centra l ou t e rmina l de l 'E tna . Or c'était a i l leurs 

qu 'avai t eu lieu l ' é rup t ion ; car l 'E tna , dont le profil majes tueux dessine 

au loin l ' apparence d ' un cône u n i q u e , ayant à son s o m m e t son u n i q u e 

cra tère , où débouchent u n e ou deux c h e m i n é e s , est en réal i té tou t u n 

m o n d e de volcans, de cônes d 'é rupt ion greffés su r le cône pr inc ipa l : 

s u r la carte de l 'E tna , dressée en 1 8 4 5 par Sar tor ius deYValtershausen, 

on comptai t déjà deux cents de ces cônes secondaires , et depuis il s 'en 

est formé de nouveaux, n o t a m m e n t en 1852 et en 1 8 6 5 . 

Le plus souvent ces é rupt ions latérales sont p lus dangereuses que 

celles du cône cen t ra l . Les déjections de ce de rn ie r n ' a t t e ignen t pas 

les villes et villages qui s 'élèvent si nombreux à la base de l 'E tna . « Les 

hab i t an t s de la côte, di t Euchs, . peuvent alors con templer à loisir ce 

grandiose feu d'artifice. 11 en était ainsi le 8 décembre 1 8 6 8 , où u n e 

gerbe de scories incandescentes s 'élevait à 1000 et 2 0 0 0 mè t r e s , et 

r e tombai t , en décrivant des courbes pa rabo l iques , soit su r les pentes 

de la mon tagne , soit dans l ' in té r ieur du c ra tè re . » 

Q u a n d , au cont ra i re , la poussée d u flux in t é r i eu r incandescent est 

telle que les parois de la cheminée pr inc ipa le sont impu i s san te s à le 

conten i r , les flancs de l 'E tna s ' en t r 'ouvren t , des fissures p lus ou m o i n s 

longues s'y fo rmen t , et de nouveaux cratères appara issent . La lave 

vomie par ces bouches sort en bou i l l onnan t , e t , su ivant la pen te , va tout 

ravager sur son passage. C'est ce qu i est arr ivé dans l ' é rupt ion de 1 8 6 5 . 

Le 50 janvier , à dix heu re s et demie d u soir , après une secousse 

d ' u n e extrême violence, on vit des gerbes de feu s'élever su r le côté 

nord-oues t de l 'E tna , en u n po in t élevé d 'environ 1 7 0 0 mèt res a u -

dessus du niveau de la rner . Le sol s ' en t r 'ouvr i t et la lave commença à 

couler r ap idement . En moins de trois j o u r s , elle s 'avança de six k i lo

mè t re s , su r une l a rgeur de 5 à 4 0 0 0 m è t r e s . Cette masse incandescente 

avait u n e épaisseur var iable , a t te ignant f r équemment 10 à 20 m è t r e s . 

Sa vitesse était donc , en moyenne , de 1 0 0 mèt res pa r h e u r e , vitesse 

i 

1. La Sicile et Véi'uption de l'Etna en i 8 6 b . . _ , 
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Je ne sais si je m e t rompe , ma i s il m e semble que les descr ipt ions 

qu 'on vient de l i re , les c i rcons tances , pr ises s u r le vif, de ce qui se 

considérable si l 'on songe à la force i r rés is t ib le d ' u n tel to r ren t de 

ma t i è res embrasées . 

Un. savant géologue français , M. F o u q u é , qui explora l 'E tna pendan t 

l ' é rup t ion , raconte que le couran t de lave, pa rvenu en u n point où il 

se t rouvai t encaissé en t re le m o n t Stornello et la Serra de la Boffa, se 

précipi ta d ' u n e h a u t e u r de 50 m è t r e s , cha r r i an t à sa surface des blocs 

solidifiés, qui tombaient avec fracas du h a u t de cette cascade de feu. 

Sept cratères s i tués à la base d ' au tan t de cônes échancrés étaient les 

foyers d 'où sor ta ient la lave et les aut res déject ions. Les q u a t r e cra tères 

in fé r ieurs , les p lus actifs, projetaient dans l 'a i r de la lave l iqu ide , 

incandescente en plein j o u r , avec u n e fumée à peu près incolore . Les 

t ro is bouches supér ieures vomissa ient de la lave déjà solidifiée, des 

p ierres no i res , avec u n e épaisse fumée chargée de vapeur d 'eau et de 

cendres d ' un b r u n foncé. Au 10 m a r s , plus d ' u n mois après le débu t 

de l ' é rupt ion , l 'activité dcces bouches était encore te l le , que M. F o u q u é 

ne pu t é tudier les gaz qu i en so r t a ien t ; l ' abondance des p ie r res et des 

f ragments de lave projetés dans toutes les d i rec t ions , à de prodigieuses 

h a u t e u r s , lui r end i r en t imposs ib le l 'approche des c ra tères . 

Au point de vue d u b r u i t , les sept cratères se d is t inguaient les u n s 

des a u t r e s : les trois s u p é r i e u r s , l e s m o i n s actifs, p rodu isa ien t environ 

deux ou trois fois pa r m i n u t e de fortes dé tona t ions , parei l les au rou l e 

m e n t d u t o n n e r r e ; les cra tères i n f é r i eu r s , au c o n t r a i r e , faisaient 

en t end re u n e telle série de b r u i t s r edoub lé s , q u ' o n ne les pouvait 

corfipter : très éclatants et d is t incts les u n s des au t r e s , ils se succédaient 

sans trêve ni repos . « Je ne pu is mieux les compare r , dit M. F o u q u é , 

q u ' a u b ru i t p rodu i t pa r u n e série de coups de mar t eau t o m b a n t su r 

u n e enc lume . Si les anciens ont en tendu semblab le b ru i t dans u n e 

an t ique é rup t ion , j e conçois fort bien commen t l ' idée leur est venue 

d ' imag ine r u n e forge au centre de l ' E t n a , avec des cyclopes pour 

ouvr ie r s . » 
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passe dans u n e é rup t ion volcanique, suffiraient déjà à d o n n e r u n e idée 

de ces é t ranges p h é n o m è n e s , de la phys ionomie du théâ t re ou de la 

scène où ils se p rodu i sen t . 

Quant à la descente à l ' in té r ieur d ' un volcan, qu i ne sent combien 

c'est u n e en t rep r i se c h i m é r i q u e ? Nous venons de voir divers explora

teurs gravir les flancs de l 'E tna , a t t e indre sa p lus h a u t e c ime , péné t re r 

dans l 'enceinte d u c r a t è r e , ma i s c 'est tout . 

De là ils ont pu con temple r les pu i t s , les ab îmes d 'où s 'échappe la 

ma t i è r e é rupt ive , en t revoi r cette ma t i è r e en fusion, b o u i l l o n n a n t dans 

la m a r m i t e i n f e rna l e ; m a i s , alors m ê m e que le volcan est en repos 

relatif, il ne semble pas possible d 'a l le r p lus lo in . Pendan t les é r u p 

t i ons , il est défendu d ' approcher sous peine de m o r t : les projectiles 

lancés à des d is tances souvent considérables écrasera ient l ' i m p r u d e n t 

q u e sa cur ios i té poussera i t à f ranchir les l imi tes de la zone d a n 

gereuse . 

On peu t le p lus souvent éviter la lave, don t les coulées sont géné

r a l emen t assez l en tes . Encore faut-il n ' ê t r e pas pr is en t re deux feux 

pa r deux coulées convergentes . Parfois les fissures se forment sous les 

pieds des cur ieux . C'est ce qu i est arr ivé au Vésuve, lors de l ' é rupt ion 

d 'avri l 1 8 7 2 . Le 2 4 , vers q u a t r e heures de l ' après-midi , u n e lave abon

dante s 'échappa de la c ime d u cône pr inc ipa l formé en 1 8 6 7 ; deux 

heu re s ap rè s , elle étai t déjà parvenue à la base de la m o n t a g n e . A sept 

h e u r e s , la fissure vomissai t des to r ren ts de lave et toute u n e moi t ié 

d u g rand cône , visible de Naples, étai t couverte de feu, de la c ime à 

la ba se . Ce spectacle sp lendide du ra toute la n u i t , ma i s d i spa ru t dans 

la ma t inée d u 2 5 . Il n ' e n provoqua pas m o i n s , pour la soirée su ivante , 

u n e g rande afiluence de v is i teurs . Curieux d 'observer , p e n d a n t ce 

ca lme relatif, les project ions de blocs incandescents lancés pa r le c ra

tère , ils é ta ient tou t ent iers à l ' admi ra t ion de ce g rand iose spectacle, 

q u a n d tou t à coup , vers trois heures et demie d u m a t i n , se p rodu i s i t 

u n e formidable explosion. Un gouffre vomissant des to r ren t s de lave se 

forma d a n s l 'Atr io , p r e sque sous les p ieds des i m p r u d e n t s specta

t e u r s . Un g r a n d n o m b r e p é r i r e n t , les u n s anéant i s pa r la coulée, 

i ncandescen te , les au t res écrasés pa r la chu te des scories , ou enfin 

b rû lés et asphyxiés pa r la vapeur d ' eau , la cend re , les vapeurs ac ides . 

L ' E t n a , le Vésuve et u n g rand n o m b r e des volcans de toutes les 

par t ies d u m o n d e ne d o n n e n t que p a r interval les des signes de l e u r 

activité érupt ive : quelquefois le repos des mon tagnes ignivomes se 
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prolonge si longtemps que l 'oubl i se fait su r les de rn iè res é rup t ions , 

et que les populat ions d ' a l en tour finissent p a r pe rd re l ' idée de la n a t u r e 

du m o n t qu i les domine . C'est ce qu i est arr ivé p o u r le Vésuve l u i -

même . 

Ce célèbre volcan, dont les é rupt ions connues sont au n o m b r e de 

p lus de c inquan te , était depuis si longtemps éteint au débu t de l 'ère 

vulgaire , qu 'on ne soupçonnai t pas qu ' i l y avait là , sous ces flancs 

couverts d ' u n e abondan te végétat ion, si r i an t s et si ferti les, u n feu 

te r r ib le qu i devait éclater souda in , sans au t r e s signes p récurseurs que 

des t r emblemen t s de t e r re . Trois villes ensevelies sous u n e pluie de 

cendres , de n o m b r e u s e s v ic t imes , écrasées pa r les p ie r re s , asphyxiées, 

étouffées, les campagnes d ' a l en tour ravagées, c 'est pa r ces ca tas t rophes 

épouvantables que le Vésuve révéla aux Anciens terrifiés sa r e s s e m 

blance avec l 'E tna , et sor t i t de son sommei l sécula i re . Bien d 'au t res 

volcans, qu 'on croyait é te in t s , qui l 'é ta ient en réal i té depuis de longues 

périodes d ' années , se sont ainsi r a l l umés en diverses régions du 

globe : le p lus souvent les é rup t ions de cet o rdre sont d ' u n e ext rême 

violence. 

D 'autres volcans, en p lus peti t n o m b r e , sont au cont ra i re dans u n 

état d 'activité c o n t i n u e ; les cheminées de l eurs cra tères res tan t ou

vertes éme t t en t en tout t emps des vapeu r s , de la fumée, lancent des 

scories, et m ê m e laissent épancher f r équemmen t de la lave à l 'é tat 

l iqu ide , incandescent . Tel es t le S t r o m b o l i , ce peti t cône de 9 0 0 

mèt res de h a u t e u r , qui cons t i tue à lui seul l ' î le de ce n o m , et don t 

les feux con t inus servent de p h a r e aux m a r i n s qu i nav iguent dans 

cette par t ie de la m e r T y r r h é n i e n n e . 

Cet évent des feux sou te r r a ins semble , pa r sa posi t ion p resque en 

ligne droi te en t re le Vésuve et l 'E tna , servir à u n e sorte de c o m m u n i 

cation en t r e le géant sicilien et le volcan napol i ta in . Et de fait, on a 

r e m a r q u é que le St rombol i . lance avec p lus d ' abondance ses fumées 

et ses scories que lque t emps avant les é rup t ions de chacun de ces 

volcans . 

S t rombol i mér i te d 'être visité pa r les cur ieux des mystères de la 

n a t u r e . Spallanzani n 'y m a n q u a point en 1 7 8 8 , cette m ê m e année où 

il gravit l 'E tna , le Vésuve, et explora toutes les curiosi tés phys iques et 

na ture l les de Sicile et d ' I ta l ie . Il a décri t le c ra tère et ses bouches , et 

toutes les par t icu lar i tés des phénomènes dont elles sont le siège. Un 

géologue a n g l a i s , Poulet t Scrope , qui visita le St rombol i en 1 8 2 0 , 
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nomènes de cette époque étaient p réc isément les m ê m e s que ceux qu ' i l 

a décri ts en 1 7 8 8 . » Citons Scrope su r ce po in t ; les détails qu ' i l donne 

\trouva tout dans le m ê m e état que le savant i ta l ien. « Je p u s , d i t - i l , 

"vérifier l 'exacti tude du récit de Spal lanzani , et m ' a s s u r e r que les p h é -
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nous rense ignent bien s u r l 'état in té r ieur des bouches volcaniques en 

activité. 

« On d i s t ingue , d i t - i l , deux ouver tures grossières pa rmi les no i r s 

rochers chaot iques de lave scoriforme qu i cons t i tuent le p lancher du 

cra tè re . Une de ces ouver tures semble v ide ; ma i s cependant , à de cour ts 

in terval les , il en jai l l i t u n je t de vapeur rougissante c o m m e d ' u n e four

naise Jo r sque la por te est ouverte , ma i s avec inf in iment p lus de b r u i t , 

et cela pendan t environ une m i n u t e . Dans l ' au t re ouver tu re , qui a 

environ 20 pieds de d i amè t r e , et est si tuée à que lques pieds de dis tance, 

on aperçoit netLement u n e masse de mat iè res fondues , b r i l l an t d 'un vif 

éclat, qui s'élève et r e tombe à des intervalles d 'envi ron dix m i n u t e s . 

Chaque fois que celle m a s s e , en s 'élevant, a t te int le bord du c ra tè re , 

elle s 'ouvre à son cent re c o m m e u n e g rande ampou le qui crève, et 

vomit , dans son explosion, u n volume d 'épaisse vapeur , accompagné 

d ' un jet de f ragments de lave incandescente et de scories in formes , 

s 'élevant à que lques centa ines de mè t res au -dessus des bords du c r a 

tè re . P lus i eu r s de ces f ragments n ' a t t e ignen t pas cette h a u t e u r . Une 

g rande par t ie r e tombe dans le cra tère , p o u r en être rejetée de nouveau . 

Une quan t i t é considérable cependant , t o m b a n t su r le ra ide la ïus (qui 

forme le côté nord ébréché du Stromboli ) , roule j u s q u e dans la m e r . » 

Cette ébul l i t ion cont inue l le de la mat iè re embrasée qui mon te j u s 

q u ' a u s o m m e t de la g igantesque chaud iè re , est u n p h é n o m è n e bien 

é t range . On l 'observe depuis la p lus hau te an t iqu i t é dans le S t rombol i , 

et il ne para î t pas qu ' on en ait j ama i s constaté l ' i n t e r rup t ion . 

Un volcan de l 'Amér ique Centra le , le Masaya, p résente dans son 

cra tère les m ê m e s condi t ions réalisées su r u n e échelle p lus vaste, et 

pa r t an t p lus grandiose . Seu lement , le Masaya se d i s t ingue du S t rom

boli en ce qu ' i l a sub i , en t re 1 6 7 0 et 1 8 5 3 , u n e longue pér iode de 

r e p o s ; avant c o m m e après cet interval le de près de deux cents ans , le 

volcan se t rouvai t et est res té en état d ' é rup t ion con t inue . 

Un Espagnol , Oviedo, le visita et le décrivit en 1 5 2 9 . 

Le Masaya ou Massaya (la Montagne brûlante dans la l angue choro-

tagane) était célèbre depuis l 'époque de la conquête de la contrée pa r 

les Espagnols : l 'activité fur ibonde de son cra tère où la lave boui l lon

nai t , m o n t a n t et descendant pér iod iquement tantôt j u s q u ' a u x bords du 

gouffre, tantôt à p lus de 200 mètres de p ro fondeur , éclairant de ses 

feux j u s q u ' à vingt l ieues à l ' en tour , cet aspect grandiose d ' une m o n 

tagne isolée de 4 0 0 0 mètres de h a u t e u r , tout cont r ibua i t à frapper les 
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conquéran t s d ' u n e t e r r e u r supers t i t i euse ; ils le s u r n o m m è r e n t l 'Enfer 

de Masaya, el infîerno de Masaya. 

Oviedo expr ime na ïvement ce s en t imen t de c ra in te , et il para i t q u e , 

dans sa pensée , el infierno de Masaya n ' es t pas seu lement u n e mé ta 

phore . Qu'on en j uge . Après avoir décrit le c ra tère , dont l 'ouver ture 

était si large q u ' u n e balle de fusil aura i t eu de la peine à la t raverser de 

par t en p a r t ' , et qu i renfe rmai t u n second cra tère vers le mi l ieu de 

son fond c i r cu la i r e , il ajouLe : 

« Dans le fond du second c ra tè re , j ' a i vu des mat iè res en combus t ion 

l iquides c o m m e de l 'eau et de la couleur de l ' a i ra in . Le feu qui y b r û 

lait m e p a r u t p lus violent q u ' a u c u n au t r e que j ' a i e vu . De t emps en 

t emps , ces ma t i è res s 'élevaient en grandes masses à la h a u t e u r de 

p lus ieurs pieds ; quelquefois ces masses res ta ien t suspendues aux 

flancs du cra tère et y b rû la i en t assez longtemps pour qu 'on pû t répéter 

six fois le Credo; après s 'être é te in tes , elles avaient l 'aspect des scories 

d ' u n e forge. Je ne saura i s croire q u ' u n chré t ien pû t contempler u n 

parei l spectacle sans penser à l 'enfer et se repen t i r de ses péchés , s u r 

tout en comparan t cette poignée de soufre embrasé à l ' i n c o m m e n s u 

rable g r a n d e u r d u feu é ternel qui a t tend ceux qui sont ingra t s envers 

Dieu. » 

Cette c i ta t ion, que nous e m p r u n t o n s au bel ouvrage de M. A. Bos-

covvitz su r les Volcans, peut d o n n e r u n e idée des prévent ions avec les

quelles u n explorateur c o m m e Oviedo devait aborder l ' é tude des p h é 

n o m è n e s de la n a t u r e . En voici u n e au t r e , relative à la légende qui 

avait cours , à la m ê m e époque , chez les indigènes du Nicaragua. Elle 

m o n t r e , ce m e semble , que la supers t i t ion des Indiens n 'é ta i t ni p lus 

forte au fond, n i p lus é t range dans la forme, que celle des Européens 

qui avaient envahi leur pays . 

« J 'a i en tendu d i re au cacique de Tendir i qu ' i l est souvent allé, avec 

d 'au t res caciques , s u r le bord du c ra tè re , et qu ' i l en sortai t u n e 

vieille femme complè tement n u e , avec laquel le ils tenaient des conseils 

secrets . Us la consul ta ien t pour savoir s 'ils devaient faire la g u e r r e ou 

conclure u n e trêve avec l eurs e n n e m i s . Us ne faisaient r ien sans lui 

avoir demandé consei l , car elle l eu r disai t s 'ils devaient être va in

queur s ou v a i n c u s ; elle leur prédisa i t aussi la p lu ie , le résu l ta t de la 

1. N'oublions pas qu 'eu 1520 la portée des fusils espagnols était loin d'être celle d'un fusil 

Gras ou Lebel. 
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récolte de maïs p rocha ine , enfin tous les événements f u tu r s ; et toujours 

ses prédic t ions se réal isa ient . Dans ces occasions, on lui sacrifiait des 

vicl imes hun la ines , qui s'offraient volonta i rement . 11 ajoutait que 

depuis que les chré t iens étaient venus dans le pays, la vieille f emme 

ne s 'était p lus mon t r ée q u ' à de longs in terval les , qu 'e l le leur avait 

dit q u e les chré t iens étaient méchan t s et qu 'e l l e ne voulait avoir a u c u n 

rappor t avec les Indiens j u s q u ' à ce qu ' i l s eussen t chassé les chré t i ens . 

« Je lui demanda i commen t i ls descendaient dans le c r a t è r e ; il m e 

répondi t qu ' i l y avait autrefois un c h e m i n , ma i s que la cavité s 'étai t 

élargie peu à peu et avait dé t ru i t le sent ier . Je le ques t ionna i également 

s u r l 'aspect de la vieille femme et su r ce que faisaient les caciques 

après avoir tenu conseil avec el le . Il m e répondi t qu 'e l le était toute 

r idée ; que ses seins pendaien t su r son ven t re , que sa chevelure étai t 

peu abondan te et droi te , ses den ts longues et aiguës c o m m e celles d ' un 

chien ; que sa peau était p lus foncée que ne l 'ont o rd ina i remen t les 

Ind iens ; qu 'e l le avait les yeux caves et b r i l l an ts ; en u n mot , il m e la 

représenta semblab le au démon , et c'était lui sans nu l dou te . S'il m ' a 

di t la véri té , il est incontestable que les Indiens étaient en relat ions 

avec l 'ê t re infernal . 

« Après le conseil , la vieille femme ren t ra i t dans le c ra tè re , p o u r 

ne p lus sor t i r q u ' à l 'époque du conseil su ivant . Les Ind iens par len t 

souvent de cette cou tume et de bien d ' a u t r e s ; dans leurs l ivres, ils 

représenten t le diable avec au tan t de queues et aussi ma ig re que nous 

le faisons n o u s - m ê m e s quand nous le peignons aux pieds de l ' a rchange 

Michel ou d e sa in t Barthélémy. Je crois donc qu ' i l s 'est m o n t r é à e u x : 

son image est dans leurs t emples , théâtres de leurs d iabol iques 

idolâ t r ies . N 

ce II y a su r les bords du cra tère du Masaya u n monceau de tasses , 

d 'assiettes et de plats en très bonne poter ie , faite dans la contrée . Les 

u n s sont br i sés , d 'au t res en t ie r s . Les Indiens les y por ta ien t ple ins de 

toutes sortes de mets qu ' i l s y la issaient , d isant que c'était p o u r que la 

vieille femme les mangeâ t . Leur bu t était de lui pla i re ou de l 'apaiser 

dans les m o m e n t s de tempête ou de t r emblemen t de ter re ; au jou rd 'hu i 

encore ils lui a t t r ibuen t tout le bien ou tout le mal qui leur arr ive. 

Quant à la mat iè re ignée, dans laquel le , au dire du cacique, la vieille 

se re t i ra i t , elle m e pa ru t semblable à d u verre , ou au métal des 

cloches à l 'état de fusion. Les m u r s in té r ieurs du cratère sont faits 

d 'une pier re dure en cer ta ins endro i t s , mais presque par tou t cassante . 
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La fumée sort du cra tère du côté de l 'est , mais elle est portée à l 'ouest 

pa r la b r i se . 11 s'en échappe auss i u n peu d u côté d u n o r d . 

« La m o n t a g n e de Masaya est à six ou sept l ieues de la m e r du Sud, 

et à 12" 1/2 de l ' équa teur . — J'ai dit m a i n t e n a n t tout ce que j ' ava i s 

p r o m i s de d i re . » 

Si les Espagnols , et Oviedo tout le p r emie r (le récit qu i précède en 

est u n naïf témoignage) , inc l ina ient à croire que le Masaya était u n 

soupira i l de l 'enfer, il n 'es t pas mo ins cer ta in que cette croyance 

n'affaiblissait en r ien leur avide cupidi té pour les t résors de la t e r re . 

Ils c ra ignaient Satan, ma i s ne renonça ien t n i à ses pompes , n i à ses 

œuvres . Cette subs tance en fusion, en ébul l i t ion au fond d u gouffre, 

qu 'é la i t -e l le en réal i té? N'était-ce point de l ' o r ? Cela l eu r p a r u t vra i 

semblable dans une contrée où ils avaient t rouvé l 'or pa r tou t , dans les 

temples des ind igènes , dans l eurs a r m e s et l eurs us tens i l es , coulant 

en pail let tes dans le sable des r iv ières , inc rus té en l ingots dans les 

roches des mon tagnes . Quoi d ' é t onnan t à ce q u e la source de tout cet 

or fût enfouie sous t e r re , et se m o n t r â t fondue pa r la cha leu r du foyer 

infernal j u s q u ' a u x bords de la bouche d ' u n volcan ! 

Des expéditions furent tentées p o u r pu i se r d a n s ce Pactole, et la 

t e r reu r qu ' i n sp i r a i t le redoutable cra tère fut va incue , étouffée pa r la 

soif de l 'or , auri sacra famés. En 1 5 5 4 , u n m o i n e , Blas de Castillo, se 

fit suspendre dans le c ra tè re , et , à l 'a ide de seaux en fer r e t enus par 

u n e cha îne , pu isa dans la masse en fusion. Le seau r e m o n t a , d i t -on , 

u n e mat iè re d 'aspect gr i sâ t re (de la lave), non de l 'or . Une seconde ten

tative, faite peu de temps après la p r e m i è r e , n e réuss i t pas davantage . 

On di t m ê m e q u ' a u contact du l iquide incandescen t , cha îne et seau 

en t r è ren t en fusion. Les Espagnols , saisis de frayeur à l 'aspect de ces 

prodiges , r enoncè ren t à toute en t rep r i se de ce genre . Us c r u r e n t sans 

nu l dou te à u n e vengeance du démon envers ces chré t i ens m a u d i t s . 

Si ces récits sont exacts, si l ' amour d u mervei l leux n ' en a point 

brodé ou exagéré que lques t ra i t s , si , en u n m o t , ce ne sont point de 

pures légendes , ils prouvent u n e chose : c'est que la passion des 

r ichesses a pu faire ce que l ' a m o u r de la science n ' a pas encore fait : 

décider u n h o m m e à affronter la pér i l leuse en t repr i se que définit le 

t i t re m ê m e de ce c h a p i t r e : la descente dans un volcan. On avuDorv i l l e , 

Spal lanzani , et bien d 'au t res savants explorateurs des de rn ie r s siècles 

ou nos c o n t e m p o r a i n s , gravir des c imes volcaniques , aborder les 

cra tères et péné t re r en par t ie dans leur enceinte , a lors que l 'activité 
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Parmi les i nnombrab le s volcans, éteints ou actifs, dont les bouches 

sont comme les évents de l ' immense foyer sou te r ra in incandescent qui 

forme, de l 'aveu de n o m b r e de nos géologues, le noyau in t é r i eu r de la 

Ter re , il en est peu , c royons-nous , qui offrent des cratères auss i g igan

tesques que ceux de l ' î le l ïavaï , en ple in océan Pacifique. On va en 

juge r pa r la descript ion suivante , qu 'on me pe rme t t r a d ' e m p r u n t e r à 

l ' un des chapi t res d é m o n ouvrage le MONDE PHYSIQUE. 

Le Mauna-Loa est le p lus considérable des qua t re volcans qu i s 'élè

vent dans l 'île Ilavaï, la p lus g rande des Sandwich. C'est auss i l ' une 

des plus hautes cimes volcaniques d u monde , pu i sque son cra tè re , 

dont l ' en tonnoi r mesu re 2 k i lomètres et demi d ' u n bord à l ' au t r e , 

domine l 'Océan de 4 2 0 0 mè t r e s . C'est à p lus de 5000 mèt res p lus ba s , 

su r le flanc or iental de cette masse grandiose , que s 'ouvre , c o m m e u n 

déversoir des laves qui s ' accumulen t sous le Mauna-Loa, u n e vaste 

bouche en forme de po i re , au fond de laquel le s 'étend u n véri table 

lac de laves, à demi solidifiées, à demi fondues à la surface, m a i s 

fluides et bou i l lonnan tes dans les p rofondeurs . La circonférence exté

r i eu re de l 'el l ipse du Kilauea m e s u r e environ 20 k i lomèt res , son plus 

grand d iamèt re é tan t de 4 5 0 0 mètres et son plus petit de 2 2 5 0 . Des 

mura i l l es de laves à pic descendent , pa r grad ins successifs, j u s q u ' a u x 

bords du lac, à 5 0 0 mètres p lus bas que ceux du cratère m ê m e . Du 

res te , suivant les phases de l 'activité du volcan, le niveau de la masse 

des bouches ignivomes était r a len t ie . Des hau t eu r s escarpées des 

rochers scoriformes, ils aperçuren t la lave incandescente , et en cer

ta ins cas bou i l lonnan te . Mais c'est t o u t ; ajoutons que c'est beaucoup , 

car les courageux explora teurs que le zèle de la science, non la cup i 

d i té , a t t i rai t j u s q u e - l à , r i squèren t p lus d ' u n e fois leur vie. Quan t à 

descendre dans les bouches e l les-mêmes, dans les pu i t s ou cheminées 

par lesquelles mon te la lave, on n 'en pour ra i t guère citer , j e crois , 

d ' au t re exemple que celui du moine espagnol Blas de Casti l lo. Qui 

pour ra i t affirmer d 'a i l leurs que sa descente est b ien a u t h e n t i q u e ? 
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b o u i l l o n n a n t , rou lan t , se mouvan t en roul is d 'un bord à l ' au t r e , 

r épandan t une cha leur cons t ammen t croissante , et l ançant de vastes 

colonnes de fumée. Le fond des ravins était frangé de f lammes et il 

sembla i t à tout in s t an t que les rochers -allaient se précipi ter dans le 

lac enf lammé. La lave qui en formai t le rivage ressembla i t à du sang, 

comparée avec les rochers noi râ t res qui se t rouvaient au -des sus . Une 

cascade de feu sembla i t se l ivrer , au fond du lac, aux ébats les p lus 

1 Relation publiée par le Times et i n d u i t e par le Journal officiel. 

fluide est tantôt plus élevé, tantôt p lus ba s , et les traces de ces var ia

t ions res tent visibles su r les parois où la lave, en se solidifiant, laisse 

su r tout leur pou r tou r des sortes de corniches no i râ t r e s . Telle est 

sans doute l 'or igine des terrasses ou des g rad ins don t il vient d 'ê t re 

ques t ion . L'aspect que présente cette i m m e n s e cuve, soit pendan t le 

j o u r , soit pendan t la n u i t , d 'après les relat ions de tous les vis i teurs d u 

Kilauea, est que lque chose de vér i tab lement fantas t ique. «Nous é t ions , 

dit l ' un d ' e u x 1 , su r les bords d ' u n lac i r régul ier d 'un feu l iquide tout 
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avec u n b ru i t qui ressemblai t à celui du ressac su r u n rivage rocail leux, 

b r u i t indescr ip t ib le et d iabol ique . » 

M. de Tar igny , dans son Voyage aux îles Sandwich, décri t u n p h é 

n o m è n e ana logue , lorsqu ' i l m o n t r e deux vagues de lave, par t ies de 

deux points opposés du c ra tè re , m a r c h a n t à la r encon t re l ' une de 

l ' au t re , pu is se h e u r t a n t avec une violence ter r ib le . « Un b ru i t f o rmi 

dable c o m m e celui d ' u n i m m e n s e c r a q u e m e n t sou te r ra in m a r q u a le 

m o m e n t de l eu r choc. Le sol oscillait a u t o u r de n o u s et sous n o u s . 

Elles se soulevèrent en une pyramide de feu de p l u s de soixante pieds 

é t r a n g e s ; elle boui l lonnai t , se rou la i t s u r e l le -même, la i ssant échap

per des je ts de lave a rden te , d i spersant au tou r d'elle des rayons e n 

f lammés . Alors elle sembla s'affaisser p o u r u n in s t an t , et le lac p a r u t 

laisser refroidir à la surface une épaisse croûte grise et n o i r â t r e ; ma i s 

b ientôt il se souleva de nouveau vers le centre et fit j a i l l i r u n e co 

lonne de feu à t ren te ou qua ran t e pieds de h a u t , qui joua pendan t 

que lques m i n u t e s c o m m e une fontaine colossale, lançant de tous côtés 

des blocs de lave, poussan t ses vagues enflammées contre les rochers , 
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de h a u t e u r , au centre m ê m e du volcan, l ançan t l eu r écume b rû l an t e 

dans toutes les d i rec t ions . Pu is la p lus forte des deux vagues l ' em

por ta e t , refoulant devant elle sa r ivale, s 'é tendi t comme u n e nappe 

rouge et vint ba t t re avec fureur les parois volcaniques , qu i se fondirent 

sous l ' é t re inte de cette effroyable cha leur , et d i spa ru ren t dans le 

bass in , c o m m e le sable d ' u n e falaise que la m e r m i n e , sape et en 

glouti t avec elle. Ce specLacle avait d u r é près d ' un q u a r t d 'heure^e t 

fut suivi d 'une période d ' acca lmie ; la nappe de laves noircies se referma 

fendillée çà et là en zigzags de feu ; la masse repr i t son m o u v e m e n t 

lent et régul ie r c o m m e celui du flot. « 

L E T A A L . L E F U S I Y A M A . 

L'Etna , le Vésuve, sont des volcans i n t e r m i t t e n t s , et l eurs cra tères 

se modifient ou m ê m e se déplacent d ' u n e é rupt ion à l ' au t re . Le S t rom-

bol i , le Masaya et aussi le Kilauea sont dans u n état d 'activité cont i 

n u e . Cependant on a pu , c o m m e les descr ipt ions qui précèdent l 'ont 

fait voir , explorer leurs cra tères , que rempl i t en par t ie la lave en é b u l -

l i t ion et liquéfiée. La descente dans u n volcan n 'es t donc pas u n e 

en t rep r i se tout à fait imposs ib le , si l 'on veut bien res t re indre ainsi la 

portée de la ques t ion . 

Voici encore u n cratère qui se laisse explorer , bien qu ' i l appar t i enne 

à u n des volcans des Phi l ippines dont les é rupt ions sont loin d 'ê t re 

inoffensives. Le Taal — c'est son n o m — s'élève dans u n e île du 

lac Bombon , au sud de Manille. Un de nos compatr io tes , M. Alfred 

Marche, l 'a visité en jui l le t 1 8 8 0 , c ' es t -à -d i re u n an après le t r e m 

b lement de ter re qui fit t an t de ru ines en ces cont rées . 

« Ce cra tère , di t- i l dans la relat ion de son voyage, est u n e i m m e n s e 

cuvette d 'au moins 200 mèt res de profondeur : le d iamèt re n o r d - s u d 

peut avoir 5 0 0 mèt res ; le d i amè t r e est-ouest dépasse ce r t a inement 

1000 m è t r e s . Les parois in té r ieures sont hérissées d 'aspér i tés . 

« L ' in té r ieur et l 'extérieur d u cône ont u n e couleur de cendre b l a n 

chie pa r les rayons du soleil ; p resque au centre du cra tère dor t u n 

petit lac ve r t -pomme qui fume c o n s t a m m e n t , et à côté un a u t r e , 
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m o i n s g r a n d , en est séparé pa r u n mon t i cu l e de lave peu élevé: sa 

couleur est vert et j a u n e . 

« Au s u d - s u d - o u e s t , s 'ouvrent béants trois t r ous a b o r d s surélevés 

en forme de p u i t s , dont les marge l les , avec l eu r te in te no i r e , t r anchen t 

su r la cou leur grise un i forme qui les en toure . 

« L 'un de ces pu i t s est le c ra tère actuel , d 'où sor tent en ce m o m e n t 

de longues colonnes de fumée qui m o n t e n t l en temen t vers le ciel. 

A gauche de ces pu i t s , u n e m o n t a g n e de 500 mèt res de h a u t e u r s'élève 

à pic ; ses paro is sont percées de mi l le creux et f issures, la issant 

échapper des vapeurs su l fureuses , qui déposent s u r les flancs du 

soufre en couches épaisses . 

« Dans le fond de la cuvette, occupé, c o m m e je l 'ai d i t , par des 

pui t s et pa r deux soi -d isant lacs, a u t r e m e n t dit pa r deux g randes 

m a r e s , le t e r r a in est coupé dans tous les sens pa r de fortes crevasses 

aux parois f r iables . » 

On peu t se r e n d r e compte , pa r cette cour te descript ion et en 

s 'a idant de la figure de la page 2 9 , qu i r eprésen te le cra tère du Taal , 

de la possibi l i té d ' aborder et d 'explorer l ' i n t é r i eu r des cavités volca

n i q u e s , m ê m e alors qu 'el les appa r t i ennen t à des volcans actifs. Seule

m e n t , les visites de ce genre seraient imposs ibles ou très pér i l leuses 

pendan t les pér iodes d 'é rupt ion p r o p r e m e n t d i t es , quand les gouffres 

b o u i l l o n n a n t s lancent des p ie r res , des je ts de lave , ou m ê m e s i m 

p lement des cend res . En 1 7 5 4 , u n e explosion du Taal du ra hu i t j o u r s , 

et les cendres étaient si épaisses, qu ' i l fallut s 'éclairer en plein m i d i . 

La visite aux cratères des volcans é te ints n e laisse pas d 'avoir 

son in térê t , b ien que l 'explorat ion ne p résen te p lus alors d 'au t res dif

ficultés que celles de l 'ascension d ' une m o n t a g n e que lconque . Telle 

est celle que fit, en 1 8 7 4 , no t re compat r io te l 'enseigne de vaisseau 

Houe t t e . au s o m m e t du Fus iyama . Aujourd 'hu i complè temen t é te int , le 

majes tueux volcan j apona i s m o n t r e encore aux observateurs u n cra tère 

qui ne m e s u r e pas moins de 6 0 0 mèt res de d i amè t r e , sur u n e profon

deur de 2 0 0 m è t r e s . Quel spectacle devait offrir cette cuve i m m e n s e , 

quand les laves qui l 'emplissaient en faisaient u n e fournaise i ncan 

descente'. ' Rien m a i n t e n a n t ne décèle la m o i n d r e t race d'activité 

in té r i eure : pas u n e fissure, pas la mo ind re vapeur . On ne peu t 

néanmoins s ' empêcher de res te r en admira t ion devant le chaos de ces 

ru ines g rand ioses , causées pa r u n e des p lus mystér ieuses et des p lus 

redoutables convuls ions de la n a t u r e . On se demande s i , d ' un m o m e n t 
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à l ' au t re , le réveil des forces in ternes endormies ne va pas donner à 

nouveau le spectacle d 'une splendide é rup t ion . 

C'est alors qu ' on voudra i t conna î t re les réponses de la science aux 

problèmes que susci tent dans l 'espr i t ces phénomènes toujours si 

ex t raordina i res et si a t t rayan ts , quand on ne se laisse po in t accabler 

pa r la pensée de leurs effrayanles conséquences . 

On a beau savoir, pa r les descr ip t ions des explorateurs des volcans 

en é rup t ion , en sommei l ou é te in ts , commen t sont cons t ru i tes les 

cavités d 'où sor tent le feu, les laves incandescentes , la fumée et les cen

d r e s ; ces m a r m i t e s g igantesques , parfois pleines j u s q u ' a u bord de la 

mat iè re embrasée , c o m m u n i q u e n t avec les ab îmes par des canaux 

qu 'on voudra i t pouvoir m e t t r e à n u et suivre dans toute leur profon

deu r . D 'a i l leurs , que sont ces abîmes e u x - m ê m e s ? Comment sont 

a l lumés les feux qu i les r e m p l i s s e n t ? Quelles causes les font projeter 

au dehors leur contenu en ébul l i t ion? P o u r q u o i , taudis q u e les uns 

émet ten t pa i s ib lement et sans i n t e r rup t i on , pour ainsi d i re , les 

vapeurs qu i sor tent de l eu r sein, d ' au t res se re fe rment - i l s , pour 

r ep rend re soudain leur t e r r ib le act ivi té? Pourquoi ces explosions 

succédant à u n sommei l qui n 'est que l ' apparence du r epos? 

A toutes ces ques t ions la science au jou rd 'hu i peut donne r des r é 

ponses , non pas cer ta ines su r tous les po in t s , ma i s tout au moins fort 

p laus ib les . On comprendra que ce n 'es t pas ici le l ieu de les exposer, 

encore m o i n s de les d i scu ter . C'est à pe ine si les pa ragraphes qu i p r é 

cèdent pe rme t t en t de se faire u n e idée des phénomènes et de l ' in térêt 

qui s 'at tache à ce chapi t re de l 'h is to i re na ture l le de la Ter re . 
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II 

L ' É R U P T I O N DE K R A K A T O A 

L E S S Y M P T O M E S P R É C U R S E U R S . L ' E X P L O S I O N . 

Quand on parcour t le récit des é rup t ions volcaniques dont l ' h i s 

toire a enregis t ré les ravages ou tout au moins a conservé le souvenir , 

il n ' en est guère qu ' on puisse compare r , à ce point de vue , à la g rande 

é rup t ion d u Vésuve de l 'an 79 de not re è re . Terr ible réveil d ' u n 

sommei l sécula i re ! t rois villes, Stables , Pompé i , I l c r c u l a n u m , furent 

dé t ru i tes et ensevelies sous les déjections vomies pa r le volcan. 

L 'année 1 8 8 3 a u r a été témoin d ' une catastrophe aussi épouvantable , 

p lus ext raordinai re encore par l ' é tendue de la région frappée, pa r 

le n o m b r e des vict imes et la g r a n d e u r des ru ines qu 'e l le a accumu

lées en m o i n s de deux j o u r s . C'est u n e pet i te île du détroit de la 

Sonde, à pe ine connue jusque- là et inhabi tée , qu i a été le foyer de 

l ' é rupt ion formidable que je vais décr i re . Krakatoa ou Krakatau est le 

n o m , désormais t r i s t ement célèbre, de ceL îlot, s i tué dans la par t ie 

sud-oues t du détroi t de la Sonde, en t re deux au t res îlots beaucoup 
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plus pe t i t s , l ' île Verlaten et l ' î le Lang. Krakatoa , avant l ' événement , 

avait la forme d ' u n e poire a l longée, dont le g rand axe, dir igé à peu 

près du nord-oues t au s u d - e s t , m e s u r a i t environ 9 ki lomètres de 

l o n g u e u r ; sa p lus g rande la rgeur était de 5 k i lomètres et demi . 

Au jourd 'hu i , on verra b ientôt pa r sui te de cruels c h a n g e m e n t s , la 

forme ne diffère pas beaucoup de la forme pr imi t ive : c'est toujours 

une poi re , u n peu p lus angu leuse , ma i s no tab lement ré t récie , et inc l i 

née de l 'est à l 'ouest . Elle est à peu près éga lement éloignée, à l 'est 

de la côte de Java, à l 'ouest de celle de S u m a t r a . 

Bien que Krakatoa , c o m m e j e viens de le d i re , fût inhabi tée et seu

lement visitée par des pêcheurs de Lampong (Sumat ra ) , on connaissai t 

le caractère volcanique de l ' î le , qu i , s u r sa faible surface, ne renfer

mai t pas mo ins de trois sommets : au nord le Pc rbouwatan , le moins 

élevé des t ro i s , présenta i t sur ses flancs des coulées dé laves ; c'est celui 

qui a joué le rôle le p lus actif en août 1 8 8 3 ; le cra tère du mi l ieu , le 

Danan , a été également actif en cette c i rconstance ; seul le t ro is ième 

pic, de beaucoup le p lus élevé, le Rakata (de 822 mètres d ' a l t i tude , 

selon les cartes ho l landa ises ) , n ' a pas d o n n é : b ien loin d 'ê t re actif, il 

a été vic t ime passive, la moi t ié de son cône ayant été emportée par 

l 'explosion des deux a u t r e s . 

Avant 1 8 8 5 toutefois, l ' î le, sous l 'épaisse couver ture de ses forêts, 

passai t pour u n volcan éteint . Mais il n 'y avait pas lieu de s 'é tonner 

de voir ses cônes r e p r e n d r e leur activité, si l 'on songe que la région 

au cen t re de laquel le se t rouve Krakatoa est sans contredi t la région 

du globe où de nos j ou r s l 'activité sou te r r a ine se manifeste de la façon 

la plus éne rg ique . Le détroi t de la S o n d e , Java , S u m a t r a , Bornéo , 

Luçon, tout l 'a rchipel de la Malaisie, en r e m o n t a n t au nord j u s q u ' à 

Fo rmose , et en descendant j u s q u ' à la Nouvelle-Guinée, forment un 

i m m e n s e t r i angle curvi l igne, à la surface duque l sont d isséminés 

p lus de 2 0 0 cra tères volcaniques . Le q u a r t environ de ces bouches 

ignivomes est en ple ine activité. Krakatoa se trouve préc isément s u r la 

g rande l igne de fracture de l 'écorce t e r res t re qui passe tout le long des 

îles de S u m a t r a et de Java. Or Suma t r a compte 19 cônes volcaniques , 

dont 7 actifs, et à elle seule Java en possède plus de 100, dont 

45 sont p lus par t icu l iè rement connus pa r leurs é rup t ions . Nulle au t re 

région t e r res t re , je le répète , su r u n e é tendue re la t ivement aussi 

faible, ne renfe rme parei l le quan t i t é de bouches érupt ives . Une telle 

accumula t ion de cratères donne à toutes les îles de ces archipels une 
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phys ionomie é t r ange et les rend témoins des phénomènes les p lus 

ex t raord ina i res , d 'o rd ina i re fertiles en ru ines et en désas t res . Citons, 

p a r m i les é rup t ions de ces cratères les plus cé lèbres , celle d u T e m b o r o , 

volcan de l ' î le S u m b a w a , qui recouvri t en 1 8 1 5 toute l ' î le de scories et 

de cendres , et où succombèren t des mi l l ie rs de vict imes ; l ' é rup t ion du 

Gelungang en 1 8 2 3 , qui submergea tous les environs pa r des to r ren ts 

d 'eau chaude et de boue . Mais la p lus terr ible de toutes- ces ca tas t ro

phes , d u moins avant celle de Krakatoa, est celle du volcan javanais 

le Papandayang , qui arr iva en 1 7 7 2 . Le cône d u volcan sau ta en l 'a i r 

et laissa u n lac à la place du cra tè re . Par u n e s ingul iè re coïncidence, 

deux au t r e s volcans de Java, le S lamak et le Tger imaï , séparés d u 

Papandayang pa r des dis tances de 3 0 0 et de 9 6 0 k i l omè t r e s , en t r è r en t 

en érupt ion en m ê m e temps que lu i , tandis que tous les volcans in te r 

média i res res tè ren t dans u n parfai t r epos . 

L 'é rupt ion de Krakatoa, du 26 au 27 août 1 8 8 5 , q u e nous al lons 

décr i re m a i n t e n a n t , devait s u r p a s s e r , par les désas t res dont elle a 

été la cause , toutes les é rup t ions an té r i eu res don t la science a p u con

na î t re les pér ipét ies . 

On l'a vu p lus hau t , les t rois c ra tè res de l ' î le é ta ien t considérés 

c o m m e é t e in t s ; depuis longtemps du m o i n s ils n ' ava ien t d o n n é aucun 

s igne de l eu r activité, q u a n d , le 20 ma i 1 8 8 3 , le Pe rbouwa tan ent ra en 

é rup t ion . Trois mois envi ron , avec u n e in tens i té var iab le et de cour ts 

interval les de repos , d u r a cette p remiè re phase , q u i n ' a t t i r a que m é 

d iocrement l ' a t t en t ion . On croi t qu 'e l l e avait dû être précédée des 

symptômes p récu r seu r s hab i tue l s des é rup t ions : émis s ion de fumée, 

secousses d u sol e n v i r o n n a n t ; ma i s c'est u n e s imple p ré sompt ion , 

l ' île n ' é t an t fréquentée q u e t e m p o r a i r e m e n t pa r les p ê c h e u r s venus de 

la côte de Lampong . 

Vers la fin de cette phase p ré l imina i r e , le Danan e n t r a éga lement 

en activité ; cependan t les é rupt ions res ta ien t ins igni f ian tes , et l 'on 

consta ta i t q u e la végétation des pics subs is ta i t encore le 11 août 

ou q u e , si elle étai t pa r t i e l l ement a t te in te , la zone de des t ruc t ion 

devait ê t re l imi tée au voisinage imméd ia t des c ra tères . 

Le d i m a n c h e 26 août , les explosions p r i r e n t tout à coup u n ca rac

tère de violence qu i alla en croissant j u s q u ' à la m a t i n é e du 2 7 . À 

cette da te , de 5 heu re s et demie du m a t i n à 10 heu re s 5 5 m i n u t e s , 

q u a t r e explosions formidables e u r e n t l ieu success ivement , la p lus 

violente de beaucoup é tant d 'a i l leurs celle qu i eu t l ieu à 10 heu re s 
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5 minu t e s ( temps moyen de Batavia). Puis peu à peu l ' é rupt ion d i m i 

n u a d ' in tens i té , bien qu 'e l le ait encore du ré pendan t toute la nu i t 

du lund i au m a r d i ; elle cessa enfin tout à fait vers 6 heures du m a t i n 

de ce de rn ie r j o u r . 

Voilà, exposé eu que lques l ignes , le d r ame dans toute sa s impl ic i té . 

Quels en furent le dénouemen t et les pér ipét ies? c'est ce qu ' i l reste à 

raconter . 

Trois sortes de témoignages ont pe rmis de le reconst i tuer dans 

ce qu ' i l eut de p lus ex t raord ina i re , de plus navran t , de p lus épou

vantable : en p remie r l ieu , la dis tance v ra imen t prodigieuse à laquel le 

les détonat ions des explosions se sont fait e n t e n d r e , p r inc ipa lement 

dans la mat inée du 2 7 : pu is la project ion des mat iè res vomies par le 

cra tère et leurs effets d e s t r u c t e u r s ; en t ro is ième l ieu , les effets, bien 

p lus terr ibles encore du raz de marée q u ' o n t dé te rminé les explosions 

sous -mar ines et l 'effondrement des c ra tè res . E n t r o n s dans que lques 

détai ls su r chacun de ces divers po in t s . 

Les v ibra t ions aér iennes ou sonores des explosions ont eu u n e énergie 

dont on va pouvoir j uge r . Pendan t les deux journées des 26 et 27 août , 

ce fut p resque sans in t e r rup t ion u n b ru i t sourd semblable au g r o n 

dement d ' un tonner re lo in t a in ; les explosions p rop remen t dites consis

taient en de cour ts éclats comparables à de forts coups de canon ; les 

p lus violentes détonat ions encore p lus brèves , plus crépi tantes , avaient 

u n e in tens i t é qu i ne pe rme t de les compare r à a u c u n au t r e b r u i t . Aussi 

les vibrat ions sonores se sont-el les propagées à d ' énormes dis tances. 

D'après le rappor t d 'un savant ho l l anda i s , M. Verbeck, les coups ont été 

en tendus à Ceylan, au B i rman , à Manil le , à Doreh su r la Geelvinkbaai, 

en Nouvel le-Guinée, et à P e r t h , s u r la côte occidentale de l 'Austral ie , 

a ins i que dans tous les lieux plus rapprochés de Krakatoa . Si, de Kra -

katoa c o m m e cen t re , on décr i t u n cercle avec un rayon de 50 degrés , 

ou de 3 5 5 5 k i lomèt res , ce cercle passe préc isément pa r les points les 

p lus éloignés où le b ru i t ait été pe rçu . 

« La dis tance des points ex t rêmes , à l 'est et à l 'oues t , est donc de 

60 degrés , soit | de la circonférence ent ière du globe. La superficie de ce 

cercle, ou p lu tô t du segment sphér ique qu ' i l c i rconscri t , est de p lus 

d u qu inz ième de la superficie de la Ter re . Dans les temps h is tor iques 

on ne connaî t pas d 'é rupt ion dont les b ru i t s se soient propagés su r u n e 

aussi énorme é tendue . Lors de l ' é rupt ion d u Temboro , dans l ' île de 

Sumbawa , en 1 8 1 5 , le rayon du cercle dans lequel le b r u i t fut en tendu 
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était moi t ié m o i n d r e , c ' es t -à -d i re de 15 degrés : la superficie était 

donc 3 , 9 3 fois p lus pet i te . » 

Ce qu ' i l y eu t d'assez cur ieux dans le mode de propagat ion de ces 

ondes a tmosphé r iques , c'est qu 'e l les ne se sont pas propagées dans 

toutes les di rect ions avec les m ê m e s intensi tés compara t ives . Ainsi les 

coups les p lus forts correspondaient , en des lieux différents, à des 

heures différentes. L'explosion la p lus violente fut en t endue , le 27 

aoû t , à Buitenzorg à 6 heures 4 5 m i n u t e s du m a t i n , à Batavia à 

8 heures 50 m i n u t e s , à Telok-Betong à 10 h e u r e s . Pour expl iquer 

ces anomal ies , M. Yerbeck fait i n t e rven i r l ' influence de la d i rec

tion du vent . C'est ainsi que , d 'après les rappor t s divers de l 'événe

men t , il est manifeste que les détonat ions ont p a r u p lus fortes du 

côté de Krakatoa vers lequel soufflait le vent et étaient chassées les 

fines par t icules de cendre . Les nuages de cendre ont dû jouer aussi un 

rôle à ce point de vue : in terceptant les ondes sonores , ils ont pu faire 

que les b ru i t s perçus dans u n e m ê m e direct ion ont paru p lus forts à de 

grandes distances que dans les points in te rmédia i res , à Batavia par 

exemple qu ' à Anger . « Si l 'on suppose u n gros nuage de cendre s u s 

pendu en t re Krakatoa et Anger, ce nuage agira su r les ondes sonores 

comme u n coussin épais et moelleux : à côté et par -dessus le nuage , 

le son pour ra alors très b ien se propager vers des points plus éloignés, 

tels que Batavia, tandis qu 'à Anger , i m m é d i a t e m e n t der r iè re le nuage 

de cendre , on ne percevra aucun b r u i t , ou seu lement des b ru i t s très 

faibles. » 

Outre les v ibra t ions sonores , les explosions p rodu i s i r en t des é b r a n 

lements aér iens d ' u n e au t re n a t u r e , dont les effets se firent sentir d 'une 

façon bien r e m a r q u a b l e à des distances considérables du centre de 

vibration. C'est ainsi qu ' à Buitenzorg et à Batavia, dont la distance de 

Krakatoa, à peu près égale pour chaque l ieu, n 'es t pas m o i n d r e de 

150 k i lomèt res , « des portes et des fenêtres furent secouées avec 

bru i t , des horloges s ' a r rê tèrent , des s tatuet tes placées su r des a r 

moires furent renversées , des réservoirs de lampes suspendues sau

tèrent de leurs suspens ions et tombèren t à g rand fracas, avec verres 

et globes, su r le sol. Mais ce n 'es t pas à cette distance seulement 

que la vibrat ion de l 'air s'est fait sent i r . A Batoe-Ladja en Pa lem-

bang (250 ki lomètres de Krakatoa) , à 5 heures du m a t i n , des 

lézardes se p rodu is i ren t à la caserne des Pradjoer i t s ; à Pa lembang 

m ê m e (550 ki lomètres de Krakatoa}, différents bâ t iments de l 'Etat 
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L A P L U I E D E C E N D R E S , D E P I E R R E S P O N C E S E T D E B O U E . 

Si cur ieux que soient , au point de vue de la science, les faits 

qu ' on vient de r appor t e r , ils ne sont r i en en compara i son des désastres 

qui ont r e n d u si t r i s t ement célèbre l ' é rupt ion de Krakatoa et qu i ont 

fait des jou rnées du 26 et du 27 août 1885 deux dates à j amais 

mémorab le s dans les annales des ca tas t rophes h u m a i n e s . 

C'est dans la mat inée du 27 août , vers 10 h e u r e s , avons-nous vu , 

que s'est p rodui te l 'explosion la p lus violente, celle qui p robab lemen t 

dé t e rmina l 'effondrement des deux cratères du Pe rbouwa tan et de Da-

nan et qu i , en ou t r e , a coupé en deux le cône du Rakata , ne la issant 

subs is te r dans toute sa h a u t e u r q u ' u n e moi t ié de cette pyramide de p lus 

de 800 mètres d 'a l t i tude , et englout i ssan t l ' au t re moi t ié dans les p r o 

fondeurs de la m e r . J u s q u e - l à , les deux volcans s 'é taient bornés à lan

cer des laves pu lvéru len tes , de la cendre p lus ou moins h u m i d e ; les 

é rupt ions avaient toutes lieu en effet au -dessus du niveau de la m e r . 

d u r e n t ê t re évacués, parce qu ' i l s menaça ien t r u i n e ; b ien p l u s , s u r la 

ter re Àlkmaer , en Passc roan , à 850 ki lomètres de Krakatoa , les m u r s 

se crevassèrent dans les habi ta t ions de l ' admin i s t r a t eu r et du m a c h i 

nis te . » 

Selon le r appor t eu r , ces accidents , d 'a i l leurs de peu d ' impor tance , 

ne sont pas le fait d ' un éb ran l emen t du sol, pu i sque pendan t les 

é rupt ions il n 'y eut nu l l e pa r t de t r emb lemen t de ter re p r o p r e m e n t d i t . 

C'est à des ondula t ions a tmosphér iques qu ' i l s doivent ê t re a t t r i bués . 

On pour ra i t peut -ê t re auss i , je pense , y voir des v ibra t ions propagées 

par le sol m ê m e , comme il arr ive p o u r le cas de la propagat ion du son 

dans les sol ides. 

L 'onde aé r i enne provenant de la p lus forte explosion s'est propagée 

avec u n e vitesse à peu de chose près égale à celle du son su r la surface 

ent ière du globe t e r re s t r e , dont elle a pa rcouru p lus de trois fois la c i r 

conférence en t i è re . Ce fait ex t raord ina i re a été constaté dans u n grand, 

n o m b r e de s tat ions météorologiques par les p e r t u r b a t i o n s qu ' on t m a r 

quées les ba romèt re s en reg i s t r eu r s . 
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Mais, à par t i r de ce m o m e n t , les mat iè res vomies et projetées en l 'a i r 

à u n e h a u t e u r prodigieuse , pour aller r e tomber à des dis tances cons i 

dérab les , furent p r inc ipa lement boueuses , formées par u n mélange de 

sable et d 'eau de m e r . 

C'est pare i l lement à l 'effondrement de toute la moi t ié septentr ionale 

de l 'île de Krakatoa qu ' i l faut a t t r ibuer la product ion soudaine de 

cette onde terr ib le qui a laissé su r toutes les îles du détroit et su r les 

côtes voisines de Sumat ra et de Java des traces si effrayantes de sa force 

dest ruct ive . A la pluie de cendres et de pierres ponces du p r e m i e r j o u r 

on pu t encore échapper ; mais la double inondat ion causée par l ' é r u p 

tion boueuse et p a r l e raz de m a r é e dont nous par lons dét ru is i t tout 

su r son inévitable passage. Sur p lus i eu r s po in t s , les ravages furent 

tels , qu ' i l ne resta p lus de témoins de la ca tas t rophe . 

Une dizaine de navires se t rouvaient dans le détroit au m o m e n t où 

euren t lieu les explosions des 26 et 27 août. La relat ion de M. L indeman , 

commandan t d 'un de ces navires (le Governor gênerai London, s t eamer 

par t i de Batavia le 26 août au mat in) va nous donner une idée du spectacle 

dont il fut le témoin ocula i re . Le j o u r de son dépar t , vers 2 heures de 

l ' ap rès -mid i , il se trouvait en rade d 'Anger , où il e m b a r q u a i t quelques 

pas sage r s ; de là il fit route vers le sud-es t . Bientôt après il vit, a u -

dessus de l'île de Krakatoa, s'élever d ' immenses colonnes de fumée. A 

6 heures du soir , u n e p lu ie de cendres mélangées de petits f ragments 

de p ie r re ponce commença à tomber su r le pont de son navi re . Il je ta 

l ' ancre dans la baie de Telok-Betong, s ' a t tendant à voir, c o m m e d 'o rd i 

n a i r e , des bateaux venir de la côte pour le r e jo indre ; ma i s il a t tendi t 

en vain j u squ ' à m i n u i t . N'en apercevant a u c u n , bien que la m e r ne 

fût pas très agitée, il envoya l u i - m ê m e u n e embarca t ion à t e r re p o u r 

s ' informer des causes de ce r e t a rd . Le pa t ron t rouva le débarcadère 

submergé et il lui fut imposs ib le d 'accoster ; l 'équipage d ' un vapeur 

hol landais , le Berouw, à l ' ancre dans le voisinage, lui appr i t que , depuis 

la veille à (i heures du soir , toute communica t ion avec la terre était 

devenue imposs ible , pa r sui te des couran t s qu i tourb i l lonna ien t avec 

violence. A la pointe du j o u r , M. L indeman reconnut que le Berouw 

était échoué, et, à 7 heures du m a t i n , il vit approcher u n e vague très 

hau te qu i se déversait su r la côte adjacente, de man iè r e à inonder le 

l i t toral et, suivant toute probabi l i té , à en noyer les hab i t an t s . Le p h a r e 

avait été complè tement dé t ru i t , et le navire naufragé se t rouvai t fort 

loin en ter re , au mi l ieu des cocotiers ; tous les peti ts bateaux qui en 
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étaient voisins la veille, avaient d isparu complè tement . La position 

paraissant très dangereuse , le commandan t d u Governor se hâta de 

re tourner vers Anger ; mais la chute des cendres devint de plus en plus 

abondante , et il dut jeter l ' ancre à l 'entrée de la baie pa r 15 brasses 

d 'eau. L 'obscur i té fut bientôt aussi profonde que dans les nui t s les 

plus n o i r e s ; le vent souffla en tempête, et p o u r résister aux grandes 

vagues qui se succédaient , il fallut en y faisant face rester sous vapeur , 

à demi -press ion . Tous les objets qui se t rouvaient sur le pont sans y 

être sol idement a m a r r é s , furent emportés par les raffales, et l 'on dut 

fermer h e r m é t i q u e m e n t toutes les écoutil les. 

A la pluie de pierres ponces succéda u n e boue te l lement abon

dante , qu ' en dix minu t e s le pont se trouva recouvert d 'une couche 

d 'un demi-p ied d 'épaisseur . A mid i , le vent se c a l m a ; on a r rê ta la 

mach ine et l 'on s 'occupa à déblayer le pon t ; mais l 'obscurité subsista 

jusqu 'au l endemain ma t in . Enfin, à 4 h e u r e s , le bâ t iment leva l 'ancre 

et se remi t en m a r c h e . E n arr ivant à 2 mil les de Poulo-Tiga, on c ru t 

voir que cette île avait été réunie aux îles adjacentes, à l'île Seboukou 

et m ê m e à la te r re ferme, soit par u n e digue rocheuse , soit par un 

amas de pierres ponces et dé t rônes d ' a rb res . La rou te suivie jusqu ' a lo r s 

para issant impra t icable , M. Lindeman se dirigea vers le canal de 

l'île Lagoendie , qu ' i l trouva à peu près l ibre . Mais, quand il voulut 

sort i r de la ba ie , il se vit en présence d ' u n i m m e n s e banc flottant, 

formé par u n e couche de pierre ponce épaisse de p lus de 2 mèt res . Il 

parvint cependant à s'y frayer u n passage. Se dir igeant alors vers l ' î le 

de Krakatoa, il y arr iva le 28 août . Il constata alors que le mil ieu de 

l'île avait d i s p a r u ; la fumée avait cessé de se m o n t r e r ; en t re Krakatoa 

et l'île de Sebesi existait une l igne de récifs de formation nouvelle, et 

p lus ieurs cratères en activité vomissaient des colonnes de fumée. 

Se rapprochan t alors de la côte de Java, M. Lindeman n 'y vit que 

scènes de désola t ion. Il n 'y avait p lus aucune trace de l 'existence de 

la ville d 'Anger . 

E n t r e Krakatoa et l 'île de Sebesi, les cendres et les ponces se t rou

vèrent accumulées en telle quant i té , qu 'el les avaient presque ent iè re

ment comblé la m e r , et qu ' i l en résul ta la formation de deux îles, aux

quelles furent donnés les noms de Steer et de Calmeyer. A la vérité, ces 

îles, qu i n e dépassaient le niveau de la mer que de quelques mèt res , 

ayant subi le choc réi téré des vagues, ont d isparu bientôt , laissant 

à leur place deux bas-fonds . 
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Les déjections des é rup t ions d u 26 et d u 27 août , cendres et frag

m e n t s de p i e r r e s , se sont répar t ies fort inéga lement au tou r du foyer 

qui les vomissa i t . L 'action des vents r égnan t s s 'est su r tou t fait sent i r 

su r les fines par t icu les de cendre qui on t été empor tées , su r tou t au 

sud-oues t et au nord-oues t , à d ' énormes dis tances : ces cendres sont 

tombées j u s q u e près de Bandoeng (à 2 5 0 k i lomèt res de Krakatoa) à 

l ' es t - sud-es t , j u s q u ' à Singapore et Bengkal is (à 8 3 5 et 9 1 5 ki lomètres) 

dans la direct ion n o r d - n o r d - o u e s t , et enfin j u s q u ' à l ' île Keel ing, à 

1200 k i lomèt res de Krakatoa dans la d i rect ion du sud-oues t . Quant 

au vo lume des ma té r i aux rejetés, il décroît n a t u r e l l e m e n t avec la d i s 

tance . A l ' i n t é r i eu r d ' un cercle de 15 k i lomèt res au tou r de Krakatoa , 

l ' épa isseur des couches var iai t en t re 40 mèt res et 20 m è t r e s . Sur le 

revers de l ' î le m ê m e , l ' épaisseur des mont icu les de cendres al lai t en 

cer ta ins poin ts j u s q u ' à 60 et 80 m è t r e s . Mais depuis lors l 'action des 

p lu ies a c reusé de profonds sil lons dans ces amas de maté r iaux 

meub le s , et l ' anc ienne surface a r epa ru çà et là au j o u r , avec les 

t roncs d 'a rbres déracinés , renversés , dépouil lés de feuilles. 

D'après des évaluat ions de m a r i n s qui furent t émoins oculaires des 

p remières é rup t ions , la h a u t e u r à laquel le s'élevait la colonne de fu

mée sor tant du cra tère n ' a u r a i t pas été infér ieure à 11 000 m è t r e s ; 

lors des é rup t ions les p lus violentes des 26 et 27 aoû t , c 'est 15 ou 

20 0 0 0 mèt res q u ' a u r a i e n t a t te int les project ipns des deux volcans . 

M. Verbeck, après u n e é tude approfondie des r ense ignemen t s recue i l 

lis de toutes pa r t s su r la quan t i t é des mat iè res solides rejetées, a con

clu que cette quan t i t é ne pouvait être infér ieure à 18 k i lomètres cubes . 

Les deux t iers de cette masse é n o r m e au ra i en t été déposés dans u n 

cercle de 15 k i lomèt res de rayon au tour de Krakatoa . 

Un tel vo lume de ma t i è res s 'explique a i sémen t q u a n d on songe que 

non seu lemen t l 'explosion la p lus violente du 27 août a p rodui t l'ef

fondrement des deux cônes du Perbouwatan et de Danan , ainsi que la 

des t ruc t ion d ' u n e moi t ié du pic de R a k a t a , ' m a i s que les deux t iers de 

l 'île tout ent ière ont été projetés en l ' a i r . E t encore , quand n o u s pa r 

lons des deux t iers de l ' î le , n e s 'agit- i l pas s eu lemen t du relief du sol 

au-dessus du niveau de la m e r ; en effet, à la place où gisait la par t ie 

enlevée, la sonde accuse pa r tou t a u j o u r d ' h u i des profondeurs de 5 0 , 

8 0 , 1 6 0 , 2 4 0 et m ê m e 500 mè t r e s . 
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L E R A Z D E M A R É E . L E S R U I N E S , L E S V I C T I M E S 

D E LA C A T A S T R O P H E . 

Tout ce qu ' on vient de l i re ne peu t donner encore q u ' u n e faible idée 

de la pu issance destruct ive de l 'explosion. Ce n 'es t guère en effet 

q u ' à u n e distance re la t ivement petite du foyer d 'é rupt ion que la p lu ie 

de cendres , de p ier res ponces et de boue a causé d ' i r réparables désas

t r e s , enseveli des îles ent ières et anéan t i tout ce qu i avait vie à leur su r 

face. Un iléau p lus t e r r ib le , qui a por té à des dis tances beaucoup plus 

considérables la dévastat ion, la r u i n e et la mor t , c'est la g rande vague 

p rodu i t e pa r l 'effondrement des cra tères , et su r tou t du pic de Rakata . 

Toutes les côtes voisines de S u m a t r a et de Java sur des centa ines de 

k i lomèt res de longueur , toutes les îles d u détroi t , ont été sub i t emen t 

et i r rés i s t ib lement submergées pa r u n e masse l iquide effroyable, dont 

la h a u t e u r se mesu ra i t par 2 0 , 5 0 , 40 m è t r e s . 

C'est ce qui explique c o m m e n t on n 'a pu avoir p resque aucun ren

se ignement détaillé su r ce qu i s'est passé dans les deux néfastes j o u r 

nées des 26 et 27 aoû t ; p re sque tous ceux qu i au ra ien t pu donner leur 

témoignage sont restés au n o m b r e des vic t imes. Il a fallu recons t i tuer 

le d r a m e par les récits des que lques navires qu i se t rouvaient naviguer 

dans ces parages et qu i , chose cur ieuse , à pa r t la pluie de cendres et de 

pierres ponces , n ' on t subi eux -mêmes que de faibles avaries . Mais une 

île c o m m e Sebesi, su r le sol de laquelle vivaient environ 5 0 0 0 hab i 

t an t s , n 'é ta i t plus après la ca tas t rophe q u ' u n affreux déser t , q u ' u n e 

surface recouverte de cendres , d 'où toute trace de végétation avait d i s 

p a r u ; pas u n de ses hab i t an t s n 'avai t survécu. 

Tjer ingin, Ànger , Merak, les seules villes de la côte occidentale de 

Java où se t rouvaient des Européens , ont été complè tement d é t r u i t e s ; 

Bantam n ' a pas été épargnée . Toutes les côtes des baies de Lampong et 

de Semangka , su r les côtes de S u m a t r a les p lus voisines de Krakatoa , 

ont subi le m ê m e sor t ; envahies par le raz de m a r é e , elles ont vu en 

u n ins t an t toute leur végétation dé t ru i te , les villes et villages saccagés 

et l eu r s hab i t an t s engloutis sous les eaux, sans que la soudaineté et 

l ' imprévu de cette inondat ion leur aient p e r m i s de fuir la m o r t en se 

réfugiant dans les h a u t e u r s . 

J ' e m p r u n t e au récit d ' un voyageur qu i a exploré les contrées rava-
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gées en ma i 1884 , environ neuf mois après l ' événement , M. E d m o n d 

Cotteau, quelques passages de la relat ion qu ' i l a publ iée dans le Tour 

du monde; i ls donneron t une jus te idée des désastres occasionnés , soit 

pa r la projection des mat iè res volcaniques , soit su r tou t par la vague 

du 27 août . Part i de Batavia le 21 ma i sur le Kédiri, navi re mis g ra 

cieusement à sa disposit ion par le gouvernement ho l landa is , not re 

compatr iote longea la côte septentr ionale de Java , en se d i r igeant 

vers le détroi t de la Sonde : vis-à-vis du distr ict du Tangarang , cette 

côte avait été inondée j u s q u ' à u n e dis tance de 1 k i lomètre à 1 k i lo 

mètre et d e m i ; 9 villages en t i è rement dé t ru i t s , cinq au t res en par t ie 

ru inés , et 2540 indigènes ou Chinois noyés, tel fut le sort de cette 

par t ie des côtes de Java. 

Dans la province de Ban tam, les ravages ne furent pas m o i n d r e s . 

« Les innombrab le s cocotiers qui couvraient les plages ont d i spa ru , 

tous les arbres ont été rasés , et il ne reste p lus t race d ' u n e seule 

hab i ta t ion . Là où vivait, il y a neuf mois à pe ine , au mi l ieu des j a r 

dins et des p lan ta t ions , u n e popula t ion n o m b r e u s e et pais ible , on ne 

voit p lus q u ' u n e pla ine marécageuse et déser te . Une bande de terrain 

de couleur j a u n â t r e se déroule para l lè lement au r ivage ; elle ind ique 

l ' emplacement des sols dénudés par l ' envahissement de la m e r , el 

forme, avec la verdure éclatante du reste de la contrée , une l igne de 

démarcat ion ne t t emen t t r anchée . 

« Le capitaine nous m o n t r e où fut Anger, port le p lus fréquenté de 

la côte de Java, su r le détroi t de la Sonde. Toute la p la ine env i ron

nan t e , p résen tan t u n e la rgeur d 'environ 1000 mè t r e s , a é t é rasée . Sur 

le rivage, la mer a rejeté d ' énormes blocs de coraux, dont le plus gros 

a u n volume de 5 0 0 mèt res cubes . 

« Plus loin se t rouvai t la localité populeuse de Tjar ingin , dont il 

n 'es t r ien resté non p l u s . Elle était si tuée dans u n e vaste p la ine , de r 

r ière laquelle s 'élevaient des collines hautes de 20 à 50 mètres ; c'est 

là que se sont sauvées les que lques personnes qui en euren t le 

t emps . 

« A Mérak, Anger et Tjar ingin , on a enregis t ré officiellement le 

chiffre de 19 632 vict imes, dont 52 E u r o p é e n s ; 48 villages furent 

complè tement dé t ru i t s , 37 au t res en part ie seu lement . » 

Arrivés à la poin te sud-occidentale de Java où u n phare (Java'seerste 

Puni), bât i sur u n roc à 40 mètres de h a u t e u r , a échappé à la vague et 

n ' a po in t eu à souffrir de la ca tas t rophe , les passagers du Kédiri de s -
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cendi ren t à te r re et ils pu ren t contempler de près les ravages du l i t to

r a l . « La forêt env i ronnan te , naguère impéné t rab le , présente ma in t e 

n a n t , depuis le rivage j u s q u ' a u pied des col l ines, c 'est-à-dire su r une 

bande de t e r ra in large de 3 à 4 0 0 m è t r e s , l ' image de la dévastation la 

p lus complète . Çà et là d ' énormes t roncs , dépouillés d'écorce, res tent 

encore debout , mais le n o m b r e de ceux qui j onchen t le sol est bien 

p lus considérable . Cependant la na tu re travaille à réparer le désastre : 

de tous côtés les feuilles lu isantes des banan ie r s sauvages se font j o u r 

à travers la couche épaisse de cendres et de ponces qui recouvre le sol ; 

u n e légion de l ianes et de plantes parasi tes couren t dans toutes les 

di rect ions , enveloppant de leur inextr icable réseau les racines dessé

chées des géants de la forêt, et s 'é lançant à l ' assaut de leurs squelettes 

b lanch i s . » 

Dans l ' î le du Pr ince , voisine de la pointe , 56 personnes se t rou

vaient accidentel lement , au m o m e n t de la ca tas t rophe , occupées à cou

per du bois : toutes pér i ren t , englouties sous u n e vague de 15 mètres 

de h a u t e u r . x\u nord-oues t de Krakaloa, dans les îles Lagoundi , les 

végétaux ont en ou t re subi l 'act ion des pluies de cendres chaudes ou 

de boue t iède, qui les ont dépouillés de leur feuillage. 

2160 vict imes ont péri dans le distr ict de Reniawang, à 150 kilo

mètres cependant de Krakatoa . Ce district est s i tué au fond de la baie 

de Semangka , qu i , comme celle de Lampong , ba igne les côtes sud -

est de Suma t ra , et qui ont été visitées dans la j ou rnée du 27 pa r la 

fameuse vague. Mais su r les côtes de Lampong , p lus rapprochées de 

Krakatoa que les p remières , le chiffre des victimes s 'est élevé bien 

plus hau t et n ' a pas été mo ind re de 7 1 6 5 . Telok-Betong, au fond du 

golfe, dont le port était encore difficile à aborder à cause du banc de 

pierres ponces flottantes qui l 'obs t rua ien t , fut ensui te visité pa r 

M. CoLteau, qui en a dépeint en ces te rmes la phys ionomie : 

cf À la place de la cité florissante dont les avenues régul ières se 

perdaient sous de magnifiques ombrages , on ne voit plus au jourd 'hu i 

q u ' u n vaste te r ra in abso lument n u , pa rsemé de flaques d 'eau sau -

m â t r e où séjourne la fièvre. 

« Nous traversons sous u n soleil de feu cette plaine l u g u b r e , où la 

moit ié des hab i tan ts de la ville, c ' es t -à -d i re p lus de 1500 personnes , 

ont trouvé la mor t . Les cases des ind igènes , cons t ruc t ions légères en 

b a m b o u , ont d i sparu sans laisser aucune t r a c e ; elles ont été l i t téra le

m e n t balayées pa r la m e r , tandis que çà et là des amas de décombres 
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i n d i q u e n t l ' emplacement des maisons européennes , d ' u n e const ruct ion 

p lus sol ide . 

« Le rés ident est absen t . Sa belle hab i ta t ion , que nous vis i tons , a 

été épargnée , grâce à sa s i tuat ion s u r une éminence , à u n e a l t i tude de 

30 m è t r e s a u - d e s s u s du niveau de la m e r ; ma i s il s 'en est fallu de 

bien peu qu 'e l le n ' a i t été empor tée comme les au t r e s . 

« La ca tas t rophe eu t lieu le 27 août , à 10 heures et demie du m'a-

t i n . D'après M. Verbcck, personne n 'a pu l 'observer , tout é tant caché 

dans u n e obscur i té profonde qu 'on a décri te c o m m e « p lus no i re que 

la p lus no i re n u i t ». Les fugitifs rassemblés dans la rés idence en tend i 

ren t s eu l emen t u n fracas épouvantable , occasionné par u n vent violent 

qu i b r i sa i t les a rb res et lançai t avec force la boue cont re les por tes et 

les fenêtres . Nous consta tons par n o u s - m ê m e s que la m e r s 'est a r rê tée 

à la p r e m i è r e m a r c h e de l 'escalier qui donne accès à la p la te- forme 

su r laquel le est cons t ru i te la rés idence . I m m é d i a t e m e n t au -des sous , 

la t race des dégâts causés pa r les eaux se d is t ingue faci lement . Cette 

dis t inct ion est visible su r u n mon t i cu l e qui s'élève dans les env i rons , 

au mi l i eu de la c ampagne de Lampong , et q u ' o n n o m m e le Mont des 

Singes : la bande b l anchâ t r e qu 'on voit à la base t r anche n e t t e m e n t 

s u r la verte forêt qu i en couronne la pa r t i e supé r i eu re . » 

On a vu p lus h a u t , dans la relat ion d u c o m m a n d a n t L indeman , 

q u ' u n s teamer , le Berouw, se trouvait le 26 août en rade de Telok-

Betong. Ce navi re fut jeté dans les terres pa r les lames <lu 2 7 . M. E d 

m o n d Cotteau, p e n d a n t son cour t séjour en ces pa rages , fut condui t 

par ses hôtes à l ' endro i t où le navire avait été t r a n s p o r t é . « Après u n e 

h e u r e de fat igues, d i t - i l , nous nous t rouvâmes tout à coup , à un d é 

tou r de la r iv ière , en présence d ' un spectacle é t range : u n g rand 

s teamer à roues est devant n o u s , in tact , échoué en pleine-forêt , s u s 

p e n d u c o m m e u n pont au-dessus de la r iv i è re ; par -dessous sa qui l le , 

l 'eau s 'écoule pa i s ib lement su r u n lit de larges galets no i r â t r e s . La 

pu i s san te végétat ion équator ia le encadre ce tableau b i z a r r e . . . . Voici 

c o m m e n t les choses se sont passées. Le Berouw étai t moui l lé devant 

Telok-Betong, l o r s q u e , dans la ma t inée du 27 août , u n e l ame le sou 

leva, le h t passer sans avaries par-dessus la d igue , et le déposa dans 

le qua r t i e r ch ino i s . Le 2 8 , lorsque le j o u r revin t , il avait d i s p a r u . On 

le re t rouva où nous l 'avons vu , dans u n repli de la r ivière Kour ipau , 

à 5 3 0 0 mèt res de son moui l lage en rade et à 2200 du poin t du q u a r 

t ier ch inois où il avait été t ranspor té le ma t in Au m o m e n t de la 
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L E M O N T DES S I N G E S A P R È S LA C A T A S T R O P H E . 

ci, étai t i n h a b i t é e ; elle étai t couverLe de forêts. « Les effets p rodu i t s 

sont p lus terrif iants encore , dit M. Cotteau, que tout ce que nous 

avons vu j u s q u ' à p résen t . A la place de la forêt, il n 'existe plus q u ' u n 

chaos de troncs b l anch i s , couchés su r les pentes des coll ines, en pa r 

tie enfouis sous la cendre . » 

Poursu ivan t not re rou te , nous débarquons à Sebesi, à 20 k i lo 

mèt res seu lement de Krakatoa . Il est imposs ib le de savoir au j u s t e ce 

qui s'y est passé ; car de s e s /3000 hab i t an t s , tous Malais ou Chinois , 

pas u n n 'est res té . La grande vague du 27 a dû y a t te indre une h a u t e u r 

de p lus de 30 m è t r e s . L'île est m a i n t e n a n t comme ensevelie sous u n e 

ca tas t rophe , les deux seuls Européens qui se t rouvaient à bord du 

Berouw, le capi taine et le mécanic ien , ont c ru t rouver le sa lut en s 'ac-

crochant aux branches d 'un a r b r e ; ma i s u n e seconde vague survin t , 

p lus terrible encore que la p remiè re , empor ta l ' a rbre et. les noya, t an 

dis que l 'équipage, d e m e u r é à bord , res ta i t sain et sauf. » 

De Kelok-Betong, le Kédiri se dir igea au sud-es t , et visita en p a s 

sant les îles Seboukou et Sebesi pour ar r iver au siège de l ' é rupt ion 

d 'août à Krakatoa . La p remiè re de ces î les, s i tuée à 8 lieues de cel le-
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LE B E R O U W , S T E A M E R É C H O U É . 

Sur l ' emplacement d 'un ancien village que les eaux, dans l eu r 

re t ra i te vers la m e r , avaient laissé à découvert en balayant les cendres 

j u s q u ' a u niveau du vrai sol, ils se t rouvèren t en présence « d ' u n e c in 

q u a n t a i n e de cadavres gisant là pêle-mêle au mil ieu des débris de 

l eu r s demeures et des us tensi les de leurs ménages . Beaucoup sont enve

loppés desarongs mul t icolores , très peu détér iorés . On voit encore des 

touffes de longs cheveux noi rs adhé ran t aux crânes l u i s a n t s ; objets 

mobi l i e r s , ossements b lanchis , vê tements , tout est confondu dans un 

affreux désordre . Ev idemment ces ma lheu reux sont mor t s étouffés sous 

couche épaisse d 'au moins 10 moires de cendres gr ises , mêlées de 

p ier res pouces cl de f ragments d 'obs id ienne . Sa forme générale , qui 

est celle d ' u n cône volcanique, p resque régul ier , est restée la m ê m e , 

m a i s son l i t toral s'est sens ib lement accru, par su i te de la chule des 

ma té r i aux projetés pa r Krakaloa . 

En visi tant l ' i n té r ieur de l ' î le, ce qui ne laissait pas d'offrir des 

difficultés à cause ùè la couche profonde de cendres boueuses recou

vran t le sol, les explorateurs furent témoins d 'un spectacle navran t . 
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L E S V I C T I M E S D E L ' E X P L O S I O N D E K R A K A T O A , D A N S L ' I L E S E D E S I . 

pluies de boue et de cendres lancées pa r Krakaloa , les cadavres que 

Ton re t rouve encore couchés sous ce l inceul dans u n e a l t i tude si s e m 

blable à celle des cadavres pompéiens , a ideront à comprendre la poss i 

bi l i té d 'événements que les é rup t ions ord ina i res du volcan napol i ta in 

faisaient cons idérer comme quasi imposs ib les . 

Le Kédiri se t rouva bientôt en vue de Krakatoa, s u r la place m ê m e 

où neuf mois auparavan t s'élevait encore toute la par t ie sep ten t r iona le 

de l ' î le , avec ses deux cra tères , a lors en activité, de Perbouwatan et de 

D a n a n ; ma i s imposs ib le d'y t rouver u n moui l lage , la sonde accusant , 

c o m m e on l'a dit p lus h a u t , des profondeurs de 2 0 0 à 500 mè t r e s . Le 

u n e p lu ie de boues re la t ivement froides, car nu l l e pa r t on ne voit de 

traces de b r û l u r e s . Cependant la n a t u r e a déjà c o m m e n c é son œuvre 

de répara t ion : de v igoureuses pousses de banan ie r s émergen t du sol ; 

des noix de coco, tombées des a rbres qui ne sont p l u s , ont g e r m é , et 

l eu r verdoyant panache ombragera b ientôt le c h a m p de la m o r t . » 

On s'est demandé longtemps c o m m e n t des villes en t i è res , telles 

q u ' H e r c u l a n u m et P o m p é i , avaient p u être sub i t emen t ensevelies sous 

les cendres du Vésuve, avant que leurs hab i t an t s eussen t p u fuir . 

L 'exemple de la ca tas t rophe d 'août 1 8 8 5 , des ru ines causées par les 
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navire dut res te r sous vapeur à un demi -k i lomè t re de t e r re . Ayant 

approché du g rand cône, toujours dehout , du pic de Rakata , ils [ lurent 

con templer la section t r i angula i re résu l t an t de l 'effondrement de la 

moi t ié no rd . La coupure ayant eu l ieu précisément pa r le po in t le plus 

élevé du cône, le côté septentr ional du pic se mon t r e au jourd 'hu i sous 

l 'aspect d ' u n e falaise de p lus de 800 mètres de h a u t e u r (voy. page 4 1 ) . 

« Le ton général en est d 'un b r u n rougeà t re . On d is l ingue facilement, 

dit M, E . Cottcau, les bancs des anciennes coulées de lave, disposées en 

assises assez régul iè res , séparées par des lits de cendres et t raversées de 

h a u t en bas pa r un réseau compl iqué de veines ou de filons de couleur 

moins s o m b r e . » Ainsi que le dit M. Yerbeck dans son rappor t au gou-

C A D A V R E S P O M P É I E N S . 

vernernent hol landais , l 'effondrement a donné naissance à u n e coupe 

volcanique qu i n 'a p robablement pas sa pareil le au monde . « A l 'extré

mité occidentale de la coupure du pic de Rakata , nous t rouvons enfin 

u n point abordable . Nous débarquons su r u n e peti te plage t r anqu i l l e , 

à l ' issue d ' u n ravin dont les parois escarpées sont formées, d 'un côté, 

par d 'anciennes coulées de lave no i râ t re , et de l ' au t re par des cendres 

solidifiées et des ponces pulvérulentes p resque b lanches . Là il nous est 

permis d 'é tud ier avec sécur i té la n a t u r e des roches et des divers p ro 

dui t s volcaniques accumulés pa r la dernière érupt ion sur une épais

seur qui a t te int en ce point 80 et m ê m e 100 mè t res . » 

La carte qu ' a publ iée M. Yerbeck pe rme t de se r endre compte de la 

perte et des ga ins que les é rupt ions de 1885 ont fait subir à l ' île l i r a -
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L E S I L E S K R A K A T O A , V E R L A T E N E T L A X C Ï , A V A N T E T A P R È S L ' E X P L O S I O N 

D C 2 6 A O U T 1 8 8 S . 

m a i n t e n a n t , d 'après no t re lever, de 15 ki lomètres carrés et d e m i . 

L'île L a n g , q u i jadis mesura i t 2 k l l , 9 9 , a au jourd 'hu i 5 W I , 9 2 ; l ' île Yerla-

ten a reçu u n accroissement très considérable : sa superficie, autrefois 

de 5 k i l , 9 7 , s'élève ac tue l lement à l l k i l , 9 8 . Du Poolschc-IIoedja il ne 

subsis te p lus r ien . » Ce dern ie r îlot existait , avant l ' é rupt ion , dans 

l 'ouest de Lang . 

Citons, pour t e r m i n e r , u n e par t icu lar i té cur ieuse . Nous venons de 

voir que toute la par t ie n o r d de Krakatoa a été dé t ru i te et remplacée 

kaloa , ainsi qu ' aux deux îlots vois ins , Yerlaten et Lang. Les chiffres 

su ivants t r adu i ron t m a t h é m a t i q u e m e n t les résul ta ts que la carte m o n 

t re aux yeux. « Krakatoa occupait autrefois une é tendue de 5 3 k i lo 

mèt res carrés et demi , dont 23 se sont a b î m é s ; il reste donc 1 0 k l l , 7 5 . 

Mais, aux côtés sud et sud-oues t , l ' île s'est accrue d ' u n e ce in ture de 

produi t s é rupt i f s , de sorte que la superficie de la nouvelle Krakatoa est 
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L E S E X P L O S I O N S D U T E M B O R O , D U S K A P T A R - . I O C K U L L , 

D U M A U N A - L O A . 

Ce n 'es t po in t u n e consolation de penser que de telles catastrophes 

ont affligé an t é r i eu remen t déjà d 'autres contrées. Cependant , si l ' é rup

tion de Krakatoa est u n i q u e peut -ê t re par l ' é tendue et l 'énergie de ses 

effets des t ruc teurs , on va voir pa r que lques exemples an té r ieurs que 

d 'autres é rup t ions ont approché de celle-là sous ce point de vue. 

J 'ai cité p lus h a u t celle du Temboro en 1 8 1 5 . Le Temboro est, 

comme on sa i t , u n volcan de l ' île S u m b a w a , dans l 'archipel des 

îles de la Sonde. L'explosion dont je viens de par ler fut telle, que le 

cône du volcan, projeté en l 'a i r , vit sa hau t eu r rédui te de 1600 mè t res . 

La quant i té de cendres , de ponces, de laves incandescentes ainsi l a n 

cées fut si éno rme , qu ' on en a évalué le volume à trois fois celui du 

Mont-Blanc. A Java, c 'es t -à-di re à u n e distance de 900 k i lomètres , les 

pa r une mer profonde. Toutefois il reste un débr is de la par t ie effon

drée : c'est u n no i r rocher qui affleure et se dresse à 5 mètres environ 

au-dessus de la surface des eaux, à peu de distance du point où exis

tait le Pe rbouwa tan . Il ne mesu re que 10 mèt res carrés au plus en 

surface, et tout à côté la sonde accuse une profondeur de p lus de 

200 m è t r e s . « C'est comme u n e gigantesque massue , di t M. Verbeck, 

que Krakatoa élève, menaçan te , de son sol effondré. » 

Telle fut, dans ses effroyables conséquences, la catastrophe du 

27 août 1 8 8 3 . Les détails dans lesquels nous venons d ' en t re r ne sont 

sans doute q u ' u n e faible par t ie de ceux que cont iendra i t un h is tor ique 

complet de l ' événement . Us suffiront peut -ê t re à donner u n e idée de 

l ' i r résis t ible puissance avec laquelle peuvent agir , à des mo men t s h e u 

reusement r a res , les forces cachées que recèle le foyer i n t é r i eu r de 

not re planète ; ma i s ils n e rendron t j amais l ' ho r r eu r des scènes t r a 

giques qui ont désolé tant de lieux populeux et fertiles, ni ne parvien

dront à dépe indre l 'angoisse affreuse de celles des victimes qu i ont vu 

venir la m o r t pour el les, pour leurs familles, p o u r leurs a m i s , sans 

q u ' a u c u n e possibil i té de salut ait pu être u n seul ins tan t ent revue. 
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i. Jules Leclercq, la Terre de glace. 

cendres tombèren t en si g rande abondance , que la nu i t succéda au 

jour en plein m i d i . Les explosions du rè ren t p l u s d 'un m o i s ; la ville 

d e T c m b o r o fut dé t ru i t e , et l 'on évalua à 1200 le n o m b r e des v ic t imes . 

Un des volcans d ' I s l ande , le Skapta r - Jockul l , eut en 1783 l ' une 

des plus te r r ib les é rup t ions qu ' a i t enregis t rées l 'h is to i re . Deux to r 

ren ts de lave s 'écoulèrent à des dis tances de 80 et de 63 k i l omè t r e s ; 

leur la rgeur ne m e s u r a i t pas m o i n s de 2 4 et de 12 k i lomèt res , et en 

p lus ieurs points leur épaisseur at teignai t 150 m è t r e s . On es t ime que 

le vo lume des mat iè res ainsi rejetées égalait le double du volume total 

de l ' IIécla; les calculs de Bischof donnent u n volume supé r i eu r à 

celui d u Mont-Blanc. « Tout le pays env i ronnan t fut la proie du feu; 

les anciennes laves furent re fondues , et de toutes pa r t s se formèrent 

des cavernes sou te r ra ines . L'effervescence du ra p lus de hu i t mo i s , et 

la lave mi t deux ans à se refroidir . A 40 lieues à la ronde , les p â t u 

rages furent dé t ru i t s pa r les ponces , les laves et les cendres . L 'air était 

infecté de vapeurs pern ic ieuses , le ciel obscurci pa r des nuées de 

cendres . Suivant les calculs les p lus modérés , 1 4 0 0 0 c réa tures h u 

maines et environ 150 000 tètes de bétail pé r i ren t dans cette effroyable 

ca t a s t rophe 1 . » 

Les érupt ions du Mauna-Loa, dans l ' î le d 'IIawaï, si elles ont causé 

moins de vict imes que celles du Temboro et du Skaptar -Jockul l , l eur 

sont comparables par les d imens ions des coulées et la rapidi té de 

leur descente , en g rande par t ie due à leur f luidité. Cette fluidité est 

t rès grande , p u i s q u ' u n des observateurs de la dern iè re érupt ion 

(novembre 1880 à août 1881) , M. YV. L. Green, a constaté q u ' « après 

avoir pa rcouru 30 à 40 mi l les (48 à 64 k i lomèt res ) , la lave est encore 

dans u n état t rès l iqu ide . Pa r tou t , d i t - i l , où la lave a p u être aper

çue à t ravers que lques ouver tures accidentelles de la c roû te , on l 'a 

vue couler en apparence aussi l iquide que de l 'eau et à une cha 

leur rouge b lanc . » 

Yoici, d 'après u n témoin oculaire , M. de Varigny, la descript ion de 

la coulée dé laves que vomit le volcan dans son é rup t ion de 1 8 6 8 . Bien 

qu ' in fé r ieur en d imens ions aux coulées de 1852 et de 1 8 5 9 , qui 

s 'é tendirent su r des longueurs de 45 à 60 k i lomèt res s u r 2 à 8 k i lo

mèt res de large, ce fleuve incandescent n ' en fut pas m o i n s r e m a r 

quable pa r ses effets te r r ib les . D'une h a u t e u r qui domine le cours de ce 
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ï. Voyage aux îles Sandwich (Tour du Monde, année 1875). 

fleuve, d i t - i l , je puis me r e n d r e compte de sa d i rec t ion . Sa source est 

à que lques k i lomètres à no t re droi te , s u r les flancs de la m o n t a g n e , 

et s 'échappe de trois vastes fissures. La lave descend en masse compacte 

j u s q u ' a u pied de la m o n t a g n e . Là elle s'est divisée, con tournan t les 

m a m e l o n s , comblan t les va l l ées ; tantôt elle se r é u n i t de nouveau , 

tan tô t elle c i rcule comme au hasa rd , la issant çà et là de vastes espaces 

u n peu plus élevés complè tement in tac ts . On dirai t des îles de tou te 

tail le au mi l ieu d ' u n e m e r noi re et b r û l a n t e . La cha leu r est i n t ense . 

Une légère fumée b lanche flotte au ras d u sol. A la surface, la lave 

s 'est d u r c i e ; su r les bords elle est assez forte pour nous por te r , ma i s 

à mesure que nous avançons elle offre mo ins de rés is tance . Au mi l ieu 

de son lit, nous la sentons pl ier sous nos pas comme u n fleuve de 

o rmat ion récen te . En enfonçant mon bâ ton , il pénè t re cette couche 

légère, et je l 'en ret i re enf lammé La la rgeur de ce b ras est d 'environ 

500 m è t r e s . En examinan t la configurat ion du sol, je pu is me r e n d r e 

à peu près compte de l ' épa isseur de la lave : elle n 'es t pas m o i n d r e de 

50 p ieds , et coule en t re deux m a m e l o n s . Nous sommes dans u n e île 

en tourée de lave » 

Plus lo in , r acon tan t l ' envahissement de p lus ieurs fermes et p lan ta 

t ions jadis florissantes, converties pa r la lave en champs de pierres et 

de scories, M. de Yarigny décri t a insi l 'arr ivée du fléau qui r u i n a l 'un 

des propr ié ta i res de ces fermes , le capi ta ine Brown : « Le fleuve de lave 

était descendu dans la p la ine , au mi l ieu de la nu i t , c o m m e une i n o n d a 

tion de feu, couvrant la p la ine su r u n e la rgeur de p l u s de 1 k i lomèt re . 

En u n in s t an t la ma i son , les fe rmes , en tourées de laves rouges , avaient 

p r i s feu comme u n e poignée d 'herbes sèches, et s 'é taient écroulées 

dans le fleuve qui en t ra îna i t tou t . Son peu de profondeur lui avait 

permis de se refroidir r a p i d e m e n t , le cours pr incipal é tant p lus à 

gauche . » 

L 'é rupt ion de 1808 du Mauna-Loa fut signalée à son débu t par u n 

p h é n o m è n e ex t raord ina i re , dont la vallée de Kapapala fut le théâ t re et 

ses hab i t an t s les vict imes. « La ter re se fendit avec u n b r u i t épouvan

table , et u n e masse de boue , d 'eau et de pierres fut lancée avec u n e 

violence telle, que du p remie r jet elle at teignit u n e distance de 5 k i lo

mè t re s , englout i ssant tout su r son passage. Près de l ' endroi t m ê m e où 

le sol se creva se t rouvai t u n e hu t t e indigène en b a m b o u s . Elle fut r e n -
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versée par le choc de l ' a tmosphère , mais le je t passa par -dessus sans la 

recouvr i r , ne frappa le sol qu ' à .100 mèt res de son poin t de dépar t , et 

roula sans s 'a r rê ter avec u n e vitesse supér ieure à celle d ' u n boulet lancé 

à toute volée. La longueur totale de ce je t de boue , depuis le point où 

il s 'abat t i t j u s q u ' à celui où il s ' a r rê ta , est de p lus de 4 k i lomètres ; sa 

la rgeur moyenne est de 1 k i lomèt re , et son épaisseur , d 'environ 1 mè t r e 

s u r les bo rds , a t te int p lus de 10 mèt res au cen t re . Tout ce qui se t r o u 

vait su r son passage fut anéan t i . Les an imaux ne p u ren t échapper , et 

s u r les bords on voyait encore les bœufs et les chèvres saisis pa r le 

t r a in de der r iè re et figés dans cette masse épaisse. On avait constaté 

la m o r t de 51 ind igènes , » 

Le Mauna-Loa, le Kilauea (on a lu p lus h a u t la descript ion de l eurs 

g igantesques cratères) ne le cèdent pas , on le voit, aux volcans des. 

îles de la Sonde pour la violence de leurs é rup t ions ; ma i s Llawaï est 

isolée au sein d 'un vaste océan, et les ravages de ses propres volcans 

n e peuvent , comme k Krakatoa, a t te indre d 'aut res cont rées . 
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III 

L E S G L A C I E R S D ' A U J O U R D ' H U I ET L E S G L A C I E R S D ' A U T R E F O I S 

V O L C A N S E T G L A C I E R S , 

Les glaciers , les volcans! L 'eau et le feu, deux ennemis qui se 

dét ruisent l 'un l ' au t r e , à mo ins que , pa r u n contact réciproque, ils ne 

forment pas eux-mêmes u n é lément p lus des t ruc teur que chacun 

d 'eux. 

L 'eau, su r not re p lanète , en recouvre la surface pour les trois q u a r t s , 

et sous u n e épaisseur ou profondeur beaucoup plus considérable que 

n 'est le relief des te r res . Quant au feu, qui sait si , conformément aux 

vues de bien des savants , il n e const i tue pas , sous la forme d 'une 
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masse l iquide incandescente , tou t le reste du globe, c ' es t -à -d i re tout 

le noyau contenu sous la croûte des te r ra ins solidifiés? 

Si cela est, s'il est vrai qu ' en péné t r an t au cœur de la Ter re , pa r u n 

pui t s de m i n e indéf in iment pro longé , on rencont rera i t des t empéra 

tures croissantes , à raison de 1 degré cent igrade environ par chaque 

30 mètres de profondeur , il est clair qu ' avan t d'avoir percé l 'écorce à 

plus du cent ième de son rayon, c'est le feu qu 'on trouverai t sans nu l 

dou te . Les observations recuei l l ies j u s q u ' à présent donnen t b ien , en 

effet, cette progress ion, souvent m ê m e u n e progress ion p lus rapide 

pour l ' augmenta t ion de t e m p é r a t u r e avec la p ro fondeur ; mais cette loi 

persiste-t-elle à mesu re qu 'on descend plus profondément dans les 

entrai l les de la Te r r e? L'expérience faisant défaut, on ne pouvait faire 

là-dessus que des conjectures , et on peu t croire qu 'e l les n ' o n t pas 

m a n q u é . 

La lave qui sort toute bou i l lonnan te ou incandescente des cheminées 

volcaniques, est un a r g u m e n t invoqué par les par t isans de l 'hypothèse 

qui faiL du noyau in té r i eu r de la Terre une masse l iqu ide en fusion. 

Ce qui est très vra isemblable , c 'est que l 'eau joue u n g rand rôle dans 

le p h é n o m è n e d ' u n e é rup t ion volcanique et p robab lement aussi dans 

celui des t remblements de te r re . Depuis que , grâce à u n e explorat ion 

de p lus en plus complète de no t re globe, on compte par centa ines les 

bouches d 'é rupt ion , les unes en activité, les au t res é te intes , d 'au t res 

enfin seulement in t e rmi t t en te s , ma i s qui témoignent également de la 

cont inui té des forces sou te r ra ines , on a constata que le plus g rand 

n o m b r e des cratères volcaniques se sont ouverts à proximi té de la 

me r . On s'est demandé dès lors si l ' e a u , en péné t ran t à l ' in té r ieur 

d u globe par les failles ou fissures que p résen ten t les couches de 

l 'écorce te r res t re , n 'é ta i t pas la cause d é t e r m i n a n t e des phénomènes 

érupt i fs . Cette eau , ar r ivant au contact de roches très chaudes , de 

mat ières incandescentes , se rédui t spon tanément en vapeur , acquéran t 

u n e prodigieuse force expansive, su r tou t dans les profondeurs où la 

pression des masses su rp lomban tes est si é n o r m e , que la vapeur s u r 

chauffée y reste empr i sonnée c o m m e dans u n e chaudière aux parois 

d ' une résistance infinie. Que, pa r u n e cause que lconque , cette r é s i s 

tance cède su r u n poin t , et la vapeur , t rouvan t u n e i ssue , dé te rmine 

u n e explosion ou m ê m e u n e série de formidables explosions. De là les 

t r emblement s de t e r re , de là les é rupt ions des volcans, si déjà u n évent 

volcanique existe là où l 'eau de la m e r s'est infiltrée sous la t e r re . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A S P E C T DE LA C H A I S E D E S D O H E S EN A U V E R G N E . 

rôle elle j oue dans l 'œuvre des forces destructives à la surface de la 

planète , et ce rôle para î t d ' une grande impor tance depuis qu 'on sait 

que l 'eau in tervient t rès p robablement , comme je viens de le rappeler , 

dans les phénomènes volcaniques et sé ismiques . 

Les glaciers et les volcans, qui pa r eux-mêmes et dans le cours de 

l eu r action con tempora ine ou actuelle, offrent t an t de sujets in té res 

sants d 'observat ion, t an t et de si variés phénomènes , ne sont pas moins 

curieux à considérer les u n s que les au t res , au point de vue de l 'h is toire 

de' la p lanète . Les volcans, comme les glaciers, ont laissé des traces 

incontestables de leur action dans n o m b r e de régions où cette action a 

Que le lecteur m e pa rdonne cette digression ou p lu tô t cette t r a n 

s i t ion . Du domaine du feu souter ra in nous voulons passer à celui 

des eaux a tmosphé r iques , des neiges é ternel les , des sources toujours 

renouvelées des t o r r en t s , des rivières et des fleuves. Par la mervei l leuse 

c i r cu la t ion .qu i , de l ' a tmosphère , épand l 'eau su r la surface d u globe, 

la fait évaporer , r emon te r aux nuées p o u r r e tomber encore , et de là 

la condui re au réservoir c o m m u n , à l 'Océan, l 'eau est l 'agent universel 

qu i , sous la fécondation de la chaleur solaire , en t re t ien t pa r tou t le 

mouvement et la vie. Mais il fallait bien laisser entrevoir aussi quel 
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T R A C E S D E S M O U V E M E N T S G L A C I A I R E S : S T R I E S E T M O R A I N E S . 

On connaî t l 'or igine ou le mode de formation des glaciers . On sai t 

q u e ces fleuves glacés, à la surface hérissée et s i l lonnée de crevasses 

p lus ou m o i n s profondes, p r e n n e n t naissance dans les c i rques de neige 

des hau t s sommet s . Tous les ans , la cha leur des rayons solaires fait 

fondre la neige à la surface de ces masses accumulées pendan t les s a i -

cessé depuis u n n o m b r e incalculable de siècles. P o u r ne citer que que l 

ques exemples en t re mi l l e , quelle mervei l leuse accumula t ion de cônes , 

de cra tères volcaniques, de déjections de lave dans ce p la teau centra l de 

Cantal et d 'Auvergne , au jou rd 'hu i si ca lme, si pais ible , j ad i s bouleversé 

pa r les é rup t ions de cent bouches en f l ammées ! E t rEifel , ce plateau 

m o n t a g n e u x de la P russe r h é n a n e , si r e m a r q u a b l e pa r le n o m b r e de 

ses cratères g rands et pet i t s , les u n s conservant encore l eurs formes 

régu l i è res , les au t res présen tan t leurs parois ébréchées : au tou r d u 

c ra tè re - lac de Laacher-See, dans u n rayon de 7 ou 8 k i lomètres au 

p l u s , on ne compte pas m o i n s de 51 cônes volcaniques . A la surface 

de la p lanète et s u r tous les cont inents , se voient des contrées qui 

gardent les traces manifestes de l 'action du feu souter ra in : ces régions 

volcaniques éteintes seraient sans doute b ien p lus mul t ip l iées encore , 

si le relief r é su l t an t de l ' accumula t ion des mat iè res des é rup t ions 

successives n 'avai t d i sparu à la longue sous l ' influence d ' un au t r e 

agent , de l 'eau sous toutes ses formes, océan ou lac , to r ren t ou fleuve, 

p lu ie , neige, etc . Tantôt les te r ra ins volcaniques ont été l en temen t 

recouverts pa r les dépôts m a r i t i m e s ou fluviátiles, tantôt ils ont subi 

les érosions des eaux couran tes et pe rdu ainsi la net te té du relief 

accusant leur or ig ine . Mais les géologues ne s'y t rompen t pas , et, pa r 

l eu r analyse des roches superposées , ils leur ass ignent , sans possibi l i té 

d ' e r r e u r , l eu r généalogie. 

Il en est de m ê m e des t races des anciens g lac ie rs ; ma i s à cet égard , 

et pour faire bien comprendre la n a t u r e des témoignages de l 'existence 

des anciens glaciers , nous sommes dans l 'obl igat ion d ' en t re r dans 

que lques dé ta i l s . 
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sons d ' a u t o m n e , d 'hiver et de p r i n t e m p s . L'eau qu i résul te de cette fusion 

part iel le s 'infiltre dans la couche sous- jacente , s'y gèle pendan t la nu i t , 

t r ans formant peu à peu la neige pu lvéru len te ' en une masse g ranu leuse , 

p lus compacte , et qui , sous l ' influence de fusions et de congélations 

successives, devient à la fin une glace b lanche , qu 'on n o m m e glace\ 

bullease, parce qu 'e l le r en fe rme , empr i sonnée dans ses molécules , une , 

mu l t i t ude de petites bul les d 'a i r . Pa r u n e infil tration plus parfai te , ' 

cette glace hui leuse devient homogène , t ransparen te : elle offre cette 

l impide couleur azurée dont s 'émerveil lent les tour is tes . Les champs 

de névé des hau tes cimes se changent ainsi peu à peu en champs 

de glace dont la masse imposan te descend i n s e n s i b l e m e n t , sous 

l 'action p répondéran te de la pesan teu r , le long des pentes de la vallée. 

Ce n 'es t pas ici le lieu d ' en t re r dans la discussion des théories pa r 

lesquelles les géologues et les physiciens ont r e n d u compte du m o u v e 

men t des glaciers . Quelque opinion qu 'on adopte à cet égard, il est u n 

point ho r s de contestat ion, c 'est que ce mouvemen t de progress ion 

existe, tantôt p lu s , tan tô t mo ins rap ide , ce qui fait q u e , selon les 

années , le front des glaciers s 'avance ou recu le . Cela dépend de la com

pensat ion qu i s 'établi t en t re la quan t i t é de neige tombée sur les som

mets et accumulée dans les c i rques , et la d iminu t ion que subi t la masse 

du glacier sous l ' influence de deux causes : la fusion de sa par t ie infé

r i eu re , là où le glacier, vaincu par une t empéra tu re t rop élevée, de 

glace se change en t o r r e n t ; pu is l 'évaporation et la fusion superf iciel le: 

phénomènes qu'Agassiz a r éun i s sous la dénomina t ion c o m m u n e 

d'ablation. Mais, qu ' on ne s'y t r o m p e point : lorsque l 'observation con

state q u ' u n glacier recule , que le front t e rmina l s 'avance de moins en 

moins dans la vallée, cela n e signifie pas que le mouvemen t d e p r o 

gression a cessé et fait place à u n mouvemen t i nve r se ; cela veut d i re 

s implemen t que les chutes de neige moins abondantes n 'on t pas suffi à 

remplacer en h a u t la neige fondue par en bas . Le mouvemen t en avant 

peut d i m i n u e r de vitesse : il ne cesse po in t . 

Chose cur ieuse ! cette masse compacte , don t les d imens ions en lon

gueu r , l a rgeur et épaisseur sont parfois considérables et se m e s u r e n t 

pa r k i lomètres pour les p remiè re s , par centaines de mètres pour la 

dern iè re , ce poids énorme que pousse une force i r rés is t ib le , ne se m e u t 

point avec la m ê m e vitesse dans toutes ses par t ies : le mi l ieu marche 

p lus vite que les bords ; la glace de la surface marche avec p lus de 

rapidi té que celle d u fond. Mais n ' ins i s tons pas su r ces par t icular i tés 
5 
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qui d o n n e n t l 'explication des fissures ou crevasses, et arr ivons à u n 

genre de phénomènes qui est tout à fait caractér is t ique des glaciers . 

Je veux par ler des stries que le glacier b u r i n e sur les roches latérales 

et s u r les roches sous-jacentes en t re lesquelles il se t rouve encaissé . 

Je veux par ler encore des moraines, de ces longues t ra înées de cailloux, 

de roches de toutes d imens ions , que le glacier charr ie su r ses bo rds , 

dans cer ta ins cas en son mi l ieu , ou qu ' i l pousse devant lui et amène 

su r son front. 

Ce sont là les t émoins qu ' invoquen t les na tura l i s tes p o u r recons t i 

tue r l 'h is toire des glaciers anc iens , de m ê m e que les c ra tè res , avec 

le chaos de leurs roches entassées , avec l eurs coulées de laves redisent 

l 'h is toire des anc iens volcans . 

Par lons d 'abord des s t r ies , et in ter rogeons u n des savants explora

teurs de glaciers , M. Charles Mar t ins . « Si l 'on pénè t re , d i t - i l , en t r e le 

sol et la surface in té r ieure d u glacier , en profitant des cavernes de 

glace qui s 'ouvrent quelquefois su r ses bords ou à son ext rémi té , on 

r ampe sur une couche de cailloux et de sable fin imprégnés d 'eau . Si 

l 'on enlève cette couche, on reconnaî t que la roche sous-jacente est 

nivelée, polie, usée par le frot tement et recouverte de stries rect i l ignes 

r e s semblan t tantôt à de peti ts si l lons, plus souvent à des rayures pa r 

fai tement droi tes qui au ra i en t été gravées à l 'aide d 'un b u r i n ou m ê m e 

d 'une aiguil le t rès fine. Le mécan i sme par lequel ces str ies ont été 

gravées est celui que l ' i ndus t r i e emploie pour polir les p ierres ou les 

mé taux . A l 'aide d ' u n e poudre fine appelée émeri, on frotte la surface 

méta l l ique , et on lui donne u n éclat qu i provient de la l umiè re réflé

chie pa r u n e infinité de petites str ies ex t rêmement t énues . La couche 

de cailloux interposée en t re le glacier et le roc sous-jacent , voilà l ' émer i . 

Le roc est la surface méta l l ique , et la masse du glacier qui presse et 

déplace la couche de boue , en descendant con t inue l lement vers la p la ine , 

représente l 'action de la ma in du pol isseur . Aussi les str ies dont nous 

par lons sont-el les toujours dirigées dans le sens de la marche du 

g l ac i e r ; m a i s , c o m m e celui-ci est sujet à de petites déviations la téra les , 

les str ies se croisent quelquefois en formant en t re elles des angles très 

pe t i t s . Si l 'on examine les roches qui bordent le glacier, on re t rouve 

les m ê m e s stries bu r inées sur les par t ies qui ont été en contact avec 

la masse congelée. Souvent j ' a i pr i s plais i r à b r i se r la glace qui p r e s 

sait le rocher , et sous cette glace je t rouvais des surfaces polies et 

couvertes de s t r ies . Les cailloux et les gra ins de sable qu i les avaient 
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gravées étaient encore enchâssés dans le glacier comme le d i aman t du 

vi t r ier est fixé a u bout de l ' i n s t r u m e n t qui lui sert à rayer le ver re . 

« Les s t r ies gravées sur les rochers en contact avec le glacier sont en 

général horizontales ou paral lèles à sa surface. Toutefois, aux ré t réc i s 

sements des vallées, ces stries se redressent et se rapprochent de la 

vert icale. Il ne faut point s'en é tonner . Forcé de f ranchir u n détroi t , 

le glacier se relève su r les bords et r e m o n t e le long des flancs de la 

m o n t a g n e qu i lui ba r r e le passage . C'est ce qu 'on voit a d m i r a b l e m e n t 

près des chalets de la Stierogg, étroit défilé que le glacier infér ieur de 

Grindelwald est obligé de f ranchi r avant de s 'échapper dans la vallée de 

m ê m e n o m . Sur la r ive droite du glacier, les str ies sont incl inées de 

4 5 degrés à l ' ho r i zon ; su r la rive gauche , celui-ci s'élève quelquefois 

j u squ ' aux forêts vois ines , et en t ra îne de grosses mot tes de t e r re 

chargées de touffes de rhododendrons et de bouque t s d ' aunes , de b o u 

leaux, ou de sap ins . Les roches tendres ou feuilletées sont br isées ou 

démolies pa r la force prodigieuse d u glacier . Les roches dures lui 

r é s i s t e n t ; mais la surface de ces roches , ap lanie , usée, polie et s t r iée, 

témoigne assez de l ' éno rme press ion qu 'e l les ont eu à suppor te r . 

C'est ainsi qu ' au glacier de l 'Aar le pied du p romonto i re s u r lequel 

s'élève le pavillon de M. Dollfus est poli su r u n e g r ande h a u t e u r , et 

s u r la face tournée vers le hau t de la vallée j ' a i observé des stries inc l i 

nées de 65 degrés . La glace, redressée contre cet escarpement , semblai t 

vouloir l 'escalader ; mais le roc de g ran i té tena i t bon , et le glacier 

était obligé de le con tourne r l e n t e m e n t . 

« En r é s u m é , la press ion considérable d 'un glacier , jo in te à son m o u 

vement de progress ion , agit à la fois su r le fond et su r les lianes de la 

vallée qu ' i l pa rcour t . Il pol i t tous les rochers assez rés is tants pour 

n ' ê t re pas démolis pa r l u i , et l eu r i m p r i m e souvent u n e forme pa r t i cu 

lière et carac tér i s t ique . E n dé t ru i san t toutes les aspéri tés de ces r o 

chers , il en nivelle la surface et les a r rond i t en a m o n t , t andis q u ' e n 

aval ils conservent quelquefois leurs formes ab rup te s , inégales et r a b o 

teuses . On comprend , en effet, que l'effort d u glacier por te p r inc ipa 

lement su r le côté t ou rné vers le J r q u e d 'où il descend, de m ê m e que 

les piles d 'un pont sont p lus for tement endommagées en amon t q u ' e n 

aval pa r les glaçons que le fleuve cha r r i e p e n d a n t l 'hiver . Yu de lo in , 

u n groupe de rochers a insi a r rond i s rappel le l 'aspect d 'un t roupeau 

de m o u t o n s ; de là le n o m de roches moutonnées que Saussure leur 

a donné , et qui l eu r est res té . » 
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Des roches s t r iées , b u r i n é e s , a r rondies par les glaciers , passons à 

d 'aut res témoignages de leur mouvement de progress ion : par lons des 

mora ines . Tandis que les p remiè res i nd iquen t , par leur p e r m a n e n c e , 

les points où la masse glaciaire a exercé sa press ion , et m a r q u e n t ses 

l imites en la rgeur et en épaisseur , les mora ines charr iées par lui i n d i 

quen t j u s q u ' o ù il a étendu jad is son pouvoir de t r anspor t . 

On sait quel le est l 'or igine de ces longues t ra înées de matér iaux de 

toutes d imens ions et de toutes formes que la p lupar t des glaciers p r é 

sentent s u r leurs bo rds , quelquefois au mi l ieu de l eu r l a rgeur , t o u 

jou r s en avant de leur front. C'est le t r ibu t que payent au fleuve congelé 

les montagnes env i ronnan tes . Sous l ' influence d ' une m u l t i t u d e de 

causes , les roches se désagrègent , se dégraden t , perdent leur équi l ibre 

et rou len t su r les p e n t e s ; les al ternat ives de froid et de cha leu r , la 

p lu ie , les orages , les avalanches , les lentes act ions ch imiques résu l t an t 

de la pénét ra t ion de l 'eau dans leurs f issures, sont les agents de cetle 

dest ruct ion con t inue des s o m m e t s . Ce p h é n o m è n e est général dans les 

contrées montagneuses ; il se produi t pa r conséquent sur chacune des 

rives d ' un glacier , pa r tou t où les roches qui les bordent su rp lomben t 

la surface d u fleuve congelé. C'est ainsi que , par des éboulements 

successifs, la surface d 'un glacier se couvre de fragments de roches , et 

il est facile de comprendre pourquoi ces f ragments se disposent en 

traînées formant des mora ines latérales, médianes, frontales. Cette dis

position est une sui te na ture l le du mouvemen t progressif des glaciers . 

A un p remie r éboulemenl en succède u n second, un t rois ième, à cer ta ins 

in terval les ; pendan t ce t emps , les roches déposées les premières s 'avan

cent , les au t res se placent à la sui te , et la t ra înée s 'allonge à m e s u r e 

que le temps s 'écoule. Quand u n glacier est formé de la r éun ion de 

p lus ieurs glaciers secondaires dont chacun avait ses mora ines la téra les , 

il présente u n e ou p lus ieurs mora ines méd ianes , r ésu l t an t de la j o n c 

tion de la mora ine de droi te du glacier à gauche avec la mora ine de 

gauche du glacier qui occupe la droi te dans le sens du mouvemen t 

descendant . Pendan t longtemps on c ru t que ces blocs, ces roches de 

formes et de grosseurs si var iées , res ta ient immobi les là où les avait 

entassés le hasa rd des ébou l emen t s ; le mouvemen t de progression des 

glaciers n 'é ta i t encore connu que d ' un pet i t n o m b r e d 'observa teurs , 

b ien que de t emps immémor i a l les mon tagna rds suisses ne l ' igno

rassent point . C 'est su r tou t la n a t u r e géologique des blocs des mora ines 

qui mi t su r la voie : on constata que ces roches n 'avaient pu descendre 
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des montagnes latérales vis-à-vis desquelles on les t rouvai t ; elles d e 

vaient provenir de poin ts beaucoup plus élevés du glacier. De là à con 
clure qu'elles é ta ient , en effet, tombées de p lus hau t et que la masse 
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de glace les avait l en tement charr iées à leur posi t ion actuel le , il n 'y 

avait q u ' u n pas . Surv in ren t les mesures précises qui p e r m i r e n t de 

t rouver les lois du mouvemen t des glaciers . Les hlocs e u x - m ê m e s 

p u r e n t servir à ces m e s u r e s . 

Quand le professeur Hugi . de Soleure, dans le bu t de faire des obser

vations suivies, se fit. cons t ru i re une cabane sur le glacier de l 'Unteraar 

pendan t l 'été de 1 8 2 7 , il constata trois ans p lus tard, en 1 8 3 0 , que 

son observatoire se t rouvai t t r anspor té 100 mèt res plus b a s ; six ans 

p lus tard, il avait encore descendu de 616 mè t re s , et quand Agassiz, 

en 1 8 4 1 , vint observer à son tour et con t r ibue r si h e u r e u s e m e n t à la 

science de ces p h é n o m è n e s , il trouva la cabane du savant suisse à 

1432 mètres au-dessous du point où elle avait été édifiée. Le glacier 

s 'était avancé en moyenne , su r son lit de roches , de 102 mèt res pa r 

année . 

Cette vitesse varie d ' un glacier à l ' au t re , et pour u n m ê m e glacier 

selon les années . Toujours est-il q u ' a u b o u t d 'un certain t emps u n e roche 

que lconque appar tenan t à une m o r a i n e , soit la térale , soit m é d i a n e , 

arr ive au front du glacier . Transpor tée jusque- là pa is ib lement su r la 

glace, tout à coup le po in t d 'appui lui m a n q u e ; dès qu 'e l le a t le in t 

l ' escarpement t e rmina l , elle roule su r la pente , sur le talus cr is ta l l in 

au pied duque l elle s 'a r rê te . « Sur le glacier de l 'Aar, dit M. Ch. Mar-

t in s , dont la longueur est de 8 k i lomèt res , u n bloc met cent t r e n t e -

trois ans à pa rcour i r l 'espace compr is ent re le p romonto i re de l 'Ab-

schwang, qu i s e p á r e l e s deux affluents pr inc ipaux , et l 'extrémité infé

r i eu re . L 'accumula t ion de ces blocs forme u n e digue concent r ique à 

cette ext rémité : c'est la moraine terminale ou frontale, qu i diffère de 

toutes celles dont nous avons par lé , en ce qu 'e l le ne repose pas su r le 

glacier, "mais au devant de l u i , su r le fond de la vallée. » 

Les blocs de rochers qu i p rov iennent des mora ines latérales et m é 

dianes , pour aller former la m o r a i n e frontale, possèdent un caractère 

qu i pe rmet de les d is t inguer de tous ceux que rencont re ou que t r a n s 

porte le glacier. Comme ces roches ont été l en temen t t ranspor tées 

sans qui t te r la surface, qu 'el les ont par t ic ipé u n i q u e m e n t au mouve

m e n t d ' ensemble , sans subi r e l les-mêmes de déplacement p ropre , elles 

conservent sans al térat ion leurs formes pr imi t ives . Telles elles sont 

t ombées , telles elles se t rouvent déposées au point t e r m i n a l . Leurs 

arêtes sont restées vives, leurs angles ne se sont point é m o u s s é s e t elles 

ne por ten t pas ces traces d ' u s u r e dont le f rot tement m a r q u e les p ie r res 
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roches latérales : il existe en t re elles u n interval le , une gorge étroite 

où n o m b r e de p ie r res , de débr is v iennent s ' engager ; la p lupar t de ces 

débris gagnent peu à peu la surface infér ieure du glacier, où ils rejoi

gnent les roches qui tombent par l 'ouver ture béante des pui t s et des 

crevasses. Arrivés là, ils cons t i tuent la mora ine profonde, que le glacier 

en t ra îne aussi dans son mouvemen t , mais en la b royant , en la t r i t u 

r a n t , en la rédu isan t en boue qui se mêle à l 'eau de fusion te rmina le . 

Tous les blocs qui n ' on t pas été broyés a insi et qu i sor tent de ce 

gigantesque l amino i r por ten t les traces de cette pression : ils ont 

leurs angles émoussés , a r r o n d i s , p résen ten t des facettes inégales , et, 

qui ont été c o n s t a m m e n t roulées pa r les eaux couran tes . Les seules 

causes de dégradat ion sont celles qu ' on t pu l eu r faire subi r les agents 

a tmosphér iques . 

Ces caractères sont par t icul iers aux roches des mora ines superf i

cielles et t e rmina les . On a vu plus hau t comment le glacier a rayé su r 

son parcours les roches qu i l 'encaissent , soit su r les côtés, soit sur le 

fond. Une al térat ion semblable at teint les roches qui composent ce 

qu 'on n o m m e la moraine profonde. Yoici ce qu 'on en tend par là. Les 

parois latérales du glacier ne sont pas en contact imméd ia t avec les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S G L A C I E R S D ' A U T R E F O I S . 

Ces roches s t r iées , ces dépôts de blocs t ranspor tés l en temen t , mais 

i r rés i s t ib lement , du point où a eu lieu leur chu te j u s q u ' à l ' ext rémité 

infér ieure de la masse glaciaire, ces cailloux roulés et s t r iés , ces roches 

moutonnées , tous ces effets mécan iques et phys iques d u mouvemenl 

des glaciers se reconna issen t sans peine sur tout le pa rcours des gla

ciers actuels . Mais il y a p lu s , et c'est là que se reconnaî t l ' impor tance 

des observations les p lus minu t i euses q u a n d on sait en suivre les 

conséquences , toutes ces traces, qui servent m a i n t e n a n t à reconna î t re 

l ' anc ienne extension de glaciers au jou rd ' hu i r édu i t s dans toutes leurs 

d imens ions , peuvent accuser auss i l 'existence de glaciers en des régions 

bien éloignées des c h a m p s de névé et des c imes a lpes t res . 

Celte double véri té , au jou rd ' hu i démont rée , p a r u t d 'abord u n e h é 

résie aux savants qui abordaient l 'é tude de ces phénomènes g igan tes 

ques . El le avait été en t revue et sou tenue par de p lus modestes obser 

vateurs , ma i s qui avaient le g rand avantage de suivre s u r place les 

changemen t s s u r v e n u s d 'année en année dans les glaciers qu i leur 

é ta ient familiers parce qu ' i l s les avaient c o n s t a m m e n t sous les yeux, e 

qu ' à l eurs observat ions personnel les ils pouvaient sans doute jo indre 

les souvenirs de faits an té r i eurs t r ansmis par t radi t ion dans les familles 

de leurs proches ou de leurs vois ins . Un é m i n e n t phys ic ien , A. de la 

Rive, a raconté en ces t e rmes c o m m e n t l ' idée de l ' anc ienne extension 

des glaciers fit son chemin auprès de savants qu i devaient m a r q u e r 

dans l 'h is to i re de cette b r anche des sciences na tu re l l e s . 

a Je m e souviens , d i t - i l , qu ' é t an t fort j e u n e encore , c 'était en 1 8 1 9 , 

et voyageant avec mon père dans le Valais, nous fîmes la rencont re 

d ' un h o m m e qu i sous u n e apparence rus t ique cachai t u n espr i t d 'ob

servation aussi vif que profond. C'était Venetz. Il venait de r e n d r e u n 

g rand service à son pays en t rouvant u n moyen na tu re l et facile de 

dé t ru i r e à l ' avenir , au fur et à m e s u r e de sa format ion , un glacier 

s 'ils sont formés d ' une roche re la t ivement t endre , ces facettes sont 

couvertes de s t r ies qu i s ' en t re -cro isent dans tous les s ens . 
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dont les blocs accumulés avaient p rodui t , au m o m e n t de l eu r débâcle, 

un g rand désastre dans le Valais. Le travail que Venetz venait d 'opérer 

su r le glacier de Getroz, dans la vallée de Bagnes , avait dirigé son 

a t tent ion su r le déplacement des glaciers en généra l . Je n 'oubl ie ra i 

j ama i s avec quel le conviction il cherchai t à nous démon t r e r q u e , dans 

le pays qu ' i l habi ta i t , il y avait ac tuel lement des glaciers là où jad is il 

n'y en avait poin t , et qu ' i l y en avait eu de t rès considérables là où 

ma in t enan t il n ' en existe p lus . C'était u n horizon tou t nouveau ouvert 

aux géologues, qui n 'accuei l l i rent d 'abord qu'avec u n e ext rême d é 

fiance une idée qui leur sembla i t fort ch imér ique . Venetz ne se laissa 

point décourager par les objections, et en 1821 il l isait à no t r e Société 

u n mémoi r e qu i ne fut i m p r i m é q u ' e n 1 8 3 3 , et dans lequel , à la sui te 

de nombreuses et persévérantes recherches , il relatai t vingt-deux obser

vations cons ta tant la présence de glaciers dans des lieux où il n 'y en 

avait pas eu de tout t emps , et t ren te -c inq observations qui é tabl issaient 

qu' i l y avait eu des glaciers là où m a i n t e n a n t on n ' en aperçoit p lu s . 

« Un savant géologue, dont la Suisse s 'honorera tou jours , M. de 

Charpent ier , que sa position et son caractère bienvei l lant avaient r a p 

proché de Venetz, combat t i t vivement, à l 'or igine, c o m m e contra i res à 

tous les pr incipes de la physique et de la géologie, les idées de son a m i , 

qui du reste n 'é ta ient pas nouvelles pour lui* 11 raconte , en effet, 

que , revenant en 1 813 de visiter les beaux glaciers du fond de la vallée 

de Bagnes, et voulant se r end re au Grand Sa in t -Bernard , il était en t ré 

pour y passer la nu i t dans le chalet d 'un intel l igent mon tagna rd , g rand 

chasseur de chamoi s , n o m m é Pe r r aud in . La conversat ion d u r a n t la 

soirée rou la su r les par t icular i tés de la contrée , et p r inc ipa lement su r 

les glaciers que Pe r r aud in avait souvent pa rcourus et connaissai t fort 

b ien . « Les glaciers de nos mon tagnes , disait ce dern ie r , ont eu a u t r e -

ce fois u n e b ien plu,s g rande extension q u ' a u j o u r d ' h u i . Toute cette 

« vallée a été occupée par u n vaste glacier qu i se prolongeai t j u s q u ' à 

« Martigny, comme le prouvent les blocs de roche qu 'on trouve dans 

« les envi rons de cette ville, et qui sont trop gros p o u r que l 'eau ait 

« pu les y amener . » Cette hypothèse pa ru t alors à Charpent ier te l 

lement invra isemblable , qu ' i l ne la pri t pas m ê m e en cons idéra t ion . 

On comprend donc facilement l 'accueil qu ' i l fit, au p remie r abord , à la 

thèse de Venetz, d 'un glacier qui aura i t jadis occupé, non seulement 

tout le Valais, mais tout l 'espace compr is en t re les Alpes et le Ju ra . Si 

l 'hypothèse de Pe r r aud in lui avait pa ru ext raordinai re et i nv ra i sem-
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blable , celle de Venetz d u t lui sembler folle et extravagante. Et p o u r 

tant , après une étude longue et consciencieuse, Charpent ier arriva 

à admet t re la théorie nouvelle qui lui avait d 'abord semblé si é t range , 

et à la regarder comme pouvant seule expliquer u n e foule de faits 

observés dans nos vallées, et dont la science n 'avai t pu j u squ ' a lo r s 

rendre compte que d 'une man iè r e très imparfai te . Il fit conna î t re , en 

1 8 3 4 , à la Société helvét ique des sciences nature l les le résul ta t de ses 

observations dans u n m é m o i r e qui p a r u t en 1853 dans les Annales 

des mines, et publ ia en 1841 u n ouvrage p lus complet su r la ma t i è re . 

« Deux ans après la lecture de son p remie r m é m o i r e , M. de Char 

pent ier recevait à Bex la visite d ' un j eune na tura l i s te connu déjà par 

des travaux impor t an t s , et qui dès lors a fait d 'un au t re cont inent 

son champ d'activité. Agassiz, convaincu que Charpent ier est dans 

l ' e r reur , va passer auprès de lui cinq mois consécutifs , se flattant, en 

é tudian t la quest ion su r le môme terra in que lu i , de le r a m e n e r à des 

idées plus j u s t e s . Mais la conversion que Venetz a opérée su r Charpen

tier , Charpent ier l 'opère à son tour su r Agassiz, et le j eune néophyte , 

aussi ardent à défendre les idées de Charpent ier qu ' i l l 'avait été à les 

combat t re , vint faire sa profession de foi la p lus explicite dans u n 

d iscours qu' i l prononça en 1 8 5 7 , en sa qual i té de prés ident de no t re 

Société, r éun ie à Neuchâtel . Puis p lus t a rd , dans u n ouvrage in t i tu lé 

Éludes sur les glaciers, publ ié en 1 8 4 0 , il développa plus au long ce 

sujet, qu ' i l n 'avait fait qu'effleurer en 1 8 3 7 . » 

Si j ' a i cité cet épisode de l 'h is toire de la science glaciaire, c'est qu ' i l 

comporte plus d ' u n e leçon. Il prouve d 'abord que la longue, m i n u 

tieuse et pat iente observation des faits est p lus féconde pour la décou

verte des vérités na ture l les que les idées préconçues et les systèmes. De 

p lus , c'est une preuve de la bonne foi et de l 'espri t v ra iment sc ient i 

fique des savants q u i , comme Charpent ier et Agassiz, se r angè ren t en 

connaissance de cause du côté du vra i , a b a n d o n n a n t , sans hési tat ion 

ni regre ts , les fausses hypothèses d ' u n e science encore incomplè te . 

Comme il est p lus ins t ruct i f de faire voir c o m m e n t se découvre et 

s 'établi t une seule loi que d'en formuler vingt dogmat iquement et 

sans démons t ra t ion , je vais en t re r dans que lques détails su r la 

man iè re dont celle qui concerne l ' anc ienne extension des glaciers s'est 

trouvée résul ter de l 'observation at tentive des traces que l'on a vues 

p lus hau t énumérées . Voyons d 'abord c o m m e n t se révèle l 'extension 

an té r ieure d 'un glacier ac tuel . Et pour cela, suivons pas à pas le savant 
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Voici ce qu ' i l di t de l ' anc ienne extension des glaciers du Mont-Blanc : 

« T ranspo r tons -nous au Montanvert , à 850 mètres au-dessus du 
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village rie Chamonix . La Mer de Glace est à nos p i e d s ; elle descend 

des vastes c i rques du Ja rd in et de l 'a iguil le du Géant. Sans ê t re de 

ha rd i s m o n t a g n a r d s , nous pouvons franchir les Pon t s , t raverser la 

mora ine latérale gauche , et nous avancer j u s q u ' a u p romonto i re de 

l 'Angle. Toute la surface de ce p romonto i re est a r rond ie , polie et s t r iée , 

au -dessus c o m m e au-dessous de la surface d u glacier. On peut s'en 

assure r en p longeant le regard en t re la glace et la paroi de g ran i t é . 

Poussons cet examen p lus loin, et nous verrons que les roches sont 

polies et striées j u s q u ' à u n e g rande h a u t e u r , et que les traces de l ' ac

t ion du glacier n e s ' a r rê tent q u ' a u pied des hau tes aiguilles qui le 

d o m i n e n t . Or les s t r ies q u e la t race a bu r inées sous nos yeux é tant 

ident iques avec celles qui sont à 5 0 0 mèt res au -dessus de no t re tête, 

nous sommes en droi t d 'en conclure que l ' épaisseur du glacier ou sa 

puissance, pour par le r la l angue des géologues, était jadis p lus grande 

qu 'e l le ne l 'est au jou rd ' hu i ; ma i s si sa pu i ssance était p l u s g r a n d e , 

sa l ongueu r l 'était auss i , car il existe u n e relat ion nécessaire en t re les 

trois d imens ions d ' u n glacier . Ainsi donc la mora ine t e r m i n a l e , au 

l ieu d 'ê t re au h a m e a u des Bois, à 5 k i lomètres en amon t de Chamonix , 

se trouvait alors beaucoup p lus lo in . On voit q u e , sans qu i t t e r la s u r 

face du glacier ac tuel , on peu t acquér i r déjà la cer t i tude que son é ten

due étai t autrefois p lus considérable que de nos j o u r s . » 

Mais il y a d ' au t res témoignages de l 'extension du glacier dans le 

sens de la longueur q u ' u n e s imple déduct ion . C'est la m o r a i n e l a té 

rale de droi te , pa r exemple, q u i , au lieu de s 'a r rê ter comme le glacier 

actuel au pied de la mon tagne d u Chapeau, se prolonge sous la forme 

d ' u n e d igue i m m e n s e por tan t le h a m e a u de Lavangi , et b a r r a n t la 

vallée de Chamonix dans sa l a rgeur . Lorsqu 'on traça la route en cet 

endroi t , on du t en t amer cette levée na tu re l l e , et l 'on pu t consta ter 

« qu 'e l le se compose de sable, de cailloux et de gros blocs anguleux 

entassés confusément les uns s u r les a u t r e s , comme dans les mora ines 

actuel les . L 'un de ces blocs, placé su r la crê te , est connu sous le n o m 

de pierre de Lisboli. Cette digue est l ' anc ienne m o r a i n e latérale de la 

Mer de Glace ; ma i s la forêt qui la recouvre prouve que depuis l o n g 

temps la surface d u glacier s'est abaissée au niveau où nous la 

voyous ac tue l lement . Déjà Saussure avait reconnu l 'existence de cette 

anc ienne m o r a i n e , qu i se révèle avec u n e évidence que ne saura ien t 

n ier les espri ts les p lus p révenus . Elle s 'étend en r e m o n t a n t la vallée 

j u s q u ' a u h a m e a u des I les , à 2 k i lomèt res d u village d 'Arment i è res . 
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L'Arve, bar rée dans son cours pa r la mora ine de Lavangi, formait jadis 

u n lac don t les niveaux successifs sont encore indiqués par des 

terrasses horizontales qu i bordent le cours du to r ren t . » 

On reconnaî t de m ê m e l ' anc ienne mora ine t e rmina le de la Mer^de 

Glace. C'est su r cette mora ine et aux dépens des blocs erratiques dont 

elle est formée, qu ' e s t bâti le village de Chamonix , à 4 ou 5 ki lomètres 

au m o i n s du front du glacier . 

Mais c o m m e n t a-t-on pu s ' a s su re r que les blocs ainsi accumulés 

sont b ien des roches jadis charr iées pa r le glacier l u i - m ê m e ? « N'est- i l 

pas p lus na tu re l de supposer qu ' i ls sont descendus du Brevent, dont 

les ébou lements cont inuels menacen t sans cesse le village et forment 

le g rand delta inc l iné dont il occupe l 'angle o r ien ta l? La réponse , 

con t inue M. Mart ins , est facile. Le Brevent est une mon tagne de gneiss , 

et la p resque totalité des blocs de la mora ine sont de la protogine, 

espèce de gran i té caractér is t ique qui const i tue la masse du Mont-Blanc 

et celle des aiguil les env i ronnan tes . » 

\ T oilà donc un point b ien é tabl i . Mais il s'en faut que ces témoins 

de la p lus g rande extension de la Mer de Glace soient les seuls ; il s 'en 

faut que là se soit bo rné son développement an té r ieur : il ne s 'agit , au 

cont ra i re , que de la mora ine t e rmina le la p lus rapprochée du front 

actuel du glacier . En con t inuan t de descendre le long de la vallée, on 

rencont re ra i t p lus loin la m o r a i n e de Montcuar, qui m e s u r e 4 0 0 mèt res 

de l a rgeur : c 'était jadis la m o r a i n e t e rmina le de la Mer de Glace et du 

glacier des Bossons r é u n i s . P a r m i les blocs gigantesques don t elle est 

formée, il en est un qui s'élève c o m m e u n e véritable colline au -dessus 

de la c ime des a rbres d ' a l en tour : ce bloc, qu 'on n o m m e dans le pays 

Pierre-Belle, ne m e s u r e pas moins de 25 mèt res dans sa longueur , su r 

9 mè t r e s de large et 12 de h a u t e u r , environ 2700 mètres cubes eu 

vo lume, et en poids p lus de 7 mi l l ions de k i l og rammes . Dans le vois i 

nage de cette m o r a i n e , à une h a u t e u r de 550 mètres environ au-dessus 

de la vallée, d ' au t res traces du mouvement du glacier d isparu se voient 

encore : ce sont des roches moutonnées a r rondies et pol ies , et pareil les 

en tout à celles qu ' on rencont re sous le glacier d ' au jou rd ' hu i . . 

Mais c 'est dans le voisinage d u village des Ouches , au fond de la 

vallée de Chamonix , que le glacier a laissé de son passage les t émo i 

gnages les p lus p roban ts et les p lus var iés . « En face de ce village, 

su r la rive droi te de l 'Arve, s 'élèvent trois mont icu les d ' u n e forme 

caractér is t ique : ils sont a r rond is en amon t et escarpés en aval. On 
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reconnaî t a i sément qué la force qui a usé les- couches incl inées de 

stéaschiste argileux dont il se compose venait du h a u t de la vallée, et 

a épargné la face tournée vers le bas ; de là cette croupe a r rond ie en 

a m o n t , qui se t e rmine b r u s q u e m e n t pa r u n escarppment t ou rné en 

sens opposé. Examinons ces collines de p lus p r è s . Pa r tou t , su r le 

s o m m e t et su r les flancs, nous t rouverons ces canne lures rec t i l ignes , 

ces stries fines dirigées dans le sens de la vallée que les glaciers seuls 

peuvent t racer , et , pour achever la démons t ra t ion , de nombreux blocs 

de protogine , souvent éno rmes , aux angles a igus , aux arêtes t r a n 

chantes , reposent s u r ces surfaces polies et s t r iées . Ju squ ' à la h a u t e u r 

de 5 9 3 mè t re s , toute la mon tagne de Coupeau, au -dessus de la rive 

droi te de l 'Arve, est couverte de roches moutonnées qu i d i spa ra i s 

sent , pour ainsi d i re , sous d ' i nnombrab le s blocs e r r a t iques . Les str ies 

qui s i l lonnent ôes roches ne sont pas horizontales ; elles ne saura ien t 

l 'ê tre , car cette mon tagne formait u n p romonto i re sai l lant dans la 

vallée, et le glacier s'est redressé contre l 'obstacle qui s 'opposait à sa 

m a r c h e ; il a b u r i n é des s t r ies ascendantes qui se relèvent d ' amon t en 

aval. » 

De la vallée de Chamonix , que nous venons de pa rcour i r en compa

gnie de no t re savant compat r io te , nous pour r ions passer à celle de 

Servoz, à la gorge des Montées, où r a n c i e n glacier ' avait j ad is une 

puissance que M. Marlins évalue à plus de 700 mè t re s , su r une l a rgeur 

de 4 ki lomètres au moins ; p u i s , con t i nuan t le cours de l 'Arve, descen

dan t dans les vallées de Sal lenches , deMaylan, e tc . , j u s q u ' à Bonneville, 

Nangy, nous t rouver ions pa r tou t su r no t re passage les témoins incon

testables de l 'existence d ' un i m m e n s e glacier e m b r a s s a n t toute la 

vallée de l'Arve j u s q u ' à Genève, et ayant sa. mora ine t e rmina le su r la 

face orientale des deux Salèves. 11 dépassa m ê m e cette l imi te p o u r 

aller déposer ses de rn ie r s blocs su r le m o n t de Sion, au sud de Genève, 

et au point de par tage des eaux qui se r enden t dans le lac Léman et 

dans celui d 'Annecy. 

On le voit, l 'é tude attentive des traces glaciaires pe rme t de recon

s t i tuer l 'état où se t rouvai t toute u n e contrée à une époque bien 

éloignée au delà de tous les t emps h i s to r iques . Ces blocs e r ra t iques , 

ces anciennes mora ines , ces roches polies et s t r iées , ces cailloux, ces 

roches moutonnées , tous ces témoignages de l 'act ion glaciaire , sont , 

pour employer l 'expression de M. Marl ins , au t an t de médail les frustes 

dont la présence accuse avec cer t i tude l 'existence an té r i eu re d 'un 
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glacier d i spa ru . Appl iquan t la m ê m e méthode d ' invest igat ion aux 

régions vois ines, on arr ive en définitive à cette conclusion g r a n d i o s e : 

Le m o n t de Sion, po in t auque l on vient de voir s ' a r rê ter le g rand 

glacier de l 'Arve, étai t jadis le point de rencont re de trois g rands gla

ciers : celui du Rhône , qui rempl issa i t tout le bass in du Léman , celui 

de l ' Isère, qu i débouchai t pa r les lacs d'Annecy et du Bourget , et celui 

de l 'Arve, q u i , s ' in te rca lant en t re eux comme u n coin a igu , venai t se 

t e rmine r près du village de Vers. « Le glacier du Rhône p rena i t na i s 

sance dans toutes les vallées latérales qui découpent les deux chaînes 

paral lèles du Valais, et où se t rouvent les mon tagnes les p lus élevées 

de la Suisse, le Mont-Rose, le m o n t Cervin, la Jungf rau , le Velan, etc. 

Ce glacier rempl i ssa i t le Valais et s 'é tendai t dans la p la ine comprise 

en t re les Alpes et le Ju r a , depuis le fort de l 'Écluse , près de la por te 

d u Rhône , j u s q u e dans les environs d 'Aarau . C'était le glacier pr incipal 

de la Su isse ; c'est lu i qui a char r ié ces blocs i nnombrab le s qu i cou

vrent le Jura j u s q u ' à la h a u t e u r de 1000 mèt res au-dessus de la m e r . 

Les au t res glaciers n 'é ta ien t que de faibles affluents d u glacier du 

Rhône , incapables de le faire dévier de sa d i rec t ion . Ainsi , lo rsque le 

glacier de l'Arve le rencont re su r la crête des Salèves ou su r les flancs 

des Voirons, on reconna î t , à la disposit ion des mora ines que le glacier 

du Rhône con t inue sa m a r c h e , tandis que celui de l 'Arve s 'arrête b r u s 

q u e m e n t . De m ê m e u n fleuve rapide refoule le faible ru i s seau qui lui 

apporte le t r ibu t de son onde . » 

Mais la Suisse n 'é ta i t pas seule alors couverte de glaciers . Il en était 

de m ê m e des au t res massifs m o n t a g n e u x , tels que les Vosges, le Mor-

van, les Cévennes; les glaciers des Pyrénées descendaient dans les 

plaines j u s q u ' à la faible a l t i tude de 2 0 0 mè t r e s , tandis que les glaciers 

de la vallée du Rhône arr ivaient j u s q u ' a u po in t où devait p lus tard 

s'élever la g rande cité lyonnaise . « P o u r achever de donne r u n e idée 

de ce prodigieux développement des phénomènes glaciaires, ajoutons 

q u ' u n e nappe de glace et de neiges pers is tantes s 'é tendait , sans i n t e r 

rup t ion a ucune , depuis le Mont-Blanc j u s q u ' a u pôle boréa l . La calotte 

glacée qu i en tou ra i t ce pôle at te ignai t les environs de Pa r i s , et peu 

s'en fallait que no t re hémisphère tout en t ie r ne d isparû t sous u n 

vaste l inceul de neiges perpétuel les . « D'après le savant géologue 

auquel nous e m p r u n t o n s cette de rn iè re ci ta t ion, M. Vésian, cette 

é t range période de l 'h is toire de no t re p lanè te , qu i coïncide avec le 

débu t de l 'époque q u a t e r n a i r e , n 'es t pas la seule dont on ait r econnu 
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l 'existence par d ' i rréfragables témoignages . Des traces semblables , bien 

que de plus en p lus effacées à m e s u r e qu 'on r e m o n t e dans l 'h is toire 

des temps géologiques, p rouvent que chaque g rande époque a eu ses 

successions d 'extension et de d iminu t ion des glaciers . Pos té r i eurement 

à la période glaciaire qu 'on vient de décr i re , après u n interval le de 

temps où l 'élévation de la t empéra tu re avait amené la dispari t ion 

part iel le des g lac iers , u n e nouvelle période d 'extension est su rvenue . 

Mais, soit que le froid ait été moins r igoureux , soit qu ' i l ait eu u n e 

m o i n d r e durée , les phénomènes glaciaires furent no tab lement moindres 

q u e dans la période précédente , et c'est tout au plus si les glaces 

polaires dépassaient le nord de la péninsule Scandinave. 

Qui ne voit quel pu i ssan t in térê t s 'at tache à ces quest ions d ' h i s 

toire de no t re globe, et aux problèmes qu 'el les soulèvent nécessai re

men t? C'est pa r centaines de mi l le années qu ' i l faut compter pour la 

du rée de chacune de ces grandes phase s ; mais à quelles causes sont -

elles d u e s ? Comment explique-t-on ces changemen t s qui ont dû 

appor ter des modifications considérables dans les condit ions d 'existence 

des a n i m a u x et des végétaux et , en beaucoup de po in t s , l eur d i spa r i -

lion totale, b ien que m o m e n t a n é e ? On a fait bien des hypothèses dans 

le bu t de r épondre à ces ques t ions , b ien des recherches pour soulever 

le voile qui recouvre la vérité ; la phys ique du globe, l 'as t ronomie ont 

été mises à con t r ibu t ion . Ce qui prouve bien qu 'on n 'est point pa r 

venu encore au b u t , c'est la diversi té des opinions des savants su r ce 

point de l 'h is toire de la Ter re . Aussi n 'essayerai- je pas d 'en t re r dans ce 

sujet difficile, où le lecteur pour ra i t ne pas vouloir m e su ivre ; je me 

bornera i à énoncer deux des causes qu i ont p a r u les plus plausibles 

pour l 'explication de l ' anc ienne extension des glaciers . 

Un glacier d ' u n e région donnée avance quand le gain de la neige 

tombée su r les hautes c imes l ' emporte su r la per te que subit la masse 

congelée par ablation, pour employer l 'expression d'Agassiz, c 'es t -à-d i re 

pa r fusion, évaporat ion, e tc . , r éun i e s . Cela suppose, dans cette m ê m e 

région, u n hiver r igoureux et u n e chaleur estivale modérée ou faible, 

en s o m m e u n aba issement de t empéra tu re annue l le . Mais il faut encore 

u n e condit ion p o u r que la quan t i t é de neige tombée soit considérable : 

il impor t e que l ' a tmosphère soit chargée d ' humid i t é , de masses vapo

reuses ou nuageuses prêtes à se condenser en flocons sous l ' influence 

d ' un froid voisin de 0°. Qui dit évaporation abondante (à la surface des 

eaux lacustres ou mar ines ) suppose, d ' au t re par t , que les régions où 
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celle évaporation a lieu hab i tue l l ement su r not re Terre sont soumises à 

une t empéra tu re élevée. 

Ainsi , froid dans les pays couverts de glaciers , et cha leu r dans les 

régions équator ia les ou t ropicales , longue pers is tance de cette double 

influence refroidissante et réchauffante, voilà, para î t - i l , la condit ion à 

t rouver p o u r u n e explication probable des périodes g lac ia i res . 11 ne 

faut pas oubl ier que la durée de ces changements para î t faible aux 

géologues, quand on l 'évalue seulement pa r dix mi l le années , pa r cen

taines de siècles. C'est que lque cent mil le ans au m o i n s qu ' i l s récla

m e n t . Pa r exemple , on avait invoqué le mouvemen t de la Terre qu i , 

tous les dix mil le cinq cents ans environ, r a m è n e en coïncidence le 

périhél ie avec l 'un ou l ' au t re équinoxe. Mais c 'est u n e période trop 

Courte : il faut r e m o n t e r au moins j u s q u ' a u débu t de l 'époque q u a t e r 

na i re , peu après la p r emiè re appar i t ion de l ' h o m m e : c'est t rop peu 

de dix mil le années . 

Un savant angla is , M. Croll, a songé aux variat ions séculaires de l 'o r 

bite d e l à Ter re . Quandce t l e excentricité augmen te , la courbe que no t re 

planète décri t au tou r du Soleil s ' a l longe; l'excès de la d is tance aphélie 

su r la d is tance pér ihél ie s 'accroî t ; il en est dè m ê m e de la différence 

de durée en t re les saisons opposées, h iverna le et est ivale. Pour citer 

des exemples qui éclaircissent et précisent ces var ia t ions , voici ce q u ' o n 

a calculé, en s 'appuyant su r des données a s t ronomiques : 

Cent mil le ans avant le début de ce siècle, le solstice d 'hiver tom

bai t à l 'aphél ie et celui d 'été au pér ihél ie ; l 'excentrici té de l 'orbi te 

é tant t r ip le d 'a i l leurs de l 'excentrici té actuel le , il en résu l ta i t , pour 

l 'hiver de l ' hémisphè re boréal de la Terre , u n excès de durée de 

v ingt - t ro is j ou r s s u r la saison d 'é té . L'été é tan t re la t ivement cour t , 

ma i s très chaud à cause de la cour te dis tance du Soleil, l 'évaporation 

des mer s tropicales du t être très abondan te . Ces vapeurs a l lant se con

denser , pendan t l ' au tomne et l 'hiver, dans les zones polaires et moyenne , 

pu re n t fourni r u n e précipi ta t ion non moins abondan te sous forme de 

neige , p ropre au développement des phénomènes glaciaires . E n r e m o n 

tan t p lus h a u t dans le passé , à u n e époque deux fois p lus reculée , 

l'excès dont on vient de par le r s 'élèverait à v ing t -hu i t j o u r s , et si l'on 

s 'enfonce plus loin encore dans le t emps , à h u i t cent c inquan te 

mil le ans avant la fin de l ' année 1 8 0 0 , c'est t rente-six j o u r s que l 'on 

trouve p o u r la différence de durée ent re les sa isons hivernales et es t i 

vales, toujours dans l 'hypothèse , d 'a i l leurs démont rée , de la coïncidence 
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t . Cela semble paradoxal; mais qu'on songe que la voûte céleste a u n e surface deux cent 

mille fois plus étendue que la superficie apparente du disque solaire, et cela permettra de 

comprendre la possibilité du fait que nous citons ici. 

de la l igne des apsides ou de l 'axe de l 'orbite te r res t re avec la l igne 

des solstices. 

Une seconde raison invoquée, que je me bo rne d 'a i l leurs à énoncer 

comme la p remiè re , c 'est celle qui proviendra i t du mouvemen t de 

t ransla t ion de tout le système solaire dans l 'espace. 

Notre Soleil, on le sait , est une étoile qu i , c o m m e les au t res étoiles, 

est douée d 'un mouvemen t l ' en t ra înan t dans les profondeurs du ciel et 

nous e n t r a î n a n t avec lu i , Ter re , Lune , p lanètes , satell i tes, comètes . 

Quelque lent que soit ce mouvemen t (il n 'es t pas de 8 k i lomètres par 

seconde, à pe ine 6 6 0 000 ki lomètres par j o u r ) , quand il se mul t ip l ie 

par le t emps , par les années , les siècles, les mi l l ie rs de siècles, il doit à 

la longue nous faire parcour i r de formidables dis tances . E n cent mi l le 

ans , pa r exemple, il nous ferait parvenir en u n point de l 'espace p resque 

aussi éloigné que l 'étoile la plus voisine de n o u s ! En u n mi l l ion d ' an 

nées , nous avons pu pa rcour i r une bonne par t ie du d iamèt re de l ' amas 

d'étoiles dont le Soleil est une molécule in tégran te . 

Eh b ien , disent les défenseurs de l 'hypothèse, u 'es l - i l pas probable 

que , dans cette pé régr ina t ion , not re Soleil, avec tout son cortège, a dû 

passer pa r des régions de l 'espace fort inégales en t empéra tu re . En ce 

momen t , nous voguer ions dans u n e région re la t ivement chaude , s i , 

comme des physiciens l ' a ssuren t , le t h e r m o m è t r e , sous l ' influence 

un ique de cette source de cha leur , le Soleil écarté , m a r q u e au moins 

140 degrés centigrades au-dessous de zéro. Bien des lecteurs se ron t 

disposés à grelot ter au seul énoncé de ce chiffre; mais qu ' i l s se r a s 

surent : la Ter re , de ce chef, de cette source calorifique seule reçoit en 

un an u n e quan t i t é de cha leur sinon égale, du moins très comparable 

à celle que le Soleil lui envoie dans le m ê m e t e m p s 1 . Mais qui nous dit 

qu ' i l y a quelques cent mi l le , quelques mi l l ions d ' années , la région du 

ciel que t raversai t not re globe n 'é ta i t pas no tab lement p lus froide que 

celle où nous sommes au jou rd 'hu i , et que le refroidissement subi pour 

cette raison par no t re système n 'a i t pas pu d u r e r le n o m b r e de siècles 

nécessaire pour r e n d r e ra ison de l 'extension considérable des glaciers . 

Il suffirait d 'un aba issement de 4 ou 6 degrés pour p rodu i r e u n tel 

phénomène . 11 est vrai qu ' a lo r s , le refroidissement ayant lieu su r la 
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Terre ent ière , l 'évaporation équator ia le serait également d iminuée ; la 

neige tombera i t en mo ind re abondance . 

Lyell a encore expliqué les périodes glaciaires pa r les mouvements 

alternatifs d 'exhaussement et d 'affaissement du so l ; d 'aut res ont a t t r i 

bué la cause aux var ia t ions du r ayonnemen t solaire. Mais j ' e n ai dit 

déjà plus long que je ne l 'avais p romis , et j e me hâte de clore ce 

chapi t re . 
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L ' A I G U I L L E D U H 1 D I . 

IV 

T R O I S J O U R S ET T R O I S N U I T S AU S O M M E T DU MONT-BLANC 

P R E M I È R E S A S C E N S I O N S A U M O N T - B L A N C . 

On a célébré cette année (1887) le centenai re rie la m é m o r a b l e 

ascension au Mont-Blanc effectuée par Horace-Bénédict de Saussure et 

le guide Jacques Balmat . On a eu ra i son d 'associer, dans le m o n u m e n t 

de Chamônix , à la gloire de l ' i l lus t re géologue et physicien de Genève 

celle du modes te et énerg ique mon tagna rd qui m o n t r a le p remie r la 

roule à suivre pour escalader le géant des Alpes. 

Mais c'est d ' u n e année qu ' i l eût fallu avancer l ' i naugura t ion du 

m o n u m e n t , si l 'on eû t voulu célébrer le centenai re de la p r emiè re 

ascension au Mont-Blanc, celle que le m ê m e Balmat fit en compagnie 

du docteur Taccard, le 7 août 1786 , , 
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Depuis , les ascensions au m ê m e sommet se sont mul t ip l iées , d 'abord 

assez rares pendan t les soixante ans qu i su iv i rent la p remiè re , pu is de 

p lus en p l u s n o m b r e u s e s , au point que chaque année m a i n t e n a n t ce 

sont de véri tables caravanes de touristes et de guides qui se l ivrent à 

ce coûteux et quelquefois péri l leux exercice. Si j ' e n crois les faiseurs 

de s ta t i s t ique , il y au ra i t eu de 1786 au 31 août 1887 mi l le c in 

q u a n t e ascensions au Mont-Blanc; soixante et u n e femmes aura ien t 

p r i s par t à c inquante de ces escalades. Ce sont , d i t -on , deux F r a n 

çaises , u n e p lébéienne et u n e ar is tocra te , qui au ra i en t les p remières 

réuss i dans cette tentat ive h a r d i e . Voici c o m m e n t les soixante et u n e 

héro ïnes se r é p a r t i s s e n t , suivant leur na t ional i té : 52 Angla ises , 

15 França i ses , 4 Russes , 4 América ines , 2 Genevoises, 1 P rus s i enne , 

1 Danoise , 1 Hongroise , 1 I ta l ienne et 1 Au t r i ch ienne . 

Tous ces chiffres sont- i l s au then t iques? Je ne le garant i s poin t . Ce 

q u i est i n d u b i t a b l e , c'est que le n o m b r e des ascensions au Mont-

Blanc s'est cons idérab lement accru et serai t p robab lemen t p lus cons i 

dérable encore , si les condit ions exigées pa r la compagnie des guides 

é ta ient m o i n s r igoureuses et le tarif p l u s modéré . 

Quand on songe au flot de voyageurs , de tour i s t es , que les chemins 

de fer et les bateaux à vapeur amènen t de tou t le con t inen t , et m ê m e 

d 'a i l l eurs , dans les vallées des Alpes et tout pa r t i cu l i è rement au pied 

d u Mont-Blanc, on a peine à se figurer l 'état d ' i so lement , de soli tude 

sauvage où se t rouvaient ces mêmes régions avant le mil ieu du der

n ie r siècle. Rares étaient les voyageurs qu i osaient alors s ' aventurer 

dans les gorges et les vallées a lpestres . « Le massi f centra l des Alpes, 

dit M. Charles Mart ins , n 'existai t que pour ses hab i tan t s ; ceux de la 

p la ine n 'y pénét ra ient j a m a i s . L 'absence ou la difficulté des c h e m i n s , 

le m a n q u e d 'hôte l ler ies , la c ra in te de l ' imprévu , l ' empor ta ien t su r la 

cur ios i té . Située au pied du Mont-Blanc, appelé alors la montagne 

maudite, la vallée de Chamonix étai t i nconnue aux popula t ions des 

bords du lac Léman , quo ique le p r i eu ré ou couvent de bénédic t ins 

existât depuis 1 0 9 0 , et que les évoques de Genève le visi tassent dès le 

mi l ieu du quinzième siècle. L 'un d 'eux, François de Sales, y arr iva 

le 3 0 ju i l le t 1 6 0 6 , et y resta p lus ieurs j o u r s . Néanmoins c'est u n voya

geur anglais célèbre par ses pérégr ina t ions en Orient , Richard Pococke, 

accompagné de W i n d h a m , u n de ses compatr io tes , qui a rée l lement 

découvert la vallée de Chamonix en 1 7 4 1 , fait conna î t re ses beautés , 

et dissipé les cra in tes r idicules qu ' insp i ra i t la p ré tendue barbar ie de 
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ses hab i t an t s . Trop préoccupés cependant des récits absurdes et m e n 

songers débités avec assurance pour les dé tourner de l eu r projet , 

Pococke et W i n d h a m s ' en tourèren t de précaut ions inu t i l e s , n ' en t r è r en t 

dans aucune maison et campèren t assez loin du p r i e u r é de Cha-

monix , près d ' un bloc e r ra t ique qui se n o m m e encore pierre des 

Anglais. La vallée de Chamonix a donc été découverte pa r u n é t r a n 

ger, ma i s ce sont des Genevois, Bourr i t , Saussure , Pictet et Deluc, 

qu i la firent rée l lement conna î t re . Ce qui est vrai des a len tours du 

Mont-Blanc l'est encore p lus de ceux du Mont-Rose et m ê m e des Alpes 

bernoises et vala isanes . On ne connaissai t , à l 'époque dont nous pa r 

lons , que les passages fréquentés qu i conduisa ient en Italie : le m o n t 

Ccnis, le Grand et le Peti t Sa in t -Bernard , le Monte Moro, le S implon , 

le Sain t -Gothard , le Splugen, le Be rnha rd in , le Sept imer , ou bien les 

autres cols pa r lesquels les vallées longi tudinales des Alpes c o m m u 

niquent en t re elles, la Gemini, le Grimsel , le Ju l iors , l 'Albula, le Pa-

nixe, etc . Les voyages du na tura l i s te Scheuchzer, les ouvrages descriptifs 

d 'Al tmann et de Grimer révélèrent la Suisse à l 'Europe au commence

men t du d ix-hui t i ème siècle ; ma i s ce ne fut qu ' à la fin de ce siècle 

que les travaux de Saussure et de Bourr i t la r end i r en t popula i re . 

Depuis cette époque, le flot de voyageurs qui la visite chaque année a 

san^ cesse gross i . Actuel lement la Suisse est u n parc s i l lonné par des 

chemins de fer et des bateaux à vapeur ; le voyageur pédest re a d i s 

paru de la p la ine et ne se re t rouve que dans la mon tagne . Les ascen

s ions des tour is tes se sont mul t ip l iées , celles des savants sont tou

jou r s r a r e s . » 

D'après le savant que je viens de citer , la vogue don t jou issen t 

au jourd 'hu i la Suisse et la Savoie a pour or igine le voyage de deux 

Anglais , et se développa su r tou t après les ascensions de Saussure à la 

fin du de rn ie r siècle. Sans n ie r l ' influence de l 'espèce de révélation que 

des faits de ce genre ont pu provoquer alors chez les gens capables 

d 'apprécier les beautés nature l les de ces contrées privilégiées, on peut 

i nd ique r une cause p lus efficace peu t -ê t re que des descr ip t ions , tou

j o u r s u n peu froides, des voyageurs, explorateurs ou savants . Nos pères , 

nos ancêt res , avant la seconde moit ié du d ix -hu i t i ème siècle, avaient 

peu de souci de ce qu 'on a n o m m é depuis le p i t toresque . Sans qui t te r 

leur pays, sans faire d 'excursion en Suisse, ils avaient au tour d 'eux, 

non seulement de gracieux, de cha rman t s paysages, ma i s des sites gran

dioses. Us ne para issent pas avoir été sensibles à ce genre de beauLés; 
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ils ne les r emarqua ien t po in t , peut-on d i re , voyant l ' h o m m e dans u n 

pays , ses œuvres plutôt que la n a t u r e . On n ' a , pour se r end re compte 

de cet état d 'espr i t , de cette tendance du goût , qu ' à l i re les ouvrages de 

tous les écr iva ins , les œuvres d ' imag ina t i on , les p o è m e s , c o m m e 

toutes les au t res product ions des époques dont je par le ici : on n'y 

t rouve que de rares témoignages de l ' admira t ion de l eurs au t eu r s poul

ies beautés de la n a t u r e . J . - J . Rousseau le p remier a dépeint , avec 

u n e émotion inconnue j u s q u ' à lu i , la majesté des sites et des paysages 

alpestres , et toute une école de l i t t é ra ture est venue à sa sui te , i m p r é 

gnée de ce sen t iment nouveau d 'une admira t ion pass ionnée pour les 

sublimes horreurs des grandes scènes na tu re l l e s . Passant d ' un extrême 

à l ' au t re , les écrivains de cette école ont donné dans leurs ouvrages 

la p remière place à la descript ion de ces scènes. Les ar t is tes ont con 

t r ibué pour une large par t à c o m m u n i q u e r au publ ic l ' en thous iasme 

que tan t de belles pages de Rousseau , de Bernard in de Sa in t -P ie r re , 

de Chateaubr iand , de George Sand, avaient fait na î t re chez leurs lec

teurs . De là cet engouement , parfois excessif, des personnes à qui l eu r 

loisir et l eur fortune permet ta ien t les voyages d ' ag rément pour les 

contrées qu i , c o m m e la Suisse, offraient par tou t à profusion des loca

lités j u squ ' a lo r s ignorées . Depu i s , l ' ext raordinaire extension des 

moyens de communica t ion rap ide , le bon m a r c h é relatif des excurs ions 

en chemin de fer, en ba teau à vapeur , ont fait affluer les curieux p a r 

mi l l ie rs , là où il y a c inquan te ans on ne voyait q u ' u n pet i t n o m b r e 

de gens r iches , d 'ar t is tes ou de savants . 

La mode s'en est d 'a i l leurs mêlée et s 'en mêle encore : ce dont il 

faut se féliciter, car r ien ne peut ê t re , après tout , p lus sa lu ta i re , et 

pour le corps et pour l 'espr i t , que ces excursions en plein a i r . Dans 

l ' a tmosphère si pu re des montagnes et des vallées alpestres , les pou

m o n s se di la tent et resp i rent avec délices, les nerfs des hab i tan t s des 

villes se ca lment et se reposen t de leurs ag i ta t ions ; l ' intell igence auss i , 

cessant d 'ê t re surexcitée et t endue , prend u n e v igueur nouvelle et des 

forces pour r ecommencer ses t ravaux et ses lu t t es . 

Dans ces dernières années , l ' amour des excursions en m o n t a g n e 

s'est manifesté d 'une façon sér ieuse , pou r r a i t -on di re , pa r la fondation 

de Sociétés dont les m e m b r e s se proposent l 'exploration mé thod ique 

des hautes régions des Alpes. Les p remie r s Clubs alpins — c'est l eur 

dénomina t ion c o m m u n e — se sont fondés en Angleterre , en Suisse, 

en Autr iche , en I tal ie . Le Club Alpin F rança i s , ébauché dès jui l let 1870 
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pa r Adolphe Joanne et de Billy, existe depuis 1 8 7 4 ; il compte aujour

d 'hu i p lus ieurs mi l l ie rs de m e m b r e s et publ ie chaque année un 

volume contenant les re la t ions de voyages, d 'excurs ions , d 'ascensions 

ou m ê m e d 'expédit ions scientifiques, effectués pa r les a lp in is tes . Nous 

e m p r u n t e r o n s quelques pages à ces in té ressants a n n u a i r e s ; m a i s aupa 

ravant n o u s al lons encore laisser la parole à M. Ch. Mart ins , qu i a 

décri t avec u n g rand b o n h e u r d 'expression les satisfactions q u ' é 

prouve le tour is te à gravir les hau t s sommet s . À l ' époque où ces l ignes 

étaient écrites ( 1866 ) , le Club Alpin França i s n 'é ta i t po in t encore 

fondé; ma i s je ne serais pas é tonné qu 'el les eussent été pour que lque 

chose dans cette créat ion et qu 'e l les eussent enrô lé p lus d ' u n j e u n e 

lecteur au n o m b r e de ses futurs m e m b r e s . Venant de m e n t i o n n e r les 

clubs a lp ins fondés à l ' é t ranger , et constaté qu ' i l s r ival isaient de zèle 

et d ' audace , au point que l 'on comptai t le petit n o m b r e de sommets 

que les pieds des a lpinis tes n 'avaient po in t foulés encore , M. Mart ins 

ajoute : 

*< Nous louons cette a rdeu r , nous applaudissons à ces succès. Où 

t rouver en effet u n mei l l eur emploi de la force, de l 'agil i té et de l ' éner

gie qui caractér isent la j e u n e s s e ? Les exercices stéréotypés de la gym

nas t ique régu l iè re , les peti ts incidents et les pet i ts obstacles de la 

chasse dans les p la ines b ien connues qui en tou ren t l 'hér i tage pa t e r 

ne l , n e saura ien t suffire à des espr i ts en t r ep renan t s servis pa r des 

corps sa ins et v igoureux. Les Alpes sont u n e a rène où ils peuvent 

déployer toutes l eurs qual i tés physiques et m o r a l e s . Des nu i t s passées 

dans les chale ts , et m ê m e sous u n e p ie r re , près de la l imi te des neiges 

é ternel les , les difficultés réelles et les dangers sérieux des glaciers , les 

obstacles imprévus de rochers vert icaux b a r r a n t l 'accès de la c ime 

désirée, le froid sub i t , les effets de la raréfaction de l 'a i r , des nuages 

enveloppant tout à coup la mon tagne dans u n e b r u m e épaisse, les 

orages don t la foudre frappe si souvent les sommet s , l 'obscur i té s u r 

p r e n a n t b r u s q u e m e n t le voyageur au mi l ieu de ces déserts de neige et 

de glace, voilà des aventures dignes de la v igueur et des aspi ra t ions 

d 'une j eunesse viri le et b ien t r empée . Quel p la is i r de vaincre des 

obstacles et de braver des péri ls où la vie est en définitive r a r e m e n t en 

j eu , et quel le récompense après la vic toi re! Du h a u t d u s o m m e t 

vaincu, on voit le monde à ses p ieds , l 'œil se p romène au loin su r 

les vallées et les m o n t a g n e s . Un délicieux repos succède à une fa t igue 

m o m e n t a n é e ; u n appéti t i nconnu dans la p la ine assaisonne le m o d e s t e 
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repas que le guide sert su r le gazon émai l lé de fleurs a lp ines ; u n air 

pu r , une lumiè re éclatante, prêtent à tous les objets une beauté incon

nue dans l ' a tmosphère épaisse des 

régions hab i t ées ; le bien-être du 

corps réagit su r l 'état de l ' âme , qui 

se sent inondée de nobles désirs 

et de grandes pensées . Les intérêts 

mesqu ins et les vanités r idicules 

du monde s 'évanouissent dans leur 

pet i tesse; on s 'é tonne d'y avoir 

songé et l 'on se promet de les igno

re r d é s o r m a i s . Telles sont les jou i s 

sances vives et sans mélange que 

tout h o m m e bien né éprouve en 

présence du g rand spectacle dont 

il est le cen t re . Des satisfactions 

plus in t imes encore sont réservées 

à celui qu i gravit ce sommet avec 

la volonté d 'é tudier les lois du 

monde physique, les phénomènes 

de l ' a tmosphère , les product ions de 

la n a t u r e dans ces froides régions, 

ou d 'analyser la s t ruc tu re de ces 

montagnes qui semblen t u n chaos 

et sont en réal i té l 'expression d 'une 

règle encore i nconnue . Ces ascen

sions sont des ascensions sc ient i 

fiques, elles ont ajouté à la s o m m e 

de nos conna i s sances ; les aut res 

sont, des ascensions pi t toresques 

satisfaisantes pour celui qui les ac

compli t , mais en général inuti les : 

car des sensat ions ne se c o m m u n i - . 

quen t g u è r e ; les impress ions sont 

personnel les , et tout se résout en 

u n e sér ie d 'exclamations qui t raduisen t l ' admira t ion , le con ten tement 

et le légi t ime orgueil du tour i s te t r i omphan t . » 

M. Ch. Mart ins par le ici en connaissance de cause , par expérience 

E S C A L A D E DANS L E S A L P E S . 
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personnel le , et c'est p o u r cela qu ' i l m ' a pa ru bon de d o n n e r son 

appréciat ion. C'est lui qu i a fait en 1844 au Mont-Blanc, et en com

pagnie de deux savants comme lu i , l ' une des ra res expéditions sc ient i 

fiques de ce siècle. Ce qu ' i l dit des excursions a lpes t r e s , de leur 

c h a r m e si a t t rayant pour les personnes qu i jou issen t d ' une bonne 

san té et d 'un j a r r e t solide (réserves faites pour les accidents dus au 

ma l de m o n t a g n e , dont je par lera i p lus loin) , s 'appl ique aussi à des 

courses mo ins aven tureuses , à des ascensions moins dangereuses et 

m o i n s pénib les . George Sand, que nous donn ions p lus h a u t comme 

l 'un des écrivains qui ont pe in t avec les couleurs les p lus vives et 

les p lus vraies les paysages de ses r o m a n s , a écri t , pour le p remier 

volume publ ié pa r le Club Alpin F r a n ç a i s , que lques pages sur 

l 'Auvergne qu i expr iment si b ien l ' idée que je viens de formuler 

sèchement , que je ne pu is rés is ter au pla is i r d 'en détacher quelques 

passages : 

« On ne peut vous raconter que des impress ions personnel les , et 

vous les comprendrez d ' au tan t mieux que vous connaissez les beaux 

endro i t s qui les font na î t r e . Quand ces impress ions sont t rès vives ou 

très douces , ce n 'es t pas toujours en ra i son de l 'é t rangeté ou de la 

beau té des sites où l 'on se t rouve. Outre la disposi t ion de l 'espr i t et 

d u corps , il y a des m o m e n t s par t i cu l ie r s , cer ta ins b i en -ê t r e mysté

r ieux répandus dans l ' a tmosphère , cer ta ines flambées de soleil, cer ta ins 

parfums de forêts ou de m o n t a g n e , qui nous r e n d e n t tout à coup 

en thous ias t e et h e u r e u x , sans qu 'on puisse , sans qu 'on veuille s'en 

r end re compte , s inon par la réflexion, après coup. L 'espri t amoureux 

de la n a t u r e n ' e n demande pas toujours beaucoup p o u r se di later ou se 

délecter . Quant à moi , j ' a v o u e être impress ionné par la l umiè re au 

point de lui appar ten i r ab so lumen t , et d'êLre peu frappé des objets 

qu 'e l le ne dess ine pas avec magnif icence. Mon âme su i t ses t r iomphes 

et ses l angueur s avec u n e passivité qui me rend peut -ê t re mauvais 

j u g e de ce qui n 'est pas favorisé par elle. 

« J 'a i été en Auvergne p o u r la t rois ième fois, à quinze ou vingt 

ans de dis lance. Quand , de chez nous (le Berry) , on s ' embarque p o u r 

u n e excurs ion, on est volontiers amb i t i eux ; on pense aux grandes 

Alpes ou aux Pyrénées , ou aux rivages de l 'Océan, de la Manche, de la 

Médi terranée. Aller en Auvergne, c'est si près ! on y est r e n d u en 

quelques h e u r e s . Et c'est pour cela qu 'on n 'y va pas , c 'est-à-dire 

q u ' o n n 'y va pas assez. L 'Auvergne, d 'a i l leurs , n'offre n i grandes fati-
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gues , n i g rands dangers , et quand on a l ' honneu r de faire par t ie du 

Club Alpin F rança i s , on croit peu t -ê t re qu ' i l est au-dessous de soi 

d 'explorer u n pays où tout le monde peut aller si facilement. 

« Pou r t an t l 'âge a m è n e , s inon p lus de modest ie dans le cerveau, 

du m o i n s p lus de sagesse dans les j a m b e s , et on re tombe su r la cha r 

ma n te Auvergne avec le sen t iment d 'une ingra t i tude à r épare r . 

« L 'Auvergne n 'es t pas u n e petite Suisse, comme nous le disons 

quelquefois pensan t lui faire h o n n e u r . L 'Auvergne est l 'Auvergne, avec 

sa g rande signification géologique c o m m e Alpe centrale et pu i s san t 

relief aux doux escaliers. On les gravit sans fatigue et sans vert ige, 

sans songer à la conquête d 'une région supér ieure , mais avec l ' in térê t 

de bonnes gens m o n t a n t au faîte de leur m a i s o n , pour contempler leur 

j a rd in . C'est que ce j a r d i n , c'est la F rance , dont u n e si g rande par t ie 

va se dérouler sous nos yeux, des sommets du vaste plateau cent ra l . 

Sur ces pais ibles belvédères, nous serons au cœur de la pa t r ie . Nous 

aurons sous les pieds ces vieux volcans qui nous ont fait émerger du 

sein des océans et qui nous mon t r en t les traces de leurs formidables 

vomissements . Leurs puissants massifs sont comme les assises de not re 

existence m ê m e . Les grandes cha înes qui protègent nos frontières sont 

nos m u r a i l l e s ; l 'Auvergne est not re forteresse. 

« Il n'y faut pas chercher l 'émotion de l ' inaccessible. Elle appar t ient 

à l ' h o m m e , et l 'on ne s'y sent point seul avec le ciel , comme sur les 

sommets t ou rmen té s ou glacés des hau tes m o n t a g n e s ; mais ses grâces 

rus t iques ont u n c h a r m e que l 'on re t rouve plus péné t r an t chaque fois 

qu 'on y r e t o u r n e . » 

C'est un a r t i s te , c'est u n poète qui parle en ces l ignes ; ce n 'est pas , 

comme la p lupar t de ceux qui ont tenté ou effectué l 'ascension du 

Mont-Blanc, la cur ios i té de l ' inconnu ou de l ' imprévu, la soif des 

difficultés va incues , des péri ls bravés qui fait t rouver à George Sand 

tant de c h a r m e dans les paysages de la vieille Auvergne. Ce que nous 

dit le g rand écrivain, ce sont , pour employer ses propres expressions, 

a des impress ions fugitives qui n ' app rend ron t r ien à pe r sonne , ma i s 

qui rappe l le ront à que lques voyageurs que la rêverie et la contempla

tion sans bu t font aussi par t ie des émot ions du voyage. » 

Je t e r m i n e là cette digression, et je reviens au Mont-Blanc et à ses 

ascens ionnis tes . 
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OS LA T E R U E E T LE C I E L . 

S A U S S U R E E T J A C Q U E S B A L M A T . 

Il y a u n siècle, gravir le Mont-Blanc j u s q u ' a u sommet était u n e 

expédition à bon droi t réputée dangereuse et , en tout cas , considérée 

j u squ ' a lo r s c o m m e imposs ib le ; c'est au jourd 'hu i u n e en t repr i se r e l a t i 

vement facile; jadis p lus ieurs jou rnées étaient nécessaires pour f ran

chi r les diverses étapes du voyage, qu ' i l a été possible à des g r i m p e u r s 

hard is de b r û l e r , peu t -on d i re , en u n j o u r . 

Dès 1 7 6 0 , Saussure , âgé de vingt ans à pe ine , avait conçu le p r o 

je t de parveni r au sommet du géant . Il excita les guides pa r l 'appât 

d 'une récompense , espéran t qu ' i l s t rouvera ien t u n chemin pra t icable . 

Mais des années se passèrent avant q u ' a u c u n e tentat ive pût about i r . 

En 1 7 7 5 , qua t r e m o n t a g n a r d s essayèrent l 'ascension en par lan t de la 

mon tagne de la Côte, qui s'élève en t re deux glaciers , le glacier de ï a c o -

nay et celui des Bossons ; de cette mon tagne u n e sui te i n i n t e r r o m p u e 

de glaces et de neiges , qu ' en t recoupen t d ' énormes crevasses, sembla i t 

devoir les condu i re au bu t dés i ré . Mais la fatigue devint si forte l o r s 

qu ' i l s pa rv in ren t dans les hau tes régions où la raréfaction de l 'a i r est 

ex t rême, où la réverbérat ion du soleil su r les couches éblouissantes de 

neige ab îme les yeux, gerce ou tuméfie la peau , qu ' i l s furent forcés 

de r eb rousse r c h e m i n . 

C'est ce qui arr iva de m ê m e à trois au t res guides q u i , sept ans p lus 

t a rd , vou luren t essayer l 'ascension par le m ê m e c h e m i n . Ils p r i r en t la 

précaut ion cependant de passer la nu i t su r la mon tagne de la Cote, 

afin de commence r la véri table et difficile ascension dès le l endemain 

m a t i n . Ils avaient f ranchi le glacier et gravi j u s q u ' à u n e assez g rande 

a l t i tude le p lan inc l iné de neige qui s'élève j u s q u ' a u sommet , quand le 

mal de mon tagne se manifes ta par l ' invincible besoin de do rmi r de 

l 'un des gu ides , et pour ne po in t l ' abandonne r à u n repos mor te l , 

ses deux compagnons r enoncè ren t à aller p lus loin et redescendi rent 

avec l u i . 

Dans d 'aut res tenta t ives , ce fut u n e subi te b o u r r a s q u e de neige qu i 

s 'opposa à l ' ascension. E n sep tembre 1 7 8 5 , Saussure , accompagné 

de Bourr i t , u n Genevois qui avait déjà ten té l ' aven ture , après u n e 

pénib le ascension j u s q u e su r l 'arête de l 'aiguil le du Goûté, à mo ins de 

1200 mèt res du sommet , dut rebrousser chemin à cause des neiges 
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L'époque approchai t où la c ime inaccessible j u sque - l à allait ê t re 

enfin foulée par des pieds h u m a i n s . Deux obstacles pr inc ipaux avaient 
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été cause des insuccès . Le p remie r , dont il est pour a insi d i re impos 

sible de s 'affranchir , bien qu 'on parv ienne à le s u r m o n t e r , est le mal 

de montagne, qui a t te int tous ceux qu i s 'élèvent dans l ' a tmosphère à 

u n e cer ta ine h a u t e u r ; l ' au t re obstacle provenai t de ce que pe r sonne 

n 'avai t encore trouvé le vrai chemin à suivre , le m o i n s difficile, le 

m o i n s pénib le p o u r des h o m m e s , robus tes il est vra i , ma i s affaiblis 

pa r la fatigue d ' u n e excurs ion à t ravers les glaciers ou su r des pentes 

rapides couvertes de neige , et su r tou t paralysés pa r le ma l s ingul ier 

dont j e di ra i que lques mots p lus loin. 

C'est au guide Jacques Balmat que revient la gloire d'avoir décou

vert ce c h e m i n . E n j u i n 1 7 8 6 , en compagnie du docteur Paccard et du 

guide Marie Coutet, é tant pa rvenu au sommet d u Goûté, il essaya en 

vain de suivre l 'arête rapide qu i le jo in t au Mont-Blanc; il dut renoncer 

à cette tentat ive. Seu lement , au l ieu de descendre , c o m m e ses deux 

compagnons , Balmat p r i t la résolut ion de passer la n u i t au Grand Pla

teau, afin d 'explorer le l endemain et de reconna î t re les l ieux. Il passa 

la n u i t su r la ne ige , à peine blott i et abr i té contre u n rocher . C'est 

a insi qu ' i l découvrit les couloirs du Peti t et du Grand P la teau , par 

lesquels on arr ive au jou rd 'hu i j u s q u ' a u sommet du Mont-Blanc. Une 

fois en possession de ces indica t ions préc ieuses , il r emi t à u n au t re 

j ou r l 'ascension complète que le froid, le m a n q u e de vivres eL une 

forte oph ta lmie due à la réverbéra t ion des neiges l ' empêchaient de 

poursu ivre ce j o u r - l à . 

Jacques Balmat c o m m u n i q u a son projet au docteur Paccard, qu ' i l 

décida à l ' accompagner . Le 7 août su ivant , ils pa r t i r en t de Chamonix , 

couchèrent aux Grands Mulets, et de là, le l endema in , s 'élevèrent j u s 

q u ' a u sommet du Mont-Blanc, où ils ne s ' a r rê tè ren t q u ' u n e demi -

h e u r e . A peine remis de ses fat igues, Balmat couru t annonce r à Saus

sure le résu l ta t de l eu r expédit ion. Le savant genevois voulut , sans 

t a rde r , effectuer enfin l u i - m ê m e cette ascens ion, qu ' i l avait si long

temps caressée dans ses rêves. Le 20 août suivant , Balmat et Saus 

su re essayèrent d 'accomplir u n e seconde fois le m ê m e trajet ; m a i s , 

pa rvenus au-dessus du glacier de Taconay, où ils passèrent la nu i t , 

ils sub i r en t u n e t empê te si violente de p lu ie , de neige et de grêle , qu ' i l 

fallut renoncer à l ' en t repr i se , et , en ra ison de la saison déjà avancée, 

la r e m e t t r e à l ' année su ivante . 

C'est en effet en 1787 q u ' e u t l ieu l 'ascension mémorab le dont le 

m o n u m e n t élevé à la mémoi re de Balmat et de Saussure doit pe rpé- , 
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L E S G R A N D S - M U L E T S . 

tombait quand j ' a r r iva i à Chamounix , et le mauvais temps d u r a près 

de qua t re s ema ines . Mais j ' é t a i s décidé à a t t endre j u s q u ' à la fin de 

la saison plutôt que de m a n q u e r le m o m e n t favorable. 

« Il vint enfin ce m o m e n t si désiré , et je m e mis en m a r c h e le 

l w août 1 7 8 7 , accompagné d 'un domes t ique et de d ix-hui t guides qui 

portaient mes i n s t r u m e n t s de physique et tout l 'a t t i rai l dont j ' ava is 

besoin. 

« P o u r être parfa i tement l ibre su r le choix des lieux où je passerais 

les n u i t s , je fis por ter u n e tente et le p remie r soir j ' a l l a i coucher sous 

tue r le souvenir . E m p r u n t o n s à ce dern ie r les passages L s plus 

sai l lants du récit où il raconte les péripéties de l 'expédition et ses 

résul ta ts scientifiques : 

« En al lant à Chamounix (on di t aussi Chamonix) dans les p remiers 

jours de ju i l le t , d i t - i l , je rencont ra i à Sallenches le courageux Jacques 

Balmat , qui venait à Genève m ' a n n o n c e r ses nouveaux succès; il était 

monté à la cime de la montagne avec deux aut res gu ides . La p lu ie 
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cette tente au sommet de la mon tagne de la Côte. Cette j o u r n é e est 

exemple de peines et de danger s . : on mon te toujours su r le gazon ou 

sur le roc , et l'on fait a i sément la rou te en cinq ou six h e u r e s . Mais 

de là j u s q u ' à la c ime on ne m a r c h e plus que sur les glaces ou sur les 

ne iges . 

« La seconde j o u r n é e n 'es t pas la p lus facile : il faut d 'abord t r a 

verser le glacier de la Côte pour gagner le pied d 'une peti te chaîne de 

rocs qui sont enclavés dans les neiges du Mont-Blanc. Ce glacier est 

difficile et dangereux ; il est ent recoupé de crevasses l a rges , profondes 

et i r régul iè res , et souvent on ne peut les f ranchir que su r des ponls 

de neige , qui sont quelquefois très minces et su spendus su r les a b î m e s . 

Un de nos guides faillit y pé r i r . Il étai t allé la veille avec deux autres 

pour reconnaî t re le passage ; h e u r e u s e m e n t ils avaient eu la précaut ion 

de se l ier les u n s aux au t res avec des c o r d e s ; la neige se rompi t sous 

lui au mi l ieu d ' u n e large et profonde crevasse, et il d e m e u r a suspendu 

en t r e ses deux camarades . Nous passâmes tout près de l 'ouver ture qui 

s 'était f o rmée - sous l u i , et je frémis à la vue du danger qu ' i l avait 

couru . Le passage de ce glacier est si difficile et si to r tueux , qu ' i l nous 

fallut t rois heures pour aller d u h a u t de la côte j u s q u ' a u x p remie r s 

rocs de la cha îne isolée, quoiqu ' i l n 'y ait guère p lus d ' u n q u a r t de 

l ieue en l igne dro i te . 

« Après avoir a t te int ces rocs , on s 'en éloigne d 'abord pour m o n t e r 

en se rpen tan t dans u n vallon r empl i de neige qu i va du nord au sud 

j u s q u ' a u pied de la p lus hau te c ime . Ces neiges sont coupées de loin en 

loin par d ' éno rmes et superbes crevasses. Leur coupe vive et net te 

m o n t r e les neiges disposées pa r couches hor izonta les , et chacune de 

ces couches correspond à u n e a n n é e . Quelle que soit la l a rgeur de ces 

crevasses, on ne peu t nu l le pa r t en découvrir le fond. » 

Les guides de Saussu re au ra i en t voulu passer la nu i t auprès de l 'un 

des rocs dont il vient d 'ê t re ques t ion , ma i s il réuss i t à les décider à 

s'élever p lus h a u t et à camper su r la neige . C'est ce qu ' i l s firent su r 

l ' un des trois plateaux qu ' on rencont re en suivant cette rou te , à u n e 

a l t i tude de 1995 toises au-dessus d u niveau de la m e r , c 'est-à-dire 

supér ieure de 90 toises à la c ime du pic de Ténériffe (5888 mèt res ) . 

II s 'agissait de c reuser dans la neige u n e excavation suffisante pour 

loger les vingt pe r sonnes composant l 'expédit ion, la toile de la tente 

devant les préserver d u froid n o c t u r n e . « Mes guides , dit Saussu re , 

se m i r e n t d 'abord à excaver la place dans laquel le nous devions passer 
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T R O I S J O U R S ET T R O I S N U I T S AU SOMMET DU MOÎÏT-BLANC. 105 

|a n u i t ; ma i s ils sen t i ren t bien vite l'effet rie la rare té de l 'air (le ba ro -

U S t C n E V A S S E A LA B A S E DU 1 I O S T - Ï L A S C . 

mèt re n 'é ta i t qu ' à 17 pouces 10 l ignes ( 0 m , 4 8 2 ) . Ces h o m m e s robus tes , 
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pour qu i sept ou h u i t heu re s de m a r c h e que nous venions de faire ne 

sont abso lument r i e n , n 'ava ient pas soulevé cinq ou six pelletées de 

neige qu ' i l s se t rouvaient dans l ' impossibi l i té de con t inue r : il fallut 

qu ' i l s se relayassent d 'un m o m e n t à l ' au t re . L 'un d 'eux, qui était 

r e tou rné en a r r i è re p o u r p r e n d r e de l 'eau que nous avions vue dans 

u n e crevasse, se t rouva m a l en y a l lant , revint sans eau et passa la 

soirée dans les angoisses les p lus pénibles . Moi-même qu i suis -si 

accoutumé à l 'a i r des m o n t a g n e s , qui me porte mieux dans cet a i r que 

dans celui de la p la ine , j ' é t a i s é p u i s é . d e fatigue en p réparan t mes 

i n s t r u m e n t s de météorologie. Ce mala ise nous donna i t u n e soif a r 

d e n t e ; et nous n e pouvions nous procurer de l 'eau q u ' e n faisant fondre 

de la neige, car l 'eau que nous avions vue en m o n t a n t se trouva gelée 

quand on voulut y r e tou rne r , et le peti t réchaud que j ' ava i s fait por te r 

servait b ien len tement vingt pe rsonnes a l térées . » 

In t e r rompons ici la na r r a t ion du na tura l i s te genevois, et pu i squ ' i l 

vient de dépe indre le mala ise qu ' éprouven t p resque toujours les ascen

sionnistes lorsqu ' i l s pa rv iennen t à cer ta ines a l t i tudes , variables d ' a i l 

leurs selon les personnes et les c irconstances (au-dessus de oOOO mèt res 

le p lus souvent) , décrivons avec p lus de détai ls les symptômes de ce 

mal s ingul ier qu ' on n o m m e le mal des montagnes. C'est à Paul Bert , 

qui a fait u n e é tude complète de ces accidents physiologiques et de 

leurs causes , que j ' e m p r u n t e r a i le r é s u m é suivant : 

« Au débu t , di t - i l , sensat ion de fatigue inexplicable, respira t ion 

cour te , anhéla t ion rap ide , ba t t ements de cœur violents et p réc ip i tés ; 

dégoût pour la n o u r r i t u r e ; puis b o u r d o n n e m e n t s d 'orei l les , angoisses 

respi ra to i res , éb lou issements , ver t iges , faiblesse sans cesse c ro issante , 

nausées , vomissements , somnolence , enfin affaissement, obscurc isse- ' 

m e n t de la vue, hémor rhag ies diverses, d i a r rhées , per te de c o n n a i s 

sance. Telle est la série ascendante des symptômes en rappor t avec 

l 'a l t i tude a t te in te L ' in tens i té de ces symptômes est s ingu l iè rement 

exagérée par la m a r c h e , la course , u n e dépense de forces que lconque . » 

N'oubl ions pas du res te , devant cette énuméra t i on très peu engageante 

des désordres possibles causés pa r le mal des mon tagnes , qu ' i l s se m a 

nifestent r a r e m e n t d ' u n e façon complète , et que d 'a i l leurs l ' in tens i té 

en est t rès différente selon le t e m p é r a m e n t des ascensionnis tes et les 

mil le condit ions variables où ils se t rouvent au m o m e n t de l 'ascension. 

Paul Bert vient de d i re que l 'activité muscu la i r e cont r ibue b e a u 

coup à exagérer l ' in tens i té du m a l . « Mais, a joule- t- i l , dans les régions 
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moyennement élevées, le repos suffit pour en faire disparaî t re les effets, 

pour r a m e n e r m ê m e u n calme complet . Et c'est là le caractère le plus 

remarquable peu t -ê t re du mal des mon tagnes . A l 'anxiété du voyageur, à 

sa fatigue ex t rême, à son t rouble mortel succède, aussitôt qu ' i l s 'arrête , 

assis ou su r tou t couché, un b ien-ê t re inespéré : le cœur reprend son 

ry thme, la respira t ion se régu la r i se ; le sen t iment de la force revient , 

la toux cesse c o m m e par enchan t emen t ; si bien qu ' au bout de quelques 

minu tes , é tonné tout à la fois de ces malaises i nconnus et de cette 

guérison subi te , le voyageur inexpér imenté reprend avec confiance sa 

marche ascensionnel le . Mais bientôt le voici de nouveau assailli et 

vaincu. » 

Saussure éprouva cette sensation de la renaissance des forces 

lorsqu' i l gravit la dern iè re pente qui conduis i t la caravane au sommet 

du Mont-Blanc, pente dont la h a u t e u r verticale est d 'environ 5 0 0 m è 

tres. « E l l e n 'es t incl inée que de 28 à 29 degrés , et ne présente , d i t - i l , 

aucun d a n g e r ; ma i s l 'a i r y est si ra re que les forces s 'épuisent avec 

la p lus g rande p rompt i tude ; près de la c ime, je ne pouvais faire que 

quinze ou seize pas sans r ep rend re hale ine ; j ' ép rouva i s m ê m e de 

temps en temps u n commencement de défaillance qui m e forçait à 

m 'a s sco i r ; mais à m e s u r e que la respirat ion se ré tabl issai t , je sen

tais rena î t re mes forces ; il me semblai t , en me remet tan t en marche , 

que j e pour ra i s mon te r d ' u n e t rai te j u s q u ' a u sommet de la mon tagne . 

Tous mes gu ides , proport ion gardée de leurs forces, étaient dans le 

môme état . Nous m î m e s deux heures , depuis le dernier rocher ju squ ' à 

la c ime , et il était 11 heures quand nous y pa rv înmes . 

« Mes p remie r s regards se por tè ren t su r Chamounix , où j e savais 

ma femme et ses deux sœurs , l 'œil fixé au télescope, suivant tous mes 

pas avec u n e inqu ié tude t rop grande sans doute , mais qu i n ' e n était 

pas mo ins cruel le , et j ' ép rouva i u n sen t iment bien doux et b ien con

solant lorsque j e vis flotter l 'é tendard qu 'el les m'avaient p romis d ' a r 

borer au m o m e n t où, me voyant parvenu à la c ime , leurs cra intes 

seraient au m o i n s suspendues . 

« Je pus alors j ou i r sans regret du g rand spectacle que j ' ava is sous 

les yeux. Une légère vapeur suspendue dans les régions infér ieures de 

l 'air me dérobait la vue des objets les p lus bas et les p lus éloignés, 

tels que les plaines de la F rance et de la Lombard ie ; mais je ne regre t 

tais pas beaucoup cette p e r t e ; ce que je venais de voir et ce que je vis 

avec la p lus g rande c lar té , c'est l ' ensemble de toutes les hau tes cimes 
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A S C E N S I O N D E B R A V A I S , L E P I L E U R E T C H A R L E S M A R T I N S . 

P a r m i les nombreuses ascensions au Mont-Blanc qui ont eu lieu 

depuis Saussu re , q u e l q u e s - u n e s seu lement ont été en t repr i ses dans 

l ' in té rê t de la science ; la cur ios i té , l 'a t t ra i t de la difficulté va incue , le 

dés i r de jo indre son nom à ceux des hard i s explorateurs qu i avaient 

donné l 'exemple, ont été les mobi les , b ien na tu re l s après tout , qui ont 

poussé des mi l l ie rs de tour is tes à affronter l ' audacieuse et souvent 

dont je désirais depuis si longtemps connaî t re l 'o rganisa t ion . Je n ' en 

croyais pas mes y e u x ; il me sembla i t que c'était u n rêve, lo rsque je 

voyais sous mes pieds ces c imes majes tueuses , ces redoutables a igui l les , 

le Midi, l 'Argenl ière , le Géant, dont les bases m ê m e s avaient été pour 

moi d ' u n accès si difficile et si dangereux . Je saisissais leurs rappor t s , 

l eur l ia ison, leur s t r uc tu r e , et u n seul regard levait des doutes que des 

a n n é e s de travail n ' ava ien t pu éclaircir . » 

Saussu re res ta q u a t r e heures et demie environ sur la c ime ; il 

employa ce t emps à faire u n e série d 'expériences météorologiques et 

phys iques , les plus essentiel les de celles qu ' i l avait projetées ; la diffi

cul té de r e sp i re r , l 'accélérat ion du pouls qui l eu r donna i t à tous la 

fièvre, r enda ien t tous les mouvements pénibles . « Lorsque j e demeura i s 

pa r fa i t ement t r anqu i l l e , je n ' éprouva is , d i t - i l , q u ' u n peu de mala i se , 

u n e légère disposi t ion au mal de cœur . Mais lorsque je p rena i s de la 

pe ine ou que je fixais m o n a t tent ion pendant que lques m o m e n t s de 

su i t e , et su r tou t lo r sque en m e ba issan t je compr ima i s m a po i t r ine , 

il fallait me reposer et haleter pendan t deux ou trois m i n u t e s . Mes 

guides éprouvaient des sensa t ions analogues ; i ls n ' ava ien t aucun 

appét i t , et , à la véri té , nos vivres, qui s 'é taient tous gelés en rou te , 

n ' é t a ien t pas b ien propres à l 'exciter ; ils ne se souciaient pas m ê m e du 

vin et de l ' eau-de-v ie . En effet, ils avaient éprouvé que les l i queurs 

fortes a u g m e n t e n t cette indispos i t ion , sans doute en accélérant encore 

la vi tesse de la c i rcu la t ion . 11 n 'y avait que l 'eau fraîche qu i fît du bien 

et du p la is i r , et il fallut d u temps et de la pe ine pour a l l umer le feu, 

sans lequel nous ne pouvions en avoir. » 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tentatives qui ont r éuss i , on ne sait pas le n o m b r e de celles qui ont 

échoué. Peu impor te . 
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L'une des p lus in té ressantes ascensions est celles que firent en août 

1844 trois savants f rançais , MM. Bravais , L e P i l e u r et Charles Mar t ins . 

Or ce n 'es t qu ' ap rès deux tentat ives inf ructueuses que , grâce à u n e 

persévérante opin iâ t re té , nos trois compatr iotes sont parvenus à faire, 

au sommet du géant des Alpes, la série d 'observat ions et d 'expériences 

qui pe rmet ten t de r ange r leur en t repr i se au n o m b r e des miss ions 

scientifiques f ructueuses . 

C'est le 31 ju i l le t 1844 que la caravane, composée, ou t re ses trois 

chefs, de 3 guides et de 37 po r t eu r s , qui t ta Chamounix à 7 heu re s 

et demie du m a l i n . Le t emps étai t beau , ma i s le ba romè t re était en 

Laisse et le vent du sud-oues t . Arrivés aux Pier res -Poin tues , à l 'a l t i tude 

de 2000 m è t r e s , l imi te extrême de la végétation arborescente , et m o n 

tant au mi l ieu des blocs qui composent la mora ine du glacier des 

Bossons, i ls a t te igni rent la p ie r re de l 'Echelle , é n o r m e rocher sous 

lequel on cache l 'échelle dont on a cou tume de se servir pour f ranchir 

cer ta ines crevasses du glacier . A par t i r de ce poin t , ce ne sont p lus que 

neiges et glaces, où se d ressen t que lques rochers isolés . 

Au n o m b r e de ces îlots de roches surg issant au mil ieu des champs 

de neiges é ternel les , la cha îne des Grands-Mulets sert le p lus souvent 

de hal te aux ascens ionnis tes , fatigués par u n e marche pénible sur les 

glaciers en t recoupés de crevasses, et dans la neige où les j ambes s 'en

foncent à chaque pas . A 3 heu re s et d e m i e , la caravane abordai t à ce 

lieu de refuge et de repos , à p lus de 3 0 0 0 mètres au-dessus du niveau 

de la m e r ; il fut résolu qu ' on y passerai t la n u i t . Les apparences du 

temps étaient loin d 'ê t re encourageantes : le vent du sud-oues t fraî

chissai t , et pendan t la nu i t suivante il soufflait par b r u s q u e s rafales, 

annonçan t du mauvais t emps pour le l endemain . Quelques observa-

lions et expériences furent faites avant la fin de la j ou rnée ; on vérifia 

le degré de l 'ébul l i l ion de l 'eau, qu i pour u n e h a u t e u r ba romét r ique 

de 5 2 9 m m , 7 était de 90" ,2 . Bravais m e s u r a les var ia t ions qu 'éprouve 

l ' intensi té magné t ique avec l ' a l t i tude . M. Martins recueil l i t diverses 

plantes qui végètent à cette h a u t e u r , dans les fissures des roches . « Les 

feuillets vert icaux dont se composent les Grands-Mulets , d i t - i l , s 'élèvent 

à des h a u t e u r s variables et forment au tan t de grad ins na ture l s qui 

permet ten t de gravir toutes les pointes . La roche , décomposée sous 

l ' influence des agents a tmosphé r iques , s ' accumule en t re les feuil lets . 

Là végètent de jolies p lantes a lpines abri tées par le rocher , réchauffées 

pa r le soleil qu ' i l réfléchit, humec tées pa r la neige q u i , m ê m e en été, 
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blanchi t souvent ces c imes , ma i s fond rap idement dès que le soleil lui t 

pendant deux ou t rois j o u r s . J'y ai recueilli 19 plantes phanérogames 

en trois ascensions . M. Venance Payot ayant ajouté 5 espèces à cette 

liste, il existe 2 4 plantes à fleurs aux Grands-Mulets. À ces 24 espèces 

phanérogrames il faut ajouter encore 26 espèces de mousses , 2 hépa

t iques et 50 l ichens , ce qui por te à 82 le n o m b r e total des plantes qui 

croissent su r ces rochers isolés, au mi l ieu d ' une m e r de glace et 

CABANK D E S G R A N D S - M U L E T S . 

dépourvus en apparence de toute végétation. Qui le croira i t? ces plantes 

servent de n o u r r i t u r e à un rongeur , le campagnol des neiges , celui de 

tous les mammifè re s qui s'élève le p lus h a u t s u r les Alpes, t andis que 

ses congénères sont p re sque tous des hab i tan t s de la p la ine . » 

Tout h o m m e de science qu ' i l était en faisant cette ascension, l 'écri

vain que nous citons n 'é ta i t point insensible aux beautés que peuvent 

offrir les hau tes régions à l 'ar t is te comme au poète . Le passage suivant , 

que nous lui e m p r u n t o n s encore , témoigne de la vivacité de ses i m 

press ions , comme on en va juge r . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



« Cependant , d i t M. Mar t ins , le soleil s 'approchai t de l 'hor izon; 

déjà il avait d i sparu de r r i è re le "mont Vergy; les vallées de Sallenches 

et de Chaniounix étaient depuis longtemps dans l ' ombre , tandis que 

les pointes g ran i t iques voisines semblaient incandescentes comme le 

fer rouge sor tant du feu. Bientôt l 'a iguil le de Yarens et les rochers des 

Fiz s 'é te ignirent , l ' ombre gagnai t les glaciers du Mont-Blanc. Ces 

ne iges , si l umineuses u n ins t an t auparavan t , p r i ren t la teinte t e rne 

et livide d 'un cadavre ; le froid de la m o r t sembla i t envahi r ces régions 

avec l 'obscur i té et en révéler toute l ' h o r r e u r . L 'aiguil le du Goûté, les 

mon t s Maudits pâ l i ren t successivement ; la c ime d u Mont-Blanc resta 

seule éclairée que lque t emps encore, puis la teinte rose qu i l ' an imai t 

fit place à la teinte livide, c o m m e si la vie l 'eût a b a n d o n n é à son t o u r . 

Vers l 'hor izon, au-dessus de la mer de nuages , le ciel para issa i t d ' une 

couleur vert clair , résu l ta t de la combina ison des rayons j aunes du 

soleil avec le b leu de la voûte cé les te ; les contours des nuages isolés 

étaient c irconscri ts pa r u n l iséré orangé du plus grand éclat . Dans ces 

hautes régions , il n 'y a point de crépuscule , la n u i t succède b r u s q u e 

m e n t au j o u r . Nous nous re t i r âmes der r iè re un m u r de pierres sèches 

cons t ru i t devant u n e cavité. Nos guides étaient groupés su r les gradins 

du rocher , au tou r de petits feux a l imentés avec du bois de genévrier 

rappor té par eux des environs de la p ie r re de l 'Echel le . Ils en ton 

na ien t à l ' un i s son des chants lents et monotones qu i e m p r u n t a i e n t au 

lieu de la scène u n c h a r m e mélancol ique . Peu à peu les chants ces

sèrent , les feux s 'é te ignirent , et l 'on n ' en t end i t p lus r ien que le b r u i t 

de que lques avalanches t omban t des hau t eu r s voisines. Bientôt la lune 

se leva de r r i è re les m o n t s Maudi ts , et r a san t , invisible pour nous , le 

dôme du Goûté, elle en éclaira les neiges d ' une lueu r phosphores 

cente des p lus é t ranges . Quand le d isque se dégagea de l 'a iguil le du 

Goûté, il étai t en touré d ' u n e auréole verdà t re qui se détachai t su r un 

ciel no i r comme de l ' encre . Les étoiles scint i l la ient for tement . » 

La couleur foncée du ciel su r les hau tes mon tagnes , que signale ici 

M. Mart ins , est u n fait qui s 'explique a i sémen t , pu i sque à mesu re q u ' o n 

s'élève on laisse au-dessous de soi les couches a tmosphér iques les 

p lus denses , les p lus chargées de vapeurs et de par t icules propres à 

réfléchir la l u m i è r e . Ce sont ces couches qu i con t r ibuen t le p lus 

à donner au ciel sa couleur b leue et br i l lante . Saussure , dans le 

récit de son ascens ion , n 'avai t pas m a n q u é de noter la teinte foncée du 

ciel, qu ' i l essaya de m e s u r e r à l 'aide de bandes de papier colorées en 
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bleu et formant u n e série de seize nuances , depuis le bleu le p lus pâle 

j u s q u ' a u no i r . A m i d i , le ciel vu du Mont-Blanc lui pa ru t de l 'avant-

dernière n u a n c e . Déjà, d u plateau voisin de la c ime, il r e m a r q u a i t le 

contraste que présen ten t les ne iges , d 'une b l ancheu r si éblouissante el 

si p u r e , avec le ciel p re sque no i r . La nu i t , ayant été obligé de sor t i r 

de la tente pour resp i re r , il vit la lune br i l l an t du plus vif éclat « au 

mil ieu d ' un ciel no i r d ' ébène . Jupi te r sortai t tout rayonnant aussi de 

der r iè re la p lus hau te c ime à l 'est du Mont-Blanc » . Cela fait compren 

dre a i sément ce que l 'on conjecture de l 'aspect du ciel vu de la surface 

de la Lune . Il est p robable que no t re satelli te est dépourvu d ' a t m o 

sphère , ou , s'il y a u n e couche d 'a i r à la surface du sol, elle est si peu 

élevée et si peu dense , que sa ra re té est inf in iment p lus g rande que 

celle de l 'air au sommet du Mont-Blanc. Le ciel l una i r e est sans aucun 

doute tout à fait no i r et les étoi les, c o m m e les au t res as t res , y b r i l l en t 

d ' un éclat ex t rême. 

Mais revenons à la p remiè re tentative d 'ascension de nos trois savants 

compatr io tes . Quoiqu 'el le n 'a i t pas about i , on peut voir cependant 

qu 'e l le n ' a pas été in f ruc tueuse . JNOUS pu ise rons encore dans le récit 

de M. Marl ins u n e anecdote qui ne sera pas , c royons-nous , hors de p ro 

pos , parce qu 'e l le est b ien p ropre à me t t r e en relief le mélange d ' au 

dace et de sang-froid de ces guides expér imentés , qu i sont pour les 

tour is tes d 'une si précieuse ut i l i té dans leurs ascens ions . La caravane, 

après avoir passé la n u i t aux Grands-Mulets , s 'apprêtai t , ma lgré le 

temps m e n a ç a n t , à con t inuer sa rou t e . « Pendan t que nous étions 

occupés, dit M. Mar t ins , à égaliser de nouveau les charges de nos por 

t eu r s , qui avaient échangé leurs fardeaux respectifs, j ' a p e r ç u s tout à 

coup un viei l lard, à nous i n c o n n u , qui gravissait l en tement la pen te 

qui condui t au Pe t i t -P la teau : courbé su r la neige, s 'a idant q u e l q u e 

fois de ses m a i n s p o u r se ma in t en i r , il monta i t l en temen t , mais de ce 

pas égal et m e s u r é qui dénote u n montagnard exercé. Ce viei l lard, 

c 'était Marie Coutet, âgé de qua t re -v ingts ans , qui dans sa j eunesse 

avait servi de guide à Saussure . Jadis il était d ' une agilité qu i l 'avait 

fait s u r n o m m e r le Chamois. Il mér i ta i t son sobr iquet , nu l n 'é ta i t p lus 

in t rép ide . Un j o u r il accompagnai t un voyageur anglais dans une course 

difficile. L 'Anglais conservait cet air de flegme et d' indifférence qu i 

caractér ise le vrai gen t l eman . La vue des passages les p lus scabreux ne 

lui a r racha i t n i u n geste d ' é tonnement ni u n mot qui t r ah î t la m o i n 

d re hés i ta t ion . I r r i t é de ce sang-froid impe r tu rbab l e , Coutet avise u n 
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p in ccmbro qu i s 'avançait hor izon ta lement au -dessus d ' un escarpe

m e n t de 500 mèt res de h a u t e u r ; il m a r c h e ha rd imen t le long d u t ronc , 

e t , quand il est à l ' ext rémité , il se couche dessus , pu is se suspend 

par les p ieds , au-dessus du précipice. L'Anglais le regarda t r anqu i l l e 

m e n t , et quand Coutet revint auprès de lu i , il lu i donna une pièce d 'or , 

à la condit ion qu ' i l ne r ecommencera i t p a s . Tel étai t dans sa j eunes se 

l ' h o m m e qui nous devançait dans no t re ascension. Le p r e m i e r il é ta i t 

parvenu au sommet du Mont-Blanc en s 'élevant du Grand-Pla teau su r 

UÏS'E C A R A V A N E A L ' A S C E N S I O N B t M O H T - B L A K C . 

le dôme du Goûté et en passan t par la Bosse du Dromada i re et la mince 

arête qu i u n i t cette c ime au poin t c u l m i n a n t . » C'était p o u r m o n t r e r 

l 'excellence de cette nouvelle rou te q u e , depuis , le vieux guide accom

pagnai t les ascens ionnis tes , en guise de volontaire , j u s q u ' à u n e cer ta ine 

h a u t e u r . « Connaissant la m a n i e du viei l lard, nous lui avions caché 

so igneusement le jour de no t re dépa r t ; m a i s , ayant su que n o u s ét ions 

aux Grands-Mule ts , il s 'était mis en rou te le soir m ê m e , avait t r a 

versé le glacier , et arrivait vers m i n u i t à no t re bivouac, où il p rena i t 

place au tou r du feu des guides . A l ' aube , il était par t i le p remie r pour 

nous m o n t r e r son c h e m i n . » 
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Arrivés au Grand-Pla teau , les ascensionnis tes du ren t dresser leur 

tente et camper : les nuages les enveloppaient et la neige tourb i l lon

nai t au tou r de leurs tê tes . La tempête redoubla de violence pendan t la 

n u i t ; le m a t i n , la neige nouvelle avait 50 cent imèt res d 'épaisseur . 

11 fallut redescendre , ce qu i ne se lit point sans difficulté. 

Une seconde tentat ive, faite que lques jou r s p lus ta rd , ne fut pas p lus 

heu reuse . Ils r emon tè ren t j u s q u ' a u Grand-Plateau, où la ten te avait été 

laissée toute d re s sée ; elle était in tacte , ainsi que les i n s t r u m e n t s ; ma i s 

un nouvel ouragan de neige, en t remêlé de coups de t onne r r e , su rv in t 

et les contra igni t de renoncer encore u n e fois à leur desse in . Pendan t 

cet orage, nos savants compatr iotes jugèren t p ruden t de se me t t r e à 

l 'abri de la foudre : ils se hâ tè ren t d ' improviser u n pa ra tonne r re , à 

l 'aide d 'un bâton ferré, auque l fut fixée u n e chaîne mé ta l l ique . Le 

bâton fut enfoncé, la pointe ferrée en h a u t , près de la tente , et l ' ext ré

mi té de la chaîne enfouie dans la neige . « La précaut ion n 'é ta i t pas 

i nu t i l e ; les coups de tonner re éclataient p resque en m ê m e temps que 

l 'éclair . Par l ' intervalle très cour t qui les séparai t , nous jugeâmes que 

la foudre devait frapper les sommi tés voisines à 1 k i lomètre de dis tance 

environ. A not re g rand é tonnement , le tonner re ne roula i t pas : c'était 

u n coup sec c o m m e la détonation d ' u n e a r m e à feu. » 

Opposant, c o m m e le dit M. Mart ins , la constance dans la résolut ion 

à l ' inconstance du t emps , les trois chefs de l 'expédit ion, Bravais, Mar

t ins et LeP i l eu r , ayant pesé toutes les condit ions météorologiques favo

rables aux ascensions à grande h a u t e u r , a t t end i ren t que le beau temps 

devînt fixe, que le ciel fût parfai tement sere in , l 'air sec, frais et ca lme , 

condit ions qui ne se réal isent guère que par les vents de nord-es t ou de 

nord-ouest . Le 27 août , ils pa r t i r en t pour la t ro is ième fois de Chamou-

nix, à m i n u i t et demi . A onze heures du ma t in , ils ar r ivèrent au Grand-

Plateau, où ils re t rouvèrent leur tente ; la neige s'élevait t ou t au tour 

à l m , 2 0 de h a u t e u r ; il fallut la déblayer, travail pénible à u n e a l t i tude 

où chacun se sent at teint du mal des m o n t a g n e s . Comme tou jours , le 

malaise disparaissai t quand on cessait d 'agi r . Mais une souffrance qu i 

est p e r m a n e n t e , c'est celle du froid aux p i e d s , su r tou t lorsque à 

chaque pas il faut enfoncer les j ambes dans la neige et q u e , comme 

ils le cons ta tèrent , la t empéra tu re de cette neige est de 10 degrés a u -

dessous de zéro à 20 cent imètres de profondeur . 

Nos ascensionnis tes profitèrent du res tant de la j ou rnée pour faire 

des observations météorologiques . Puis, ils passèrent la nu i t sous la 
8 
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t en te . Le l endemain m a t i n , à dix heu re s , ils con t inuèren t leur 

rou te . Parvenus aux Peti ts-Mulets, à 150 mèt res seu lement au-dessous 

d u b u t s u p r ê m e , ils marcha ien t l en temen t , la tête baissée, la poi t r ine 

ha le tan te , semblables à u n convoi de malades . Enfin, à une h e u r e trois 

q u a r t s , ils a t te ign i ren t le s o m m e t . « Ce s o m m e t tan t désiré avait la 

forme d 'une arête dir igée de l ' e s t -nord-es t a u s u d - s u d - o u e s t ; cette 

arête n 'é ta i t pas t r a n c h a n t e , c o m m e Saussure l 'avait t rouvée , ma i s 

d 'une l a rgeur de 5 à 6 m è t r e s . Du côté du n o r d , elle aboutissai t à 

u n e i m m e n s e pente de neige d ' u n e incl inaison de 40 à 50 degrés , qu i 

se t e r m i n e au Grand-P la teau ; du côté du m i d i , elle se cont inuai t 

avec u n e peti te surface p l ane , paral lèle à l ' a rê te , inc l inée d ' u n e 

dizaine de degrés et large de 100 mèt res envi ron . Cette surface se 

se prolongeai t vers le sud , en se r a t t achan t à u n e pente rap ide , i n t e r 

r o m p u e b r u s q u e m e n t au niveau des g rands escarpements de rochers 

qu i d o m i n e n t l 'Al lée-Blanche. A l 'est , l 'arête se raccorde avec u n se 

cond sommet appelé le Mont-Blanc de Courmayeur, et m o i n s élevé que 

la c ime de 5 0 à 60 mè t r e s . Au mi l ieu de cette arê te se t rouve le rocher 

de la Tourette, s i tué à 80 mètres seu lement au-dessus d u sommet p r i n 

c ipal , et incontes tab lement le rocher le p lus élevé de l 'Europe . A 

l 'ouest , la c ime se rel ie pa r u n e mince crête de neige à la Bosse du 

Dromada i r e . » 

Les explora teurs sé journèren t p e n d a n t cinq heures au sommet du 

m o n t , et , après avoir admi ré l ' i m m e n s e p a n o r a m a dont on joui t à cette 

a l t i tude , ils employèrent leur temps aux observat ions et aux expériences 

scientifiques qu i formaient l 'objet pr incipal de l eu r miss ion . Ces obser

vat ions furent con t inuées , la n u i t , au Grand-P la t eau , où ils res tè rent 

encore trois j o u r s d u r a n t , avec leur tente pour ab r i . Je vais r é s u m e r 

très b r ièvement les résu l ta t s ob t enus . 

Une des p remiè res observat ions à faire était celle d u b a r o m è t r e . On 

sait que p lus on s'élève dans l ' a tmosphère , moins est forte la pression 

qu 'exercen t les couches d 'a i r supér ieures . A quel le h a u t e u r mon te la 

colonne de m e r c u r e de l ' i n s t r u m e n t lorsqu ' i l est instal lé au s o m m e t 

d ' u n e mon tagne telle que le Mont-Blanc? On ne pouvait r épondre 

à cette ques t ion q u e p o u r le cour t interval le du séjour des obser 

va teurs , et pa r conséquent il n e pouvait s 'agir des lois de la var ia t ion 

ba romé t r i que à cette h a u t e u r . Seulement en t re la pression observée, la 

t empé ra tu re de l ' a i r au m ê m e m o m e n t et les m ê m e s é léments obser 

vés s i m u l t a n é m e n t à u n e ou p lus ieurs s tat ions infér ieures , il existe 
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un rappor t q u i , du l ' a l t i tude connue de l ' une des s ta t ions , pe rme t de 

calculer l ' a l t i tude des au t r e s . C'est a insi que le ba romè t re pe rme t de 

m e s u r e r la h a u t e u r des m o n t a g n e s . S a u s s u r e , on le pense b i e n , 

n 'avait pas négligé ce moyen de contrôler lus mesu re s p récédemmen t 

obtenues par les seules méthodes géodésiques . Son fils a îné , qui avait 

u n a rden t dés i r d 'accompagner son père dans l 'ascension, du t res ter 

à Chamounix , au p r i eu ré , n ' ayan t encore ni la force ni l 'expérience 

nécessai res à des expéditions de ce genre . Le père lui confia le soin de 

faire au pied d u mont les observations cor respondantes aux s iennes 

p rop re s . La compara ison de ces observations donna 2 4 5 0 toises p o u r 

l ' a l t i tude d u Mont-Blanc, chiffre u n peu infér ieur à ce lu i qu i a été cal 

culé depuis . À la véri té , à l 'époque où Saussure opérai t , les formules 

n 'avaient pas encore la précision qu 'on leur a donnée depu i s . 

M. Mart ins trouva 4 8 1 0 mèt res : c'est l 'a l t i tude qu i résul te aussi des 

t r iangula t ions géodésiques . Il s ' é tonne de la constance de cette h a u 

teur . Si, comme Saussure le pensa i t , le sommet est u n i q u e m e n t formé 

de neiges et de glace dont on peu t évaluer l 'épaisseur à 6 5 mè t r e s , 

commen t se fait-il que l 'épaisseur de cette calotte de neige soit inva

r iab le? Chaque année cependant , la quan t i t é de neige qu i t ombe su r 

le sommet va r i e ; il en est de m ê m e de celle qu i est balayée p a r les vents 

ou enlevée pa r l 'évaporat ion. Il faut donc que ces causes variées d 'ab la 

tion et celles d 'accroissement se compensent , à peu de chose p rè s . 

Quand Saussure gravit le Mont-Blanc en août 1 7 8 7 , le ba romè t r e 

m a r q u a i t 16 pouces 1 l igne, soit 4 5 cent imètres et d e m i ; il constata 

que le point d 'ébul l i t ion de l 'eau était 85 degrés cent igrades , au lieu 

de 1 0 0 . M. Mart ins , pour u n e h a u t e u r ba romé t r ique de 423 n "" ,74 , 

t rouva 84° ,4 . Ces différents nombres sont en parfaite concordance avec 

les lois de var ia t ion de la pression et de la t empé ra tu re d 'ébul l i t ion de 

l ' eau . 

Quant à la t empé ra tu re de l 'a i r , elle fut en moyenne , pendan t les 

cinq heures de leur séjour au sommet , de 11 degrés au -des sous de 

zéro ; à six h e u r e s du soir , elle baissa j u s q u ' à — 11° ,8 . La surface de 

la neige donnai t 17 degrés au-dessous de zéro, 14 degrés à 1 déci 

mè t r e de profondeur . À la vérité, il faut faire la différence en t re la 

t empéra tu re de l 'a i r m ê m e , c 'es t -à-di re mesu rée à l ' ombre , et celle 

que m a r q u e le t h e r m o m è t r e exposé aux rayons sola i res . M. Mar t ins , 

qu i t rouvai t — 8 degrés pour la t empéra tu re de l 'a i r m a r q u é e par 

ù n t h e r m o m è t r e suspendu à l 'a i r l ibre , vit son t h e r m o m è t r e , repo-
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sant su r u n e couche de sable en plein soleil , m a r q u e r 5 degrés au -

dessus de zéro : c'est, comme on voit, u n e différence à laquel le les 

touristes ne peuvent m a n q u e r d 'ê t re fort sensibles , lo r sque , pa rvenus 

au niveau des neiges pers i s tan tes , ils v iennent à p a s s e r d ' u n endroi t où 

ils reçoivent d ' ap lomb les rayons solaires à l ' ombre projetée pa r u n 

rocher , u n m o n t . 

Bravais fit aussi des observat ions de la boussole , dans le b u t de s 'as

su re r si l ' in tens i té magné t ique variai t avec la h a u t e u r ; ma i s il n ' o b 

t in t aucun résu l la t conc luan t . Enfin , nos observateurs consta tèrent 

l 'extrême sécheresse de l 'a i r à cette a l t i tude . Le psychromèt re n ' i n 

diqua que 57 pour 100 de la quan t i t é de vapeur d 'eau qu ' i l eût fallu 

pour sa tu re r l ' a i r à la basse t empéra tu re où se t rouvai t l ' i n s t rumen t . 

P o u r t e r m i n e r ce que j e voulais d i re de l ' impor tan te ascension de-

nos trois savants compat r io tes , je ci terai encore un court passage de la 

na r r a t i on de M. Ch. Mar t ins . Il ne s'agit point d ' un fait scientif ique, 

mais d ' u n de ces phénomènes na tu re l s dont le souvenir se grave volon

t iers dans l 'espr i t de ceux qu i en ont été témoins . 

« Nous commenc ions à descendre , d i t - i l , lorsque nous nous a r r ê 

tâmes tout à coup devant le p lus é tonnan t spectacle qu ' i l soit donné à 

l ' h o m m e de contempler . L 'ombre d u Mont-Blanc, fo rmant u n cône 

i m m e n s e , s 'étendait su r les b lanches montagnes d u P i é m o n t : elle 

s 'avançait l en tement vers l ' hor izon , et nous la vîmes "s'élever dans 

l 'a i r au -des sus du Becco di Nonna ; mais alors les ombres des aut res 

montagnes v inrent successivement se jo indre à elle à mesu re que le 

soleil se couchai t pour l eu r c ime , et former a insi u n cortège à l ' ombre 

du domina t eu r des Alpes. Toutes , par u n effet de perspect ive, conver

geaient vers l u i . Ces o m b r e s , d ' u n bleu verdàt re vers leur base , é taient 

en tourées d ' u n e teinte pourpre très vive qui se fondait dans le rose du 

ciel. C'était u n spectacle sp lendide . Un poète eût dit que des anges aux 

ailes enf lammées s ' incl inaient au tou r du trône qui portai t u n Jéhovah 

invis ible . Les ombres avaient d i spa ru dans le c ie l , et nous ét ions 

encore cloués à la m ê m e place, immobi l e s , m d s non mue t s d ' é tonne -

m e n t , car not re admi ra t ion se t raduisa i t par les exclamations les p lus 

var iées . Seules les aurores boréales du nord de l 'Europe peuvent 

donner u n spectacle d ' u n e magnificence comparable à celle du p h é n o 

m è n e ina t t endu que personne avant nous n 'avai t contemplé de la c ime 

du Mont-Blanc. » 

En 1809 M. Lortet , en août 1875 M. Yiolle, furent témoins d ' un 
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p h é n o m è n e à peu près semblable , que M. Yiolle décrit en ces te rmes : 

« Sur l 'a tmosphère, , à l 'opposé du soleil , se projetai t l ' ombre g igan

tesque du Mont-Blanc, assez d i aphane p o u r laisser apercevoir der r iè re 

elle les montagnes de la Taren ta i se ; elle était s u r m o n t é e d ' u n e sorte 

de gloire à rayons violets, don t l ' un , aux d imens ions colossales, s ' in 

clinait en forme de panache du côté de l 'Italie Tout d 'abord , quand 

je l 'aperçus vers cinq heures et demie du m a t i n , l ' ombre m e sembla 

p lus hau te que le Mont-Blanc. Les contours en étaient bien accusés, au 

point (pie l 'on d is t inguai t facilement les pr incipales courbures de la 

m o n t a g n e ; les Bosses du Dromadaire en par t icul ier se dess inaient 

avec une net te té parfai te . Ce spectre i m m e n s e est d û , c o m m e ceux que 

l 'on p rodu i t dans les théâ t res , à la réflexion su r u n mi ro i r t r anspa ren t , 

qui est ici l ' a tmosphère e l l e -même . Il persis ta p lus d ' une h e u r e , d i m i 

n u a n t de h a u t e u r à m e s u r e que le soleil s'élevait au-dessus de l ' ho r i 

zon. L 'auréole violette d u sommet d i spa ru t aussi peu à p e u ; le rayon 

formant panache du côté de l 'Italie resta p lus longtemps visible, pu is 

s'effaça à son tou r . » 

L'expédition de M. Yiolle, c o m m e celles de Saussure , de Bravais, 

Le Pi leur et Marlins avait u n bu t scientifique, dont l 'objet pr inc ipa l 

était la m e s u r e de l ' in tensi té de la radia t ion solaire. C'est u n e quest ion 

impor tan te de phys ique du globe, s u r laquelle j e ne saurais m ' é t e n d r c 

ici. An té r i eu remen t , deux savants angla is , MM. F rank l and et Tyndall , 

avaient fait l 'ascension du Mont-Blanc en vue d 'observat ions ac l ino-

mét r iques , c 'est-à-dire de m ê m e na tu re que celles de M. Yiolle; ma i s 

le broui l la rd mi t obstacle à cette par t ie du p r o g r a m m e des deux phy

siciens. Malgré u n vent du nord soufflant avec violence, ils passèrent 

une nu i t en t ière su r la c ime, où la durée totale de leur séjour fut de vingt 

h e u r e s ; ils avaient empor té u n e tente de trois mèt res de d iamèt re où 

ils s 'entassèrent avec l eu r s neuf guides . « Grâce à cet en tassement , dit 

M. Ch. Durier , et quoiqu ' i l s n ' eussen t que la couver ture dont ils s 'en

veloppaient p o u r se préserver du contact de la neige, ils ne souffrirent 

pas du froid, ma i s ils éprouvèrent , p lus ou moins , les effets du mal 

Je mon tagne . :> 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T R O I S J O U R S E T T R O I S N U I T S A U S O M M E T D U M O N T - B L A N C . 

Nous allons voir m a i n t e n a n t deux ascensionnis tes dépasser , sous le 

rappor t de la durée de leur séjour au sommet du Mont-Blanc, tous 

leurs prédécesseurs . On a p u voir, pa r l 'exemple des ascensions dont 

on vient de l i re les pér ipét ies , à quelles difficultés et à quels péri ls 

s 'exposent les tour is tes qui t i ennent à h o n n e u r d ' inscr i re leurs n o m s 

p a r m i ceux des va inqueurs du colosse des Alpes. Il y a u n siècle, 

c 'était une en t repr i se aventureuse : les chemins n 'é ta ien t point frayés, 

les condi t ions de la réuss i te n ' é t a ien t pas connues c o m m e elles le 

furent p lus t a rd . Néanmoins , c'est toujours u n e r u d e affaire que celle 

d 'affronter la t raversée des glaciers , l 'escalade des rocs couverts de 

glace et. de neige , le passage des larges et profondes crevasses s u r ces 

frêles ponts de neige qu i ont fait déjà b ien des v ic t imes , et su r tou t 

l 'ascension des pentes rapides les p lus voisines du sommet quand des 

ouragans v iennent s u r p r e n d r e les voyageurs . Le mal des montagnes 

n 'es t .pas non p lus le m o i n d r e des obstacles, n i le moins pénib le . 

Aussi est-ce v ra imen t u n t r i o m p h e que celui d ' une ascension com

plète , et il est p lus éc la tant encore lorsque c'est u n e femme qui l ' ac

compl i t . Il y a douze a n s , u n e j e u n e femme, mi s s St ra t ton , fit p l u s , on 

peut d i r e . On sai t , en effet, que l 'époque favorable p o u r u n e ascension 

au Mont-Blanc osci l le .entre la deuxième quinza ine de jui l le t et la p r e 

miè re de s e p t e m b r e ; p lus tôt ou plus tard, les obstacles p rovenant du 

temps et de l 'étal des passages s ' accumulen t . Miss S t ra t ton , en com

pagnie de deux gu ides , a tenté et exécuté l 'ascension en plein hiver , le 

'25 janvier , pa r des t empéra tu re s a l lant j u s q u ' à 25 degrés au-dessous 

de zéro. 

Mais, dans la p lupar t des cas , les ascensionnis tes ne sé journent au 

sommet q u ' u n t emps fort cour t , de que lques heures au p lus . Saus 

su re y res ta q u a t r e h e u r e s . Bravais , Le P i l eu r et Martins y res tè rent 

cinq h e u r e s ; Tyndall y passa la n u i t . Les deux ha rd i s explora teurs don t 

je vais pa r l e r m a i n t e n a n t ont fait p lus : ils ont r éuss i , en compagnie 

de deux guides , à sé journer s u r le Mont-Blanc pendan t t rois j ou r s et 

Irois nu i t s , non pour u n e s imple satifaction d ' amour -p ropre , ma i s 

afin de recuei l l i r une série de données phys iques , météorologiques et 

physiologiques con t inues . 
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C H A I N E D ' A S C E N S I O N N I S T E S . 

teur b ien connu de divers i n s t r u m e n t s météorologiques en reg i s t r eu r s , 

M. Richard . Accompagnés de v ing t -qua t r e guides et por teurs — les 

objets de campemen t et les objets scientifiques ne pesaient pas m o i n s 

de 250 k i logrammes — ils se m i r e n t en rou te le 27 ju i l le 1 8 8 7 , à mid i . 

A dix h e u r e s du soir , la caravane arr ivai t à la cabane des Grands-

Mulets. Le l endemain m a t i n , à 5 heures , elle se r e m i t en rou te , et 

dès 7 heures arr ivai t au Grand-P la teau , non sans fatigue. Là on 

s 'arrêta pour p r end re un peu de repos et de n o u r r i t u r e . C'est du Grand-

Plateau au sommet que l 'ascension devint v ra imen t pén ib l e ; c 'est 

d 'ord ina i re à cette a l t i tude , nous l 'avons dit déjà, que le mal de m o n 

tagne commence à faire sent i r ses atteintes : u n por teur fut forcé de 

s ' a r rê te r , et , pour lu i pe rmet t re de con t inuer , il fallut r épa r t i r sa 

charge su r le dos des p lus robus tes . 

Trois heu re s é ta ient sonnées q u a n d ils parv inren t à la c ime du 

m o n t . Deux guides , Michel et Payot, res tè rent seuls avec MM. Yallot eL 

R i c h a r d ; tout le res te de la t roupe , après avoir déposé sa charge , se 

hâta de redescendre . « En gravissant la de rn iè re côte, dit M. Richard 

dans son récit de l 'ascension, j ' ava is déjà senti les at teintes du m a l de 

mon tagne , et, à peine au sommet , M. Yallot en fut complè tement vic

t ime . Pendan t qu 'ass is su r le sol il reprenai t u n peu de force, je je t te 

u n coup d'œil au tou r de mo i . La forme du sommet est comparable , 

comme l'a très b ien fait r e m a r q u e r M. Dur ier , à u n e poire coupée dans 

L'expédition avait été conçue par un m e m b r e du Club Alpin França i s , 

M. J. Vallot, que ses é tudes su r les glaciers des Pyrénées et ses ascen

sions dans les Alpes avaient fait conna î t re honorab lemen t et p réparé à 

l ' ent repr ise qu ' i l médi ta i t . Son bu t était d ' ins ta l ler trois observatoires 

temporaires au Mont-Blanc, l ' un au pied, .à Chamounix , le second aux 

rochers des Grands-Mulets , dont la cabane ser t , comme on sai t , de 

s tat ion de repos aux tour i s tes , le t rois ième au s o m m e t . Un ingén ieu r , 

M. II . Yallot, fut chargé des observat ions s imul tanées à la s tat ion infé

r i eu re , et M. J. Yallot p r i t pour compagnon et col laborateur l ' inven-
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sa longueur et posée à pla t , la queue du fruit r ep résen tan t assez bien 

l 'arête très étroi te pa r laquel le on ar r ive . E n t r e cette arê te et le dôme , 

qui ne m e s u r e guère p lus de 20 mètres de d i amè t r e , se trouve une 

petite dénivellation que nous chois issons pour placer la tente . Aidé 

des deux guides , j ' a i à peine la force de la d r e s se r ; après avoir enfoncé 

des piquets dans la ne ige , nous l ' a r r imons for tement au moyen d ' u n e 

longue corde , puis l ' un des guides prépare le fourneau à pétrole et fait 

fondre de la neige pour le d îne r . Pe r sonne n 'a le courage de r ange r les 

bagages ; chassés par le vent , nous r e n t r o n s , et après avoir avalé u n 

peu de soupe faite de neige fondue et de boui l lon conservé, nous nous 

é tendons su r le sol, la tête su r des boîtes d ' i n s t r u m e n t s ou s u r des 

us tens i les de ménage , orei l lers fort peu r e m b o u r r é s ! » 

Le froid était si i n t ense , que M. Vallot, revenu à lu i , ne put que 

mon te r que lques i n s t r u m e n t s de météorologie sur leurs suppor t s . Il 

fallut r en t r e r sous la tente . A qua t r e heures d u m a t i n , au lever d u 

soleil, on constata que le t h e r m o m è t r e placé su r la neige était descendu 

à 19 degrés au-dessous de zéro. Le guide Payot et M. Richard , ma lg ré 

le sommeil et le repos de la nu i t , éprouvaient encore de violents maux 

de tête et l eur pouls ba t ta i t avec u n e vitesse qui leur faisait croire 

qu ' i l s avaient la fièvre. Néanmoins tous les apparei ls furent ins ta l lés , 

et cette p remiè re j ou rnée se passa à travailler de la m a n i è r e su ivante : 

« Toutes les h e u r e s , dit M . R i c h a r d , M. Yallot et moi nous not ions les 

points des appare i l s , ac t inomètres d 'Arago et deM. Yiolle, t h e r m o m è t r e s , 

ba romèt res F o r t i n , a n é m o m è t r e s , et toutes les deux heu re s , M. Yallot 

faisait u n e expérience avec le g rand ac t inomèt re . Celte opérat ion, d u r a n t 

trois qua r t s d ' heu re et nécessi tant u n e observation de m i n u t e en m i 

n u t e , étai t la p lus impor t an t e et la p lus fat igante. Aux mêmes heures , 

M. Henr i Yallot devait faire les m ê m e s expériences à Chamounix . » 

Grâce aux précaut ions prises pa r les deux savants explora teurs , la 

seconde nu i t fut mo ins pénible que la p r e m i è r e . Le froid aux pieds 

é tant pa r t i cu l i è rement à c r a ind re , à cause du danger d'avoir les orteils 

gelés, ils avaient appor té , pour les subs t i t ue r aux soul iers ferrés de la 

m o n t é e , des mow-boots, sorte de chaussu re s en caoutchouc, et des 

chaussons fourrés . Une double toile goudronnée et un épais tapis de 

feutre formaient le p lancher de la tente , et, tout au m o i n s , p rése r 

vaient du contact avec la neige . Des passe-montagnes , des masques en 

toile et des lunet tes garant i ssa ien t contre le froid, les gerçures et les 

ophtalmies la tête, le visage et les yeux des observateurs . La seconde 
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journée fut pare i l lement consacrée aux observations scientifiques. P e n 

dan t tout ce t e m p s , la faiblesse et le m a n q u e d 'énergie , le défaut d ' ap 

pétit pers i s tè ren t . Un peu de soupe, d u café chaud , furent tout cej 

qu ' i l s p u r e n t p r end re en fait de n o u r r i t u r e . 

Yers deux heures de l ' ap rès -mid i , le t e m p s , resté beau jusque- là , se 

mi t à changer : d ' énormes c u m u l u s se formaient du côté du m o n t 

Pelvoux, et b ientô t , tandis que su r Chamounix le ciel res ta i t clair , la 

vallée d'Aoste et les Alpes étaient masquées par les noires nuées d 'un 

formidable orage. Ces nuées s 'amoncelèrent en s 'élevanl à u n e h a u 

teur cons idérab le ; le t onne r r e commença à gronder . Le vent furieux 

qui b ientôt a t te igni t la c ime du Mont-Blanc obligea nos explorateurs à 

r en t re r dans k t e n t e ; pendan t les dix heu re s que du ra la tempête , 

M. Vallot fît quelques observations qui servirent d ' h e u r e ' ^ e diversion 

aux préoccupat ions du m o m e n t ; il obt int ainsi div d iag rammes 

physiologiques, relatifs aux mouvements du pouls pa r exemple. E tan t 

sorti vers 9 heures du soir , il fut témoin d 'un phénomène cur ieux. 

« Le sommet de la mon tagne étant enveloppé de nuages électr iques, 

de ses vê tements , de sa tête s 'échappait u n crépi tement semblable à 

celui qu 'on observe dans les expériences qu 'on fait en physique s u r 

l 'électricité s ta t ique . » Cette sorte d 'électr isat ion, nous le verrons dans 

u n chap i t re u l t é r i eu r , s 'observe f réquemment dans les hautes régions, 

là où la sécheresse de l 'air est t rès m a r q u é e . 

L 'orage s 'éloigna vers 2 heures du ma t in et pe rmi t aux voyageurs de 

prendre que lque repos . La mat inée fut consacrée encore à quelques 

observations météorologiques , puis on songea au re tour . 

La descente fut pénible ; la neige tombée ou balayée par le vent 

avait effacé les traces des pas de la montée , et il fallait en tail ler de 

nouvelles dans la glace p o u r f ranchir les arê tes . Mais, u n e fois arrivés 

aux Grands-Mulets , u n bon repas , u n e t empéra tu re moins r igoureuse , 

un air p lus dense eu ren t bientôt r emis les qua t r e voyageurs, qui a r r i 

vèrent à Chamounix à 7 heures du soir . 

Ainsi fut réal isé ce projet , qu 'on avait toutes ra isons de considérer 

comme t éméra i r e , de sé journer trois j o u r s et t rois nu i t s de sui te au 

sommet du Mont-Blanc. Quant aux résul ta ts scientifiques de l 'expé

di t ion, ils ne sont pas encore publ iés en ce m o m e n t , et il est à croire 

qu ' i l s fourn i ron t de nouvelles et in téressantes données sur les condi

tions météorologiques et physiques propres à ces hautes régions . Ce 

qui est démon t r é dès m a i n t e n a n t , c'est qu ' i l est possible de vivre et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



m ê m e de travail ler à 4 8 1 0 mètres au-dessus d u niveau de la m e r , 

m a i s , c o m m e ajoute M. Richard , « dans des condi t ions de santé fort 

mauva ises . Le vér i table danger rés ide dans les orages qu i se forment 

inop inémen t et qui peuvent dégénérer en t ou rmen te s violentes pour 

lesquelles les ins ta l la t ions les mieux faites ne pèsera ient pas plus que 

des fétus de paille » . Le n a r r a t e u r t e rmine son récit en ajoutant que 

depuis le 31 ju i l le t , date de leur re tour , M. Vallot a fait u n e nouvelle 

ascension, cette fois accompagné de sa f emme, « qui est m a i n t e n a n t 

u n e des rares et in t répides dames ayant a t te int le sommet du Mont-

Blanc » ; puis il adresse félicitations et r emerc iements aux deux guides 

Michel et Payot, « qui ont fait preuve, dans cette difficile expédition, 

d ' un courage, d ' une habi leté et d ' u n e p rudence au -dessus de tout 

éloge » . 
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V 

LA F O U D R E 

LA DURÉE D'CN ÉCLAIR. LE DANGER D'ÊTRE FOUDROYÉ. 

L' impress ion sub i te d 'un éclair cause à beaucoup de gens u n e é m o 

tion dont ils ne peuvent se défendre. 

Cette impress ion est pa r t i cu l i è remen t vive s'il s 'agit d 'un de ces 

éclairs fu lguran ts , si fréquents dans les grands orages. Ce sillon de 

feu, q u a n d il se dessine su r le fond sombre de la nuée orageuse, fait 

passer si b r u s q u e m e n t des ténèbres à l ' in tense clarté d 'une i l l u m i n a 

tion qu i , sitôt venue , d isparaî t avec la m ê m e ins tan tané i té , qu 'on est 

toujours s u r p r i s , et que chez les personnes nerveuses , chez les femmes 

sur tou t , cet é tonnemen t est le p lus souvent accompagné d 'une vive 

frayeur. La sensat ion est p lus forte la nu i t que le j o u r , sans doute en 

raison du p lus g rand contraste ent re l 'obscuri té profonde et l 'éclat du 

trai t de feu. 

Dans l ' impress ion produi te on peut d 'a i l leurs démêler des é léments 

complexes : la sensation physique pu re , l 'a t tente plus ou moins 

consciente des suites du coup, les idées supers t i t ieuses qui s 'a t tachent 

à la chute de la foudre i ndépendammen t des dangers qu 'e l le fait couri r , 

tout cela concourt à p rodui re l ' impress ion pénible dont nous par lons . 

Ces diverses Causes var ient év idemment avec les individus : la dernière 

est nu l l e chez les personnes éclairées ; la p remière dépend du degré de 

sensibi l i té nerveuse de chacun , elle tend à d i m i n u e r avec la fréquence 
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des observations et avec l ' hab i tude , qui émousse p resque toujours la 

vivacité des sensa t ions . Reste le sen t iment du danger que cour t la per 

sonne témoin d 'un orage, l o r squ 'un coup de foudre vient à éclater 

devant elle. 

Ce danger existe, cela n 'es t pas douteux, et c o m m e les sui tes en sont 

t e r r ib les , on comprend qu 'on redoute d 'ê t re frappé. Mais toute frayeur, 

en ce cas, n ' en est pas mo ins vaine , a t t endu qu ' i l n'y a d ' au t r e moyen 

d'y échapper que de se t rouver à l 'abr i dans u n édifice m u n i d 'un 

pa ra tonne r r e , et encore ! Si l 'apparei l n 'es t pas en état parfait d ' en

t re t ien , si la communica t ion électr ique de ses diverses par t ies ent re 

elles et avec les par t ies méta l l iques de l'édifice n 'es t pas i n i n t e r r o m p u e , 

si l 'extrémité infér ieure n ' abou t i t pas à u n e masse d 'eau ou de sol 

h u m i d e assez é tendue , le pa r a tonne r r e , au l ieu de protéger , n 'es t q u ' u n e 

cause de danger jo in te à celle de l 'orage m ê m e . 

Il ne ser t de r ien de c ra indre : cette réflexion, jo in te à la pensée que , 

sur tout u n pays, la probabi l i té est faible que le point où l 'on se t ient 

soit préc isément le point frappé, doit donne r que lque t ranqui l l i t é aux 

specta teurs . Il y a un au t re motif de ca lme , q u i , il est vra i , ne suffi

rai t pas à r a s su re r tout le m o n d e , c'est que , de tous les genres de m o r t , 

il n ' en est guère , s inon de p lus doux (la commot ion peu t être dou lou

reuse) , d u moins de si i n s t an tané que la m o r t par la foudre. Ce qu i le 

prouve, c'est l 'a t t i tude générale des foudroyés, a t t i tude qui est abso

l u m e n t celle qu 'avai t la vict ime lorsque l 'ét incelle l 'a a t te in te . On a 

r e m a r q u é le m ê m e p h é n o m è n e chez les soldats frappés su r le c h a m p 

de batai l le , ayant pa r exemple la tête empor tée par u n boule t . Ce que 

nous disons là ne s 'appl ique , il est vrai , qu ' aux corps v ra imen t fou

droyés, non aux blessés pa r la foudre. 

J 'arr ive ma in t enan t à u n préjugé fort r épandu auprès des personnes 

que le tonner re effraye. La vue de l 'éclair est o rd ina i r emen t p o u r elles 

mo ins effrayante encore que le fracas du t onne r r e . Comme il s 'écoule 

parfois p lus ieurs secondes ent re l 'appari t ion du sillon de feu et la dé to

na t ion , elles se t rouvent pendan t tout ce temps (qui l eu r semble long), 

et m ê m e pendan t toute la du rée des éclats , en proie au sen t imen t 

i r rés is t ib le de peur que leur cause la foudre. J ' a i , depuis de longues 

années , une bonne qu i est si impress ionnée par le tonner re et l 'éclair , 

qu 'e l le se réfugie soit à la cave, soit dans u n e a r m o i r e , p o u r ne pas 

voir l 'éclair ; le m a l h e u r est qu 'e l le ne peut éviter, n ' é t an t pas sourde , 

d ' en tendre le b r u i t . 
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E h b ien , n i l 'éclair qu 'on voit, n i à p lus forte ra ison le tonner re 

qu 'on en tend , ne sont à c ra indre . Dès que l 'éclair para î t , tout danger. 
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du moins pour ce coup- là , a d i spa ru . La raison en est bien s imple . 

C'est l 'ét incelle é lectr ique qui est dange reuse ; c'est tout le long de son 

parcours qu ' a lieu la commot ion qui t ue . Or la durée de l 'éclair peut 

ê t re regardée comme nul le : le voir et ê t re frappé sera ient deux choses 

s imu l t anées ; il en serai t de m ê m e du coup de tonner re p o u r la 

v ic t ime. En u n mot , avoir la vision net te de l 'éclair suffit p o u r être 

assuré qu ' i l ne vous frappera p o i n t ; tout danger es t ,passé aussi tôt . Si 

épouvantables que soient les éclats du coup qu i vient en apparence 

après l 'éclair , ce n 'es t q u ' u n son, q u ' u n éb ran l emen t de l 'air abso lu

m e n t inoffensif, à mo ins q u e , comme les décharges d 'ar t i l ler ie , sa 

violence ne vous brise le t ympan . 

Examinons les deux po in t s , les deux asser t ions que je viens de poser 

ici , et commençons par la seconde. 

Tout le monde sait , pa r une expérience aisée à faire dans tout orage 

é lec t r ique, qu ' i l s 'écoule un cer ta in t emps , mais un temps très va

r iab le , en t re l 'appari t ion de l 'éclair et l 'audi t ion du b ru i t du tonne r re . 

Pourquoi cet in te rva l le? 

La raison en est s imple : aussi avait-elle été donnée déjà par les 

Anciens , bien qu ' i l s ignorassent la n a t u r e de la foudre. La vitesse de 

la l umiè re est si g rande , que , p o u r les dis tances qu 'e l le a à f ranchir à 

la surface de la Terre , on peut considérer cette vitesse comme infinie. 

On peut donc di re qu ' on voit l 'éclair au m o m e n t où il se p rodui t . Il 

n ' en est pas de m ê m e du son, parce que sa vitesse de propagat ion est 

re la t ivement t rès faible. En temps d 'orage , à u n e t empéra tu re de 15 

à 18 degrés , cette vitesse ne dépasse pas 3 4 0 mèt res pa r seconde. Il en 

résul te q u e , si l 'éclair par t d 'un point s i tué à cette d is tance de l 'obser 

vateur , il devra s 'écouler u n e seconde en t re l ' ins tant de son appari t ion 

et le commencemen t du b ru i t du t onne r r e . S'il s 'écoule 2 , 3 . . . , 10 

secondes, c'est que le lieu de l 'éclair est à 2 fois, 3 fo i s . . . , 10 fois 

5 4 0 mèt res de l 'oreil le. La décharge électr ique et le b r u i t sont s i 

m u l t a n é s , mais le b ru i t ne s 'entend que p lus ou moins longtemps 

après . D'où la conséquence q u e , sitôt l 'éclair appa ru , tout danger 

réel a d isparu avec lu i , le fracas qui va le suivre est abso lument inof

fensif. 

Au res te , c'est là u n fait bien connu q u e , p lus l 'orage est éloigné, 

plus l ' intervalle de temps qui s'écoule ent re l 'éclair et le t onne r r e est 

considérable . Pour une distance de 20 k i lomèt res , assez faible encore 

pour qu 'on puisse d i s t inguer les éclairs , l ' intervalle en ques t ion n 'es t 
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pas m o i n d r e d ' une m i n u t e . Je dis que bien des gens savent cela, et 

cependant la force de l ' hab i tude , d u préjugé est si g rande , que beau

coup ne peuvent s ' empêcher d 'a t tendre le coup avec une certaine 

anxiété, quand l 'éclair a br i l lé . 

Le second poin t dont je voulais par le r a t ra i t à la durée de l 'éclair . 

C'est ici u n e ques t ion de cur iosi té p u r e , qu 'on est parvenu à r é soudre 

par u n procédé fort ingénieux ; u n physicien angla is , Wheats tone , l'a 

employé le p remie r , et il est arrivé à cette conclusion q u ' u n éclair 

br i l le pendan t u n temps excessivement cour t , beaucoup moindre que 

ne le ferait croire l ' impress ion qu ' i l p rodui t su r les yeux de l 'obser

va teur . En effet, la l umiè re de l 'éclair est d ' u n e grande vivacité ; elle 

ébranle for tement la r é t i ne , et pa r cela seul il nous semble l ' aperce

voir encore q u a n d elle a d i sparu . D'ail leurs on sait pa r des expériences 

ré i térées , très aisées à r ep rodu i re , q u ' u n e sensation l u m i n e u s e persis te 

pendan t que lque t emps encore après la dispar i t ion ou l 'ext inction de la 

source de lumiè re qui la cause . Quand on fait t o u r n e r r ap idement dans 

l 'obscur i té le bou t enf lammé d 'un morceau de bois , on ne voit pas une 

sui te de poin ts détachés , pa r cou ran t l ' un après l ' au t re tous les points 

de la cou rbu re t racée , comme cela devrait ê t re si la sensat ion isolée ne 

dura i t q u ' u n t emps inf in iment cou r t ; on aperçoit u n r u b a n de feu con

t i nu . D'après des mesu re s précises , la durée de cette sensa t ion , ce 

qu 'on n o m m e la persistance des impressions lumineuses est en moyenne 

d 'environ 1 dixième de seconde. 

C'est cette pers is tance qu i est cause de la durée apparente d 'un 

éclair . P o u r u n spectateur non prévenu , cette durée apparen te est 

d ' u n e notable fraction de seconde, tandis que la durée réel le, je viens 

de le d i re , est cons idérab lement p lus cour te . Voici c o m m e n t Whea t 

stone est parvenu à é tab l i r ce fait. Il se servait , dans ce b u t , d ' une roue 

por tan t u n grand n o m b r e de rayons d 'a rgent ma t , pouvant t ou rne r 

avec u n e g rande rapidi té su r son axe. Supposons q u e , pendan t sa ro ta 

t ion dans l 'obscur i té de la n u i t , cette roue se trouve sub i t emen t i l lumi 

née par une l u m i è r e de d u r é e appréciable, égale à u n dixième de seconde 

par exemple . P e n d a n t ce t emps , chaque rais se sera déplacé, et pa 

ra î t r a élargi à l'oeil en ver tu de la pers is tance des impress ions l u m i 

neuses su r la ré t ine : c'est le phénomène d u cercle lumineux don t il 

vient d 'ê t re q u e s t i o n ; ou encore , c'est celui d ' une roue de voituro qui 

se m e u t r ap idemen t devant nous et dont les rayons pa ra î t ron t beau

coup plus n o m b r e u x qu ' i l s ne sont en réal i té . P lus d 'a i l leurs la vitesse 
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de rotat ion sera considérable , p lus le c h a m p i l l uminé de la roue aux 

ra is d 'argent para î t ra con t inu . 

Supposons que la durée de la source de lumiè re i l l u m i n a n t la roue 

soit p lus pet i te , soit rédui te pa r exemple à u n cent ième de seconde. 

Pour u n e même vitesse de ro ta t ion , les ra is se déplaceront d ' une q u a n 

tité dix fois m o i n d r e , et l ' é largissement se t rouvera rédu i t dans la m ê m e 

propor t ion ; la roue semblera t ou rne r plus l en temen t . 

On comprend , sans qu ' i l soit besoin d ' en t re r dans le détail d 'une 

démons t ra t ion r igoureuse et m a t h é m a t i q u e , qu ' en t r e le n o m b r e des 

r a i s , la vitesse de la roue et la durée de l ' i l l umina t ion , il y a u n r appor t 

qui pe rme t de calculer cette de rn iè re quan t i t é , lo rsqu 'on connaî t les 

deux au t r e s . Whea t s tone , app l iquan t cette méthode à l 'observation des 

éclairs pendant un orage, constata ce fait, à savoir, qu ' i l avait beau 

accroître la vitesse de rota t ion de sa roue , dès qu 'e l le étai t i l luminée 

pa r un éclair, tous ses rais demeura i en t dist incts à la vue et pa r a i s 

saient en repos : la roue p a r u t toujours abso lumen t i m m o b i l e . Des 

expériences variées lui p rouvèren t ainsi que la durée d 'un éclair est 

ce r ta inement infér ieure à la mi l l i ème par t ie d ' une seconde. 

Ainsi s 'explique u n p h é n o m è n e que p o u r r o n t observer ceux de nos 

lecteurs qu i , par u n e n u i t d 'orage obscure , examineron t l 'aspect du 

paysage à la l ueu r des éclairs non diffus, des éclairs en t ra i ts de feu, 

c o m m e ceux dont il vient d 'ê t re ques t ion . Malgré la violence d u vent , 

ils ver ront que les objets secoués, les a rbres par exemple , semblen t 

i m m o b i l e s ; ainsi para î t ra i t encore u n cavalier au galop, une voi ture , 

u n t ra in de c h e m i n de fer, fût-i l lancé à tou te vapeur . Il semble que 

tous ces objets sont sub i t emen t pétrifiés par la l umiè re de l 'éclair . 

EFFETS MÉCANIQUES ET PHYSIQUES DE LA FOUDRE. 

François Arago a publ ié , en 1 8 3 8 , dans l'Annuaire du Bureau 

des Longitudes, u n e de ces not ices , nour r i e s de faits, où il excellait à 

met t re à la portée des gens du monde les résul ta ts des recherches 

scientifiques les plus variées. Celle dont je parle était tout ent ière 

consacrée au t onne r r e , aux orages é lect r iques , aux éclairs et à toutes 
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lence, comparables à ceux d 'un projectile d ' u n e masse considérable 

lancé avec u n e g rande vitesse ; tantôt elle agit à la façon des gaz dé to

nan t s et explosifs ; d 'au t res fois ses effets mécan iques sont d ' une dél i

catesse qu i fait penser aux mach ines de précis ion, aux out i ls dir igés 

par les p lus habi les mécanic iens . Yoici quelques exemples de ces 

modes , d 'action que j ' e m p r u n t e à la notice d'Arago Sur le tonnerre. 

« Dans la n u i t du 14 au 15 avril 1 7 1 8 , u n coup de t o n n e r r e fit sauter 

le toit et les murailles de l 'église de Gouesnou, près de Brest , comme 

aura i t fait u n e m i n e . Des pierres avaient été lancées dans tous les sens 

j u s q u ' à la dis tance de 51 mè t res . Le 6 août 1 8 0 9 , à Swinton, d is tant 
9 

les c irconstances qui se p rodu i sen t pendan t ces pe r tu rba t ions si c u 

rieuses et encore si peu connues de l ' a tmosphère . Elle es t toujours 

précieuse à consul te r , parce qu 'e l le renferme un grand n o m b r e d 'ob

servat ions empruu lées aux physiciens anciens et m o d e r n e s , su r les 

effets si é t o n n a m m e n t variés de la foudre. Depuis , à l 'exemple de 

l ' i l lus t re savant , on a recueil l i su r le m ê m e sujet une m u l t i t u d e de 

données fort in té ressantes . Je vais présenter à mes lecteurs que lques -

unes des plus sa i l lantes , récentes ou anc iennes . 

La foudre produi t tantôt des effets mécaniques d ' u n e extrême vio-
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d 'environ 5 mi l les de Manchester , le tonner re produis i t su r u n e par t ie 

île l:i maison de M. Childwick des effets mécaniques r emarquab le s A 

deux heures après m i d i , après des décharges répétées d 'un t onne r r e 

éloigné et qu i sembla i t s ' approcher , u n e explosion épouvantable se fi* 

e n t e n d r e . Elle fut i m m é d i a t e m e n t suivie de tor ren ts de p lu ie . P e n d a n t 

que lques m i n u t e s u n e vapeur sul fureuse en toura la m a i s o n . Le m u r 

extér ieur du peti t bâ t imen t , cave et c i te rne , fut A R R A C H É de ses fonda

tions et S O U L E V É en masse; l 'explosion le porta ver t ica lement , S A N S L E 

R E N V E R S E R , à que lque dis tance de la place qu ' i l occupait d ' abord . L 'une 

de ses extrémités avait m a r c h é de 9 pieds , l ' au t re de 4 . Le m u r ainsi 

soulevé et transporté se composai t , sans compter le mor t i e r , de 7000 

br iques et pouvaiL peser environ 20 tonnes . Voici encore un fait de 

t r anspor t cité pa r M. Daguin : « En 1 7 5 2 , à Cherbourg , la foudre 

br isa le b a s - m â t d ' un navi re désa rmé ; u n f ragment de 2 mè t res de 

long et de 20 cent imètres d 'équar r i ssage au p lus gros bout est lancé 

avec u n e telle force, qu ' i l va frapper, à u n e dis tance de 90 mè t r e s , u n e 

cloison en chêne de 5 cen t imèt res d 'épaisseur , dans laquel le il s 'en

gage par le gros bou t , en y faisant u n t rou semblable à celui qu ' au ra i t 

fait u n boulet de canon . » 

Yoici u n fait bien cur ieux de t r anspor t mécan ique p rodu i t pa r un 

coup de foudre, que nous recuei l lons au l ieu m ê m e de l 'événement et 

le su r l endema in du j o u r où il s 'est passé (18 septembre 1887) : Un 

j e u n e h o m m e de vingt-cinq ans revenai t accompagné d ' un a m i , en 

voi ture , du concours agricole de Sa in t -Germain-du-Bois . Il étai t onze 

heures du soir env i ron ; le t emps était orageux. E n passant su r la place 

du m a r c h é , à P ie r re , le j eune C. déposa à son domici le l ' ami qu i 

l ' accompagnai t . La pluie commençan t à t omber , ce dern ie r laissa à C. 

son pardessus en caoutchouc . Cont inuant seul sa rou te et sor tant du 

bou rg pour p r end re la rou le de Lays, C. se t rouvai t avec son véhicule 

su r la chaussée , quand u n éclair suivi i n s t a n t a n é m e n t d ' u n coup de 

t o n n e r r e lui ôta tout à coup l 'usage de ses sens , au point qu ' i l lu i fut 

imposs ib le de d i re quel le durée s'écoula en t re le coup et son réveil . 

Tout ce qu ' i l peut d i re en ce m o m e n t , c'est qu ' i l se t rouva debout à 

côté de sa voi ture et de son cheval , immobi le comme lu i . Il t ena i t 

encore à la m a i n , tou t a l lumée , la l an te rne de sa vo i tu re . Croyant 

toujours celle-ci su r la chaussée , il voulut faire avancer son cheval , 

ma i s en vain . Il r econnu t alors que le véhicule était au mi l ieu d ' un 

c h a m p d'étoules ; l ' une des roues de der r iè re avait d isparu et l 'essieu 
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en fer qui la sou tena i t , étai t comme scié ne t tement . Quand, le lende

main m a l i n , on chercha à se r e n d r e compte d u trajet suivi p a r l e cheval . 

et la vo i tu re , il fut imposs ib le de t rouver aucune trace ni des roues de 

la voi ture , ni des sabots du cheval ; aucune des herbes du champ n 'étai t 

a r rachée ou écrasée ; les berges du fossé étaient in tac tes . La distance 

ent re le po in t où la foudre avait, t ranspor té la voi ture , son cheval et son 

conduc teur , était d 'environ 10 mè t re s , comptés du point le p lus proche 

de l 'axe d u c h e m i n . C. n 'avait d ' au t re mal q u ' u n e légère dou leur à la 

cuisse d ro i t e ; il était protégé par u n vêtement isolant , de caoutchouc . 

Le cheval, in tac t auss i , n 'avai t , lu i , aucune protect ion. 

II j a là, comme on voit, u n phénomène de t ransport b ien cur ieux , 

d 'a i l leurs assez difficile à expl iquer . 

C'est pa r mi l l i e r s qu 'on citerait les effets des t ruc teurs des coups de 

foudre. D 'aut re p a r t , elle laisse quelquefois des t races p o u r ainsi dire 

impercept ibles de son passage, perçant par exemple de p lus ieurs t rous 

de que lques mi l l imè t res de d iamèt re les vi tres d ' une fenêtre sans les 

b r i se r . 

Voici d ' au t res effets qui para i ssen t s 'expliquer a i sément , si l 'on 

admet que la foudre t ransforme b r u s q u e m e n t en vapeur , grâce à la 

cha leur in tense qu 'e l le développe s u r son passage, l 'eau contenue dans 

les corps qu 'e l le t raverse . Du reste , les phénomènes de t ranspor t qu 'on 

vient de décr i re sont peu t -ê t re eux-mêmes dus à cette cause. 

La foudre ayant frappé en 1676 l 'abbaye de Saint-Médard de Sois-

sons, voici ce q u ' u n témoin oculaire rappor té de l 'état dans lequel se 

t rouvèrent les c h e v r o n s d u comble . « Que lques -uns , d i t - i l , de la h a u 

teur de trois p ieds , sont divisés p resque de h a u t en bas en forme de 

laites assez minces; d ' au t r e s , de la m ê m e h a u t e u r , sont divisés en forme 

de longues allumettes; on en trouve enfin que lques -uns divisés en filets si 

déliés, suivant l'ordre des fibres, qu'ils ne ressemblent pas mal à un balai 

usé. » Ici il s'agit de bois m o r t , dont l ' i n té r ieur était p robab lement péné

tré seu lement de l ' h u m i d i t é a tmosphé r ique . Voyons l'effet de la foudre 

sur des a rb re s , ou su r du bois vert p lus ou m o i n s rempl i de sève. 

Le 27 ju in 1 7 5 6 , la foudre tomba à l 'abbaye du Val, p rès de l 'Isle-

Adam, su r u n gros chêne isolé de 16 mèt res du h a u t et de l m , 3 de 

d iamèt re à sa base . Le t ronc était en t iè rement dépouil lé de son écorce. 

On trouva cette écorce dispersée pa r peti ts f ragments , tout au tou r de 

l ' a rbre , à la d is tance de 50 ou 40 pas . Le t ronc , j u s q u ' à deux mètres 

de t e r re , était fendu long i tud ina lement en morceaux presque aussi 
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LES VICTIMES DE LA. FOUDRE. 

On pourra i t encore s 'é tendre su r les au t res effets physiques ou ch i 

miques de la foudre et citer des faits fort cur ieux qu i témoignent de sa 

minces que des lat tes . Les b ranches tenaient au t ronc , mais elles aussi 

ne conservaient aucune parcel le d'écorce et avaient subi un déch ique -

tage longi tudina l très r e m a r q u a b l e . Le t ronc , les b ranches et l 'écorce 

n'offraient aucune trace de combustion. Seulement , ils para issa ient 

avoir été complètement desséchés. 

Pendan t la m ê m e année 1750, un gros chêne dé la forêt de R a m b o u i l 

let fut foudroyé. Cette fois les b ranches , to ta lement séparées du t ronc , 

furent dispersées tout au tou r avec une certaine r égu la r i t é , ma i s sans 

offrir de déchique ture ; d 'a i l leurs leur écorce resta p resque en t iè re . 

Quant au t ronc , il n 'avai t pas été non plus pelé, m a i s , comme le chêne 

de l ' Isle-Adarn, il avait été divisé en lattes qui se pro longeaient j u s q u ' à 

ter re . 

Enfin u n t ro is ième exemple cité par Arago est celui qu 'observa le 

professeur Muncke, et don t il donna la re la t ion dans les Annales de 

Poggendorf. Le d iamèt re du chêne frappé mesu ra i t 1 mèt re à fleur de 

te r re . Le t ronc tout en t ie r avait d i spa ru , ou , pour par le r p lus exacte

men t , il avait été par tagé par la foudre en fi laments de p lus ieurs mèt res 

de longueur , de 5 à 4 mi l l imèt res d 'épaisseur , comme ceux qu 'on aura i t pu 

en détacher à l 'aide d ' une gouge. Trois b r a n c h e s , qui avaient conservé 

toutes leurs feuilles et l eur écorce, é taient tombées ver t ica lement , 

c o m m e si elles eussen t été coupées d 'un coup de hache . Nulle trace 

d ' inf lammat ion ni de ca rbonisa t ion . 

Tous ces effets, c o m m e Arago le r e m a r q u e avec ra i son , au p remie r 

abord si b izarres , n ' on t r ien qu i é tonne , si on les considère c o m m e 

produi ts pa r l 'action d ' une force élas t ique développée en t re les fibres 

du bois . La foudre q u i , en t re au t res effets phys iques , fond in s t an t ané 

m e n t ou tout au moins por te à l ' incandescence les fils méta l l iques 

qu 'e l le t raverse , doi t év idemment r édu i re i n s t a n t a n é m e n t en vapeur 

l 'eau hygromét r ique d ' u n bois de charpente ou la sève d 'un a rb re 

vivant : la vapeur ainsi engendrée à l ' in té r ieur des cellules est la force 

qui fait éclaler les fibres de l ' a rb re . 
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puissance calorifique, de l ' influence per tu rba t r ice qu 'el le exerce su r les 

a i m a n t s , su r les boussoles des navi res , e tc . Mais, que lque in té ressants 

que soient ces effets de la foudre, aucun d'eux n'excite en nous la 

m ê m e légi t ime curiosi té que ceux qu 'el le p rodu i t lorsqu 'el le frappe 

l ' h o m m e ou les a n i m a u x . Ces effets dits physiologiques sont de b e a u 

coup les p lus te r r ib les . 

Sans doute , les accidents de ce genre sont re la t ivement ra res ; mais 

il en est des victimes de la foudre comme de toutes celles qui t om

bent sous le coup d 'événements ex t raord ina i res , catastrophes acciden

telles, c r imes , etc. Elles excitent la pitié à un degré qui est encore , 

dans ce cas par t icul ier , accru par la façon mystér ieuse dont l 'agent 

é lectr ique accomplit son œuvre de des t ruct ion . Mais passons aux faits. 

La foudre tue ou blesse grièvement les h o m m e s et les an imaux 

qu'elle frappe. Tantôt les cadavres foudroyés ne présen ten t aucune 

lésion apparente ; tantôt ils offrent des plaies, des contus ions , des b r û 

lures sous forme de longs sillons où la peau est enlevée. Dans le p r e 

mier cas, l 'autopsie ind ique , soit une congestion cérébrale , soit des 

épanchemerits sanguins dans les organes in t e rnes . En un m o t , comme 

l'a dit Gay-Lussac, la cause de la mor t par la foudre est , soit la pa ra 

lysie du système nerveux, soit la lésion des organes ou du système 

vasculaire . On a r e m a r q u é que les cadavres des foudroyés en t ren t 

très r ap idement en putréfaction : ce qui arrive f r équemment dans les 

cas de m o r t sub i te . Y a-t-i l dans ce fait u n e action décomposante 

propre à l 'électricité, ou bien cette corrupt ion des chairs est-elle duc à 

la cha leur h u m i d e des temps d 'orage? On affirme que le sang extrait 

des veines des foudroyés a pe rdu la propriété de se coaguler . 

Il semble que certaines personnes soient p lus que d ' au t res en d a n 

ger d 'ê t re frappées et tuées pa r la foudre. Les femmes seraient moins 

exposées que les h o m m e s . D'après u n e s ta t is t ique des victimes de la 

foudre en F rance , recueill ie pa r le docteur Boudin pour la période 

comprise entre 1835 et 1 8 6 3 , il y aura i t eu 2 2 3 8 tués . Sur 880 mor t s 

pendan t les dix dern iè res années de cette pér iode, on ne comptai t que 

245 femmes, ou 27 pour 100 . Y a-t- i l là une i m m u n i t é physiologique 

spéciale au sexe féminin , ou la différence t iendra i t -e l le à ce que les 

h o m m e s sont p lus exposés aux coups de foudre par leurs occupations ou 

par le m a n q u e de p r u d e n c e ? On cite des cas de t roupeaux de moutons 

totalement dé t ru i t s pa r la foudre, alors que le berger , resté au mil ieu 

de ses an imaux , était épargné . 
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Les personnes foudroyées sont frappées avant d'avoir vu l 'éclair et 

en tendu le coup de t onne r r e . On a vu p lus hau t la ra ison de ce fait, 

dont l 'exacti tude est d 'a i l leurs confirmée par les récits de celles des 

vict imes q u i , n ' ayant été que blessées ou évanouies , ont été rappelées 

à la vie. Lors de la ca tas t rophe , fameuse dans les fastes de la foudre, 

qu i , en ju i l le t 1819 , coûta la vie à 9 personnes et en blessa 82 dans 

l 'église de Châteauneuf- les-Moust iers , une relat ion circonstanciée fut 

adressée à l 'Académie des sciences ; elle renferme sur les effets de la 

foudre des détails in té ressan ts , que nous al lons en par t ie r ep rodu i re . 

« Le 11 ju i l le t 1 8 1 9 , j o u r de d imanche , M. Salomé, curé de Mous-

tiers et commissa i re épiscopal, alla à Châteauneuf pour y insta l ler u n 

nouveau rec teur . Vers les dix heures et demie , on se rendi t en proces

sion de la maison curiale à l 'église. Le temps était beau , on r emarqua i t 

seu lement que lques gros nuages . La messe fut commencée par le n o u 

veau rec teur . 

« Un j eune h o m m e de dix-huit an s , qui avait accompagné le curé d e 

Moustiers , chanta i t l 'épi t re , lo rsqu 'on entendi t trois détonat ions de 

tonne r re qui se succédèrent avec la rapidi té de l 'éclair. Le missel lui 

fut enlevé des ma ins et mis en p ièces ; il se sentit l u i - m ê m e serré 

é t ro i tement au corps pa r la flamme, qui le p r i t de sui te au cou. Alors , 

pa r u n mouvement involontaire , ce j e u n e h o m m e , qui avait d 'abord je té 

de grands cr is , ferma la bouche , fut renversé , roulé su r les personnes 

rassemblées dans l 'égl ise , qui toutes avaient été ter rassées , et jeté 

a insi hors la por te . Revenu à l u i , sa p remiè re idée fut de r e n t r e r 

dans l 'église, pour se r end re auprès de M. le curé de Moust iers , qu ' i l 

trouva asphyxié et sans connaissance . Ce jeune h o m m e fixa s u r ce 

respectable et infor tuné pas t eu r l 'a t tent ion et les soins de ceux qu i , 

légèrement blessés, pouvaient donner du secours . On le releva, on é te i 

gni t la f lamme de son su rp l i s , et , par le moyen du vinaigre , on le 

rappela à la vie, environ deux heures après son é tourd i s sement . Il 

vomit beaucoup de sang. Il assura n 'avoir pas en tendu le t onne r re et 

n 'avoir r ien su de ce qui se passai t . On le por ta au presbytère . Le 

fluide é lec t r ique avait touché fortement la par t ie supér ieure du galon 

(For de son étole, coulé j u s q u ' e n bas , enlevé u n de ses soul iers qu ' i l 

por ta à l 'extrémité de l 'église, et b r i sé la boucle de mé ta l . Le siège sur 

leque ï il était assis fut aussi b r i sé . 

« Le su r l endema in , M. le curé fut t ranspor té dans son presbytère à 

Moustiers, pour être pansé de ses b lessures , qu i n 'ont été cicatrisées 
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que deux mois après . 11 avait u n e escarre de p lus ieurs travers de doigt 

à l 'épaule d r o i t e ; une au t re s 'é tendant du mil ieu postér ieur d u b ras du 

m ê m e côté j u s q u ' à la par t ie moyenne et extérieure de l ' avant -bras ; 

une t ro i s ième escarre profonde par ta i t de la par t ie moyenne et posté

r i eure du b ras gauche, et allait j u squ ' à la par t ie moyenne de l ' avant -

bras du m ê m e côté ; u n e q u a t r i è m e , plus superficielle et m o i n s é ten

due , au côté externe de la par t ie infér ieure de la cuisse gauche , et u n e 

c inqu ième su r la lèvre supé r i eu re j u s q u ' a u nez. Il a été fatigué d ' u n e 

insomnie absolue pendan t près de deux mois ; il a eu le b ras p a r a 

l y s é 1 et souffre des différentes variat ions de l ' a tmosphère . 

« Un j e u n e enfant fut enlevé des bras de sa mère et por té à six pas 

p lus loin. On ne le rappela à la vie q u ' e n lui faisant resp i re r le 

grand a i r . Tout le m o n d e avait les j ambes paralysées. Toutes les fem

mes , échevelées, offraient u n spectacle ho r r ib l e . L'église fut r empl i e 

d ' u n e fumée no i re et épaisse : on ne pouvait d i s t inguer les objets qu ' à 

la faveur des flammes des par t ies des vêtements a l lumées par la foudre. 

« Hui t personnes res tèrent su r place. Une fille de dix-neuf ans fut 

t ranspor tée sans connaissance à sa maison , et expira le l endemain 

m a t i n , en proie aux douleurs les p lus ho r r ib l e s , à en j u g e r pa r ses 

h u r l e m e n t s ; de sorte que le n o m b r e des personnes mor tes est de 9 ; 

celui des blessés est de 8 2 . 

« Le p rê t r e célébrant ne fut point a t te int de la foudre, sans doute 

parce qu ' i l avait u n o rnemen t de soie. 

« Tous les chiens qui étaient dans l 'église furent trouvés mor t s d a n » 

l 'a t t i tude qu ' i l s avaient auparavan t . 

« Une femme qui était dans u n e cabane, à la montagne de Barb in , 

au couchant de Châteauneuf, vit tomber successivement t ro is masses 

de feu qu i sembla ien t devoir rédu i re ce village en cendres . 

« I l para î t que la foudre frappa d 'abord la croix du clocher, q u ' o n 

trouva p lan tée dans la fente d ' un rocher , à une dis tance de 16 mè t r e s . 

L& feu é lectr ique pénét ra ensui te dans l 'église pa r u n e brèche qu ' i l lik 

1. Il est c u r i e u x de voir que la foudre, qui en certains cas cause la paralysie, dans d'autres 

guérit de la même affection. M. D;iguin cile les deux faits suivants : « En 1762 , à Kent, le 

pasteur Winter , paralysé depuis un an à la suite d 'une attaque d'apoplexie, voit tomber b-

foudre dans sa chambre et reçoit une violente commotion, après laquelle il se trouve radicale

ment guéri . En août 1819, à ¡\iort, un malade atteint depuis plusieurs années d'un r h u m a 

tisme au bras gauche qui le faisait horr ib lement souffrir, voit le mal disparaître pour ue plus 

revenir, après qu'il a été reaversé par la commotion de la foudre, >i 
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à la voûte , à la dis tance d ' u n d e m i - m è t r e de celle pa r où passe la 

corde d ' u n e cloche. La cha i re fut écrasée. On trouva dans l 'église u n e 

excavation d 'un d e m i - m è t r e de d i amè t re , prolongée sous les fonde-

' m e n t s du m u r j u s q u e su r le pavé de la r u e , et une au t re qui en t ra i t 

sous lès fondements d ' u n e écurie qu i est en dessous , et où l 'on trouva 

mor t s cinq moulons et u n e j u m e n t . 

«. On sonnai t les cloches q u a n d la foudre t o m b a su r l 'église. » 

La p lupa r t des effets mécan iques , physiques et physiologiques de la 

foudre qui ont été men t ionnés p lus hau t , se t rouvent rassemblés dans 

l ' événement r e m a r q u a b l e dont on vient de l i re le récit . Le n a r r a t e u r 

a t t r ibue au vêtement isolant don t étai t revêtu le p rê t re cé lébrant , la 

préservat ion qui l ' empêcha d 'ê t re au n o m b r e des vict imes ; il est pos

sible q u e telle soit en effet la raison de ce fait, de m ê m e que la foudre 

peut se d i r iger de préférence s u r les personnes qui por ten t des objets 

méta l l iques , bons conduc teurs de l 'électrici té. Mais il n e faut pas 

oubl ier que des faits au then t iques se t rouvent cont red i re ces sortes de 

prévis ions . Les vêlements de subs tance isolante ne suffisent pas t ou 

j o u r s à préserver ceux qui les por ten t ; la foudre passe d 'a i l leurs sou

vent en t re la surface d u corps et les objets dont il est recouvert , comme 

si elle t rouvai t dans cette mince couche d 'a i r , r e n d u e h u m i d e par la 

t r ansp i ra t ion , un passage plus facile. Le 20 m a r s 1 7 8 4 , la foudre , 

é tant tombée su r le théâ t re de Mantoue, tua deux spectateurs et en 

blessa dix, s u r 4 0 0 environ que la salle r enfe rmai t . Or on constata 

ce fait ex t r êmement cur ieux , que « le t onne r r e fondit des boucles 

d 'orei l les , des clefs de m o n t r e , cliva des d i a m a n t s , et cela sans blesser 

en aucune m a n i è r e les pe r sonnes qui por ta ien t ces divers objets ». 

On écr i ra i t des volumes en décr ivant les s ingular i tés des coups de 

foudre qu i a t te ignent les h o m m e s ou les a n i m a u x . Tantôt les vict imes 

n'offrent pas de traces apparentes de b lessures ou de b r û l u r e s , ou 

tout au m o i n s ces traces sont t rès légères ; tan tô t leurs vêtements 

res tent abso lument in tac ts , t and i s que dans d 'aut res cas ils sont mis 

en pièces, brûlés ou projetés au loin en minces f ragments : les cada

vres res ten t en t i è remen t dépoui l lés . On cite des cas où les personnes 

frappées conservent après la mor t la m ê m e a t t i tude , les m ê m e s gestes 

q u ' a u m o m e n t où elles ont été foudroyées. Tel est celui qu ' a cité Car

dan, et qu 'on a souvent reprodui t dans les descr ipt ions des effets de 

la foudre : Des mo i s sonneu r s p rena ien t leur repas sous u n chêne , quand 

un coup de tonne r re éclata et les frappa tous les hu i t . Lorsque des p a s -
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DES MOYENS DE SE PRÉSERVER DE LA FOUDRE. 

Tout cela in téresse la science p rop remen t dite et, par conséquent , 

su r tou t les savants de profession. Ce qui serait d ' un intérêt plus un ive r 

sel, c'est de . conna î t r e les moyens , s'il y en a, de se préserver de la 

foudre. En existe-t-i l de vra iment efficaces? 

Il y en a, du m o i n s pour les personnes qu i , en temps d 'orage , sonl 

à l 'abr i dans u n e maison , dans u n édifice : à u n e condit ion toutefois, 

qui m a l h e u r e u s e m e n t est assez ra rement rempl ie , c'est que la maison , 

l'édifice soit m u n i d 'un pa ra tonne r re , et d ' un pa ra tonner re en bon 

état . Si en effet l 'appareil préservateur avait été cons t ru i t dans des 

condi t ions défectueuses, si son conducteur se trouvait détér ioré , i n t e r 

r o m p u , s'il ne c o m m u n i q u a i t pas d ' un côté avec les aut res par t ies 

sants s 'approchèrent, du groupe , ils s ' aperçurent avec stupéfaction 

qu ' i l s ne donnaient p lus s igne de vie, bien que chacun d'eux eût con 

servé l ' a t t i tude m ô m e qu ' i l avait au m o m e n t où le fluide l 'avait a t te in t , 

l ' un po r t an t son pain à la bouche , l ' au t re t enan t son verre , etc . Nous 

avons p lus h a u t comparé les cas de ce genre à ceux de soldats fou

droyés par le canon sur les champs de batai l le . 

E n pa rcouran t les i nnombrab l e s récits où sont relatées les c i rcon

stances variées des coups de foudre, on est frappé de voir combien les 

effets p rodui t s semblent contradic toi res . L 'agent mystér ieux et ter r ib le 

paraî t au p remie r abord é m i n e m m e n t capricieux. C'est que les causes 

de cette variété dans le mode d'action de la foudre nous sont , la p l u 

par t du t emps , i nconnues . Nous ignorons l 'état de l ' a tmosphère 

a m b i a n t e , l ' influence des objets vo i s ins ; nous ne savons pas davantage 

dans quelles Conditions physiologiques se t rouvent les personnes 

a t te in tes , au m o m e n t où l 'agent électr ique les a frappées. Pour qu 'on 

pût donne r l 'explication scientifique des faits ext raordinai res , bizarres 

et en apparence contradictoires auxquels nous faisons a l lusion, il fau

dra i t qu 'on connû t toutes ces c i rconstances , condit ion généra lement 

impossible à r empl i r . Mais, en s o m m e , aucun de ces faits n 'es t en réelle 

contradict ion avec les lois et les propriétés connues de l 'électricité. 
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métal l iques de l'édifice et de l ' au t r e avec u n e masse d 'eau ou de te r 

ra in h u m i d e d ' u n e suffisante é tendue , o h ! a lors , mieux vaudrai t 

pour les hab i tan ts se t rouver par tou t a i l l eurs , le p a r a t o n n e r r e mal 

établi cons t i tuan t u n danger de plus pour l 'espace qu ' i l a miss ion de 

protéger . 

L ' inventeur des p a r a t o n n e r r e s , l ' i l lus t re F r a n k l i n , a donné des p r é 

ceptes , que je vais br ièvement r é s u m e r , à l 'usage de ceux qui se t r o u 

vent , pendan t u n orage, dans u n e maison non garant ie pa r u n pa ra 

t onne r r e . Le n o m b r e en est g rand encore , su r le con t inen t su r tou t , 

bien que plus d 'un siècle se soit écoulé depuis que le savant amér ica in 

a imaginé son appareil protecteur de la foudre. 11 leur r ecommande 

d'éviter le voisinage des cheminées , ayant r e m a r q u é que la foudre 

pénèt re souvent à l ' i n t é r i eu r du condui t t ap issé-de su ie , c ' es t -à -d i re 

d ' u n e ma t i è re é m i n e m m e n t conductr ice de l 'électrici té. Pour la m ê m e 

ra i son , on doit au t an t que possible s 'éloigner des objets métal l iques», 

des glaces, des dorures que cont ient la pièce où l 'on se t rouve. 

Où se placer alors de préférence? Au mil ieu de la pitîce, si toutefois 

l'on n 'a pas au-dessus de sa tête un lu s t r e , une suspens ion . Il ne faut 

pas toucher les m u r s ; il faudrai t éviter pare i l lement le contact du sol, 

de sorte que le moyen le p lus sû r sera i t de se coucher dans un hamac 

su spendu au plafond. Encore , dans ce cas , les cordons de suspension 

devront- i ls ê t re formés d ' u n e mat iè re isolante , pa r exemple de soie. 

Si, à défaut de h a m a c , on s 'assied su r une cha,ise, u n fauteuil , avoir 

soin d ' isoler le siège en faisant reposer les pieds su r du verre, de la 

r é s ine , des mate las . 

Yoilà, on en conviendra , des précaut ions bien m i n u t i e u s e s ; mais il 

est des personnes si t imorées , auxquel les la foudre insp i re u n e telle 

t e r r eu r , que l ' ennui de telles sujétions ne les fora pas reculer devant 

leur emploi . Je connais u n e vieille dame qu i pendan t un orage se tient 

au mi l ieu de sa c h a m b r e , m u n i e d ' un parap lu ie de soie, tout g rand 

ouvert , sans songer que la m o n t u r e méta l l ique de son parafoudre 

pou r r a i t bien a n n u l e r la vertu protectr ice de l'étoffe. Au reste , il est 

bien clair que , en ce cas comme en bien d ' a u t r e s , c'est la foi qui sauve. 

Aussi n 'es t -ce pas pour les gens craintifs que nous c i tons l 'opinion 

d'Arago sur les prescr ip t ions de F rank l in : 

« Ces p récau t ions , d i t - i l , doivent a t t énuer le danger , ma i s elles ne 

le font pas d ispara î t re . Il n 'es t pas sans exemple , en effet, que le ver re , 

la poix ou p lus ieurs mate las , a ient été t raversés par la foudre . Chacun 
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doit comprendre aussi que si le météore ne trouve pas tout au tour de la 

c h a m b r e u n métal con t inu qui le dir ige, il pou r ra s 'élancer su r le po in t 

d i amé t ra l emen t opposé et r encont re r dans sa course des personnes 

si tuées au mi l ieu , fussent-elles suspendues dans des h a m a c s . » 

Le mieux est donc encore d'avoir u n pa ra tonner re bien établi et en 

bon état su r sa ma i son , et il est probable qu ' i l y aura i t u n bien plus 

g rand n o m b r e de ces apparei ls dans nos villes et nos villages, si le-

prix n ' en était pas m a l h e u r e u s e m e n t fort élevé. 

La foudre frappe de préférence les objets s i tués sur les hau t eu r s ; cela 

se conçoit pa r cela seul que les sommets sont des points pour lesquels 

existe le p lus court chemin ent re le nuage orageux et la t e r re . C'est la 

ra ison pour laquelle on r ecommande aux personnes surpr ises en plein 

air pa r u n orage de ne point se me t t r e à l 'abri de la pluie sous des 

a rbres u n peu élevés. Mais ce ne sont pas toujours les points les p lus 

sa i l lants qui sont frappés. Il para î t p robable que l 'essence des a rbres a 

u n e influence. Déjà en 1764 le capitaine amér ica in Dibden écrivait à 

VVilson que , d 'après son expérience, les chênes des forêts de Virginie , 

bien que beaucoup m o i n s élevés que les p in s , é taient beaucoup plus 

souvent foudroyés. Cette assert ion semble corroborée par u n e s ta t i s 

t ique récente po r t an t s u r 166 cas d 'a rbres foudroyés. Sur ce n o m b r e 

on compte 54 chênes , 16 sapins et p ins . 

Les anciens croyaient que cer ta ins a rbres sont respectés pa r la 

foudre, le laur ier par exemple, et Suétone nous apprend que , pour cette 

ra i son , Tibère ne m a n q u a i t pas de por te r u n e couronne de l au r i e r . 

Cette opinion de l ' i m m u n i t é de certains a rb res , le hê t re , le bouleau, 

l 'érable pa r exemple, avait encore des par t i sans il y a un s iècle; ma i s 

des faits au then t iques ont prouvé que cette i m m u n i t é était tout à fait 

relat ive. 

Est -on plus à l 'abri de la foudre à l ' in tér ieur des maisons qu ' en plein 

a i r? en u n lieu ba s , dans une vallée, que s u r les poin ts élevés, su r les 

collines ou les mon tagnes? à l ' in té r ieur de la t e r re , dans les caves ou 

cavernes , q u ' a u niveau du sol? Toutes ques t ions difficiles à résoudre , 

parce que le p lus souvent d ' au t res condit ions favorables ou défavo

rables empêchent de formuler une conclusion généra le . 

Les anciens préconisaient les cavernes comme des abr is efficaces 

contre l 'a t te inte de la foudre. C'est la conséquence de cette opinion que 

le feu du ciel n e pénèt re j ama i s dans le sol au delà de cinq p ieds . Les 
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.140 LA T E R R E E f LE C I E L . 

his tor iens racontent qu 'Auguste se re t i ra i t , dès qu ' i l apercevait les 

prodromes d ' u n orage, dans un lieu bas et voûté. Si l 'on doit en croire 

Kœmpfer, les empereur s du Japon renchér i ssa ien t su r le procédé de 

l ' empereur roma in : au-dessus de la grot te où la c ra in te les faisait 

réfugier en temps d 'orage, était établi u n réservoir empl i d ' eau . Dans 

la pensée des inventeurs de ce système de protect ion, l 'eau était des 

t inée à é te indre le feu de la foudre. E n réali te u n e masse l iquide un 

peu é tendue , par sa conduct ibi l i té , est propre à a t t énuer et m ê m e à 

annu le r l 'énergie destructive dn f lu ide; c'est pour cela que les conduc

t eu r s des pa ra tonner res doivent au tan t qu ' i l est possible descendre dans 

le sous-sol j u s q u ' à la couche aquifère, ou bien c o m m u n i q u e r avec l 'eau 

d 'une r iv ière , d 'un étang. Mais il ne faut pas oubl ier que , dans le cas 

où la foudre tombe sur une masse d 'eau, les êtres vivants qui s'y 

t rouvent son t le p lus souvent foudroyés. On a de ce fait de nombreux 

•exemples. En voici deux que cite Arago : 

« Le tonne r re é tant tombé , vers l 'année 1670 , su r le lac de Zirknitz 

dans le compar t imen t n o m m é Lcnische, on vit presque auss i tô t flotter 

à la surface de l 'eau u n e telle quan t i t é de poissons , que les hab i tan ts 

du voisinage en rempl i ren t 28 t o m b e r e a u x . 

« Le 24 sep tembre 1772 , la foudre tomba à Besançon d a n s l eDoubs . 

Aussitôt après , la surface de l 'eau fut couverte de poissons é tourdis 

qui flottaient au gré du couran t . » 

Revenons au danger qu 'on peut cour i r à l ' i n té r ieur des m a i s o n s , et 

.aux moyens de le conjurer . Qu'y a-t-il de vrai dans le préjugé ancien 

d 'après lequel les personnes au lit et couchées n ' a u r a i e n t r ien à 

redouter de la foudre? Cette opinion est dément ie par d'assez n o m 

breuses' observat ions. En voici que lques -unes : 

Arago rappor te dans sa Notice sur le tonnerre que la foudre, étant 

tombée , le 3 jui l let 1 8 2 8 , sur u n cottage s i tué à È i r d h a m près de Chi-

chester , réduis i t u n bois de lit en éclats, et roula pa r ter re les d raps , 

les mate las , ainsi que la personne qui reposait dans le l i t . A la vérité, 

elle ne lui fit aucun mal . Même résul ta t re la t ivement heu reux , le 9 du 

m ê m e mois , où la foudre se borna à soulever la couver ture du lit où 

Mme Brook était couchée, sans lui faire d 'au t re ma l que la peu r . 

Ces p remiers exemples prouvent seu lemen t que les lits ne sont pas 

épargnés par la foudre. En voici d 'au t res où les personnes couchées 

furent e l les-mêmes atteintes : 
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' Le 2 9 sep tembre 1772 , M. Thomas I learthlcy, endormi dans son l i t 

à Ha r rowga le , fut tué ra ide d ' un coup de foudre. Sa femme, couchée à 

ses cô tés , ne fut pas réveillée par le coup ; n é a n m o i n s pendan t q u e l 

ques j o u r s elle ressent i t u n e dou leur d a n s le b ras droi t . Y a-t-il là u n 

cas d ' i m m u n i t é physiologique? Le 27 sep tembre 1 8 1 9 , à 5 heures du 

m a t i n , la foudre tomba à Confolens (Charente) su r une maison où elle 

tua la se rvan te , couchée dans son lit . 

Une n o t e , insérée aux Comptes r endus de l 'Académie des sciences 

p o u r 1 8 6 4 , raconfe le fait su ivant . La foudre tomba le 2 octobre de 

cet te a n n é e su r u n e maison des environs de Montpellier. Le fluide en t ra 

p a r u n t rou qu ' i l pra t iqua dans le m u r au-dessus d ' une fenêtre du 

p r e m i e r étage, dont toutes les vitres volèrent en éclats. De la c h a m b r e 

éc l a i r ée pa r celte fenêtre, elle pénét ra dans u n e pièce p lus peti te où' 

u n j e u n e h o m m e de seize a n s , r e t e n u par u n e indisposi t ion, était cou

c h é d e p u i s que lques j o u r s . El le tua le malade , blessa assez gr ièvement 

sa m è r e à la j a m b e g a u c h e ; trois j eunes gens é ta ient assis au chevet et 

a u x p ieds du lit : l ' un d 'eux eut son panta lon criblé de b r û l u r e s , u n 

a u t r e u n e plaie contuse au pied. 

Cet te année m ê m e (1887) , les j o u r n a u x ont rappor té le cas d 'un 

h o m m e tué dans son lit par la foudre . Comme dans u n des exemples 

p r é c é d e n t s , sa femme, couchée près de lu i , n ' e u t aucun m a l . 

J ' a i donc eu ra i son , on le voit, de t ra i te r de préjugé cette opinion 

q u e les pe r sonnes couchées dans u n lit é ta ient à l 'abr i des coups de 

f o u d r e . Cela n 'es t m a l h e u r e u s e m e n t pas vrai . 

A u g u s t e , on l 'a vu , avait peu r du tonne r re au point de descendre , 

e n t e m p s d 'orage , dans un souter ra in v o û t é ; en out re il por ta i t tou

j o u r s sous ses vêtements u n e peau de veau m a r i n . Les Romains con

s i d é r a i e n t cette sorte de peau comme u n préservatif efficace contre la 

f o u d r e ; aussi en fabriquaient- i ls des tentes à l 'usage des gens t imorés 

q u i s'y réfugiaient à l 'occasion. Dans les Cévennes, les paysans a t t r i 

b u e n t l a m ê m e ver tu aux peaux de s e rpen t s ; les bergers en en tou ren t 

l e u r s c h a p e a u x . 

Ceci n o u s amène à la quest ion de l ' influence des vê t emen t s ; su r ce 

p o i n t , j e n e saura is mieux faire que de rep rodu i re ce qu ' en di t Arago 

d a n s sa Notice sur le tonnerre. 

« Q u a n t à l ' idée qu ' i l peut ne pas être indifférent de choisir cer tains 

v ê t e m e n t s en t emps d 'orage , elle n ' a r ien de contra i re aux conna i s 

s a n c e s des modernes su r la n a t u r e de la foudre. Nous pour r ions m ê m e 
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citer des cas n o m b r e u x où des personnes para issent avoir été, les unes ' 

préservées, les au t res foudroyées, suivant qu 'e l les por ta ient telles ou 

telles étoffes, telles ou telles ma t i è res . 

« Le j o u r de la ca tas t rophe de Châteauneuf- les -Mout ie rs , 'deux des 

trois prê t res qui en toura ien t l 'autel t ombèren t g ravement frappés ; le 

t ro i s ième, au cont ra i re , n 'éprouva aucun ma l : lu i seul était revêtu 

d'ornements en soie. 

« Mille exemples ont prouvé que la foudre ne tombe j a m a i s su r un 

h o m m e ou su r une femme sans a t taquer plus par t i cu l iè rement les 

par t ies méta l l iques de leurs a jus tements . On peu t donc admet t re que 

ces par t ies a u g m e n t e n t sens ib lement le danger d 'ê t re foudroyé. Cette 

supposi t ion , personne ne la révoquera en doute , s'il s 'agit de masses 

de métal u n peu for tes ; en tout cas, je dirai que , le 2 1 jui l le t 1 8 1 9 , le 

tonner re tomba su r la pr ison de Biberach (Souabe) et qu ' i l alla frapper 

dans la g rande salle, au milieu de vingt détenus, U N chef de b r igands 

déjà condamné qui était E N C H A Î N É far la ceinture. 

« La supposi t ion sera p lus difficile à just if ier q u a n t aux légères pa r 

ties méta l l iques qui en t r en t dans nos vêtements hab i tue l s . Ne pour ra i s -

j e pas cependant qualifier du nom de preuve l 'observation cur ieuse 

faite au Brêvent , en 1 7 6 7 , par Saussure et ses compagnons de voyage? 

« Le temps était orageux. Quand les observateurs élevaient la main 

et é tendaient u n doigt , ils senta ient à l ' ex t rémi té u n e sor te de picote

m e n t . « M. Ja laber t , qui avait un galon d 'or à son chapeau , entendai t 

« au tour de sa tête u n b o u r d o n n e m e n t effrayant. On t i rai t des é t in -

« celles d u bouton d'or de ce chapeau , de m ê m e que de la virole de 

a métal d 'un g rand bâton que nous avions avec n o u s . » Donnez à 

l 'orage u n tant soit peu plus d ' in tens i té , ajoute Arago après cette cita

t ion, et le léger galon d 'or , et le peti t bouton de méta l deviendront , 

dans des c i rconstances parei l les à celles du Brévent , des causes d 'ex

plosion; et M. Ja laber t sera foudroyé plutôt que ses voisins dont les 

chapeaux ne sont ornés ni de galons d 'or , n i de boutons de méta l . » 

Arago m e n t i o n n e encore deux exemples cur ieux qu i m o n t r e n t bien 

l ' impor tance du rôle j o u é par les objets méta l l iques . C'est, en p r e m i e r 

l ieu , le cas d ' une dame qui étend le b r a s , p a r u n temps orageux, pour 

fermer sa fenêtre : la foudre tombe , le bracelet d 'or que por ta i t cette 

dame dispara î t si complètement qu ' i l fut imposs ib le d 'en re t rouver 

aucun vest ige; e l l e -même n 'avai t reçu que d ' insignif iantes b lessures . 

Le second cas est celui que rapporte le voyageur anglais Br idone . Une 
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dame de sa connaissance , Mme Douglas, regardai t pa r sa fenêtre p e n 

dan t u n orage. Tout à coup la foudre éclate et le chapeau (le chapeau 

seul ! ) de la spectatrice est rédu i t en cendres Suivant M. Br idone , la 

foudre avait été at t irée par le mince fil viétallique qu i dessinai t le con

tour d u chapeau . 

Dans ces cas, ne peut-on pas sou ten i r , avec une égale v ra i semblance , 

que les objets méta l l iques ont a t t i ré la foudre et , pa r conséquent , on t 

accru le danger d 'ê t re foudroyé, et aussi qu ' ayan t servi de conducteurs 

au fluide, qui sans eux au ra i t a t t aqué le corps des personnes a t te intes , 

ces mêmes par t ies métal l iques on t joué un rôle heureux , p rése rva teur? 

Dans le cas s ingul ier de t ranspor t que j ' a i cité p lus hau t (pages 130 

et 1 3 1 ) , le j e u n e h o m m e que la foudre por ta , avec sa voi ture et son 

cheval, de la chaussée d 'une roule dans le champ voisin, n ' eu t aucun 

mal : or il était préservé par u n vêlement de subs tance isolante , u n 

pardessus en caoutchouc. 

Yoici, pour t e r m i n e r ce que je voulais d i re su r ce sujet, un fait 

très r e m a r q u a b l e de foudroiement , dont toutes les circonstances ont 

été relevées avec précision par un l ieutenant-colonel du génie , M. YVey-

n a u d . Le coup de foudre dont il s 'agit et don t fut victime le capi ta ine 

Lacroix, du 1 1 e batai l lon de chasseur s , a éclaté pendan t un violent 

orage, dans la soirée du 7 mai 1869 , au camp de Châlons. La pluie 

tombai t à tor rents quand le coup sucvint , et la toile de la tente où se 

tenait la vict ime était complè tement mouil lée à l 'extér ieur . 

« Le capitaine était seul dans sa tente , dit M. W e y n a u d ; on ne s'est 

aperçu de sa mor t que le l endemain m a t i n , quand son o rdonnance y est 

ent rée c o m m e d 'hab i tude . Le cadavre était couché, la figure tournée 

vers le c ie l , la m a i n droi te c r i spée , t enan t u n bougeoir méta l l ique 

intact , serré contre la poi t r ine . Le te r ra in por ta i t , à l ' emplacement des 

p i eds , des traces circulaires ind iquan t c la i rement que le capi ta ine , 

debout et t o u r n é vers la por te , le côté droi t près de la toile de la tente , 

la cuisse droi te près de la tête du lit en fer, est tombé à la renverse en 

p i roue t t an t . Le capitaine était en panta lon d 'un i fo rme , vêtu d ' un pale

tot bourgeois , et avait su r la tète son képi à trois galons . Il y avait un 

fusil de chasse enveloppé de serge et u n sabre d 'un i fo rme suspendus 

au m o n t a n t de la tente le p lus éloigné du capi ta ine , mais ces a rmes ne 

para issent pas avoir été at te intes pa r la foudre. La lente étai t fermée 

et la por te en toile en était bouclée au dedans et au deho r s . 

« Il est facile de dé t e rmine r la marche suivie pa r le couran t élec-
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t r ique et les différentes étincelles qu i ont dû ja i l l i r . La tente e l l ip t ique 

est su rmon tée d 'un faîtage ga rn i à chaque ext rémité d ' u n boulon en 

fer sous lequel est u n e ga rn i t u r e en c u i r . Or le cu i r du boulon Est est 

lacéré; de cette déch i ru re pa r t une l igne très visible, de 12 à 15 mi l l i 

mèt res de l a rgeur , le long de laquelle l a ' cou leur b leue des raies de la 

tente a été complè tement dé t ru i te . Cette l igne descend à peu près s u i 

vant la direction de p lus g rande pente , ma i s u n peu zigzaguee cepen

dan t , j u s q u ' a u m o m e n t où elle rencont re u n e des coutures de la ten te , 

cou tu re qu 'el le sui t su r u n e longueur de 40 cen t imè t r e s ; pu i s elle 

abandonne b r u s q u e m e n t la cou ture et va re joindre presque d i rec tement 

u n t rou qui existe ac tue l lement à r e m p l a c e m e n t qu 'occupai t u n e des 

boucles extérieures de la tente. Deux au t res t rous se sont p r o d u i t s ; 

ils cor respondent , l ' un à la base de la lanière de cu i r qui en t ra i t dans 

la boucle , et l ' au t re à la base de la lanière qui por te une boucle in t é 

r i eure : celle-ci n ' a pas été enlevée, ma i s seu lemen t décousue en par t ie . 

La boucle extér ieure , au contra i re , a été retrouvée au dehors , projetée 

à vingt-trois pas de la tente , et la lanière qui en t ra i t dans la boucle a 

été coupée en deux, à l ' endroi t où elle t raversai t cel le-ci , 'e t sa base 

projetée su r le fauteuil , dans la tente . Les morceaux de toile co r re s 

pondan t à ces t rous ont été rédui t s en charp ie , qui s'est répandue en 

duvet dans toute la t en te . 

« A ces trois t rous de la tente para issent cor respondre trois traces 

de b r û l u r e su r le front du cadavre : l ' une , pr inc ipale , s 'étend sur le 

côté droi t de la tète, su r le cou, l 'épaule , le b ras et u n e par t ie de 

l ' avant-bras , su r u n e l a rgeur de 15 cen t imè t r e s ; elle se rétréci t 

en con tournan t le b ras en spirale vers l ' in té r ieur , et s 'a r rê te au 

coude. 

« Le képi du capi ta ine est complè tement b r û l é , tous les galons effi

lochés ; les deux boutons de l a ' f aus se jugu la i r e sont complè tement 

désa rgen tés ; le fil de fer c i rcula i re qui se trouve dans l ' in té r ieur du 

képi a sa soudure fondue. La m o n t r e qu i était dans la poche droi te d u 

gilet est arrêtée à 7 heures 5 3 minu te s ; elle présente su r le boî t ier 

u n e t race de fusion de u n demi-mi l l imè t re de d i a m è t r e . Le po r t e -

m o n n a i e , qui était dans la poche droi te d u pan ta lon , n'offre a u c u n e 

trace de l ' accident ; ma i s le cadavre présente à la cuisse droi te u n e 

m e u r t r i s s u r e qu i semble proveni r d ' u n choc donné par le po r t e -mon

na ie . La par t ie infér ieure du cadavre ne présente aucune trace de la 

foudre ; les bottes sont complè tement in tac tes ; au con t ra i re , la che -
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mise , le paletot et le hau t du pan ta lon , j u s q u ' à la poche, sont en t i è re 

m e n t b rû lés le long de la t race ind iquée su r le cadavre. La couver tu re 

d u lit p résente auss i des b r û l u r e s t rès accusées . Le lit en fer, p rès 

"duquel se t rouvai t debout le capi ta ine (probablement à u n e dizaine de 

cen t imè t res au plus) au m o m e n t de l 'accident , por te à peu près à la 

h a u t e u r d u p o r t e - m o n n a i e sept ou h u i t pet i tes t races t rès visibles de 

fus ion; à h a u t e u r d u coude, su r la par t ie supér ieu re de la tête d û l i t , 

il y a auss i que lques traces t rès peti tes de fusion. Enf in , de l ' au t re 

côté du li t , à l ' endro i t où il est le p lus rapproché de la toile de la 

t en te (10 cen t imèt res ) , le l i t m o n t r e des t races t rès évidentes de fusion, 

et la toile p résen te une qu inza ine de peti ts t rous analogues à des 

p iqûres de grosse épingle . Us sont s i tués à peu près ver t ica lement 

au-dessous du poin t où la trace su r la tente don t nous avons par lé 

p l u s h a u t qu i t te la cou ture , pa r u n coude b r u s q u e , p o u r se je ter vers 

la bouc le . » 

Yoilà de bien m i n u t i e u x déta i l s , dont le lecteur sera peu t -ê t r e ten té 

de m e reprocher la reproduc t ion l i t té ra le . A la vér i té , i ls sont néces 

sai res à la r echerche du trajet qu ' a suivi la foudre p o u r péné t r e r dans 

la tente et en sor t i r après avoir frappé la v ic t ime. Ils sont bien p r o 

pres auss i à r e n d r e ra ison des s inuosi tés de ce trajet, en ver tu des 

lois connues de la conduct ib i l i té é lec t r ique . Le savant officier du 

génie qui a recuei l l i toutes ces données , en t i re les conclusions que 

voici : 

« Il para î t démon t ré que le chemin pa rcou ru par l 'électricité est le 

suivant : le boulon du faîtage, la toile de tente suivant la t race qui en 

est res tée , la bouc le extér ieure , la tête du capi ta ine et le képi ga lonné , 

d i s tan t seu lement de 6 à 10 cen t imèt res de la toile de la ten te au m o 

m e n t de la décharge é lectr ique, le b ras dro i t , pu is d ' u n côté u n e é t i n 

celle re jo ignant le lit , d ' au t re pa r t une étincelle re jo ignant la m o n t r e , 

le corps , le po r t e -monna ie , le l i t . Il est p robable q u ' u n e pa r t i e de 

l 'é lectr ici té a gagné d i rec tement le li t p o u r s 'écouler dans le sol , au 

m o m e n t où l ' au t re s'est dir igée vers la boucle en qu i t t an t la cou tu re 

suivie d ' abord . » 

Ce qui para î t ressor t i r p r inc ipa lement de ce réci t , c 'est que le corps 

d u m a l h e u r e u x capi ta ine , pa r son a t t i tude au m o m e n t du coup de 

foudre , a servi de conduc teur au fluide en t r e le s o m m e t de la tente et 

le sol . On peu t croi re que s'il eût été couché dans son l i t , le méta l de 

ce meub le eût suffi à r empl i r cet office, et que l 'accident se fût bo rné 

10 
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à une commot ion et à de s imples b lessures . D'après le rappor t du 

médecin mi l i ta i re qui a fait l ' autopsie , la m o r t a dû être ins t an tanée : 

le cerveau, les p o u m o n s , le cœur furent g ravement a t te in ts . En ou t r e , 

une b r û l u r e s 'é tendant su r le côté droi t de la téle, le cou, l 'épaule , le 

b ras et l ' avant -bras , étai t si profonde, que su r tous les points p a r 

courus par le fluide la peau était « pa rcheminée , carbonisée dans 

toute son épaisseur , ainsi que le t issu cel lulaire sous- jacent » . 

Une personne ainsi foudroyée n ' a pu avoir le temps de souffrir, 

a insi qu 'en témoignaient du reste la face de la v ic t ime , son air ca lme 

et la séréni té r épandue su r ses t r a i t s . 
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5 A I K T - M 0 R I T Z D A N S L E S G R 1 S 0 S S. 

YI 

L E S P A Y S É L E C T R I Q U E S 

Les orages , avec l eurs accompagnements hab i tue l s d 'éc la i r s , de t o n 

n e r r e et quelquefois de grêle , sont à coup sûr une des p lus imposan tes 

manifes ta t ions de l 'électrici té t e r res t re . Mais toutes les régions du 

globe ne sont pas également par tagées sous ce rappor t : il en est où 

les orages sont d ' une fréquence ext raordina i re , c o m m e la J a m a ï q u e , 

où pendan t cinq mois consécutifs il tonne tous les j o u r s , dans l ' ap rès -

m i d i ; d ' au t r e s , telles que le Spitzberg et en général les régions polai res , 

ou encore le Bas-Pérou, où il ne tonne j a m a i s . Dans nos zones t e m 

pérées , les orages é lectr iques , r a res en hiver , sont assez f réquents , 

c o m m e on sait , pendan t l 'é té . Les influences locales sont ce r ta inement 

u n e des causes de cette inégale répar t i t ion des décharges électr iques ; 

mais la c i rculat ion générale doit sans doute j oue r u n grand rôle à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ce point de vue . Les mouvemen t s qui en t r a înen t les tourbi l lons cycle-

niques de la zone équalor ia le vers l ' un et l ' au t re pôle , suivant des 

trajectoires dé te rminées , m a r q u e n t la sui te des régions où les orages 

doivent ê t re f réquents , pu i squ ' i l est constaté que c'est dans la par t ie 

dangereuse des cyclones que na issent , se développent et se suivent les 

pe r tu rba t ions secondaires de cette n a t u r e . 

Dans les zones glaciales, les décharges de l 'électricité ter res t re p r e n 

nen t u n au t re caractère : c'est à elles q u ' o n doit le p h é n o m è n e si 

cur ieux et si mystér ieux des au rores , boréales et aus t ra les . C'est u n 

sujet qu i demande à ê t re t ra i té à pa r t , et que nous la isserons p o u r 

cette fois-ci. 

Mais, en dehors de ces deux sortes de pe r tu rba t ions , orages et a u r o 

res , l 'électrici té se présente encore , à la surface de no t re p lanè te , dans 

u n cer ta in n o m b r e de rég ions , sous une forme par t icul iè re , et avec 

des caractères si s ingu l ie r s , q u e , pour d i s t inguer ces pays des au t r e s , 

on l eu r a donné le n o m de pays électriques. L 'é tude de ces phénomènes 

a été l 'objet de diverses recherches , dues à u n de nos savants d i s t i n 

gués , b ien connu par ses t ravaux de géologie, M. F o u r n e t , à qu i la 

m o r t n ' a pas pe rmis de r a s semble r tous les faits qu ' i l avait recueil l is 

su r ce sujet in té ressan t . 

Yolncy, pendan t son voyage aux États-Unis à la fin du dern ie r siècle, 

é tudia le c l imat et le sol du pays qu ' i l visi tai t . Il fut frappé de la p lus 

g rande in tens i té et de la p lus g rande fréquence des phénomènes élec

t r iques , comparées avec celles qu ' i l s p résen ten t en nos pays d 'Europe . 

« Un de rn ie r point météorologique , d i t - i l , su r lequel l 'air du cont inent 

amér ica in diffère de celui de l 'Europe , est la quan t i t é de fluide élec

t r ique don t l 'a i r d u p r e m i e r est imprégné dans u n e propor t ion b e a u 

coup p lus for te; l 'on n ' a pas besoin des apparei ls mécan iques et a r t i 

ficiels pour r e n d r e ce fait s e n s i b l e ; , il suffit de passer vivement u n 

r u b a n de soie su r u n e étoffe de la ine p o u r le voir se cont rac ter avec 

u n e vivacité que je n ' a i j a m a i s r e m a r q u é e en F r a n c e ; les orages , d ' a i l 

l eu r s , en fournissent des preuves effrayantes pa r la violence des coups 

de t onne r r e , et pa r l ' in tens i té prodigieuse des éclairs . Dans les p r e 

mières occasions où j ' e u s ce spectacle à Phi lade lphie , j e r e m a r q u a i que 

la ma t i è re é lectr ique était si abondan te , que tout semblai t en feu pa r 

la succession con t inue des éc la i r s ; l eurs zigzags et leurs flèches étaient 

d ' une l a rgeur et d 'une é t endue don t j e n 'avais pas d ' idée, et les ba t te 

m e n t s du fluide é lectr ique étaient si forts , qu ' i l s sembla ien t à m o n 
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oreille et à m o n visage être le vent léger que p rodu i t le vol d 'un oiseau 

de n u i t . Leurs effets n e se b o r n e n t point à la démons t ra t ion n i au 

b r u i t ; les accidents qu ' i l s occasionnent sont f réquents et graves. » 

Su i t u n e s ta t i s t ique des vict imes de la foudre pendan t l 'été de 1 7 9 7 . 

Yolney appuie su r cette c i rconstance, que la cha leur n 'es t pas u n e cause 

nécessaire de l ' ex t raordinai re abondance du fluide é lec t r ique , pu i sque 

c'est souvent pa r le vent froid du nord -oues t que son in tens i té est 

la p lus g r ande . La sécheresse de l 'a i r es t une condit ion p lus p robab le , 

et il cite à cette occasion les observat ions des savants rus ses , Gmel in , 

Pal las , Muller, Georgi , e tc , qui prouvent que l 'électricité est d ' u n e 

abondance excessive dans l 'a i r sec et glacial de la Sibér ie . Il ajoute en 

note cette r e m a r q u e des m ê m e s observa teurs , à savoir, que les hab i t an t s 

et su r tou t les femmes y sont d ' u n e extrême i r r i tab i l i t é . 

Un savant amér ica in con tempora in , M. Loomis , a donné s u r l 'état 

é lectr ique de l ' a tmosphère à New-York des détai ls qu i confirment ce 

q u ' e n avait dit Yolney dans son Tableau du climat et du sol des Étals-

Unis. C'est su r tou t en hiver que se manifes tent les phénomènes élec

t r iques . Alors les cheveux sont f r équemmen t électr isés, et spéciale

m e n t lo rsqu ' i l s ont été peignes par u n peigne fin. Souvent ils se d r e s 

sent , et p lus on les t ravail le pour r e n d r e la chevelure u n i e , p lus ils 

refusent de se t en i r en place. Ils se d i r igent alors vers les doigts qu 'on 

place devant eux, et pour remédie r à cet inconvénient il suffit de 

les moui l l e r . Les dames amér ica ines , on en conviendra , doivent 

avoir que lque peine à p répa re r leurs coiffures, lorsqu 'e l les se d is 

posent à al ler en soirée, à moins qu 'e l les n ' adop ten t u n e mode 

spécia lement appropriée à la tendance que l 'électrici té d o n n e à leurs 

cheveux. 

« Dans cette m ê m e saison, toutes les par t ies des vê tements de la ine , 

les panta lons su r tou t , a t t i ren t les duve ts , les poussières qu i flottent 

dans l ' a i r ; ces par t icules se fixent p r inc ipa lement vers les p ieds , et la 

brosse ne fait que les r endre p lus adhé ren te s . Une éponge h u m i d e est 

toujours le seul r emède à appl iquer en parei l cas . 

« P e n d a n t la n u i t , les tapis épais des salons chauffés font en tendre 

de peti ts c r a q u e m e n t s ; ils br i l len t lo r squ 'on s'y p r o m è n e , et si l 'on 

passe deux ou t rois fois avec rapidi té , le j e t peut a t t e indre quelques 

cent imètres de longueur , de façon à faire sen t i r u n e p iqûre cu i san te . 

Un objet en méta l , comme, pa r exemple, le bouton d ' u n e por te , envoie 

u n e étincelle à la main qui s'en approche , et parfois ces étincelles 
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effrayent les enfan ts . On peut m ê m e quelquefois a l lumer u n bec de 

gaz avec son doigt après s 'être p romené sur le lapis isolant . » 

L'état de sécheresse de l 'a i r est auss i , d 'après M. F o u r n e t , la p r i n 

cipale condit ion de la product ion de ces phénomènes s ingu l ie r s . 

M. H. de Saussure , le petit-fils du célèbre explora teur des Alpes, a 

constaté au Mexique, su r les hau t s plateaux du pays, des phénomènes 

semblab les . A la fin de l 'hiver, la sécheresse de l 'air y devient exces

sive, et l 'évaporation cons idérable , de sorte q u ' a u c u n e vapeur ne 

t rouble p lus la séréni té du cie l ; alors la product ion d 'ét incelles élec

t r iques au contact des objets s'y manifeste avec u n e r e m a r q u a b l e 

in tens i té . 

Cependant , dans les mêmes contrées , u n e semblable tension de l 'élec

tricité de l 'a i r s 'observe en p le ine saison des p l u i e s ; ma i s alors c'est 

su r t ou t q u a n d le temps est orageux qu 'on en est t émoin . Le voyageur 

que nous venons de citer , ayant en t repr i s en août 1 8 5 6 , avecM. Peyrol , 

l 'ascension d ' un pic mexicain , le Nevado de Toluca, ma lg ré les avis 

des hab i t an t s du pays, ne tarda point à ê t re enveloppé par u n b r o u i l 

lard glacial, avan t -coureur d ' un orage procha in . E n effet, « u n vent 

violent, du grés i l , puis des écla i rs , des coups de t o n n e r r e , rou lan t 

p resque sans in t e r rup t ion et avec u n fracas épouvantab le , les obli

gèrent à descendre , poursu iv is pa r la c ra in te des décharges . P lus ba s , 

l 'orage p a r u t se ca lmer u n ins tan t et nos voyageurs furent enveloppés 

par u n broui l l a rd ou nuage gr i s , accompagné de grés i l , dans lequel on 

vit les chevaux des guides indiens s 'agiter comme pour se soulever ; 

b ientôt aussi su rv in t u n b r u i t sourd , indéfinissable, d 'abord faible 

quo ique généra l , ma i s de p lus en p lus fort, t rès d is t inct , et m ê m e 

inqu ié t an t . C'était u n e crépitat ion universel le , d u genre de celle 

q u ' a u r a i e n t faite les peti tes pierrai l les de la mon tagne , si elles s 'étaient 

en t re -choquées . Enfin à cette r u m e u r , d ' une durée de cinq à six 

m i n u t e s , succédèrent de nouveaux tonner res et des pluies qu i se sou 

t in ren t j u s q u ' à la l imi te supér ieu re des forêts, où l 'orage devint p lus 

suppor tab le , parce que , d ' une par t , la dis tance du foyer é lectr ique étai t 

devenue plus g rande , et q u e , d ' un au t re côté, les décharges part iel les 

se t rouvaient mul t ip l iées et favorisées pa r la végétat ion. » 

Ce n 'é ta i t pa s , d u res te , la p remiè re fois que des phénomènes de ce 

genre étaient observés au Mexique. Un physicien de Mexico, M. Craveri , 

les avait constatés dans u n e ascension. « Les sensat ions électr iques 

qu 'éprouvèren t ses guides et l u i , à leurs ext rémi tés , aux doigts , au 
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nez, aux oreil les, furent aussi tôt suivies d ' un b ru i t sourd , et pour t an t 

le tonner re ne grondai t pas e n c o r e ; les longs cheveux des Indiens se 

tenaient raides et hér i ssés , en d o n n a n t à la tète de ces h o m m e s u n e 

grosseur é n o r m e , de façon que la vue de cet effet aggrava l eu r t e r r e u r 

supers t i t i euse . Enfin , le b ru i t devint fort in tense , para issant général 

dans la mon tagne et toujours semblable au c laquement que p r o d u i 

ra i en t des cailloux a l te rna t ivement a t t i rés et repoussés pa r l ' é lect r i 

c i té ; ma i s il étai t t rès p robab lemen t dû au pé t i l lement des myriades 

d 'étincelles ja i l l i ssant d ' un sol rocail leux. Ici in tervin t encore u n e fois 

le grési l . » 

Voilà donc , dans le cont inent amér ica in du Nord, des contrées 

q u i , à cer taines époques ou dans certaines c i rconstances , p résen ten t , 

aussi bien su r le sol que dans l ' a i r , des manifes ta t ions é lect r iques très 

caractér isées , e t cela, en dehors des orages p rop remen t d i t s . P o u r ce 

motif, M. F o u r n e t l eu r a donné le n o m de pays électriques. Mais ce 

n 'es t pas seu lement dans l 'Amér ique du Nord que se r encon t ren t de 

telles rég ions . Les pla teaux des Andes , dont l ' ex t rême sécheresse est 

bien connue , offrent des phénomènes semblables . On voit souvent au 

Chil i , dans le déser t d 'Atacarna , les cheveux se hér isser su r la tè te , des 

étincelles ja i l l i r du sol. Livingstone, dans ses explorat ions de l 'Afrique 

aus t ra le , a constaté la tension électr ique considérable que provoquai t , 

dans les déser ts de ces cont rées , l è v e n t chaud du nord : les p lumes 

d ' au t ruche s 'électr isent d 'e l les-mêmes et donnen t de vives commot ions 

au contact de la m a i n ; la seule friction des vê tements en fait ja i l l i r 

des gerbes l u m i n e u s e s . 

Après avoir s ignalé tous les faits de ce genre qui ont pour théâ t re 

les part ies du m o n d e au t res que l 'Europe , M. F o u r n e t ne ta rda po in t à 

reconna î t re que des phénomènes de tension électr ique du m ê m e genre 

avaient été r emarqués déjà dans les régions montagneuses des Alpes, 

par divers voyageurs . Voici que lques -uns des exemples les p lus r e m a r 

quables recueil l is pa r no t re savant compat r io te . 

En ju i l le t 1 8 6 3 , M. YVatson, en compagnie d ' au t res tour is tes et de 

p lus ieurs guides , visitait le col de la Jungf rau . La mat inée avait été 

fort be l l e ; m a i s , u n peu avant qu 'e l le eû t at teint le point où elle se 

r enda i t , la caravane fut, assaill ie pa r un coup de vent , et la grêle se mi t à 

tomber de gros nuages qui s 'é taient amoncelés au col. Il fallut ba t t re 

en r e t r a i t e ; ma i s pendan t la descente la neige tombai t si épaisse, que 

la petite t roupe se t rompa de direct ion et chemina p e n d a n t que lque 
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t emps dans le Latdch-Si t te l . « A peine eu t -on r e c o n n u celte e r r eu r , 

qu 'u i j formidable coup de tonne r re re tent i t , et b ientôt après M. Wat -

son en tendi t u n e espèce de sifflement qui pa r ta i t de son bâton : ce 

b ru i t ressembla i t à celui que fait u n e boui l lo i re don t l 'eau en ébul l i -

t ion chasse vivement la vapeur au dehors . On fit u n e ha l t e , et l 'on 

r e m a r q u a que les cannes ainsi que les haches , don t chacun était 

m u n i , émet ta ien t u n son pare i l . Ces mômes objets, enfoncés dans la 

neige par l ' une de l eurs ext rémi tés , n ' en con t inuè ren t pas moins ce 

s ingul ie r sifflement. Alors u n des guides ôta son chapeau , en s 'écr iant 

que sa tête b rû la i t . En effet, ses cheveux é ta ient hér issés c o m m e ceux 

d 'une pe r sonne qu ' on électrise sous l ' influence d ' une pu issan te 

m a c h i n e , et chacun éprouva des p ico tements , u n e sensat ion de cha 

leur au visage aussi bien que su r d ' au t res par t ies d u corps . Les c h e 

veux de M. Watson se tenaient droi ts et r a i d e s ; le voile qui garnissa i t 

le chapeau d ' u n au t re voyageur se dressa ver t ica lement , et l 'on en t en 

dai t le sifflement é lec t r ique au bou t des doigts agiles dans l 'a i r . 

« La neige e l l e -même émet ta i t u n b r u i t ana logue à celui qu i se 

serai t p rodu i t p a r la chute- d 'une vive ondée de grê le . Cependant 

aucune appar i t ion de lumiè re ne se man i fes ta ; ma i s cer ta inement il 

n ' en eû t pas été ainsi pendan t la n u i t . D'autres coups de tonner re 

a r rê ta ien t sub i t emen t tous ces p h é n o m è n e s , qui p o u r t a n t r e commen

çaient avant m ê m e que le g rondemen t de la foudre se fît en tendre dans 

les échos des m o n t a g n e s . D 'a i l leurs , tous éprouvèrent u n choc élec

t r ique p lus ou moins violent su r divers p o i n t s ; le b ras droi t de 

M. Watson en fut paralysé pendan t que lques m i n u t e s , j u s q u ' à ce que 

l 'un des guides l 'eût poussé v io lemment avec la m a i n ; ma i s une dou

leur se fit encore sent i r à l 'épaule pendan t p lus i eu r s h e u r e s . Enfin , à 

midi et d e m i , les nuages s 'éloignèrent et ces effets finirent pa r d i s 

para î t re après avoir d u r é vingt-cinq m i n u t e s envi ron . » 

Dans ce cas , c o m m e dans ceux que nous al lons r ep rodu i re encore , 

c'est à u n e cer ta ine a l t i tude que les phénomènes se manifes tent , p r o 

bab lement p o u r deux raisons : la p remiè re , le voisinage des nuages élec-

trisés qu i me t les observateurs ou le sol su r lequel ils ma rchen t p resque 

en contact avec ces m ê m e s n u a g e s ; la seconde est la sécheresse de 

l 'a i r , généra lement prononcée dans les hau t e s r ég ions . Aux Etats-Unis, 

c'est en plein pays de pla ine qu 'on observe cette s ingul ière tension 

é lec t r ique , et sous ce rappor t les contrées qui jouissent de cette p r o 

pr ié té sont p lus j u s t e m e n t quaiifi™^ de pays é lect r iques . 
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II . de Saussure , dont les observat ions au sommet du Nevado de 

Toluca ont été citées p lus h a u t , a fait en Suisse, en j u i n 1 8 6 5 , l ' as 

cension d u Piz Surley, mon tagne de 2 5 0 0 mèt res d 'a l t i tude qui s'élève 

près de Saint-Moritz (Grisons). Pendan t les jou rnées précédant l ' as 

cension, le vent du nord régna i t avec pe r s i s t ance ; pu is il devint 

variable et le ciel se couvrit de nuages e r r a n t s . « Vers mid i , dit l 'obser 

vateur , ces vapeurs a u g m e n t è r e n t , se r é u n i r e n t au-dessus des cimes 

les p lus é lancées , en se tenant d 'a i l leurs assez élevées pour ne pas 

voiler la p lus g rande par t ie des sommi tés de l 'Engadine , s u r lesquelles 

tombèren t bientôt des averses locales. Leur aspect de vapeurs pous

siéreuses, avec u n e demi - t r anspa rence , nous lit supposer qu ' i l ne 

s'agissait, que de giboulées de neige ou de grés i l . 

En effet, vers u n e heu re du soir , nous fûmes assaill is pa r u n grésil 

fin, c la i r semé, en m ê m e temps que des giboulées analogues envelop

paient la p lupa r t des aiguilles rocheuses , telles que les Piz Ot, Piz 

Ju t ie r , Piz Languard et les c imes neigeuses de la Bern ina , tandis 

q u ' u n e forte averse de p lu ie fondait s u r la vallée de Saint-Moritz. 

« Le froid augmenta i t , et à 1 h e u r e 30 m i n u t e s du soir , arr ivés au 

sommet d u Piz Surley, la chu te du grésil devenant p lus abondan te , 

nous nous d isposâmes à p r e n d r e no t re repas près d ' u n e pyramide en 

pierres sèches qui en couronne la c ime . Appuyant alors m a canne 

contre cette cons t ruc t ion , j ' ép rouva i dans le dos , à l 'épaule gauche , une 

dou leur fort vive, comme celle que p rodu i ra i t u n e épingle enfoncée len

tement dans les cha i r s , et en y por tan t la m a i n , sans r i en t rouver , une 

p iqû re analogue se lit sen t i r dans l 'épaule dro i te . Supposant a lors que 

mon pardessus de toile contenai t des épingles , je le jetai ; m a i s , loin de 

me t rouver soulagé, les dou leurs augmen tè r en t , envahissan t tout le 

dos d ' u n e épaule à l ' au t re , et elles é taient accompagnées de chatoui l le

m e n t s , d ' é lancements douloureux comme ceux q u ' a u r a i t pu p rodu i re 

u n e guêpe ou tout au t re insecte se p r o m e n a n t dans mes vê tements , où 

il m e cr iblai t de p iqûres . 

« Otant à la hâte mon second paletot , j e n 'y découvris r ien qui fût 

de n a t u r e à blesser les cha i r s , tandis que la dou leur p rena i t le carac

tère d ' u n e b rû lu r e . Sans y réfléchir davantage, j e m e figurai que ma 

chemise de laine avait pr is feu et j ' a l l a i s m e déshabi l ler complè tement , 

lorsque not re a t tent ion fut at t i rée par u n b ru i t qui rappelai t les s t r idu

lations des bourdons . C'étaient nos bâtons qui chan ta ien t avec force, en 

p rodu i san t u n b r u i s s e m e n t analogue à celui d ' une boui l lo i re dont l 'eau 
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est su r le point d ' en t re r en ébu l l i t i on ; tout cela peut avoir du ré envi

ron q u a t r e m i n u t e s . 

« Dès ce m o m e n t , je compr is que mes sensat ions douloureuses p ro - , 

venaient d 'un écoulement é lectr ique très in t ense qui s'effectuait pa r le 

s o m m e t de la m o n t a g n e . Quelques expériences improvisées*sur nos b â 

tons ne la issèrent apercevoir a u c u n e ét incelle, aucune clar té appré 

ciable de j o u r , m a i s ils v ibra ient dans la ma in de façon à faire e n 

t endre u n son i n t e n s e . Qu'on les t int ver t ica lement , la pointe soit en 

h a u t , soit en bas , ou bien hor izonta lement , les vibrat ions res ta ient 

iden t iques , ma i s le sol demeura i t ine r t e . Alors le ciel était devenu gr is 

dans toute son é tendue , quoique inéga lement chargé de n u a g e s , 

« Quelques ins tan ts après , je sent is mes cheveux et ma barbe se 

dresser en p rodu i san t su r moi u n e sensat ion analogue à celle qui 

résul te d ' un rasoir passé à sec su r des poils ra ides . Un j e u n e h o m m e 

qui m 'accompagnai t s 'écria qu ' i l sentai t tous les poils de sa mous tache 

na issan te , et q u e , du sommet de ses orei l les , il par ta i t des couran t s 

très forts. D 'aut re pa r t , en élevant la m a i n , je vis des couran t s non 

moins prononcés s 'échapper de nos doigts . Bref, u n e forte électricité 

s 'écoulait des bâ tons , hab i t s , cheveux, b a r b e et de toutes les par t ies 

sai l lantes de nos corps . 

« Un coup de tonner re lointain vers l 'est nous avert i t qu ' i l étai t 

temps de qu i t t e r la c ime , et nous descendîmes rap idement j u s q u ' à u n e 

centa ine de mè t r e s . Nos bâtons v ibrèren t de moins en moins à m e s u r e 

que nous avancions , et nous nous a r r ê t âmes lorsque l eu r son fut devenu 

assez faible pour ne p lus ê t re perçu qu ' en les approchan t de l 'orei l le . 

La dou leur au dos avait cédé dès les p remie r s pas de la descente , ma i s 

j ' e n conservais encore u n e impress ion vague . Dix minu t e s après le p r e 

mier , u n second rou lemen t de tonne r re se fit en tendre encore à l 'ouest 

dans u n g rand é lo ignement , et ce furent les seu ls . Aucun éclair n e 

br i l la , et u n e demi -heu re après no t re dépar t de la c ime le grésil avait 

cessé ; les nuages se rompa ien t . Enfin, à 2 heures 50 m i n u t e s du soir , 

nous a t te ignîmes de nouveau le point c u l m i n a n t du Piz de Surley pour 

y t rouver le soleil . Mais le m ê m e j o u r il régnai t u n violent orage su r 

les Alpes Bernoises , où une d a m e anglaise fut foudrnvée. 

« Au s u r p l u s , nous j ugeâmes que no t re p h é n o m è n e devait s 'ê t re 

é tendu su r toutes les hautes c imes rocheuses de la cha îne des Gr i sons , 

m ê m e j u s q u ' à l 'hor izon, où divers pics rocailleux éta ient , comme celui 

que nous occupions , enveloppés par des tourbi l lons de grés i l , tandis 
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pas r a r e dans les hau tes mon tagnes , sans pou r t an t y être très f réquent . 

Pa rmi les guides que j ' a i in ter rogés à ce sujet, les u n s ne l 'avaient 

j ama i s observé, les au t res ne l 'ont en tendu q u ' u n e ou deux fois dans 

leur vie. Toutefois il convient de faire observer qu ' i l se présente p r é 

c isément dans les jou rnées où le ciel menaçan t éloigne les voyageurs 

des c imes c u l m i n a n t e s . » 

que les g randes sommités neigeuses de la Bern ina sembla ient en être 

exemptes, ma lgré les nuages déchirés qui les couronna ien t . 

' « Le p h é n o m è n e électr ique qu i vient d 'être décri t , et que l 'on pou r 

rai t appeler le chant des bâtons ou le bourdonnement des roches, n ' e s t 
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E n recuei l lant tous ces faits, qui sont pa r e u x - m ê m e s in té ressan t s , 

le savant professeur de géologie de la Facul té des sciences de Lyon se 

proposai t d 'en t rouver la relat ion avec les au t res é léments météorolo

g iques , avec les vents pa r exemple. Mais il n ' a pu réal iser son desse in . 

Ce que l 'on sait , ce qui a été établi par de nombreux e x p é r i m e n 

ta t eu r s , c'est qu ' à l 'état n o r m a l l ' a tmosphère est chargée d 'é lect r i 

cité positive. D 'aut re par t , la par t ie solide et l iquide du globe terres t re 

est, au cont ra i re , chargée d'électricité négat ive. Cette opposition d 'a i l 

leurs est toute na tu re l l e , l 'une des électricités ne pouvant se manifes ter 

à l 'état l ibre sans provoquer le dégagement d ' u n e quan t i t é équivalente 

de l ' au t re électr ici té. Au-dessus d u sol, la couche d'air en contact avec 

la par t ie l iquide ou solide du globe se trouve à l 'état n e u t r e , à cause 

de la recomposi t ion incessante des deux électr ici tés . Et à mesu re qu 'on 

s'élève dans l ' a tmosphère , on voit croî tre la quan t i t é d 'électricité 

positive. 

La neu t ra l i sa t ion dont on vient de par le r est favorisée par l ' h u m i 

dité de l ' a i r , qu i est toujours p lus grande au voisinage du ciel, au con

tact des par t ies recouvertes soit pa r des végétaux, soit par des masess 

l iquides , r ivières , lacs ou m e r s . Mais il n 'en est pas de m ê m e des som

mets des m o n t a g n e s ; su r les pics élevés, la sécheressse de l 'a i r rend 

difficile la combina ison des électricités opposées; chacune d 'e l les , la 

négative dans le sol, la positive dans l 'a i r , acquier t u n e tension très 

éne rg ique . Il est aisé dès lors de se r e n d r e compte des phénomènes 

qui se passent su r les hau ts sommets , lo rsque les décharges électr iques 

sont provoquées par les voyageurs et les objets qu ' i l s por ten t avec eux. 

Dans des pays de pla ine où régnent des vents qu i favorisent l 'évapo-

rat ion et la sécheresse de l 'a i r , les mêmes phénomènes doivent se p r o 

du i r e , et la p rodu i sen t en effet, a insi que Yolney le constatai t aux 

États-Unis, à la fin d u dern ie r siècle. 
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L A MER D E L A I T 

VII 

LA M E R DE LAIT 

PHOSPHORESCENCE DE LA MER. 

La surface de la m e r offre parfois , pendan t la n u i t , l 'aspect d ' u n e 

masse l iquide l umineuse , phosphorescente . Ce phénomène s ingu l ie r , 

qui a longtemps excité la curiosi té des m a r i n s et exercé la sagacité des 

savants , est p rodui t , on le sait m a i n t e n a n t , par la présence dans l 'eau 

de la m e r d ' u n e m u l t i t u d e d 'animalcules très pe t i t s , d ' infusoires , ou 

m ê m e d ' an imaux m a r i n s de p lus grandes d imens ions , dont chacun 

est le siège d ' u n e émiss ion de lumiè re dont le mode de product ion reste 

encore mystér ieux . 

Avant de dire quels sont les êtres vivants qui dé te rminen t cette phos-
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phorescence des eaux de l 'Océan, décrivons le p h é n o m è n e l u i - m ê m e 

d 'après des témoins ocula i res . Voici d 'abord le récit d ' u n voyageur 

français, M. Pouss ie lgue , par t i de Wash ing ton en sep tembre 1 8 5 1 , su r 

u n e goélette, la Découverte, en vue d'explorer la par t ie or ienta le de la 

F lor ide . Après u n e j o u r n é e de cha leur accablante , le soleil se couchan t 

dans un horizon ensanglan té , u n e b r u m e ir isée s 'élevant de la m e r et 

tout faisant présager u n prochain orage, la n u i t était venue , et avec 

elle u n calme menaçan t . « Le ciel est envahi , dit M. Pouss ie lgue , par 

u n l inceul de sombres nuées ; en revanche l'Océan s ' i l l umine . 

« Quel magnif ique spectacle la n a t u r e se plaît à nous donne r 

cette n u i t , et que les tours de force des Ruggieri sont loin de ces 

merveil les n a t u r e l l e s ! Chaque vague roule enveloppée dans u n e l u m i è r e 

b lanche , nappe frangée et l u m i n e u s e qui s 'étend c o m m e u n e écharpe 

et ondu le avec l 'Océan. La goélette est p lus no i r e que le c ie l : n o u s -

m ê m e s , su r le t i l lac, nous n e nous apercevons point à deux pas de 

d i s tance ; nous voguons su r du feu; chaque l ame qu i vient frapper la 

proue d u navi re rebondi t en gerbes é t incelantes . Un seau q u ' o n des 

cend pour pu ise r de l 'eau para î t s 'enfoncer dans u n e fournaise , et n o u s 

r emonte p le in de f lammes l iqu ides ; la corde et nos doigts h u m i d e s 

sont phosphorescents c o m m e lorsqu 'on a touché des a l lumet tes 

moui l lées . 

« Des t roupes de boni tes , des r e q u i n s qui flairent la tempête et 

qui chassent dans cette n u i t s in i s t re , t racent des t ra înées lumineuses 

dans l eu r pu i s san t sil lage : on dirai t des coins de feu qui se croisent 

au tour du b â t i m e n t ; ma i s q u a n d u n de ces poissons bat l 'onde de sa 

queue , il fait j a i l l i r des gerbes de f lamme qu i r e tomben t en cascades 

d 'é t incel les . Deux ou trois g rands souffleurs qui flottent dans not re 

voisinage en lançan t l 'eau p a r l eurs éven t s ,p rodu i sen t des je t s de feu 

d ' un effet admi rab l e . 

• « Ce n 'est pas tout : voici le b o u q u e t ! A la l umiè re b lanche v iennent 

se j o ind re les feux de couleur : le feu Sa in t -Elme, d ' un violet chatoyant , 

parcour t en f r i s sonnant l 'extrémité des mâ ts et des vergues ; l 'é lectr i

cité des nuages qui nous enveloppent se joue au tou r de no t re pa ra 

t onne r r e , don t la pointe p rodu i t l'effet d ' u n e pile de Voila.' Pu is les 

mol lusques phosphorescents i l l uminen t à leur tour : voici les g randes 

méduses , les pélagies qu i flottent à la surface de la m e r , semblables à 

des p a r a c h u t e s , ou plutôt aux globes dépolis de vastes l a m p e s ; les m é -

li tées, aut res méduses p lus pet i tes , dont les b ras forment la croix de 
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Malte et reflètent u n rouge éc la tan t ; les ocyroès, acalèphes mic rosco

piques qui br i l lent dans chaque gout te d 'eau c o m m e u n e constel lat ion 

de d i a m a n t s ; les vélelles au corps c o m p r i m é , don t la crête je t te u n e 

douce l u m i è r e b leu de c ie l ; les béroés , sorte de concombres épineux 

dont les feux sont d ' un vert t endre . 

« Mais ce n 'es t r i en encore : à une cer ta ine profondeur se forment 

des rosaces , des étoi les, des cha înes , des r u b a n s de f lamme d 'une m e r 

veilleuse régula r i t é , qui ondu len t avec les vagues , imi t an t , dans ce 

feu d'artifice de la m e r , les gu i r l andes de verre q u ' o n suspend aux 

mâ t s pavoises de nos fêles na t iona les ! Voulant connaî t re l ' an ima l qui 

produisa i t ces s ingul ières i l l umina t ions , j ' e n ai fait pêcher que lques -

u n s : c'est u n mo l lu sque de que lques pouces , m o u , à corps d i aphane 

et cy l indr ique ; à chaque extrémité de ce tube vivant , se t rouvent des 

ventouses qu i lui servent à s 'a t tacher à ses congénères ; ainsi r é u n i s , 

ils forment des agglomérat ions qu i comptent p lus i eu r s mi l l ie rs d ' m d j -

v idus , et qui p r e n n e n t en s 'agrégeant des figures géomét r iques pa r -

failes qu 'e l les conservent en nageant à quelques pieds de la surface de 

la m e r . C'est u n e des espèces du genre b iphore (Salpa biplioris, La -

m a r c k ) , n o m m é ainsi des deux t rous percés à chaque extrémité de cet 

a n i m a l . 

« Vers la fin de la n u i t , le vent s'est élevé, l ' ab îme a fait en tendre 

u n b r u i t sourd , p récu r seu r de l 'orage. La m e r , é te ignant ses m a g n i 

ficences de l umiè re , est devenue no i r e , tandis que le ciel noir se met ta i t 

à resp lendi r d 'éclairs fu lguran ts . 

« C'était la t empê te ! » 

LA MER DE LAIT. 

Le p h é n o m è n e observé par M. Poussielgue é ta i t , c o m m e on vient de 

le voir, fort complexe. Aux phosphorescences de l 'eau de la m e r , d 'a i l 

leurs très variées de teinte , se jo ignaient les l u e u r s électr iques de l ' a t 

mosphè re . Souvent l ' i l l umina t ion se p rodu i t pa r un temps serein et 

ca lme , et si elle est due à des animalcules très n o m b r e u x et doués 

d ' u n faible pouvoir l u m i n e u x , elle fait pa ra î t r e les eaux de la m e r 
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t ou t à fait b l anches . C'est à ce genre de p h é n o m è n e que les m a r i n s 

hol landais ont donné le n o m de Mer de lait ou de Mer de neige. Frédol 

(Moquin-Tandon) , dans son Monde de la mer, cite les deux exemples 

su ivants . En 1 8 5 4 , en t raversan t le golfe du Bengale , le capi ta ine 

K i n g m a n n navigua l 'espace de 50 mil les au mi l ieu d 'une i m m e n s e 

tache b lanche : c 'était u n e m e r de lai t . Pendan t la nu i t du 20 au 

21 août 1 8 6 0 , M. Trébuche t , c o m m a n d a n t la frégate la Capricieuse, 

fut t émoin , dans la rade d 'Amboine , d ' u n p h é n o m è n e semblable qui 

du ra j u s q u ' a u j o u r . La m e r avait l 'aspect d 'une plaine de te r ra in 

crayeux for tement éclairée pa r la l une . 

M. A. Marche, dans son voyage aux Phi l ipp ines à bord du t ranspor t 

de l 'État le Tonquin, décrit en ces t e rmes le p h é n o m è n e de la m e r de 

lait , dont il fut témoin dans la soirée du 10 août 1 8 7 9 , à la sort ie du 

golfe d 'Aden : 

« Au devant du navire la m e r se rlresse en u n e mura i l l e b lanche 

pareil le à un talus de neige qu 'éc la i re ra ien t les rayons l u n a i r e s ; p u i s , 

quand on est au centre du p h é n o m è n e , si vive est la l umiè r e , qu 'on 

n 'aperçoi t p lus le va i sseau ; on ne voit p lus que le ciel no i r avec ses 

étoiles, la m e r phosphorescente et la t ra înée l umineuse su r le sillage 

du navi re . 

« Quand on en t re dans la m e r de lait , il semble pendan t quelques 

ins tan ts qu 'on navigue sur u n e moi t ié de vaisseau, car l 'avant est dans 

la lumiè re et l ' a r r ière dans l ' o m b r e ; quand on en sort , l 'avant est 

dans l ' ombre , l ' a r r iè re dans la lumiè re , su r le sillage él incelant , et l 'on 

d i ra i t que le navire va s 'englout i r dans un vide obscur . 

« Vers dix heures nous avons franchi la m e r de lait , et, au lever de 

la l u n e , nous ne voyons p lus que les calmes et le ciel p u r , éc la i rant 

no t re rou te de ses p lus belles conste l la t ions . » 

Maintenant que nous nous sommes fait u n e idée de l 'aspect que p r é 

sente la m e r dans ces circonstances cu r i euse s , et que nous avons 

admi ré le p h é n o m è n e avec ses n a r r a t e u r s , in te r rogeons les na tu ra l i s t es 

su r les êtres vivants capables de le p rodu i r e . 

L 'un des infusoires m a r i n s qui con t r ibuen t le p lus à la p h o s p h o 

rescence lai teuse des eaux de la m e r est le noctiluque miliaire. C'est 

u n e sorte de globule de gelée t r anspa ren te , offrant à son in té r i eur 

des points l umineux qui para issent et d ispara issent i n s t a n t a n é m e n t ; 

la p lus faible agitation les fait bri l ler dans l 'eau c o m m e au tan t de 

petites étoiles. On comprendra quelle est la petitesse de ces ét incelles 
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vivantes, quand on saura qu 'e l les ne font guère que la t r en t i ème par t ie 

de la sphère qui les p rodu i t , et q u ' u n cen t imèt re cube d 'eau de m e r ne 

contient pas moin s de hu i t mil le de ces 

an imalcu les ! 

Les infusoires ne sont pas les seuls 

an imaux m a r i n s qu i émet ten t de la 

l umiè re : la phosphorescence d e l à m e r 

est aussi p rodui te pa r diverses espèces 

de Méduses., d'Astéries, de Mollusques, 

de Crustacés. « Us mul t ip l i en t et d i 

versifient les p h é n o m è n e s , dit A. F r é -

dol. La l umiè re qu ' i l s p rodu i sen t passe 

tantôt au ve rdâ t r e , tantôt au rougeà t re . A cer ta ins m o m e n t s , on croit 

voir, dans le sombre royaume, des disques r ayonnan t s , des p l u m e t s 

étoiles, des franges f lamboyanles . P lus ieurs an imaux para i ssen t de loin 

comme des masses méta l l iques rougies à b lanc , ou c o m m e des b o u 

quets de feu lançant des ét incel les . Il y a des festons de verres de cou

leur comparables aux gu i r landes de nos i l lumina t ions p u b l i q u e s , et 

N O C r i L U Q D E M I L 1 A I R E . 

M É D U S E . 

des météores incandescents al longés et g lobuleux, qu i se poursu ivent 

à t ravers les vagues , mon ten t , descendent , s 'a t te ignent , se g roupen t , 

se confondent , se dis joignent , décrivent mi l le courbes capricieuses et 

s 'é teignent pour se r a l l u m e r et se poursu ivre de nouveau . » 

Les méduses , dont les n o m b r e u s e s espèces ont des formes t rès va

r iées , r essemblen t o rd ina i r emen t à des ombre l l e s , ou mieux à d 'élé

gants c ha mp ignons , dont le pédoncule est remplacé par des appendices 
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P H Y S O P I I O R E . 

sont douées de phosphorescence ressemblen t à des cloches i n t é r i eu re 

m e n t i l l uminées . Spal lanzani , qui a fait su r la propr ié té l u m i n e u s e 

des méduses de nombreuses expériences, a r econnu qu 'e l le réside dans 

les appendices ou tentacules de l ' an imal , ainsi que dans la zone m u s -

filiformes : tantôt incolores, t an tô t légèrement t rans luc ides , opalins et 

de couleur bleue ou rose t endre , ces an imaux délicats flottent sans 

ê t re endommagés dans les eaux agitées, su r les crêtes des vagues , 

auss i b ien qu ' à la surface de la m e r q u a n d elle est ca lme. Celles qu i 
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cula i re et dans la cavité de l ' es tomac. Les au t res par t ies du corps ne 

br i l lent que par réverbérat ion ou reflet. C'est à la sécrétion d ' un 

l iquide visqueux su in t an t à la surface des organes qu 'es t due la p r o 

duct ion de la l u e u r phosphorescente . E n mê lan t cette h u m e u r à d ' a u 

tres l i qu ides , on rend ceux-ci l u m i n e u x . C'est ainsi q u ' u n e seule 

aurélie (espèce de méduse ) , pressée dans u n l i t re de lait de vache, 

rend i t ce lait si b r i l l an t , qu ' on pouvait à sa l ueu r l i re u n e let t re à u n 

mèt re de d is tance . 

Les physophores, qu i appar t i ennen t auss i aux m é d u s e s , les pholades, 

sorte de mol lusque acéphale , sont également au n o m b r e des an imaux 

m a r i n s qu i jou i ssen t de la propr ié té d 'é 

met t r e de la l u m i è r e . Il en es t de m ê m e 

des pyrosomes, des salpes ou biphores. 

« Le n o m de pyrosome, dit Frédol , s i 

gnifie l i t t é ra lement corps de feu. I l u m -

boldt a vu u n e t roupe de ces splendides 

mollusques- côtoyer son vaisseau c o m m e 

u n e bande de globes enf lammés v ivan t s , 

projetant des cercles de l umiè re de c in

quan t e cen t imèt res de d i amè t r e , qui lui 

faisaient apercevoir , à u n e profondeur 

de cinq mè t r e s , et pendan t p lus ieurs se 

ma ines , des thons et d ' au t r e s poissons qui 

suivaient le navi re . » 

Les salpes s 'agglomèrent en longues 

fdes t ransparen tes , en chaînes s inueuses , 

composées de myr iades d ' individus gref

fés côte à côte. Ces colonnes flottantes 

m e s u r e n t parfois 50 ou 40 mil les de longueur , et les m a r i n s l eu r ont 

donné le n o m de serpents de mer. 

C'est su r tou t dans les pays c h a u d s , dans les m e r s t ropicales, que se 

manifes tent ces s ingul ières et quelquefois splendides i l l umina t ions de 

la m e r . Les an imalcu les qui dé t e rminen t cette phosphorescence sont 

sans doute t rès n o m b r e u x , et c o m m e genres , et comme espèces. Vi-

v ian i , dans les seuls parages du golfe de Gênes, en a t rouvé quatorze 

espèces; van Beneden et Quatrefages en s ignalent une soixantaine. Mais 

c o m m e n t , des p rofondeurs de la m e r où vivent hab i tue l l ement les p lus 

n o m b r e u s e s aggloméra t ions , les infusoires pa r exemple , a r r ivent - i l s à 
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gracieux feux follets qu i se poursu ivent et se croisent . L'effet est celui 

d 'une vaste nappe de phosphorescence b leuâ t re ou b lanchâ t re , pâle et 

vaci l lante ; c'est le phénomène de la m e r de lai t . Si, au con t ra i re , la 

m e r est très agitée, les flots semblen t s ' embrase r . Ils s 'élèvent, r o u 

lent , bou i l lonnen t , et se br i sen t en flocons d 'écume qui b r i l l en t CL 

dispara issent c o m m e les bluet tes d 'un immense foyer. En déferlant 

su r les rochers d u rivage, les vagues les ceignent d ' une bo rdu re l u m i 

neuse : le mo ind re éoueil a son cercle de feu (Quatrefages). Rien n'est 

gracieux, di t Humbo ld t , comme u n e t roupe de dauph ins qui se 

jouent au mi l ieu de la nu i t , frappant, divisant , éparpi l lant , pu lvér i 

sant cette onde mervei l leuse . Puisée dans u n seau, cette eau br i l lan te 

offre l 'aspect du p lomb fondu. Si l 'on y plonge la m a i n , on la re t i re 

la surface? On pré tend que l ' influence des condit ions météorologiques 

est g r a n d e ; mais quelles sont ces condi t ions? Nous croyons que c'est, 

une quest ion qui n ' a pas encore été bien élucidée. Le calme de la m e r 

ne para î t pas moins favorable que l 'agitation des vagues , si l 'on en 

juge p a r ce qu ' en disent des voyageurs na tu ra l i s t e s . D'après H u m b o l d t , 

c'est seu lement quand le soleil a d isparu sous l 'horizon, et dans cer

taines condit ions météoro log iques , que les myr iades d 'an imalcu les 

phosphorescents se m o n t r e n t près de la surface de la m e r . Si celle-ci 

est t r anqu i l l e , on croi t voir à sa surface, dit Frédol , des mi l l ions de 

vives étincelles qu i flottent et se ba lancent , et, au mil ieu d 'el les, de 
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couverte de corpuscules lumineux et dégout tante de d i aman t s vivants . 

Ces descr ipt ions, ces comparaisons met tent sous nos yeux, comme 

le ferait le pinceau d 'un habile peint re , le p h é n o m è n e de la phospho

rescence de la m e r , elles ne nous en donnent pas l 'explication. Spal-

lanzani , on l'a vu plus hau t , a étudié les organes producteurs de la 

lumiè re dans les méduses . D'un autre côté, u n physiologiste français, 

M. R. Dubois , a fait tout r écemment des recherches su r le mode de 

product ion de la lumiè re des pholades . Suivant ce savant , c'est à tort 

qu 'on a vu là un p h é n o m è n e de phosphorescence; c'est tout s imple

men t le résul ta t d ' u n e réaction ch imique . Il a isolé deux substances 

extraites des par t ies lumineuses du pholas daclylus; ces substances 

sont suffisantes pour p rodu i re , indépendamment des organes , le p h é 

nomène de la luminos i té an imale . 

Au demeuran t , ce qui nous intéresse dans cet aspect s ingulier des 

eaux de l 'Océan, c'est le phénomène l u i - m ê m e dans sa beauté , son 

ctrangeté, sa magnificence, et les récits des voyageurs suffisent ample -

p lcment , je crois , à justifier leur admi ra t i on . Il est curieux aussi de 

constater que ce phénomène est dû à des êtres vivants, le p lus souvent 

à des inf in iment petits accumulés par mi l l ia rds à la surface des 

eaux; il le serait plus encore de savoir dans quelles c i rconstances, et 

sous l 'empire de quelles influences ces êtres infimes se met ten t tout 

à coup, et tous ensemble , à produire leur l umiè re ou à la mon t r e r en 

émergeant des profondeurs . 

0 l iant au procédé, soit ch imique , soit physiologique, en vertu d u 

quel se produi t la lumiè re au sein de ces o rgan i smes , c'est aux savants 

spéciaux à en poursuivre la recherche. C'est ce problème que le grand 

Spallanzani , et à sa suite le savant français dont nous venons de citer 

les conclusions, M. Dubois, se sont efforcés de répondre , au moins 

pour les méduses et les pholades. Quel que soit le résul ta t de leurs 

recherches , la phosphorescence de la m e r , la mer de neige ou de lai t , 

restera u n des p lus beaux spectacles offerts aux m a r i n s par l 'Océan, 

qui est le théâtre de tant d 'autres merveil les ! 
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C H U T E D ' U N B O L I D E . L E M É T É O R E D ' O H W O R T I I . 

I 

L E S P I E R R E S Q U I T O M B E N T DU C I E L 

C H U T E S D E P I E R R E S A L A I G L E , A L U C É , A B A R B O T A N . 

Le m a r d i 6 lloréal an XI (26 avril 1 8 0 5 ) , vers une h e u r e de l ' après -

mid i , le t emps é tant serein, on aperçut de Caen, de Pon t -Audemer et 

des environs d 'Alençon, de Falaise et de Verneui l , u n globe enf lammé, 

d ' un éclat t rès b r i l l an t , et qui se mouvai t dans l ' a tmosphère avec 

beaucoup de rap id i té . 

Quelques in s t an t s après , on entendi t à Laigle et au tou r de celte 

ville, dans u n a r rond i s semen t de p lus de t rente lieues de rayon, u n e 

explosion violente qui dura c inq ou six m i n u t e s . 

Ce furent d 'abord trois ou qua t re coups semblables à des coups de 
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M É T É O R I T E OU F E R DE P A L L A S . 

une demi- l i eue au no rd -no rd -oues t de la ville de Laigle; il était très 

élevé dans l ' a tmosphère , car les hab i t an t s de la Tassoler ie et de Bois-

laville, hameaux s i tués à p lus d ' u n e lieue de dis tance l 'un de l ' au t r e , 

l 'observèrent en m ê m e temps au -dessus de leurs têtes. Dans tout le 

can ton sur lequel ce nuage p lanai t , on en tend i t des sifflements s e m 

blables à ceux d ' u n e p ier re lancée par u n e fronde, et l 'on vit en m ê m e 

temps tomber u n e m u l t i t u d e de masses sol ides, exactement semblables 

à celles que l 'on a désignées sous le n o m de pierres météoriqvss. 

L'a r rond i s semen t dans lequel ces p ierres ont été lancées a pour 

l imites le château du Fon ten i l . le h a m e a u de la Vassolerie et les v i l -

canon , suivis d ' u n e espèce de décharge qui ressembla i t à u n e fusil lade, 

après quoi on en tendi t c o m m e u n épouvantable rou lemen t de t a m 

b o u r s . L'air étai t t r anqu i l l e et le ciel sere in , à l 'exception do que lques 

légers nuages c o m m e on en voit f r équemment . 

Le b r u i t par ta i t d ' un petit nuage qui avait la forme d 'un rec tangle , 

et dont le p lus g rand côté étai t d i r igé est-ouest . Il p a r u t immobi l e 

pendan t tout le temps que d u r a le p h é n o m è n e ; seu lement les vapeurs 

qu i le composaient s 'écar ta ient m o m e n t a n é m e n t de différents côtés 

par l'effet des explosions successives. Ce nuage se t rouvai t à peu près à 
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lages de Saint -Pier re- le-Sommaire , Gloss, Couvain, Ganville et Saint -

Michel -de-Sommaire . 

C'est u n e é tendue ell iptique d 'environ deux l ieues et demie de long 

su r à peu près une de large, la p lus grande d imens ion é tant dirigée 

du sud-es t au no rd -oues t , pa r u n e déclinaison d 'environ 22 degrés : 

c'est la direction actuelle (1803) du mér id ien magné t ique à Laigle. 

Les p lus grosses pierres sont tombées à l 'extrémité sud-est du g rand 

axe de l 'e l l ipse, du côté de Fonteni l et de la Vassolerie; les p lus peti tes 

sont tombées à l ' au t re ex t rémi té , et les moyennes en t re ces deux 

po in t s . Les p lus grosses para issent être tombées les p remiè res . 

La p lus grosse de toutes celles que l'on a trouvées pesait 8 k ",5 

(17 livres et demie) au m o m e n t où elle t o m b a ; la p lus peti te que j ' a i e 

vue, et que j ' a i rapportée 

avec moi , ne pèse que 7 

ou 8 g r a m m e s (environ 

2 gros) ; cette de rn iè re est 

donc environ mil le fois 

p lus pet i te que la p récé

den te . Le n o m b r e de tou

tes celles qui sont t om

bées peu t ê t re évalué à 

deux ou trois mi l l e . 

Le récit qu 'on vient do 

l ire est e m p r u n t é au Rap

port d ' un de nos p lus éminen t s physic iens , J . -B . Biot, rappor t lu par 

ce savant à la Classe des sciences de l ' Ins t i tu t , le 29 mess idor an XI, 

trois mois environ après l ' événemenLqu ' i l constate . 

C'est u n e date mémorab le dans l 'h is toire de la science et pa r t i cu 

l i è rement de celle des météores , que cette constatat ion pour a insi dire 

officielle d ' un p h é n o m è n e auquel les espri ts les plus éc la i rés , les 

savants les p lus compétents n 'a jouta ient auparavant aucune créance . 

N'avait-on pas vu, treize ans auparavant , not re immor te l Lavoisier l u i -

m ê m e refuser le caractère de l ' au thent ic i té à une chute du m ê m e 

genre que celle de Laigle , arrivée le 24 ju i l le t 1 7 9 0 , à Ba rbo tan , 

h a m e a u d ' u n e petite c o m m u n e du dépar tement du Gers. Je reviendrai 

tout à l 'heure sur le côté h i s to r ique de la quest ion que Biot avait mise 

en pleine lumiè re et dont la solut ion, admise au jou rd 'hu i c o m m e 

incontes tab lement démont rée , se r é s u m e en une seule l igne : 
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De temps à autre, il tombe des pierres du ciel. 

Et puis j e reviens au récit de not re académicien, qui cont ient que l 

ques par t icular i tés fort cur ieuses . 

P a r m i les nombreux témoins qui ont d o n n é à Biot des r ense igne

m e n t s su r le météore de Laigle, les u n s avaient seu lement en t endu la 

dé tona t ion , les aut res avaient en out re vu la l umiè re du globe e n i l a m m é 

avant, son explosion, d ' au t res enfin avaient va tomber les p ierres et les 

avaient touchées ou r amassées . L'explosion avait été si violente, que 

beaucoup de personnes en furent effrayées. La frayeur passée fit place 

à u n é tonnemen t non m o i n d r e , lo r sque , j e t an t leurs regards dans l ' a i r , 

elles s 'aperçurent que le ciel était se re in . Les a n i m a u x mêmes eu ren t 

peur . C'est a insi qu 'à Merlerant , dont la dis tance à Laigle est cepen

dan t de 7 l ieues, des chevaux qu i é ta ient dans u n e cour , r ev en an fd es 

champs et encore at te lés , sau tè ren t tout effrayés pa r -dessus u n e haie 

et s 'enfuirent dans la r u e . 

Il y a 150 k i lomètres à vol d 'oiseau d 'Avranches à Laigle, c 'est-

à-di re au point où se produis i t l 'explosion. Or on en tend i t le b r u i t 

aux environs de la p remiè re de ces vil les. « Un petit c h a u d r o n n i e r de 

dix à douze ans , dit Biot, qu i faisait route avec sa tôle et ses outi ls 

su r le dos , écoutait u n e femme du pays à qui j e demanda i s des détails 

de l 'explosion. « O h ! mons i eu r , m e di t - i l , on l 'a en tendue beaucoup 

« p lus l o i n ; on l 'a en t endue à trois l ieues d 'Avranches . — Yous avez 

« ouï d i re cela? — Monsieur , je le sais mieux que par ou ï -d i r e , parce 

« q u e j ' y é t a i s .» On voit pa r ce fait quelle du t ê t re l ' in tens i té du b ru i t 

p o u r qu ' i l pa rv în t à u n e telle d is tance . Sa durée ne fut pas m o i n s extra

ord ina i re : divers témoins l 'ont évaluée à cinq ou six m i n u t e s , et deux 

d 'en t re eux mér i t a ien t une confiance par t icu l iè re . L'un était un con

frère de Biot, u n académic ien , M. Leblond, en q u i , d i t Biot, je fus 

heu reux de t rouver les l umiè res d ' u n savant et la bienveil lance d 'un 

a m i . Selon lu i , le b r u i t d u météore était c o m m e u n r o u l e m e n t de ton

ne r r e , qui du ra sans in t e r rup t ion p e n d a n t environ cinq m i n u t e s , et qu i 

étai t accompagné d'explosions fréquentes, semblables à des décharges 

de mousque l e r i e . Dans le p r e m i e r m o m e n t , il l 'avait pr is pour le b r u i t 

d ' une voi ture qui passa i t en rou lan t su r le pavé, ou pour celui que 

p rodu i t u n feu violent dans u n e cheminée . 

Le météore , que lque ex t raord ina i re qu 'a ien t été sa violence, sa du rée , 

l ' é tendue de l 'espace où il fut vu ou e n t e n d u , aura i t peu t -ê t r e passé 

- pour u n coup de foudre exceptionnel , sans cette c i rconstance tout à fait 
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su rp renan t e , de la p lu ie de pierres dont fut couverte la contrée qu i 

avoisine Laigle. C'est cette chu te de masses pesantes venant d u ciel , 

des hau t eu r s de l ' a tmosphère , et sans doute , c o m m e il est. au jourd 'hu i 

r econnu , de l 'espace céleste l u i -même , qui a fait l 'or iginal i té du p h é 

n o m è n e et lui a donné toute son impor tance . Voyons donc, toujours 

d 'après les témoignages recuei l l is , quelles furent les c i rconstances de 

cette chu te . 

Une des p ie r res , la p lus grosse de toutes , tomba dans le voisinage 

d ' u n e habi ta t ion de la Yassolerie, à u n e lieue au nord de Laigle. Biot 

M É T É O R I T E OC F E R DE C A I L L E . 

in ter rogea les propr ié ta i res de cette habi ta t ion , en tend i t les t émoi 

gnages des enfants qui étaient restés dans la ma i son q u a n d la masse 

tomba à v ingt pas d 'eux, et voici les r ense ignements qu ' i l en r eçu t . 

Le père de ces enfants revenai t de Laigle avec sa femme et sa bel le-

fille; ils en tend i ren t tout à coup dans l 'air u n b r u i t de t onne r r e ext ra

ord ina i re , accompagné d ' u n rou lemen t semblable à celui d ' u n g rand 

feu dans u n e cheminée . Il n 'y avait presque point de nuages dans l ' a i r , 

si ce n 'es t u n peti t nuage noir , et quelques au t res c o m m e on en voit 

f r é q u e m m e n t ; ma i s po in t d 'apparence d 'orage. Ce b r u i t sembla i t p a r 

t i r du peti t nuage , et s 'éloignait devant eux en soufflant et b o u r d o n -
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nant tou jours . Ils étaient tous trois ex t rêmement effrayés. La j e u n e 

femme se trouva mal et le père n 'osai t par le r . Ce b ru i t effrayant ne 

dura que quelques m i n u t e s . En ar r ivant chez eux,, ils virent tous leurs 

voisins assemblés et c ru ren t qu ' i l était arr ivé quelque m a l h e u r p e n 

dant leur absence ; ils s ' approchèrent , et on leur m o n t r a la masse que 

l'on venait de dé ter rer . Le père la pesa aussi tôt : son poids était, de 

dix-sept livres et demie . . 

Le fils, de re tour des c h a m p s , donna à Biot des détails encore p lus 

précis : c 'étaient lui et ses frères qui étaient accourus les p remie r s au 

bru i t de la chute de la p ie r re et qui l 'avaient déterrée . 

Il d înai t avec ses frères et s œ u r s sous u n noyer ; tout à coup ils 

en tend i ren t au -dessus de leur tête u n b r u i t de tonne r re effroyable, 

accompagné d ' un rou lemen t si cont inue l , qu ' i l s se c ru ren t près de 

pér i r . Le j eune h o m m e dit à ses frères de se coucher pa r te r re , de 

peur d 'être empor t é s . Alors ils en tend i ren t dans le pré voisin u n ter 

r ible coup, qu'ils comparen t à celui d 'un tonneau plein qui tombera i t 

de hau t . Ils cou ru ren t à cet endro i t , dont ils é ta ient séparés par u n e 

haie , ils virent cette p ie r re , qui était enfoncée si profondément , qu 'e l le 

avait fait sourdre l 'eau. 

En d 'aut res endro i t s , les pierres que vi rent t omber et que r a m a s 

sèrent divers témoins de la c h u t e , étaient encore b rû lan tes au m o m e n t 

où ils les toucha ien t . Tous s 'accordaient à d i re qu 'e l les fumaien t s u r 

la place où elles venaient de t ombe r . Portées dans les ma i sons , elles 

exhalaient une odeur de soufre si désagréable , qu 'on fut obligé de les 

met t re deho r s . Circonstance c u r i e u s e : elles se Cassaient et s 'effritaient 

a i sément pendan t les p remie r s jou r s après leur c h u t e ; p lus tard, 

elles acqui rent u n e dure té qui ne pe rmet ta i t p lus de les br i ser sans 

effort. 

Toutes les pierres ramassées su r le te r ra in de forme el l ipt ique que 

couvrit la chu te , bien que t rès différentes en grosseur , on l'a vu plus 

h a u t , avaient le m ê m e aspec t , abso lument différent de celui des 

pierres connues dans le pays. Le sol y est d 'a i l leurs composé de bonne 

terre f ranche; au-dessous de la te r re végétale, on t rouve des cailloux 

qui n 'ont avec les pierres tombées aucune ressemblance . Analysées 

par l ' i l lus t re ch imis te Théna rd , les p ier res météor iques de Laigle four

n i ren t des quant i t és à peu près égales, 42 et 41 pour 100 de silice 

et d'oxyde de fer, environ 10 pour 100 de magnés ie , 2 de nickel et 

5 de soufre. 
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ciel en F rance m ê m e , en trois endroi ts différents, à Lucé d a n s le 

Maine, à Aire en Artois , et en Normand ie à Coutances. E n 1 7 9 0 , u n 

peti t h a m e a u d u Gers, Barbotan , qu i est connu pour ses eaux m i n é 

ra les , fut témoin d 'un météore ^analogue à celui que les environs de 

Laigle v i rent treize ans p lus t a r d ; et enfin, en décembre 1 7 9 8 , u n e 

chu te semblable eut encore lieu à Bénarès , dans l ' Inde. C'est sans 

doute à cette accumula t ion de témoignages que se r e n d i r e n t les savants 

officiels, lorsqu ' i l s r éc lamèren t du m i n i s t r e u n e enquê te sér ieuse . On 

ne pouvait chois i r , pour la mene r à bonne fin, u n juge plus éclairé, 

plus sévère, p lus compéten t que no t re i l lus t re compatr io te Biot, bien 

qu ' i l n ' eû t alors que v ing t -neuf ans , et qu ' i l fût m e m b r e de l ' Ins t i tu t 

depuis mo ins d ' u n e année . 

On verra plus loin les diverses composi t ions des pierres tombées du 

ciel, que les savants d i s t inguen t en diverses c lasses . 

Tous les faits qu 'on vient de r é s u m e r just if ient les conclusions du 

savant r appor teur que le Ministre de l ' In té r i eur avait , su r l ' invi tat ion 

de la Classe des Sciences de l ' Ins t i tu t , envoyé faire u n e enquê te dans 

le dépar tement de l 'Orne . Le météore de Laigle démon t ra l ' a u t h e n t i 

cité d 'un p h é n o m è n e que les savants s 'obst inaient à n i e r , envers et 

cont re tous . De p l u s , on connut dans tous l eurs détai ls les c i rcon

stances d ' une chu te si ex t raord ina i re , détai ls qui s 'accordaient , en 

ou t re , avec ceux qu 'ava ien t fournis p lus ieurs chutes an té r i eu res . 

Tren te -c inq ans auparavan t , des p ierres étaient en effet tombées du 
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Mais, pour q u e l e lecteur se r ende b ien compte de l a s imi l i tude de 

ces p h é n o m è n e s , je vais encore met t re sous ses yeux les réci ts des 

t émoins ocula i res . Les faits sont p lus é loquents que toutes les d isser 

ta t ions . 

Voici le r é s u m é présen té à l 'Académie des sciences, e n 1 7 0 9 , pa r 

l 'abbé Bachelay, des déposi t ions que lui firent les t émoins de l a chu te 

de Lucé : 

« Le 15 sep tembre 1 7 0 8 , su r les qua t r e heures et demie d u soir , 

il p a r u t du côté d u château de la Chevalerie, près de Lucé, pet i te ville 

du Maine, u n nuage orageux dans lequel se lit en t endre u n coup de 

tonne r re fort et sec, à peu près semblable à u n coup de c a n o n ; on 

e n t e n d i t à la sui te , dans un espace d'à peu p rès deux l ieues et d e m i e , 

sans apercevoir a u c u n feu, u n sifflement cons idérable dans l 'a ir , et 

qui imi ta i t si b ien le mug i s semen t d 'un bœuf, que p lus ieurs personnes 

y furent t rompées . Enfin, p lus ieurs par t icul iers qu i t ravail laient à la 

récolte dans la paroisse de Pér igné, à t ro is l ieues environ de Lucé, 

ayant en tendu le m ê m e b ru i t , r egardèren t en hau t et virent un corps 

opaque qui décrivait u n e l igne courbe , et qui alla tomber s u r u n e 

pelouse dans le g rand chemin du Mans, auprès duque l ils t ravai l laient . 

Tous y accoururen t p r o m p t e m e n t et t rouvèrent u n e espèce de p ier re 

dont la moi t ié environ était enfoncée dans la t e r re . Mais elle était si 

chaude et si b rû l an t e , qu ' i l n 'é ta i t pas possible d'y toucher . Alors ils 

furent tous saisis de frayeur et p r i ren t la fui te; m a i s , é tant revenus 

que lque t emps après , ils v i ren t qu 'e l le n 'avai t pas changé de place, et 

ils la t rouvèrent assez refroidie p o u r pouvoir l a m a n i e r et l ' examiner 

de p lus p rè s . Cette p ie r re pesait sept livres et d e m i e ; elle était de 

forme t r i angu la i r e , c 'est-à-dire qu 'el le présenta i t t rois espèces de cornes 

a r rond ies , dont u n e dans le m o m e n t de la chu te était en t rée dans le 

gazon. Toute la par t ie qui était ent rée dans l a t e r re était de couleur 

Tjr ise ou cendrée , tandis que l e res te , qui était exposé à l ' a i r , étai t ex

t r êmemen t no i r . » 

N ' admet t an t pas q u ' i l pu isse exister ce q u ' o n n o m m a i t alors des 

pierres de tonnerre, l a commiss ion de l 'Académie conclut de c e réci t 

et de l ' examen d ' u n f ragment de l a p ier re de Lucé, qu'il n'est point 

vrai qu'il tombe des pierres du ciel. Une conclusion semblable accueillit 

encore les témoignages recueill is e n 1790 à l 'occasion de l a chu te de 

pierres observée à Barbotan . Cependant alors ce fut u n des p lus 

g rands génies scientifiques des t emps m o d e r n e s , l e c réa teur de l a 
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ch imie , Lavoisier, en u n mot , qui p rononça la sentence. A Barbotan , 

le globe l umineux , son explosion, le tonner re des dé tonat ions , les 

p ier res recuei l l ies , dont les plus grosses pesaient de 25 à 50 l ivres, 

tout, concourai t à frapper l 'espri t et l ' imagina t ion . 

C'est en t re 9 et 10 heures du soir, pa r u n temps ca lme, u n ciel 

d 'une séréni té parfaite et' u n superbe clair de l u n e , q u ' a p p a r u t le 

météore . 

De Mont-de-Marsan, d 'Agen, de Dax, on vit u n globe de feu s i l lonner 

la nue en la issant der r iè re lui u n e longue t ra înée de l u m i è r e ; à la 

su i te , u n e explosion d ' u n e extrême violence, et enfin, su r u n espace 

de deux lieues de rayon, la chu te d ' u n n o m b r e considérable de p ie r res , 

dans les c o m m u n e s de Caraubon (Barbotan) , Créon, Sa in t - Ju l ien , 

Lagrange-de-Ju i l lac , accompagna l 'explosion, « Nous fûmes su rp r i s , 

écrivit u n t émoin du nom de Baudin , qu i se t rouvai t au m o m e n t de 

l 'appari t ion dans la cour du château de Mormès , de nous voir tout à 

coup comme environnés d ' u n e lumiè re blanchâLre, vive; levant la tête , 

nous vîmes passer près de no t re zénith u n globe de feu dont le d ia

mè t r e apparent était p lus grand que celui de la lune . Il t r a îna i t après 

lui u n e queue dont la longueur me pa ru t égale cinq à six fois soft dia

m è t r e . A peine y avait-il deux secondes que nous le r egard ions , qu ' i l 

se sépara en p lus ieurs par t ies considérables , que nous vîmes tomber 

dans différentes d i rec t ions . Environ trois minu te s après , nous en ten 

d îmes un coup de tonner re terr ib le , ou plutôt une explosion parei l le à 

celle q u ' a u r a i t pu faire u n e décharge de grosse ar t i l ler ie . Le b ru i t de 

l 'écho paraissai t re ten t i r dans les montagnes des Pyrénées et dura bien 

quat re m i n u t e s . » 

E n admet t an t que la t empé ra tu re de l 'air fût, au m o m e n t de l 'ex

plosion, de 20 à 25 degrés , et que 5 m i n u t e s se soient écoulées ent re 

la vue du météore et l 'audi t ion d u son, on en conclut que la h a u t e u r 

du météore n 'é ta i t pas , à cet i n s t an t , infér ieure à 60 k i lomèt res . Il 

ne s 'agissai t pas là , comme on voit, d ' u n p h é n o m è n e de foudre 

comme en donnen t les nuages orageux, dont la h a u t e u r dépasse r a r e 

m e n t quelques k i lomèt res . 

Quant aux p ie r res , qui furent ramassées en g rand n o m b r e , elles 

é taient d 'un gris d 'ardoise foncé, généra lement de forme ovale et 

apla t ie , t rès dures et très pesantes . On cite à cet égard u n fait cur ieux 

et qu i t émoigne bien de l ' incrédul i té des gens éclairés de l 'époque 

pour des faits qu ' i l s considéra ient comme imposs ib le s , et dont les 
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QUE SONT LES A É R O L I T 1 T E S OU PIERRES TOMBÉES DU CIEL? 

On pour ra i t mul t ip l i e r les exemples semblables à ceux dont je viens 

de donner la descr ipt ion : les m ê m e s caractères , avec des différences 

de détai l , se reprodu i ra ien t dans tous les réc i t s . On compte par cen

taines les chutes de pierres que les annales des différents peuples avaient 

enregis t rées avant le météore de Laigle. Depuis que le rappor t de Biot 

a consacré l ' au thent ic i té de ce genre de p h é n o m è n e s , on en a pare i l le 

m e n t constaté p lus ieurs cen ta ines . D 'a i l leurs , les savants ayant su r ce 

point l'œil en éveil, et n ' é t an t p lus portés à n ie r ce qu ' i l s ne pouvaient 

expliquer , les observat ions sont devenues p lus précises . On a comparé , 

d i scuté , analysé le p h é n o m è n e , en vue de la solution d ' une ques t ion 

inévitable, que tous mes lec teurs , j ' e n su i s sû r , ont su r les lèvres : 

Quelle est l'origine des pierres tombées du ciel ? 

Jadis la réponse était toute prête et p o u r a insi d i re toute na ture l le : 

c 'étaient des s ignes , des aver t i ssements de la Divinité , la Divinité e l le-

m ê m e q u i , sous cette forme que lque peu gross ière , se manifestai t aux 

mor te l s . La g rande déesse, la mère des d ieux, Cybèle, était par t icu l iè 

r e m e n t adorée à Pess inonte , où l 'on mon t ra i t la p ie r re tombée du ciel, 

q u i , pour tous les pays he l lén iques , était son s imulac re vénéré . Quinze 

cents ans environ avant no t re è re , il tomba en Crète u n e p ier re qu 'on 

désigna comme u n e pier re de foudre et qu i passa également c o m m e 

un symbole de Cybèle. La p lu ie de p ier res qui tomba sur l ' a rmée des 

cinq rois a m o r r h é e n s fut u n témoignage redoutable de la protect ion 

dont Jéhovah couvri t les fds d 'Israël : « Le Seigneur , l i t-on dans la 

Bible (Josué ,X, 11) , envoya sur eux (les Amorrhéens) de grandes p ier res 

t émoins , la p lupar t du temps igno ran t s , leur sembla ient victimes de 

que lque ' i l lus ion : les paysans n 'ayant eu rien de plus pressé que de 

m o n t r e r et d'offrir aux personnes ins t ru i tes du pays les p ier res qu ' i l s 

avaient recueil l ies , se v i rent refuser avec d é d a i n ; on se moqua d 'eux, 

ce qu i , vingt a n s après , fit d i re à Vauquel in : « Ils pour ra ien t au jour 

d ' h u i , avec p lus de ra i son , se m o q u e r des savants qu ' i l s t rouvèrent si 

incrédules . » 
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d u ciel j u s q u ' à Azeca. » C'est u n e tendance si inst inct ive des popu la 

t ions de cons idérer les phénomènes célestes ext raordinai res comme 

d u s à u n e intervent ion su rna tu re l l e , que c'est ainsi que pendan t l ' an

t iqu i té , tout le moyen âge et j u s q u ' à nos j o u r s , furent presque toujours 

in terprétées les chutes de p ier 

res enreg is t rées . P a r m i les t rai ts 

que rappor te Biot dans son r a p 

por t su r le météore de Laigle, il 

en est un qui témoigne bien de 

cette tendance : « Mon j eune 

guide , d i t - i l , me m o n t r a dans 

les c h a m p s u n berger qui passai t 

autrefois pour u n inc rédu le , 

ma i s que la peu r de ce terr ible 

météore avait convert i . » Au 

n o m b r e des t émoins , Biot cite 

encore « u n e femme âgée q u i , 

persuadée que ce p h é n o m è n e est u n aven i s semen i a u ciei, n aura i t 

pas osé en déna tu re r les circonstances » . 

Au res te , les croyances supers t i t ieuses dont nous par lons eu ren t un 

bon côté : sans elles, il est probable que les ch ron iqueu r s ne se fussent 

pas empressés de m e n t i o n n e r de tels faits. Ils les eussent passés sous 

si lence, s'ils les avaient considérés comme tout n a t u r e l s ; regardés 

c o m m e des prodiges , on s 'empressa d 'en conserver la m é m o i r e . 

Quand il fut établi que des masses pesantes , p rovenant des hautes 

régions de l ' a i r , venaient tomber à la surface de la Ter re , les savants 

se demandè ren t quel le en était l 'or ig ine . 

P lus ieu r s hypothèses furent proposées. 

L 'une d'elles fut p romptemen t abandonnée : c'est celle qui voyait 

dans les p ier res tombées u n produi t de la foudre, et, p o u r ce motif, 

les n o m m a i t pierres de tonnerre. L'électricité a tmosphér ique , conden

sant les mat iè res subt i les qu 'on supposai t contenues dans l ' a i r , en 

formait des masses minéra les que leur pesan teur faisait ensui te préci

pi ter à la surface du sol .Mais l ' invra isemblance d ' une telle formation, 

1. Voici la traduction de l'inscription en allemand qu'on Ht dans l'église d'Ensisheim : 

« L'an 149'2, le 7 novembre, on entendit la nouvelle qu'en plein jour , près de la ville, d'uu 

coup de tonnerre une grosse pierre était tombée des nues , pesant trois quintaux et demi, 

couleur de fer : on alla la chercher en procession et on en enleva beaucoup de morceaux. » 
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qui devait ê t re ins tan tanée , sautai t aux yeux. On se rabat t i t su r une 

aut re hypothèse , q u i , elle non p lus , ne supporta l 'examen : on regarda 

les p ier res tombées du ciel c o m m e projetées pa r des é rupt ions volca

n i q u e s . Mais c o m m e n t admet t r e u n e telle or igine pour les météores 

qui avaient fait l eu r appari t ion loin de tout volcan connu en pays de 

p la ine? D'ai l leurs la composi t ion des pierres recueill ies n 'avai t r ien 

qui pe rmî t de les confondre avec les subs tances vomies pa r les c ra

tères t e r res t res . 

Je passe sous silence n o m b r e d 'au t res explications qui su rg i r en t d i s 

que la réali té des chutes fut établ ie , et dont les au teu r s consul tè rent 

leur imagina t ion beaucoup p lus que les fai ts ; j ' a r r i v e à la théorie 

admise au jou rd ' hu i . 

Chose cur ieuse : elle fut formulée, dès l ' année 1 8 0 5 , par u n profes-

seur de Wi t t emberg , dont le nom est su r tou t connu par ses recher 

ches d ' acous t ique , Chladni . Ce savant physicien assignai t aux p ier res 

tombées u n e or igine ex t r a - t e r r e s t r e ; c 'étaient b ien , selon l 'expression 

vulgaire qui disai t na ïvement la véri té , des pierres tombées du ciel. 

Chladni avait été condui t à cette idée ha rd ie pa r l 'examen de la 

masse de fer que Pallas avait observée à Krasnojark , en Sibér ie . Il ne 

put se r é soudre à considérer u n tel bloc de 700 k i l og rammes , où le fer 

entre pour p lus de 90 pour 1 0 0 , c o m m e u n p rodu i t de la foudre , comme 

une sécrét ion des gaz de l ' a tmosphère , ou encore , ainsi qu 'on l 'avait 

supposé, comme le résu l ta t de la combust ion d ' u n e forêt et de la fusion 

de m i n e r a i s existant dans le sol m ê m e . Pour l u i , préoccupé sans doute 

des phénomènes qu i accompagnent les chutes des météores , appari t ion 

d 'un globe l u m i n e u x , e tc . , il ass imi la le p h é n o m è n e à celui des balles 

de feu, des dragons volants, c o m m e on n o m m a i t alors ce qu 'au jour 

d 'hu i l 'on appelle u n bolide. 

Voyageant d ' un façon indépendan te , dans l 'espace céleste ou in te r 

p lané ta i r e , avec toutes les a l lures d ' u n e p lanè te en m i n i a t u r e , ces 

petits corps , a r r ivan t dans le voisinage de la Ter re , subissent son a t t rac

tion p répondé ran te , qui les force à se précipi ter à sa surface. E n a r r i 

vant aux l imi tes supér ieures de l ' a tmosphère , et avant d'y pénét rer , 

leur vitesse est considérable , et de l 'ordre des vitesses qu i an imen t une 

planète dans son orbite (p lus ieurs mi l l ie rs de mè t res par seconde) . 

Cette rapidi té de course est telle, que les couches les p lus ra res de l 'a t 

mosphère dégagent , pa r u n e compress ion b r u s q u e , u n e cha leur assez 

forte pour por ter à l ' incandescence la croûte externe de la masse m é -
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t éo r ique . Celte masse s 'enf lamme donc ; de là la couche mince et 

no i re , vitrifiée, qu ' on observe le p lus souvent à la surface de ses frag

m e n t s . La hau te t empéra tu re en provoque l 'explosion, due aux gaz qui 

se f o rmen t i n t é r i eu remen t sous son influence. Comme, à mesure que 

la m a s s e a pénét ré p lus profondément dans l ' a tmosphère , la rés is tance 

de l ' a i r à son mouvemen t a été croissante , la vitesse du météore , au 

con t ra i re , a dû d i m i n u e r ; les f ragments , dans leur chu te , n ' o n t p lus 

que la vitesse des corps graves qu i tombent d ' une g rande h a u t e u r . 

Telle est, en subs tance , avec les modifications et perfect ionnements 

apportés à l 'hypothèse de Chladni , suggérés par des observations et 

des d iscuss ions nouvel les , la théorie admise m a i n t e n a n t par la p lupar t 

des physic iens et des a s t ronomes . Elle rend bien compte de toutes les 

c i rconstances , de tous les faits anciens et modernes , dont il a été ques 

tion p lus h a u t . 

Mais la cur ios i té h u m a i n e n ' e s t j a m a i s satisfaite, et il reste à savoir 

ce que sont ces corpuscules célestes qu i c i rcu len t dans les m ê m e s 

parages du ciel que no t re globe. Sont- i ls de la m ê m e famille que ces 

nuées , ces essaims qui v iennent pé r iod iquement i l l umine r nos nu i t s 

de l eurs mag iques appar i t ions , semblables à d ' i m m e n s e s bouque t s 

d'artifice? Ou bien sont - i l s d 'une au t r e n a t u r e , et faut-i l voir dans les 

p ierres tombées du ciel, non pas les débr is de comètes dispersées , ainsi 

qu' i l para î t que sont . les essa ims d'étoiles filantes, mais b ien des frag

ments de p lanètes r u inée s? On a fait aussi l 'hypothèse que ce sont des 

pierres lancées par la Lune su r la Ter re , vomies pa r des é rupt ions vol

caniques de no t re peu respectueux satell i te. Deux g rands géomètres , 

Laplace et Poisson, ont tout au moins démon t r é qu ' i l n 'y avait r ien là 

d ' imposs ib le : d 'après leurs ca lculs , pour q u ' u n e pier re projetée pa r 

un volcan luna i r e p û t a t te indre et dépasser le point où l 'a t t ract ion de 

la Te r r e l ' empor te ra i t su r celle de la Lune , il suffirait qu 'e l le sort î t du 

cra tère avec u n e vitesse d 'environ 2150 mètres pa r seconde, ce qui 

n ' a r ien d 'exagéré . Mais si la chose est possible , r ien ne d é m o n t r e 

pour cela qu 'e l le se réa l i se . Il n 'es t pas sû r qu ' i l y ait ma in t enan t 

encore su r la Lune des volcans en activité, comme quelques récentes 

observations en ont suggéré l ' idée ; du m o i n s les preuves invoquées 

en t émoignage de cette activité actuelle sont bien faibles. 

On a supposé encore que la Terre possédait , ou t re la Lune , un cer ta in 

n o m b r e de satel l i tes , t rop petits pour être vus . Admet tan t que ces cor

puscules , dans la c i rcula t ion au tour du globe te r res t re , éprouvent des 
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per turbai ions qui a l tèrent leurs mouvemen t s , on peut concevoir qu 'à 

la longue ils viennent j u s q u e dans les régions de l ' a tmosphè re , dont 

la résis tance amène leur incandescence, leur explosion et f inalement 

leur chu te . 

L 'opinion qu i para î t la p lus vra isemblable est celle qui considère 

les météor i tes c o m m e des corpuscules célestes indépendan t s , se m o u 

vant dans l 'espace au m ê m e t i t re que les essaims qui p roduisen t les 

M É T É O R I T E C I I A R E O S N E U S E D ' o R G C E I L . M É T É O R I T E DE ;,A S I E R R A DE C H A n C O . 

étoiles filantes, et venant , au hasard de leur course , frôler la Terre et 

s'y préc ip i te r . 

Nous voilà donc, nous au t res hab i tan t s de l ' une des moyennes p la

nètes d u monde solaire, en rappor t direct avec le ciel, avec les corps 

qu i pa rcouren t le ciel. Cela semble mervei l leux de toucher de nos 

m a i n s des parcelles de ma t i è re qui v iennent des profondeurs de 

l 'espace, peu t -ê t re de la région des étoiles. Et cependant quoi de p lus 

n a t u r e l ? Notre Terre e l l e -même n 'es t -e l le pas u n as t re? Ne nous 

mène-t-el le pas , d ' une année à l ' au t r e , et dans la suite des années , par 

des chemins non frayés, vers des régions de l 'espace sans bornes tou

jours nouvelles? Dans cette pérégr inat ion sans l in, la Terre m a r c h e de 

conserve avec tous les corps célestes qui composent le m o n d e so la i re ; 

avec le Soleil d 'abord , ce roi d ' un empi re qui a la gravitat ion p o u r 

force d o m i n a n t e ; avec les p lanètes , qui ne diffèrent pas d'elle sous ce 

r appor t ; pu i s avec les comètes , avec celles du moins q u i , venues sans 

doute de régions situées au delà des confins de no t re g roupe , se sont 

trouvées pr i sonnières et condamnées tout au moins p o u r u n temps à 

c i rcu le r , comme les au t r e s , dans des orbi tes fermées ayant Je Soleil 
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M A S S E D E F E R M É T É O R I Q U E D ' O V I F A K . 

nèle , c 'est encore aux dépens de leurs subs tances . Ainsi se produisen t 

ces flux d'étoiles filantes, de bolides, de météores enf lammés qu i nous 

appara issent su r tou t pendan t la n u i t . 

N 'es t -ce pas dans ce t roupeau de corpuscules dispersés que les 

météori tes ou pierres tombées du ciel doivent être rangées? Il en est, 

dans le n o m b r e pour lesquels celte ass imi la t ion ne semble pas dou

teuse : ce sont ceux dont l 'arr ivée coïncide avec les pluies d'étoiles 

filantes. D 'au t res , au cont ra i re , semblent des voyageurs tou t à fait 

isolés, par exemple le bolide observé en sep tembre 1868 par M. Tissot, 

et don t l 'orbi te était mani fes tement hyperbol ique . C'est dire que ce 

corps ar r iva i t , su r l ' une des b ranches infinies de cette courbe , d 'un 

point du ciel s i tué dans les profondeurs du m o n d e sidéral . Sa vitesse, 

de 79 ki lomètres pa r seconde, dépassait le double de celle de la Ter re . 

De quel système sidéral venai t- i l , ce rapide messager de l ' infini? Depuis 

pour foyer. En a r r ivant ainsi dans nos parages , en y subissant la loi 

du plus fort, ces pauvres comètes sont parfois bien endommagées ; on 

en a vu qu i se dédoubla ient , se d ispersa ient en f ragments . Ces m o r 

ceaux déparei l lés ne la issent pas de con t inuer leurs routes et , quand 

ils v i e n n e n t , au hasard de direct ions nouvelles, h e u r t e r que lque pla-
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combien de siècles é tai t - i l en rou t e? On ne sait , ma i s l ' imagina t ion est 

v r a i m e n t stupéfaite quand on songe que p o u r effectuer le voyage, en 

ne pa r t an t que de la de rn iè re étape, c 'es t -à-di re de l 'étoile la p lus voi

s ine , le météore a ce r t a inement mis p lus de seize mil le années ! 

Enfin, l ' un de nos savants géologues, M. Stanislas Meunier , en é tu 

diant la composi t ion ch imique et miné ra log ique , ainsi que la s t r u c 

ture de cer ta ines météor i tes , en les comparan t aux roches t e r r e s t r e s , 

est arr ivé à cette conclusion que ce sont des f ragments d 'as t res qu i 

se sont à la longue br isés ou désagrégés. P o u r lu i , la p lupar t des 

pierres tombées du ciel sont des fragments de p lanè tes , qui continuent, 

à c i rculer dans l 'espace sous l ' empi re des lois de la gravitat ion et qu i , 

de t emps à a u t r e , v iennent r encon t re r la Ter re dans l eu r rou t e . 

Voilà des explications b ien différentes du p h é n o m è n e décrit dans ce 

chap i t re , et de l 'or igine des p ier res tombées du ciel. A no t re avis, il 

n'y aura i t r ien d ' imposs ib le à ce que chacune de ces explications r e n 

fermât sa part de véri té . Si la n a t u r e est u n e dans ses lois générales , 

elle offre u n e variété infinie dans le détail de l 'application de ces lois. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



II 

L I N F I N I M E N T G R A N D 

LE TÉLESCOI'E. LA DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX MONDES. 

Avez-vous j a m a i s regardé le ciel à l 'aide d ' un télescope ou d ' une 

lunet te a s t r o n o m i q u e ? 

Si vous n'avez pas eu l 'occasion de satisfaire su r ce point votre 

cur ios i té , j e vais essayer d'y suppléer au t an t qu ' i l m ' e s t poss ible . 

Mais, tout d 'abord , suis- je dans la vra isemblance en supposant que 

vous êtes cur ieux de met t r e l 'œil à l 'oculaire de l ' une de ces grandes 

lune t tes , de ces télescopes, qu i res tent cachés aux profanes, dans 

l ' ombre mystér ieuse des observatoires? Par expérience, je crois devoir 

r épondre aff irmativement. Cette curiosi té est si na tu re l l e ; n 'a - t -e l lc 

pas tout l 'a t t ra i t de l ' i nconuu , d 'un inconnu pa r t i cu l i è remen t difficile 

à dévoiler, pu i squ ' i l est inaccessible, au moins d i rec tement , à nous 

tous hab i tan t s de la Ter re? 

Je me rappel le qu ' é t an t tout j e u n e s , s u r les bancs du collège, mon 

père nous avait acheté une longue-vue , une lunet te t e r res t re , dont les 

tubes en car ton , se déboîtant les u n s des au t res , mesura ien t bien 60 à 

70 cen t imèt res . C'était u n e grande joie p o u r mes frères et moi quand , 

aux j ou r s de congé, nous pouvions empor te r à mi-côte la fameuse 

lune t te , et que le temps favorable nous permet ta i t de la b r a q u e r su r 

tous les points de l 'hor izon. De la colline où nous nous t rouvions postes 

au mil ieu des vignes de Beaune, le coup d'œil embrassa i t toute la 
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plaine qui s 'étend ent re la Côte d 'Or et le J u r a , et q u ' a r r o s e n t les eaux 

de la Saône et du Doubs. Par u n ciel très clair , nous voyions à l 'or ient 

le profil des collines et des m o n t s J u r a , dominés pa r les crêtes des 

Alpes; le Mont-Blanc dessinai t t rès ne t t emen t sa s i lhouet te b lanche ou 

colorée de rose par les rayons d u soleil couchant . Nous pass ions là des 

heures à inspecter de l 'œil et de l ' i n s t rumen t tous les coins de 

l ' immense paysage, tout fiers de découvri r , dans le fouillis de ve rdure 

ou dans les bleus lo in ta ins , des détai ls que la vue s imple , not re vue de 

quinze ans cependant , était impu i s san te à reconna î t re . 

L ' i n s t r u m e n t n 'é ta i t pas d ' u n e grande puissance , à coup s û r , mais 

il nous mon t r a i t le caché, l ' i nconnu , u n inconnu bien rapproché en 

comparaison de celui des profondeurs du ciel . D'autres fois, not re 

plais i r était tout cont ra i re : c 'est, q u a n d la l impidi té de l ' a i r , u n peu 

avant le coucher du soleil , nous laissait voir l 'église et les maisons 

du pajs natal se dé tachant c o m m e des points br i l l an ts s u r u n fond 

b leu-verdât re à 45 k i lomètres de d is lance . Depuis , j ' a i eu en t re les 

ma ins de bien au t res i n s t r u m e n t s , qui m ' o n t révélé de bien au t res 

mys tè res ; m a i s , si j ' a i bonne m é m o i r e , aucun ne m ' a causé de p lus 

vive jouissance que no t re pauvre et modeste longue-vue en car ton , 

qui valait bien cent sous . 

E h b ien , cette cur iosi té pour laquelle je m e suis donné en exemple , 

je l 'ai r e m a r q u é e p resque tou jours , aussi bien chez les g rands que 

chez les pe t i t s . 11 est vrai d 'a jouter qu 'e l le est égale vis-à-vis d u 

microscope c o m m e du télescope. Que l ' i nconnu soit au sein d ' une 

goutte l iqu ide , où fourmil le u n m o n d e d ' inf in iment pe t i t s , ou qu ' i l se 

perde dans l ' é tendue de l 'espace, et nous découvre l ' inf iniment grand 

dans les soleils et les nébu leuses , il n ' impor t e : la m ê m e avidité de 

voir et de savoir nous a t t i re tous . 

A l 'époque que j e viens de rappeler , b ientôt vieille d 'un demi-s ièc le , 

je ne songeais pas encore aux merveil les du ciel, et c'était bien heu reux , 

car no t re longue-vue ne nous au ra i t pas fait voir g rand 'chose et 

j ' a u r a i s sans doute éprouvé quelques déceptions à en b r a q u e r l'objectif 

s u r les étoiles. Mais, quelques années p lus lard, je fus in i t ié à l 'exis

tence de ces merveil les par la lecture des Notices as t ronomiques 

d 'Arago, pa r les leçons d ' u n e si é loquente familiari té que le grand 

savant et vulgar i sa teur faisait à l 'Observatoire, et ma curiosi té se trouva 

excitée au p lus h a u t po in t . Elle n ' a pas d i m i n u é et n 'a point été rassa

siée. C'est toujours avec les m ê m e s sen t iments de profonde admira t ion 
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G A L I L É E . 

n o m , dans les p remières années d u dix-septième siècle. Il les publ ia 

en 1610 dans le NunrÀus Sidereus. « Il est imposs ible , dit à ce sujet 

u n dès g rands as t ronomes qui ont m a r c h é dans la voie ouverte par 

Galilée, W . Struve, de se faire au jourd 'hu i u n e idée parfaite de l ' en 

thous i a sme que ces annonces ont dû exciter a lors . C'était la révélation ' 

i na t t endue du m o n d e céleste, invisible et inaccessible à l 'espri t h u m a i n 

depuis des mi l l ie rs d ' années . Yoici commen t Galilée s 'exprime sur 

les étoiles fixes : 

pour les sp lendeurs du ciel et pour l ' infatigable labeur des savants 

qu i les on t successivement r econnues , que je parcours cette suite p r o 

digieuse de recherches ingénieuses , d 'observat ions délicates et de p r o 

fonds calculs qu i , depuis Hipparque et Ptolémée chez les Anciens , et 

depuis Galilée et Kepler chez les Modernes, ont conduiL l 'Astronomie 

au degré où nous la voyons a u j o u r d ' h u i . 

Galilée fit ses p remières observat ions avec la lune t te qui por te son 
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« C'est v ra iment u n g rand événement que d 'ajouter au n o m b r e con

sidérable d'étoiles fixes, qui pouvaient être aperçues j u s q u ' à présent 

avec les moyens na tu re l s (la vue s imple à l 'œil nu) , 

d 'au t res étoiles i n n o m b r a b l e s , et de faire voir à 

l 'œil des étoiles qui n 'avaient j a m a i s été vues a u 

p a r a v a n t , et dont la m u l t i t u d e est au moins dix 

fois p lus g rande que le n o m b r e des étoiles anc ien -

É T O I L E S V I S I B L E S A nemen t connues . C'est u n fait de haute impor tance 
L ' Œ I L N U D A N S U N C O I N „ , . . 

D E L A C U N S T E L L A T I O » que d avoir a insi m i s lin aux disputes su r la Voie 
D E S G É M E A C X . 1 . . i l » " T ^ ' l i i ' 

lactée et d en avoir mani tes te la const ruct ion aux 

sens et à l ' intel l igence. » 

Un peu plus d ' un siècle auparavant , Chris tophe Colomb avait révélé 

aux hab i t an t s de l 'ancien monde l 'existence d 'un monde nouveau qui 

doublait l 'espace ouvert à l 'activité de l ' h o m m e : Galilée décuplai t la 

populat ion s idérale , et bientôt ses découvertes étaient e l les-mêmes 

agrandies au delà de toute espérance . 

11 ne faut pas oubl ier que le n o m b r e des étoiles qu ' i l est possible de 

voir d i s t inc tement à l 'œil n u est bien plus petit q u ' o n ne pense . Hévé-

l ius n 'avait pu en cataloguer que 1 5 5 3 ; c'était la totalité des étoiles 

qu' i l avait pu observer à l 'œil n u su r l 'horizon de Dantzig. Les mei l -

leui'es vues ne peuvent guère d i s t inguer à la fois que 5 0 0 0 étoiles 

environ : encore faut-il qu 'on observe par une belle nu i t , sans c répus

cule et sans clair de lune . Cela fait en tout , p o u r les deux hémisphères 

célestes, de 5 à 6000 étoiles. L ' imagina t ion , il est vrai , en grossit s in

gu l i è rement le n o m b r e ; peut-être aussi la scint i l la t ion aide-t-elle à 

l ' i l lusion. 

Quoi qu ' i l en soit , la lunet te de Galilée mon t ra i t des étoiles là où-

auparavant était le vide, l 'obscur i té ; elle en m e n t i o n n e dix pour u n e . 

L 'augmenta t ion su r tou t était sensible dans le voisinage et au sein du 

r u b a n vaporeux, de la zone de lumiè re la i teuse connue sous le n o m de 

Voie lactée. 

C'était le po in t de dépar t de toute u n e révolut ion dans les idées des 

a s t ronomes . 

A m e s u r e , en effet, que les nouveaux i n s t r u m e n t s se perfection liè

ren t , qu ' i l s g rand i ren t en puissance , les découvertes se mul t ip l i è ren t , 

les bornes de l 'univers visible s ' agrandi ren t . 

On sait q u e , pour classer les étoiles d 'après l ' in tensi té de leur éclat, 

on les a rangées en divers ordres de g r andeu r , de g r a n d e u r apparente 
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de Herschel I, le grand as t ronome de Slough, comptaient 20 mi l l ions 

d'étoiles environ depuis la l r e j u squ ' à la 1 5 e g r a n d e u r . 

Des as t ronomes de tous les pays, réunis en congrès pour a r rê te r les 

hases d ' u n e ent repr ise qui eût été, il y a à peine u n siècle, considéré* 

comme c h i m é r i q u e , ont résolu d 'é tabl i r u n e carte du ciel con tenan t , 

dans l eu r s i tuat ion relative exacte, toutes les étoiles j u s q u ' à la 

1 5 e g r andeur exclusivement . Même ainsi r es t re in te , cette ca r te , ob te 

n u e par la photographie du ciel d 'après les procédés de deux as t ro 

nomes français, MM. Paul et Prosper Henry, ne cont iendra sans doute 

bien en tendu , ne préjugeant r ien su r leurs grosseurs réel les. Dans les 

télescopes les p lus pu i s san t s , les étoiles de 18° g randeur sont les plus 

faibles de tou tes ; que lques observat ions d ' I Ierschel , je crois , descen

den t j u s q u ' à la 2 0 e g r a n d e u r : c'est le point l umineux ma théma t ique 

p o u r ainsi d i re . 

Or, p lus on descend l 'échelle des g r a n d e u r s , p lus le n o m b r e des 

étoiles va en a u g m e n t a n t . Les évaluations de sir Wi l l i am Herschel ou 
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L ' I N F I N I T É D E L ' E S P A C E C É L E S T E . 

Ce n 'es t pas seulement par eux-mêmes que ces n o m b r e s ont u n e 

signification. Il ne s 'agit pas seulement de l ' i nnombrab le quan t i t é 

d 'as t res dont ils révèlent l 'exis tence; ils sont la t raduc t ion d ' u n e au t re 

vérité, liée i n t i m e m e n t , il est v ra i , à la p remiè re , à savoir, que les p ro 

fondeurs du ciel, les abîmes de dis tance ou parvient à péné t re r l 'œil 

télescopique, sont v ra imen t insondables . On est autor isé à croi re que 

si l 'opt ique perfectionnée poussa i t p lus loin encore la l imi te de ses 

invest igat ions, de nouvelles étoiles, de nouveaux soleils appara î 

t ra ient : u n e telle progress ion , j amai s t e rminée , ne nous donne- t -e l le 

pas , au t an t que no t re faible intel l igence peut la concevoir, l ' idée de 

l ' é tendue infinie, de l ' infinité de l 'univers? 

On va voir q u ' u n e au t re idée s 'ajoute à celle-ci, l ' idée de la durée 

infinie. Les sondages que le télescope a pe rmis de faire dans le ciel 

impl iquen t en effet ces trois ordres d ' immens i t é s , le n o m b r e indéfini 

des mondes exis tants , les bornes de l 'espace ou les d imens ions de 

l 'univers visible indéf in iment reculées , l ' ancienneté de ces mondes 

prouvée par leur visibil i té m ê m e . 

Il est , en effet, ex t rêmement cur ieux de voir avec quel le rapidi té 

croît le n o m b r e des étoiles de chaque o rd re , à m e s u r e q u ' o n descend 

l 'échelle des g r a n d e u r s . Qu'on en juge pa r ce tab leau , qu i comprend 

les neuf premières classes : 

Nombre des étoiles de 1™ grandeur. . 20 

— — 2« — 65 

pas moins de 15 mil l ions d 'é to i les ! Que serait-ce si l 'on eût été j u s q u ' à 

la 1 8 e g r a n d e u r , pa r exemple? 
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Au delà , les étoiles ne se comptent p lus p o u r a insi d i re . Tout ce 

qu ' on sait , c'est que la progress ion ascendante con t inue . Les jauges de 

s i r W. Herschcl don

nen t p o u r le ciel e n 

tier, tel du m o i n s que 

son g rand télescope de 

20 pieds le mon t r a i t , 

E C L A T B E L A I » DES E T O I L E S DES S I X P R E M I E R S O R D R E S 

DE G R A N D E U R . 

plus de 20 mi l l ions 

d'étoiles. 

En m o y e n n e , p lus 

l 'éclat d ' u n e étoile est faible, p lus est considérable la dis tance p r o 

bable où elle est de n o u s . Des calculs d 'as t ronomes é m i n e n t s , tels 

que Struve, Pe te rs , qui ont consacré de longues années à des r eche r 

ches s u r les étoiles, ont mon t r é q u e , si l 'on p rend pour un i t é le rayon 

de la sphère r en fe rman t les étoiles de l r e g r a n d e u r les p lus r a p p r o 

chées de n o u s , c'est pa r 25 qu ' i l faut mul t ip l i e r cette quan t i t é pour 

avoir la dis tance des étoiles de 9 e g r a n d e u r ; c'est par 228 qu ' i l faudrai t 

mul t ip l ie r le m ê m e rayon pour avoir celle des p lus peti tes étoiles 

visibles dans le grand télescope d 'Herschel . 

Mais que représen ten t ces chiffres? De quel le profondeur de l 'espace 

sont-i ls la m e s u r e ? 

A cette ques t ion , il faut bien le d i r e , on peut répondre par des 

chiffres encore , a l igner des colonnes de zéros à droi te de ceux qui 

représentent n u m é r i q u e m e n t de telles d is tances . L'espri t est v ra iment 

impu i s san t à les comprendre . L 'uni té dont on fait choix a beau être 

g rande , nous res tons confondus devant l ' immens i t é qu ' exp r imen t les 

nombres donnés pa r le calcul . Essayons toutefois. 

C'est la distance du Soleil à la Terre qui ser t d 'un i t é pour la m e s u r e 

des dis tances s idéra les . Mais quelle un i t é déjà! Quelle d is tance, que 

celle q u ' u n de nos t ra ins rapides met t ra i t des siècles à pa rcour i r , 

q u ' u n boulet de canon conservant indéf in iment sa vitesse ini t ia le ne 

franchirai t qu 'en 12 a n s ! Déjà la rou te n o u s semble d ' une prodigieuse 

l o n g u e u r ; que sera-ce quand nous chercherons à nous figurer la 

moyenne distance des étoiles les p lus br i l lantes ! Struve l 'a t rouvée 

égale à 986 0 0 0 fois celle de la Terre au Soleil, not re un i t é . Notre 

boulet met t ra i t , pour faire ce voyage, bien près de 12 mil l ions d ' an 

nées . C'est effrayant. 

Toutefois nous ne sommes là qu ' au seuil de l 'univers visible. Don-

13 
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rions encore u n n o m b r e , celui qu i m e s u r e la dis tance des p lus faibles 

étoiles d 'Herschel , 224 500 0 0 0 . Plus de 224 mi l l ions de fois la d i s 

tance du Soleil à la T e r r e ! 

La lumiè re se m e u t , tout le m o n d e au jou rd ' hu i le sait , avec une 

vitesse si foudroyante, que celle du boulet qu i vient de nous servir de 

te rme de compara i son peut sembler la len teur m ê m e . Dans le faible 

interval le d ' une seconde, l 'ondula t ion l u m i n e u s e se tz'ansmet à 

5 0 0 0 0 0 k i lomèt res . Ce n 'es t pas loin de 10 mi l l i a rds de ki lomètres 

pa r an . 

Cette nouvelle un i t é simplifiant les résul tats n u m é r i q u e s , préc isé

m e n t à cause de sa g r andeu r , les as t ronomes l 'ont pr ise pour r ep ré 

senter les dis lances s idérales . La d is lance d ' u n e étoile se trouve a insi 

p réc isément mesu rée par le temps que sa lumiè re me t à nous parve

n i r . C'est 15 ans et demi pour la moyenne des étoiles de l r e g r a n d e u r , 

120 ans pour celles de 6% les dern ières visibles à l 'œil n u ; c'est 187 ans 

p o u r celles de 9 e ; enfin, pour les plus faibles étoiles que découvrait le 

télescope de \V. Herschel , c'est 5 5 4 1 années . 

La sphère céleste dans laquel le pénèt re ainsi le regard de l ' a s t ro

n o m e m e s u r e donc en d iamèt re une telle l ongueu r , q u ' u n rayon de 

lumiè re me t sept mil le ans-è la t raverser de pa r t en p a r t ! 

L ' H I S T O I R E A N C I E N N E D U C I E L . 

Quelque effroyables que soient ces ab îmes , no t re imagina t ion va 

p lus lo in . Elle s 'élance j u s q u ' à ces p ro fondeurs , p rend les astres qui 

s'y t rouvent pour points de dépar t de nouveaux sondages au sein de 

l 'océan é théré , et , au r i sque du vert ige, elle pénèt re de plus en p lus 

loin d a n s l 'espace. Elle fait avec les nébu leuses , avec ces associations 

d'étoiles si éloignées de nous que les p lus pu issan ts télescopes ne p e u 

vent les décomposer tout à fait, les m ê m e s calculs que nos p lus 

savants as t ronomes ont fails avec les étoiles isolées, et alors elle s'ef

force de concevoir l ' idée que j ' énonça i s au débu t , celle de l ' é tendue 

infinie de l 'univers s idéra l . Qu'es t -ce qu i peu t en effet nous a m e n e r 

p lus près de cette conception que ce résul tat des observations du grand 
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as t ronome de Slough : avec son télescope de 4 0 pieds de foyer, il 

découvrait des nébuleuses si reculées dans l 'espace, q u e , d 'après son 

es t ime, l eu r ' l umiè re met deux mil l ions d 'années à n o u s pa rven i r . 

D'où cette inévitable conséquence : 

Les rayons de lumiè re qui pénè t ren t dans l 'œil , lorsqu 'on le met à 

l 'oculaire d u télescope herschél ien , et lu i font voir ac tuel lement ladi te 

nébu leuse , sont des rayons qui sont en rou l e depuis deux mi l l ions 

d ' années . Ils révèlent l 'état de la nébuleuse à une époque séparée de la 

nô t re pa r cet i m m e n s e in terval le . Dès lors , si depuis que lque révolu

tion s'y était p rodu i te , s i , p a r une ca tas t rophe tout à fait imag ina i r e , 

les corps célestes qui la forment avaient été dispersés , anéan t i s , on n 'en 

saura i t r ien encore , et c'est seulement après vingt mi l le siècles écou

lés que l ' événement se t r adu i ra i t aux yeux de l 'observateur . « Ainsi , 

ai-je dit a i l leurs (et le lecteur voudra bien me pa rdonne r cette ci tat ion), 

nous ne voyons pas le ciel c o m m e il est, ma i s comme il étai t , non 

pas m ê m e c o m m e il était à u n e époque donnée , mais à la fois à p lu 

s ieurs époques , à u n e infinité d 'époques différentes, de sorte que 

chaque étoile pour ra i t être annotée d ' u n e date par t icul ière de l ' h i s 

toire du ciel. Ici , nous assis tons au spectacle d ' une nébu leuse con tem

pora ine d 'Homère ; là, ce soleil nous envoie des feux qui datent de 

Pér ic lès ; la l umiè re de la Chèvre est en rou le depuis no t re grande 

épopée révolu t ionnai re de 92 (nous écrivions ceci il y a 25 a n s ) . Et 

ainsi à l ' infini . Spectacle é t r ange , qu i laisse la pensée s ' ab îmer devant 

la bizarrer ie d 'un fait où v iennent se confondre à la fois, sans con t ra 

diction pour la ra i son , les temps et les d is tances! » 

H u m b o l d t , su r le m ê m e sujet, s 'exprime ainsi dans son Cosmos : 

« Bien des phénomènes ont d isparu longtemps avant d 'être perçus 

par nos yeux ; bien des changements que nous ne voyons pas encore 

se sont depuis longtemps effectués. Les phénomènes célestes ne sont 

s imul tanés q u ' e n apparence ; et quand on voudra i t placer p lus près de 

nous les faibles taches des nébuleuses ou les amas d 'étoiles, q u a n d 

m ê m e on rédui ra i t les mi l l ie rs d 'années qui m e s u r e n t leurs d is tances , 

la l umiè re qu ' i l s ont émise et qu i nous parvient au jourd 'hu i n ' e n r e s -

lerait pas m o i n s , en vertu des lois de sa propagat ion, le témoignage le 

p lus ancien de l 'existence de la ma t i è re . » 

Oui , Galilée avait raison de d i re que c 'était « u n g rand événement » 

que l 'application d u télescope aux investigations célestes, cette appl i 

cation se fùt-elle bornée à la découverte d ' i nnombrab les étoiles j u s -
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qu 'a lors i nconnues . C'est l ' inf iniment grand qui s 'ouvrait devant les 

regards de l ' h o m m e ébloui . 

À l 'or igine cependant , c 'était une chose bien modeste que la lune t te 

a s t ronomique telle que la const ruisa i t Galilée. Le grand as t ronome 

débuta pa r u n s imple gross issement de 4 fois, qu ' i l porta successive

ment à 7 et en dern ie r lieu à 52 fois. Il n ' en découvrit pas moins ainsi 

les satellites de Jup i te r , les phases de Vénus et les taches du Soleil, 

sans compter la mul t i tude d 'é toi les , invisibles j u s q u ' a l o r s , dont il 

révéla l 'existence à des profondeurs du ciel inexplorées avant lu i . Près 

de trois siècles se sont écoulés depuis Galilée, et l 'Univers, exploré 

par u n n o m b r e toujours croissant d 'observateurs , a rmés d ' ins t rumenls 

d 'une puissance de pénét ra t ion de plus en plus g rande , a vu ses bornes 

reculées à l 'infini : groupes s te l la i res , systèmes d'éloiles doub le s , 

nébuleuses de toutes formes, se sont mult ipl iés depuis avec une profu

sion inouïe . Mais l ' abondante moisson de tant de br i l lantes et r iches 

découvertes accumulées pa r p lus ieurs générat ions d 'as t ronomes ne 

doit pas nous faire oublier les in i t ia teurs de ce g rand mouvement . 

Galilée est u n de ceux à qui la science as t ronomique doit u n e recon

naissance éternel le . 
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III 

LA D Y N A S T I E DES H E R S C H E L 

JIERSCHEL I , SA VIE. 

Il n 'es t pas r a r e , dans les publ icat ions as t ronomiques où il est 

ques t ion des recherches télescopiques d ' I Ierschel , de voir employer 

cette dénomina t ion Ilerschel I, Ilerschel II. On peut d i re m a i n t e n a n t 

Ilerschel III. C'est u n moyen commode de d i s t inguer les m e m b r e s de 

celte triple générat ion d ' a s t ronomes , que le publ ic confond volontiers . 

Sir Wi l l i am Ilerschel fut le fondateur de cette dynast ie de savants , 

dont toute l 'activité s'est portée vers les pais ibles t ravaux qui ont pour 

objet le progrès des sciences , et p lus spécia lement de l ' a s t ronomie . 

11 est né à Hanovre le 13 novembre 1 7 5 8 . Yoici que lques détails su r 

les débuts de celui que François Arago appelai t avec raison u n des p lus 

g rands as t ronomes de tous les t emps et de tous les pays . Je les e m 

p r u n t e à la belle Notice que lui a consacrée l ' i l lus t re secrétaire perpétuel 

de l 'Académie des sciences . 

Le père de l ' a s t ronome Wi l l i am, Jacob I lerschel , étai t un mus ic ien 

de mér i t e , Arago dit u n ar t is te éminen t , que d is t inguaient d 'a i l leurs les 

qual i tés du c œ u r et de l 'espr i t . Sa for tune , t rès modeste , ne lui per

met ta i t po in t de d o n n e r à ses dix enfants (six garçons et qua t re 

filles) u n e éducat ion complète , mais tous , pa r ses so ins , devinrent des 

mus ic iens excellents. L 'a îné , Jacob, acquit m ê m e u n e ra re habi le té , 

qui lui valut le poste de chef de m u s i q u e dans u n rég iment hanovr ien . 
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Il passa avec ce rég iment en Angle ter re . Quant au t ro is ième fils, W i l 

l i am, il res ta d 'abord sous le toit pa te rne l , où il é tudia ass idûment le 

f iançais et auss i la mé taphys ique , pour laquelle il conserva, pa ra î t - i l , 

j u s q u ' à la fin de ses j o u r s , u n goût p rononcé . 

A l 'âge de vingt et u n a n s , en 1759 par conséquent , Wil l iam rejoi

gni t son frère a îné . Après trois années de pr ivat ions assez c rue l les , 

qu ' i l supporta d 'a i l leurs courageusement , le pauvre music ien hanovrien 

fut engagé pa r lord Durbain c o m m e ins t ruc teur de la m u s i q u e d 'un 

rég iment angla is qu i tenai t garnison su r les fronlières de l 'Ecosse; 

pu i s , sa réputa t ion s 'étant é t endue , il fut n o m m é organis te à Halifax, 

dans le Yorkshi re . Au lieu de se la isser e n d o r m i r pa r le succès, le 

j e u n e Wil l iam profita de la modes te a isance que lui p rocura i t ce n o u 

veau poste : il employa ses loisirs à parfaire son éducat ion , d o n n a n t 

ainsi la preuve de l ' énergique volonté et de la persévérance qu i carac

tér isèrent p lus tard ses travaux scientif iques. 

« C'est a lors , dit Arago, qu ' i l appr i t le lat in et l ' i ta l ien, sans au t r e 

secours q u ' u n e ^grammaire et u n d ic t ionnai re ; c'est alors aussi qu ' i l 

se donna l u i - m ê m e u n e légère t e in tu re de grec. Tel était le besoin de 

savoir dont I lerschel était dévoré pendan t son séjour à Halifax, qu ' i l 

trouva moyen de faire m a r c h e r de front, avec ses pénibles é tudes de 

l inguis t ique , u n e é tude approfondie de l 'ouvrage savant, ma i s fort 

obscur , de R. Smi th s u r la théor ie ma théma t ique de la m u s i q u e . Cet 

ouvrage supposai t , soit expl ic i tement , soit imp l i c i t emen t ,des conna i s 

sances d 'a lgèbre et de géométr ie qu ' I Ierschel n 'avait pas , et dont il se 

rendi t complè tement ma î t r e en t rès peu de t emps . » 

D'Halifax, W . I lerschel passa à Bath, où ses re la t ions m o n d a i n e s , 

bien que p lus é tendues , ne p u r e n t d i s t ra i re le j e u n e organis te J e ses 

é tudes de prédi lect ion. De la m u s i q u e il était arr ivé aux m a t h é m a 

t i ques ; des ma théma t iques il fut condui t à l 'opt ique , « source p r e 

miè re , dit Arago, de sa féconde et de sa g rande i l lus t ra t ion . L 'heu re 

sonna enfin où ces connaissances théor iques devaient gu ider le j e u n e 

mus ic i en dans des travaux d 'applicat ion complè tement en dehors de ses 

hab i tudes , et dont l 'éclatant succès, l 'excessive hard iesse excitèrent un 

jus te é tonnemen t . 

« Un télescope, u n s imple télescope de deux pieds anglais de long , 

tombe dans les m a i n s d'IIerschel pendan t son séjour à Bath. Cet i n s t r u 

m e n t , tout imparfai t qu ' i l est, lui mon t r e dans le ciel u n e mul t i t ude 

d'étoiles que l'œil n u n 'y découvre pas , lui fait voir q u e l q u e s - u n s des 
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C O U P E D ' U S E L U N E T T E A S T R O N O M I Q U E . 

scientifique, ni le côté t echn ique de la ques t ion , mais de façon à faire 

comprendre la n a t u r e des difficultés q u ' e u t à s u r m o n t e r I le rschel . 

Tout télescope comprend deux part ies essentielles et dis t inctes : en 

p remie r lieu l'objectif, en second lieu Xoculaire. 

L'objectif, a ins i n o m m é parce que sa fonction est de recevoir les 

rayons de l u m i è r e émanés de l 'objet, de les r a s semble r , en ver tu des 

lois de l 'opt ique , en u n m ê m e point ou foyer ; là ces rayons r éun i s 

forment u n e image fidèle, ne t te , précise, de l 'as t re observé ou de la 

région du ciel vers laquelle l 'axe du système opt ique est t o u r n é . 

L 'oculaire , dont le n o m ind ique assez que c'est la part ie de l ' i n s t ru 

men t à laquelle s 'appl ique l 'œil de l 'observateur , n 'es t au t re chose 

q u ' u n e loupe, qu i sert à examiner , en les gross issant convenablement , 

tous les détai ls de l ' image . 

L'objectif est la pièce capitale d u télescope, celle dont dépend s u r 

tout sa pu issance . Il y en a de deux sor tes , selon que l 'objectif est 

const i tué par u n mi ro i r ou par u n e lent i l le . Avec le p r e m i e r sys tème, 

les rayons lumineux émanés de l 'objet pénè t ren t par l 'ouver ture t u b u -

laire du télescope et vont tomber su r le m i ro i r formant l'objectif, m i 

roi r courbe q u i réfléchit les rayons d ' un point si tué en avant du mi ro i r : 

astres anciens sous l eu r s véri tables d imens ions , lui révèle des formes 

que les plus r iches imagina t ions de l ' an t iqui té n 'ava ient pas m ê m e 

soupçonnées . I lerschel est t r anspor té d ' en thous ia sme . Il au ra sans 

re tard u n i n s t r u m e n t parei l , mais de p lus grandes d imens ions . La r é 

ponse de Londres se fait a t tendre quelques j o u r s : ces quelques j ou r s 

sont des siècles. Quand la réponse ar r ive , le prix que l 'opticien de

mande se t rouve fort au-dessus des ressources pécuniai res d ' un s imple 

organis te . Pour tout aut re c 'eût été u n coup de foudre. Cette difficulté 

ina t t endue inspi ra au cont ra i re à I lerschel u n e nouvelle énergie : il ne 

peut pas acheter de télescope, il en cons t ru i ra u n de ses m a i n s . » 

Pour ceux de nos lecteurs qu i n ' o n t pas eu de télescope à l eu r d i s 

position ou qu i n ' en connaissent pas la théorie , je vais en t re r dans 

quelques détails à ce sujet, sans aborder , bien en t endu , n i le côté 
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L U N E T T E A S T R O N O M I Q U E . 

u n système de lenti l les disposé à l 'ouver ture du tube d e l ' i n s t rumen t . 

Ces lenti l les sont juxtaposées et leurs courbures sont calculées de 

man iè re à s u p p r i m e r les colorat ions ou i r isa t ions dont sont en tourées 

les images , par le fait de la décomposit ion de la lumière par son p a s 

sage dans la ma t i è re t r ansparen te d ' u n e seule lent i l le . C'est pour cette 

raison que l 'on n o m m e achromatiques les objectifs ainsi formés. Disons 

en passan t que les oculaires , dans les réflecteurs comme dans les réfrac

t eu r s , sont toujours achromat iques . En F rance , la cou tume est de r é 

server le nom par t icu l ie r de télescopes aux réflecteurs; les réfracteurs 

sont des lunettes astronomiques. Nous avons sur tout à parler des pre -

là se forme l ' image du point . Ce genre d ' i n s t rumen t est basé , comme 

on voit, s u r les lois de la réflexion de la lumiè re à la surface des m i 

roirs courbes ; c'est u n réflecteur, reflector, disent les Angla is ; c'est un 

télescope pour les as t ronomes français . 

, Le second genre de télescope (que les savants angla is on t c o u t u m e 

de n o m m e r un réfracteur , refractor, ou encore achromatic) est basé , 

au con t ra i re , su r les lois de la réfraction de la l umiè re dans les len

t i l les. L'objectif dans ce genre de télescope est , en effet, u n e lenti l le ou 
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mier s , car c'est d 'eux que s'est pa r t i cu l iè rement servi le g rand I le r -

schel ; c'est à cons t ru i re le m i ro i r qui sert d'objectif qu ' i l donna tous 

ses so ins . 

La g r a ndeu r d 'ouver ture de l 'objectif est u n indice de la puissance 

de l ' i n s t r u m e n t ; ma i s ce n 'es t pas u n indice a s su ré . E n effet, p lus 

cette ouver ture est considérable , p lus la quan t i t é de lumiè re émanée de 

l 'objet et qu i tombe à la surface de l'objectif, pour aller former au foyer 

son image , est g rande e l l e -même. On pour ra donc , en généra l , exami 

ner cette image avec u n gross issement p lus fort, ma i s à u n e condi t ion, 

c'est que la net te té soit par fa i te ; c'est que , pa r des défectuosités de 

t o rme , l ' image ne soit pas al térée, ce qui dépend pour la plus grande 

par t ie de la perfection avec laquel le la surface du mi ro i r , si c'est u n 

réf lecteur , la surface des l en t i l l e s , si c'est u n e lunet te a s t rono

m i q u e , aura été travaillée et polie. Un objectif sans défauts, quo ique 

de d imens ions res t re in tes , donne u n résul ta t b ien mei l l eu r q u ' u n 

objectif énorme que ses d imens ions mêmes auron t r e n d u difficile à 

t ravai l ler . 

Le faisceau de lumiè re qui tombe s u r u n objectif lélescopique n ' es t 

d 'a i l leurs pas ut i l isé tout ent ier pour la product ion de l ' image focale. 

S'il s 'agit d 'un mi ro i r , quel que soit son degré d é p o l i , la réflexion 

absorbe une bonne par t ie des r ayons ; u n second m i r o i r p lus pet i t , des

t iné à renvoyer la lumiè re su r le côté ou sur le fond du t u b e , en 

absorbe également une au t re pa r t i e . Si l 'objectif est formé d 'une len-

t i l l le , la lumièrees t absorbée dans son passage au travers de la mat ière 

t r anspa ren te qui la forme. Mais, à égalité d 'ouver tu re , l 'expérience a 

prouvé que c'est la lune t te qui l ' empor te . Un télescope réflecteur doit 

avoir, à égalité d'éclat, u n e ouver ture plus g rande q u ' u n réflecteur, 

dans la propor t ion de 7 ou 8 à 5 , selon le système. L 'as t ronome romain 

Secchi t rouvai t q u ' u n achromat ique de 9 p 0 , 6 d 'ouver ture était égal au 

télescope d ' i lerschel II, de 18 pouces et d e m i . 

Revenons m a i n t e n a n t à I le rschel , et voyons c o m m e n t il s'y pr i t 

pour se p rocure r le télescope que ses ressources ne lui pe rmi r en t point 

d 'acheter . 

Aussi tôt sa résolut ion pr ise , l 'o rganis te d e B a t h « se lance , di t Arago, 

dans u n e mu l t i t ude d'essais su r les alliages méta l l iques qu i réfléchis

sent la l umiè re avec le p lus d ' in tens i t é , su r les moyens de donner aux 

m i r o i r s u n e figure pa rabo l ique , s u r les causes q u i , dans l 'acte du p o 

lissage, a l tèrent la régular i té de la figure doucie , etc. Une si r a r e pe r -
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sévérance reçoit enfin son pr ix . En 1774 , I lerschel a le b o n h e u r de 

pouvoir examiner le ciel avec u n télescope nevvtonien de 5 pieds a n 

glais de foyer, exécuté tout ent ier de sa m a i n . Ce succès l'excite à 

t en te r des ent repr ises encore p lus difficiles. Des télescopes de 7, de 8 , 

de 10 et m ê m e de 20 pieds de distance focale couronnent ses a rdents 

efforts. Comme pour répondre d 'avance à ceux qui n ' eussen t pas m a n q u é 

de taxer de superfiuité d 'apparat , de luxe inut i le , la g randeur des n o u -

L E G H A 5 D T É L E S C O P E D E W . H E R S L ' H E L . 

veaux i n s t r u m e n t s et les soins minu t i eux de leur exécut ion, la n a t u r e 

accorda au mus ic ien as t ronome, le 13 m a r s 1 7 8 1 , l ' honneu r inouï de 

débuter dans la carr ière de l 'observation par la découverte d ' u n e n o u 

velle planète , s i tuée aux confins de not re système solaire. » C'était la 

planète U r a n u s , d 'abord n o m m é e I lerschel , la p lus éloignée des p la 

nètes alors connues , comme l ' ind ique la dern iè re ph rase d 'Arago. 

Soixante-cinq ans p lus tard, u n e planète p lus éloignée encore , Nep tune , 

était découverte par u n e méthode au t r emen t ext raordina i re , pu i sque 

son existence fut démont rée par la seule puissance du ca lcul ; les 

formules de la mécan ique céleste avaient devancé le télescope, qui ne 
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fil que confirmer la théor ie . C'est à u n as t ronome français , à Le Verr ier , 

qu 'es t due celte br i l lan te découverte . 

A pa r t i r de l 'époque où il débu ta si heu reusemen t comme as t ro

nome-observateur , Wi l l i am l îerschel se consacra à peu près tout ent ier 

à la nouvelle science, mu l t i p l i an t les recherches , é tendant le champ 

de ses é ludes : les planètes et l eurs satel l i tes , les étoiles, la Voie lactée, 

les nébu leuses . E n t r e 1780 et 1 8 2 2 , date de sa m o r t , il ne publ ia pas 

moins de 69 m é m o i r e s . Pendan t son séjour à Bath, il ne fit pas m o i n s 

do 200 mi ro i r s newtoniens de 7 pieds anglais de foyer, de 150 mi ro i r s 

de 10 pieds , et d 'environ 80 mi ro i r s de 20 p ieds . De cette façon, il pu t 

comparer la perfection relative de ces i nnombrab le s objectifs à mesu re 

qu ' i l les travaillait : dès que l ' un d 'eux était mani fes tement supé r i eu r 

aux au t res , il le met ta i t de côté, j u squ ' à ce que l 'un des aut res mi ro i r s 

en t ra in lui fût devenu supér i eu r . Plus ta rd , il subs t i tua u n e mé thode 

plus sûre à cette mé thode de t â tonnements e m p i r i q u e s ; mais sa t é n a 

cité et sa persévérance n e se lassèrent j a m a i s . La lande , en 1 7 8 5 , fai

sait connaî t re u n e par t icu lar i té bien propre à donne r u n e idée de cette 

ténaci té , de celte a rdeu r au travail qui devait por ter t an t de fruits , 

lorsqu ' i l appl iqua les i n s t r u m e n t s créés pa r lui aux observations as t ro 

n o m i q u e s . « Chaque fois, d i t - i l , qu ' I le rschel en t reprend de polir u n 

mi ro i r de télescope, il en a pour dix, douze, quatorze heures d ' un t r a 

vail con t inu . Il n e qui t te pas u n in s t an t , m ê m e pour mange r , et reçoit 

des ma ins de sa sœur les a l imen t s sans lesquels on ne pour ra i t s u p 

por ter u n e si longue fatigue : pour r ien au monde l îerschel n ' a b a n 

donnera i t son t rava i l ; suivant lu i , ce serait le gâter . » 

La sœur dont il est ici ques t i on , miss Caroline l îe rschel , ne se b o r 

nai t point à ces soins domes t iques ; elle fut, avec u n au t r e de ses frères, 

Alexandre l î e rsche l , qui aidai t Wi l l i am dans la fabrication de té les 

copes, u n e collaboratr ice ass idue de ses travaux a s t ronomiques . Elle 

était venue en Angleterre lo rsque , après la découverte d 'Uranus , 

George III pens ionna l îerschel et l ' instal la dans u n e habi ta t ion voisine 

de Windsor , à Clay-lfall, pu is à Slough. Elle entra au service de son 

frère avec le t i t re d'astronome assistant. Et de fait, a insi que le r a p 

porte Àrago, «Mlle Caroline partagea toutes les gardes de nuit (uiatches) 

de son frère, cons t ammen t l'œil à la pendule et le crayon à la ma in ; 

elle fit tous ses calculs sans exception; elle copia trois ou qua t re fois 

tontes ses observations dans des registres par t icu l ie rs , les coordonna, 

les classa, les analysa. » 
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I I E R S C I I E L I E T I I F . n S C H E L I I . L E U R S D É C O U V E R T E S . 

Wil l i am l lerschel eu t u n fils qui suivit de près les traces de son 

père . Sir John l lerschel , ou l lerschel II , fil également u n g rand n o m b r e 

S I R I O H S I X E R S C i i E L ( ï I E R S C H E L I I ) . 

d'observat ions a s t ronomiques , pa rmi lesquel les il faut ci ter , c o m m e 

ayant le m ê m e objet que les é tudes s idérales d 'Herschel I, la revision du 

ciel a u s t r a l ; ses catalogues d'étoiles doubles , de nébuleuses et d ' amas 

stel laires e n r i c h i r e n t la l i t té ra ture as t ronomique de documents p r é 

cieux su r des par t ies du ciel encore inexplorées . C'est au Cap de Bonne-
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Espérance qu ' i l consacra p lus ieurs années à enregis t rer le résul ta t de 

ses recherches télescopiques : la Voie laclée dans son cours aus t ra l , 

les Nuées do Magellan, les 

g randes nébuleuses d 'Orion, 

du Navire, du Renard , etc. 

Le t ro i s ième l lerschel , ce

lui qu i con t inue au jourd 'hu i 

la dynastie don t On vient de É T O I L E D O U U L E : E P S I L O N D E L A L Y R E . 

l i re la cour te h is to i re , h i s 

toire cour te eu égard aux longues années de son règne si fécond en 

découvertes, est Alexandre S. Herschel , le fils de Sir John . Ce savant 

s'est voué d ' u n e façon spéciale 

à l 'é tude d 'une b ranche n o u 

velle de l ' a s t ronomie , celle 

qui a pour objet les étoiles 

filantes, les bol ides , cons idé

rés sur tout comme faisant 

par t ie d 'essa ims météor iques . 

Pour t e rmine r cette e squ i s 

se, p o u r lui d o n n e r tout son 

intérêt , pour an imer ces vies 

de savants , si pais ibles , si 

pauvres en anecdotes , il fau

drai t exposer la Série d lll- C O M P O S A N T E S D E L ' É T O I L E D O U B L E D E L A L Y H E . 

nombrab les découvertes qui 

sont les vrais événements capables d 'émouvoir , de pass ionner ceux 

qui se sont ainsi volonta i rement ret irés du inonde, pour se me t t r e 

en communica t ion con

s tante avec les M O N D E S . Ne 

pouvant et n e voulant ici 

tenter une aussi labor ieuse 

tâche, qui ne serait cer ta i 

nemen t pas à sa place dans 

ce vo lume, du moins j ' e s 

sayerai de d o n n e r une idée É T O I L E S E X T U P L E . É T O I L E S E P T U P L E . 

des vues que les t ravaux des 

Herschel , et il faut ajouter de n o m b r e d 'aut res as t ronomes qui ont mar 

ché s u r leurs t races , ont suggérées su r ce sujet si impor tan t et si vaste : 
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La constitution de l'univers. 

Comment l ' un ivers , la por t ion d u moins de l 'univers qu i est acces

sible aux plus pu issan ts télescopes, ce qu 'on n o m m e en d 'au t res te rmes 

l 'univers visible, est-il composé? Quelle place occupe not re p lanète , 

not re Soleil ou mieux not re m o n d e solaire, dans cet i m m e n s e ensemble? 

On a vu p lus h a u t à quelles prodigieuses dis tances sont reléguées 

les étoiles, m ê m e les plus voisines de nous . La conséquence i m m é 

diate de cette i m m e n s i t é , c'est que les étoiles b r i l l en t d ' une lumiè re 

qui l eu r est p ropre , comme le Soleil. Chaque étoile est u n soleil, ou, ce 

qui est la m ê m e véri té r e tou rnée , not re Soleil est u n e étoile. S'il pou

vait , sans que nous le suiviss ions , s 'enfoncer dans l 'é lher et reculer 

j u s q u ' à la d is tance de l 'étoile la p lus vois ine, ses d imens ions appa

ren tes et son éclat d iminue ra i en t p rogress ivement ; parvenu à la 

dis tance dont nous pa r lons , ce ne serait p lus q u ' u n ' s imple point 

l u m i n e u x . Là il n e ferait p lus à nos yeux q u ' u n e assez médiocre figure 

dans le ciel étoile, où il br i l le ra i t tout au p lus de l 'éclat d 'une étoile 

de deuxième g r a n d e u r . 

Certains soleils, S i r ius , la Chèvre pa r exemple , sont i ncomparab l e 

m e n t p lus br i l lan ts et sans doute de p lus grandes d imens ions que ne 

serait le nô t re à la m ê m e dis tance . Mais ils sont si loin q u e , vus au 

foyer des plus pu i ssan t s télescopes, ils se réduisen t à des points l u m i 

neux . Impossible de m e s u r e r leurs d iamèt res . 

Si chaque étoile, pa rmi les i nnombrab le s étoiles que présente la 

voûte étoilée, est u n soleil, il est possible , il est probable qu 'e l le n 'es t 

point seule, qu 'e l le a, c o m m e no t re soleil , u n cortège de planètes ; mais 

tous ces petits corps sont impercept ib les , l eur lumiè re est noyée, perdue 

dans les rayons de l 'étoile cen t ra le . 

Il y a aussi dans les profondeurs s idérales , chose i nconnue dans 

no t re m o n d e solaire, des étoiles (c 'es t -à-dire des soleils) doubles , des 

groupes de deux soleils liés en t re eux par u n e at tract ion réc iproque . Il 

en est de t r ip les , de quadrup les . Ces systèmes sont quelquefois formés 

d'étoiles de m ê m e éclat ; p lus souvent l ' un d'eux l ' empor te su r l ' au t re 

ou s u r les au t res : ceux-ci sont des satelli tes du soleil p r inc ipa l . 

Voilà u n p remie r degré d'association dans les soleils. C'est W. Her-

schel qui a le p r emie r découvert la connexion phys ique des deux com

posantes d ' u n e étoile double . Avant lu i , on pouvait pense r que le seul 

hasard de la perspective faisait para î t re si voisins deux astres que sépa

rai t en réal i té une é n o r m e d is tance . 
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Il existe des associat ions d 'étoi les beaucoup p lus n o m b r e u s e s . C'est 

AMAS S T E L L A I R E . 

à ces groupes qu 'on donne le nom d ' amas stellaires. Tout le monde 
1 4 
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connaî t , pour l 'avoir observe par les belles soirées d ' au tomne et d 'h iver , 

le groupe des Pléiades : ses six étoiles pr incipales appara issent à l 'œil 

serrées les unes contre les au t res , et donnent, bien l ' idée d ' un peti t 

m o n d e d 'é toi les . Au télescope, on les compte par mi l l i e r s . Un grand 

n o m b r e d 'au t res amas ne sont pas m ê m e visibles à l 'œil n u ; dans de 

faibles lune t t e s , ce sont des lueur s p lus ou m o i n s condensées , des n é 

buleuses ; m a i s , dès qu 'on l eu r appl ique u n télescope d ' u n e suffisante 

pu i s sance , on voit cette l umiè re indécise se r é soudre en u n e m u l t i 

tude souvent prodigieuse de points l u m i n e u x . E n u n mot , ce sont des 

groupes d 'étoiles. 

Quelles lois prés ident aux mouvement s des i nnombrab le s soleils qui 

composent u n de ces groupes'. ' Dans les étoiles doubles , on sait que les 

mouvemen t s sont soumis aux m ê m e s lois que les asLres de no i re monde 

s o l a i r e ; en u n mot ils obéissent à la loi de gravitat ion. . L 'analogie 

por te à croire qu ' i l en est de m ê m e des étoiles formant les a m a s ; mais 

parviendra- l -on j ama i s à le cons ta te r? Les orbites de ces mi l l ie rs de 

corps qu i s 'a t t i rent en ra ison de leurs masses et inversement aux 

carrés de leurs mutue l l e s d is tances , doivent, ê t re t e r r ib lement com

pl iquées . A u n tel degré d 'é lo ignement d ' a i l l eurs , les mouvement s les 

p lus rap ides se r édu i sen t à r i en , s 'évanouissent pour a ins i d i re aux 

yeux des observateurs d ' un j o u r qui fixent la posi t ion relat ive des points 

l u m i n e u x , p rob lème déjà si difficile, que la photographie céleste aidera 

à r é soudre . 

Les amas d'étoiles sont excessivement n o m b r e u x , sur tout dans la 

Voie lactée. On l eu r donne souvent le n o m de nébuleuses, parce que 

l eu r p remie r aspect est celui de nuages l u m i n e u x ; m a i s , pour les d is 

t i ngue r des au t res nébu leuses , on dit que ce sont des nébuleuses réso

lues ou résolubles, en t endan t pa r ce de rn ie r mot que les p lus pu i ssan t s 

télescopes la issent soupçonner que des i n s t r u m e n t s supér ieurs les d é 

composeront rée l lement en étoiles. 

La Voie lactée est une nébu leuse résolue pour la p re sque total i té de 

son ensemble . Il serai t p lus exact de d i re toutefois que c'est u n p rod i 

gieux a m a s , formé l u i -même par l a ^ é u n i o n d ' u n e m u l t i t u d e d 'amas et 

d ' i nnombrab l e s étoiles r épandues de pa r t et d ' au t re d ' un p lan , don t 

no t re Soleil n 'es t pas fort éloigné. W. Herschel évaluait à 18 mil l ions 

le n o m b r e des étoiles de la Voie lactée. Il se basai t a ins i su r les jauges 

ou sondages qu ' i l avait effectués pendan t des années d 'observat ion, à 

l 'aide de ses g rands télescopes de 20 pieds. 11 croyait péné t re r de la 
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sorte dans toute la profondeur de la nébu l euse . Mais p lus ta rd il était 

N É B U L E U S E S . 

obligé de reconna î t re que dans certaines direct ions il ne réuss issa i t 
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pas à décomposer la nébulosi té on étoiles, que sou é tendue visible va 

en augmen tan t avec la puissance de l ' i n s t r u m e n t employé, que m ê m e 

le télescope de 40 pieds ne parvient pas à résoudre la Voie lactée, qui 

en réali té est i n sondab le ! 

Quant à n o u s , j ' e n t e n d s quan t à not re monde solaire , Soleil, Terre , 

satell i te, p lanètes , où sommes-nous? À celle qucslion on peut répondre 

de la façon la plus positive : Le Soleil est une étoile de la Voie lactée; 

avec toutes les étoiles visibles à l 'œil n u , il fait par t ie d ' un amas qui 

est l u i - m ê m e profondément plongé dans la Voie lactée et cri const i tue 

une par t ie in t ég ran te . 

Ar rê tons -nous là dans la contemplat ion de ces conceptions g r a n 

dioses ; ce ne sont pas de pures et s imples vues de l 'espri t , ma i s les 

conséquences nécessa i res , géomét r iques , de l 'é tude approfondie du 

ciel, de la d i s t r ibu t ion connue des mi l l ions d 'as t res que le télescope 

y découvre. D ' impor tan ts travaux ont été effectués depuis que les deux 

grands as t ronomes dont je viens d 'esquisser l 'h is to i re ont publ ié leurs 

nombreux mémoires d ' a s t ronomie s idé ra le ; mais nu l p lus que l î e r 

schel I et l îerschel II n ' a con t r ibué à la solution de la g rande quest ion 

que je viens de r é s u m e r br ièvement : la structure de l'univers. 
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I N T É R I E U R D ' U N C R A T È R E D E LA L D S E . 

IV 

P A Y S A G E S L U N A I R E S 

L A L U N E V U E A L ' L E I L N U . 

Rien n'est, p lus propre à donner une idée de l ' infini de l 'espace que 

le sondage télescopique des diverses par t ies de la Voie lactée; r i en , si ce 

n 'es t la contemplat ion des i nnombrab le s nébuleuses dispersées au delà 

de ses l imi tes , et la pensée que p lus ieurs de ces nébuleuses sont cer

t a inemen t e l les -mêmes des voies lactées perdues dans les dern ières 

profondeurs de l 'univers visible. Que sommes -nous , qu ' e s t le m o n d e 

solaire , son étoile cent ra le , ses p lanè tes , qu ' e s t not re globe devant ces 

effroyables abîmes de l 'é tendue ! Le Soleil et tout son cortège n 'es t 

q u ' u n a tome de l ' une de ces g igantesques associations s idérales , 
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q u ' u n e molécule l u m i n e u s e du grand Tout . Certes, l ' intel l igence la 

plus pu i s san te , c o m m e celle d ' u n Galilée, d ' un Kepler , d ' un Newton, 

d ' un YY. Herschel , a beau faire effort pour embras se r le système de 

celte infinité de corps rayonnants et les lois de leurs mouvemen t s éter

nels : elle recule effrayée et saisie de vertige devant l ' impuissance 

m ê m e qu 'e l le éprouve à imag ine r des l imi tes à l 'Univers ! 

Le besoin de p r e n d r e pied au bord de l 'océan é théré va nous faire 

qu i t t e r les profondeurs sidérales et nous r a m e n e r à no t re m o n d e . 

C'est pourquo i je propose u n e s imple excursion au voisinage de not re 

Terre ; c'est p re sque ne point qu i t t e r en effet no t re planète que d'ex

plorer son satel l i te , la Lune. 

La Lune , à sa p lus g rande distance de la Ter re , n ' e n est éloignée que 

d 'environ 101 0 0 0 l ieues ; en moyenne , c'est 96 0 0 0 lieues qu i nous en 

séparen t . Encore s 'agil-il là des centres des deux globes. Les surfaces 

sont p lus rapprochées de toute la l ongueur des deux rayons , et les 

poin ts les p lus voisins peuvent n ' ê t re d is tants que de 89 000 l ieues . 

Qu'es t cela ? Rien ou p resque r i e n , et c o m m e le télescope pe rme t de 

r é du i r e cons idé rab lement cette faible d is tance, on comprend , avant 

toute descr ip t ion, que la surface de no t re satell i te est accessi le à 

l 'observation dans les mo ind re s détai ls de sa s t r u c t u r e . 

Mais il n e faut r i en exagérer . On a cons t ru i t des télescopes qui 

pe rme t t en t , d i t -on , d 'employer des gross issements cons idérables , de 

C000 d iamèt res par exemple. Tel est , en effet, le fameux réflecteur que 

lord Ross a fait ins ta l le r dans son observatoire de Pa r sons town. Avec 

u n tel g ross i ssement , la dis tance de l 'objet se t rouve r édu i t e dans la 

m ê m e propor t ion , ou 6 0 0 0 fois m o i n d r e . La Lune serait vue a insi 

c o m m e si elle n 'é ta i t p lus éloignée que de 16 l ieues de l'œil de l 'obser 

vateur . Ma lheu reusemen t , l 'emploi d ' u n g ross i s sement aussi fort n 'es t 

nu l l emen t avantageux q u a n d on l 'appl ique à u n objet q u i , c o m m e la 

Lune , ne bri l le pas d ' un éclat qu i lui est p rop re , mais seu lemen t de la 

l umiè re solaire réfléchie. E n ce cas , la g rande ouver tu re de l'objectif 

du télescope, en r a s semblan t au foyer, p o u r la formation de l ' image , 

u n e g rande abondance de l u m i è r e , ne compense pas , tant s 'en faut , 

' l ' affaibl issement qu i résul te du gross i ssement . Une au t r e ra i son , d 'a i l 

leurs capi ta le , s 'oppose à l 'emploi d 'oculaires aussi pu i s san t s : c'est le 

défaut d 'homogéné i té de l ' a tmosphère , si r a r e m e n t ca lme et p u r e ; les 

images sont alors si peu net tes , si ondulées , qu 'on perd tout le b é n é -
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fice qu 'on croyait ob teni r . Une association d 'as t ronomes anglais q u i , 

sous le nom de Moon Commutée, s 'est proposé l 'é tude spéciale de notre 

satel l i te , r e c o m m a n d e c o m m e suffisant u n gross issement de 1000 dia

mè t res . Un as t ronome français , J. Chacornac, qui a fait d ' in té ressantes 

é tudes des montagnes l una i r e s , n e dépassait pas le pouvoir de 1 2 0 0 , 

adapté au télescope de Léon Foucaul t , si j ' a i bonne m é m o i r e . Nasmyth , 

à qui l 'on doit des observations très détaillées et de superbes dessins 

des m ê m e s mon tagnes , se servait o rd ina i r emen t d ' u n gross issement 

de 3 5 0 , au m a x i m u m de 4 0 0 d i amè t re s . Ce qui impor te avant tout , 

c'est de p ropor t ionner la force de l 'oculaire à l 'ouver ture de l 'objectif: 

avec u n e ouver ture convenable et u n gross issement moyen, on d i s t in 

guera des détails que ne donnera i t point u n oculaire beaucoup p lus 

fort adapté à u n télescope de mo ind re ouver ture . Une seconde con

di t ion essent ie l le , c'est d 'observer dans des circonstances a t m o s p h é 

r iques favorables ; u n e t ro is ième et non m o i n s impor t an t e condi t ion, 

celle-là applicable à toutes les observations télescopiques, c'est d'avoir 

la vue exercée à la vision dans les i n s t r u m e n t s . La nécessité d ' u n e 

éducat ion spéciale de l 'œil est r econnue par tous les observateurs : là 

où u n as t ronome qu i a u n e longue p ra t ique de son i n s t r u m e n t d i s 

t ingue de m i n u t i e u x détai ls , l 'observateur novice ne parvient à r ien 

voir. Il est bon que les ama teu r s soient mis en garde contre u n e cause 

de désappoin tement qui d ispara î t ra s'ils persévèrent , et s!ils exercent 

leur vue dans ce bu t par t icu l ie r d ' acquér i r l ' hab i tude des observat ions 

té lescopiques. 

Mais en voilà assez su r les moyens à employer p o u r é tudier la con

s t i tu t ion phys ique de la Lune . Voyons à quels résul ta ts sont arr ivés les 

a s t ronomes . 

E n tout t e m p s , la Lune a joué un plus grand rôle en poésie q u ' e n 

as t ronomie . On trouve beaucoup p lus de gens disposés à rêver le soir à 

la douce et t r anqu i l l e lueur de son croissant délié, à a d m i r e r les 

teintes vaporeuses qu 'e l le donne au paysage, ou , si la Lune br i l le dans 

son p le in , les contrastes de sa lumiè re c rue et blafarde avec les ombres 

noi res des objets qu 'e l le inonde de ses rayons , que l 'on ne rencont re 

de cur ieux se d e m a n d a n t ce qu 'es t ce g lo t e si voisin du nô t r e . 

La net te té de ses con tours , des taches sombres ou br i l lan tes qu i 

pa r sèment son d i sque , semblen t nous inviter cependant à déchiffrer ces 

h iéroglyphes , dont la figure et la s i tuat ion invariables se reproduisen t 

pé r iod iquemen t sous nos yeux. Seule, la vue s imple pe rmet déjà de 
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t i rer que lques conclus ions de leur examen . Bans leur e n s e m b l e , les 

taches du d i sque luna i re ont une phys ionomie avec laquel le on se fami

l iar ise vite. Chacun , à la vér i té , y voit ce que son imag ina t ion lui sug

gère , à peu près comme il arr ive pour les formes plus ou moins bizarres 

de cer ta ins nuages . P o u r les u n s , la L u n e dans son plein p rend 

l 'aspect d 'une figure h u m a i n e dont les taches sombres représen ten t 

les yeux, le nez, la bouche . P o u r d ' au t res , c'est u n b o n h o m m e c h e m i 

n a n t su r le d i sque , c'est Judas expiant son c r i m e ; les Anciens y p la

çaient le lion de Némée. On comprend qu ' i l n 'y ait pas lieu de 

s 'a r rê ter à ces fantaisies des t radi t ions popula i res qui n ' a p p r e n n e n t 

r ien su r no t re satel l i te . 

Un poin t p lus impor t an t , que la vue s imple pe rme t auss i de con

stater a i sément , c'est q u e , dans le cours de ses révolut ions et de ses 

phases , la face de la Lune t ou rnée vers la Terre est toujours la m ê m e . 

Les au teu r s anc iens , tels que P lu t a rque , S impl ie ius , en avaient fait la 

r e m a r q u e . Le p h é n o m è n e est in té ressan t , en ce qu ' i l prouve que la 

Lune tourne su r son axe en u n temps dont la du rée est p réc i sément 

égale à celle de son m o u v e m e n t de révolut ion au tou r d e l à Ter re , soit 

en 27 j ou r s 8 heu re s env i ron . Bien e n t e n d u , nous ne nous a r rê te rons 

pas à la démons t ra t ion de ce fait a s t ronomique , dont la théorie d o n n e 

d 'a i l leurs l 'explicat ion; b o r n o n s - n o u s à rappeler u n e s ingular i té de 

l 'opinion des personnes é t rangères à l ' a s t ronomie , qu i voulaient i n d u i r e 

de la pers is tance de la L u n e à ne m o n t r e r à la Ter re q u ' u n e moi t ié de 

sa surface la non-exis tence de son mouvemen t de ro ta t ion . Ces pe r 

sonnes se bu ta ien t à cet a r g u m e n t aussi faux que spécieux : « Si la 

Lune tournait sur elle-même, nous devrions, de la Terre, voir successi

vement toutes ses faces. » Je ne m ' a r r ê t e point à réfuter ce r a i sonne

m e n t ; le lecteur le fera de l u i - m ê m e , s'il veut réfléchir un ins tan t à la 

q u e s t i o n ; s inon, je le renvoie aux t ra i tés de cosmograph ie . 

Nous n e voyons donc q u ' u n hémisphè re l una i r e , et not re cur iosi té 

au ra beau s 'éver tuer , elle n e parviendra point à connaî t re l 'aspect de 

celui que la Lune nous cache et nous cachera é te rne l lement , au m o i n s 

p o u r la p lus g rande p a r t i e ; car il est bon d 'ajouter q u e , grâce à diverses 

osci l la t ions, à des ba lancement s en divers sens , on ar r ive à découvrir 

pé r iod iquement que lques par t ies des régions , or ientales et occiden

tales, boréales et aus t ra les , d u d i sque . 

Une au t re par t icu lar i té fort in té ressan te de l 'examen de la Lune à 

l 'œil n u est celle-ci : toutes les fois que les condi t ions a tmosphér iques 
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1 1 L U N E T H E B A N S SON P L E I N . 

visible avant l ' invent ion des lune t tes , mais ne pouvait s 'entendre que 
de l ' ensemble : l 'examen télescopique le p lus minu t i eux a confirmé le 
fait, et m o n t r é qu ' i l est r igoureusement vrai pour les p lus peti ts 
objets de la surface du d isque luna i r e . En ass imi lan t la Lune à notre 

sont favorables, que le ciel bien p u r laisse le disque tout à fait à 
découvert , les taches br i l lantes ou obscures ne sont voilées pa r aucune 
nébulosi té , par r ien qui obscurcisse ou te rn i sse leur éclat. Cela éLait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



planète , on peut donc déjà conclure du fait dont il est ques t ion , que 

son c l imat doit cons idérab lement différer du nô t r e . 

Qu'on s ' imagine , en effet, u n observateur posté s u r la Lune et exa

m i n a n t la Ter re . Comment la ve r ra - t - i l ? Quel aspect t rouvera-t- i l à sa 

surface? Sans dou te , nos con t inen t s , formés de subs tances solides, 

réfléchissantes, lui pa ra î t ra ien t les par t ies br i l lantes du d i sque , tandis 

que les océans et les m e r s , qu i absorbent la l umiè re du Soleil, en 

sera ient les par t ies sombres . Du moins en sera i t - i l p robablement 

ainsi dans l 'hypothèse où l ' a tmosphère ne serait couverte d ' aucun 

nuage , où le ciel t e r res t re serai t except ionnel lement par tou t d 'une 

séréni té absolue . Or, en réal i té , les choses ne se passent pas ainsi sur 

la Ter re . Les rég ions où le ciel est p u r sont relat ivement ' r a r e s ; les 

nuages recouvrent le p lus souvent u n e notable par t ie des cont inents et 

des m e r s ; de p lu s , ils éprouvent des déplacements rap ides . Pour u n 

observa teur examinan t not re globe d ' un point de l 'espace tel que la 

Lune, les taches pe rmanen tes de la surface te r res t re sera ient donc sou

vent masquées ; il aura i t que lque peine à les d i s t inguer des taches 

mobi l e s , dont l 'éclat varierai t d 'a i l leurs suivant l ' épaisseur et la n a t u r e 

des nuées . 

Pu i sque rien de parei l n e se voit su r la Lune , pu i sque à l'oeil nu 

c o m m e au télescope les moindres détails de sa surface sont toujours 

aussi ne t s , c'est que , dans son a tmosphè re supposée, il n 'y a j ama i s 

r i en qu i puisse faire soupçonner l 'existence de la mo ind re vapeur , de 

la m o i n d r e nébu los i t é . E n u n mot , le ciel l una i re est u n ciel sans 

nuages . 

Cette s ingular i té de la const i tu t ion phys ique de not re satelli te a pa ru 

si ex t raord ina i re à q u e l q u e s - u n s , qu ' i l s ont donné à l ' hémisphère 

invisible ce qu ' i l s é taient obligés de refuser à l ' hémisphère tourné 

vers n o u s , u n e a tmosphè re vaporeuse . Mais s u r quel le ra i son base r 

cette hypothèse? Pourquoi ce privilège d ' u n ciel toujours p u r donné à 

u n e moi t ié du globe l u n a i r e ? Tris te privilège après tout , q u i , si cette 

moi t ié était habi tée , serai t d ' u n e monoton ie désespérante pour ses 

hab i t an t s . 

Que d 'a i l l eurs cette absence de nébulos i tés soit à nos yeux chose 

b o n n e ou mauvaise , il n ' i m p o r t e : c'est un fait. Main tenant on peut se 

d e m a n d e r d'où vient ce fait. Es t -ce qu ' à la surface de la Lune il 

n 'existe pas de substances l iquides vapor isables , pas d 'eau , par exemple, 

a u c u n e subs tance gazeuse susceptible de se préc ip i te r , sous l ' influence 
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combinée de la press ion et de la t empéra tu re? Si de telles subs tances 

existent su r no t re satell i te, y sont-el les donc toujours éloignées de leur 

point de sa tura t ion? . 

Répondons ne t t emen t , sans chercher d 'a i l leurs à m o n t r e r commen t 

on s'est assuré de l 'exact i tude de la proposition que voici : 

La Lune , si elle a u n e a tmosphère , en a u n e d ' une telle ra re té , 

q u ' u n rayon de l umiè re qui la t raverse ne subi t aucune dévia t ion; 

peu t -ê t re à u n e faible h a u t e u r au-dessus du niveau moyen de ses 

p la ines existe-t-i l que lques couches aé r i ennes , qui rempl i ssen t ainsi 

les cavités de ses mon tagnes . C'est u n e s imple supposi t ion, u n e possi

bi l i té , voilà t ou t . 

En tout cas , la press ion que cette mince a tmosphère supposée exerce 

à la surface du sol l u n a i r e , doit être t rès faible : elle est d ' au t an t 

p lus faible que l ' in tens i té de la pesan teur est à peu près , s u r la Lune , 

égale à la 5 e ou à la 0 e par t ie de celle qui agit à la surface de not re 

globe. 

Joignez à cela l ' énorme cha leur que le Soleil verse pendan t la durée 

d 'une jou rnée l u n a i r e , durée qu i n 'es t pas m o i n d r e de 5 5 4 de nos 

heu re s . Si de l 'eau existait à la surface de la Lune , s i , comme on l'a 

c ru longtemps , les g randes taches gr isâ t res dont u n e par t i e de son 

d isque est couvert , é ta ient des m e r s , cette cha leur in tense les vapor i 

serai t , et les vapeurs ainsi formées cons t i tuera ient pour no t re sa te l 

lite u n e vér i table a tmosphè re . Pendan t le refroidissement de la longue 

nui t de 5 5 4 heures qui sui t chaque j o u r n é e , il y aura i t format ion de 

nuages , et il serai t bien é t range que , de la Terre , on n ' eû t j a m a i s r ien 

vu qui accusât l 'existence d 'un seul de ces nuages . 

Il para î t donc avéré que si la Lune n 'a pas d ' a tmosphère , ou du 

moins ne peut avoir q u ' u n e a tmosphère fort l imi tée , il n 'exis te pas 

non plus d 'eau à sa surface, pas de l iquide susceptible c o m m e l 'eau 

de se r édu i re en vapeur , ou de se préc ip i te r sous forme de b rou i l l a rds , 

de vapeurs vésiculaires , de nuages en u n m o t . 

Telles sont les p remières données qu 'on peut t i r e r d ' u n examen d u 

d isque l u n a i r e , sans qu ' on ait besoin d ' une é tude détail lée et a p p r o 

fondie des accidents que le télescope va nous m o n t r e r m a i n t e n a n t . 
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LA LUNE VUE AU TÉLESCOPE. SES MONTAGNES. 

Pour les cur ieux des choses de la n a t u r e , c'est u n sujet bien 

a t t rayant que l 'étude télescopique de la Lune . Que de choses on peut 

voir déjà avec une s imple lune t t e suppor t an t u n gross i ssement de 3 0 , 

4 0 , 60 foisl 

Ce n ' e s t pas l ' as t re dans son plein qu ' i l faut examiner d 'abord : 

l 'éclairage un i fo rme ou à peu près un i fo rme de tous les points d u 

d isque empêchera i t de sa i s i r les creux et les reliefs de ses accidents . 

C'est q u a n d la Lune est à son p remie r ou à son de rn ie r qua r t i e r , ou 

dans le voisinage tout au m o i n s de l ' u n e de ces deux phases , que 

l 'observateur qui b r a q u e p o u r la p remiè re fois u n télescope sur le 

d i sque l una i r e , sera le p lus s u r p r i s de la beauté et de la variété du 

spectacle que lui offrira le c h a m p de l ' i n s t r u m e n t . 

Ce spectacle est en effet vér i t ab lement mervei l leux. 

P renons p o u r exemple la L u n e vue à l 'époque d u p remie r quar t i e r , 

c 'es t -à-dire quand c 'est la moi t ié occidentale du d i sque qu i est éclairée 

pa r les rayons sola i res . Toutes les par t ies b r i l l an t e s , les p lus b lanches 

ou les p lus l u m i n e u s e s su r tou t , se m o n t r e n t criblées d ' u n e m u l t i t u d e 

de t rous , de cavités de forme c i rcula i re ou ovale, des d imens ions les 

p lus var iées . C'est p rès d u cen t r e , ou mieux dans le voisinage de la 

l igne de séparat ion de la l u m i è r e et de l ' ombre , q u e se dess ine le p lus 

ne t t emen t , que s 'accuse le p lus for tement la s t ruc tu re de ces aspér i tés 

du sol l u n a i r e . Imaginez a u t a n t de coupes don t les bords ou a rê tes , en 

forme de r empar t s c i rcu la i res , s 'élèvent à la fois au -dessus du niveau 

général et au-dessus d u fond de la cavité . Le relief de chacun de ces 

accidents est r endu très sens ib le pa r la vive l umiè re qui éclaire les 

bords de la coupe du côté de l 'occident , à l 'extér ieur le demi-cerc le qui 

présente sa convexité aux rayons solaires , à l ' in té r ieur l ' au t re moit ié 

de l 'enceinte , ou celle qui l eu r p résen te sa concavité. 

A l 'opposé, ou du côté d e la moi t ié obscure du d i sque , ce sont les 

ombres très ne t t es , très vives qui achèvent de dess iner à merveil le la 

forme générale de tous ces accidents du sol. Le fond m ê m e de la coupe, 

qu ' on aperçoit très b ien dans toutes les cavités qu i on t des d imens ions 

suffisantes, est tantôt t rès l u m i n e u x , tantôt d ' une te inte u n peu assom

b r i e . Dans q u e l q u e s - u n e s , on peut d i s t inguer des éminences qui p r o -
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LA L U N E AÜ P R E M I E H Q U A R T I E R , VITE AU T É L E S C O P E . 

arec le cratères de nos volcans te r res t res , on a donné , en effet, sans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



idée préconçue sur l eu r véri table n a t u r e , le. n o m de cra tères aux cavités 

luna i res qu 'on vient de décr i re . Toutefois on réserve le n o m de cirques 

à celles qui ont de t rès grandes d imens ions . 

Près d u cent re du d isque , ce sont des cerc les ; près des bords,"ce 

sont des ovales, des ellipses p lus ou moins aplat ies . Mais cette forme 

ovale des cratères luna i re s — est-i l besoin de le d i re — n ' a r ien de 

réel : c'est u n effet de perspective. La Lune é tant sphé r ique , chaque 

cra tère n ' e s t vu sous sa forme vér i table que dans les régions voisines 

d u c e n t r e ; là il se p résen te , sauf les i r régu la r i t és de détail , sous la 

forme d ' un cercle; p lus on s 'éloigne de ce cen t re , p l u s le cercle qui te r 

mine les contours de la m o n t a g n e a n n u l a i r e est vu o b l i q u e m e n t ; tout 

près des bords , ce n 'es t p lus q u ' u n mince anneau e l l ip t ique don t le 

grand axe est toujours dir igé para l l è lement à la circonférence. 

C'est p r inc ipa lemen t dans la par t ie aus t ra le de l ' hémisphère l una i r e 

que les aspéri tés cra ter i formes sont n o m b r e u s e s : en cer ta ines régions 

le sol en est vé r i t ab lement c r ib lé . Il est aisé de se r e n d r e compte de 

cette s t ruc tu re en j e t a n t u n coup d'œil su r que lques -unes de nos g r a 

vures . Ai l leurs , à l ' i n t é r i eu r des g randes taches sombres du d i sque , 

le sol est p lus u n i , les mon tagnes p lus ra res : ce sont devas tes p la ines , 

et c'est sans doute a u t a n t à l eu r uni formi té qu ' à l eu r te in te sombre 

qu 'e l les doivent d 'ê t re pr ises p o u r des m e r s . 

Je m e borne à ces général i tés su r les mon tagnes de la L u n e . Tou te 

fois il faut d i re u n mot encore au sujet de l eurs d imens ions . Ce qu i 

in téresse tout d 'abord dans u n e mon tagne , c'est sa h a u t e u r . A- t -on 

que lque idée de l 'élévation qu ' a t t e ignen t les crêtes des cratères ou les 

pics qu 'on voit émerger du fond de l eurs enceintes? O u i ; seu lement 

j ' a jou te ra i qu ' on a mieux q u ' u n e idée, mieux m ê m e q u ' u n e évaluation 

approchée . On a p u dédu i r e , de la l ongueur des ombres projetées par 

les s o m m e t s , des mesures précises de leur a l t i tude , comptée tantôt au -

dessus d u niveau moyen du sol d ' a l e n t o u r , t an tô t au-dessus du 

niveau du fond m ê m e de chaque cra tère , q u a n d ce fond est u n i et p la t . 

C'est par centa ines qu 'on a effectué de telles m e s u r e s . Deux a s t ro 

n o m e s , Beer et Ma3dler,à qui l 'on doit u n e belle carte topographique 

de la Lune , ont dé t e rminé , à eux seuls , l ' a l t i tude de 1100 po in t s . P o u r 

u n assez g rand n o m b r e de ces poin ts , l ' a l t i tude est cons idérable . 

Il y a, pa r exemple, dans le voisinage d u pôle a u s t r a l , deux pics dont 

la h a u t e u r a t te int 7600 mè t r e s . Quat re au t res sommets ont p lus de 

6000 m è t r e s . Au cent re du cratère r e m a r q u a b l e qu i a reçu le nom de 
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Tycho, s'élève u n pi lon don t la c ime domine de 5 0 0 0 mèt res le fond 

du c r a t è r e ; dans Éra tos thène , u n pic in té r i eur at teint 4800 mèt res : 

toutes ces h a u t e u r s sont supér ieures à celle de no t re Mont-Blanc. Au 

res te , 39 des points relevés pa r Beer et Miedler dépassent en a l t i tude 

ce colosse de la chaîne des Alpes, et p lus ieurs dans le n o m b r e r iva

l isent avec les sommets les p lus élevés des Cordillères des Andes . 

Toutes propor t ions gardées , le globe de la Lune étant de d imens ions 

beaucoup moindres que celles du globe t e r re s t r e , ses montagnes sont 

re la t ivement beaucoup plus hau tes que nos m o n t a g n e s . Le sol l u n a i r e 

est donc ex t raord ina i rement accidenté : cela se voit du p remie r coup 

d'œil en j e tan t les yeux s u r la figure qui représente le p r emie r q u a r 

tier vu dans u n e lune t te . Ce que n e pouvait donne r cet aspect, c'est la 

d imens ion réelle des reliefs du sol l una i r e . 

Leurs d imens ions d iamét ra les sont peut-ê t re p lus é tonnantes encore, 

et il est impor t an t de les avoir présentes à l 'espr i t , pour éviter de 

faire des compara i sons inexactes , p rovenant d 'analogies fausses ou 

p r éma tu rée s . Le n o m m ê m e de cratères ou de volcans, q u ' o n emploie 

assez souvent pour dés igner les montagnes de la Lune , t endra i t à faire 

supposer que chaque cavité c i rcula i re est u n foyer érupt i f semblable à 

nos volcans t e r re s t r e s . Or l 'échelle m ê m e su r laquel le , dans cette hypo

thèse , au ra i en t dû se p rodu i re les phénomènes éruptifs l una i r e s , est 

si cons idérab lement supér ieu re à celle de nos volcans, q u ' u n e a s s i m i 

lat ion ne peut ê t re admise sans de grandes réserves . Certains c i rques 

ont j u s q u ' à 2 5 0 k i lomètres de d iamèt re i n t é r i e u r ; il n ' es t pas r a re 

d 'en t rouver qui m e s u r e n t p lus de 20 lieues o u . 8 0 k i lomè t re s ; c'est à 

ces g randes circonvallat ions qu ' on réserve le nom de c i rques . Mais, 

pa rmi les cavités moyennes qu 'on n o m m e des cra tères , on en t rouve 

encore u n g rand n o m b r e dont les d imens ions v ra iment énormes dépas

sent tout ce que , su r la Ter re , nous connaissons en fait de c i rques 

volcaniques . Mais a u s s i , quand on use de télescopes d 'une p lus forte 

p u i s s a n c e , on t rouve , à côté des cratères en ques t ion , u n e m u l t i t u d e 

incroyable de peti ts orifices qui pa r leurs d imens ions sont tout à fait 

comparables à nos volcans t e r res t res . Beaucoup n ' on t guère p lus de 

1 à 2 k i lomètres de d i a m è t r e ; ils donnen t l ' idée des cra tères , d 'a i l leurs 

bien plus pet i t s , qu 'on observe par centa ines su r les flancs de l 'E tna . 

Ces p remiè res données que fourni t l 'observation télescopique de la 

Lune étaient nécessaires p o u r qu 'on pût péné t r e r p lus avant dans la 

s t ruc tu re du sol de no t re satell i te. Peut -ê t re m a i n t e n a n t , en faisant 
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UN PAYSAGE SUR LA LUNE. 

Nous allons nous aider pour cela des belles é tudes télescopiques d u 

sol luna i re et de sa topographie , q u ' u n l abeur de t ren te a n n é e s , u n e 

science et u n e persévérance r a r e s , ont pe rmis à u n regret té a s t ronome 

angla i s , M. Nasmyth , de m e n e r à bonn e fin. 

Supposons donc q u ' u n observateur se trouve t ranspor té à la sur tace 

de la Lune , et soit doué de la lacullé de resp i re r et de vivre là où l 'a i r 

et la vapeur d 'eau m a n q u e n t éga lement . 11 est plein j o u r , c ' es t -à -d i re 

no t re observateur a abordé en l ' une des régions éclairées du d i sque , 

s u r laquelle da rden t par conséquent les rayons du Soleil. Le p r e m i e r 

p h é n o m è n e qu i lé frappe est celui-ci ; 

Pendan t que Je Soleil verse s u r tous les objets une l umiè re d ' u n e 

in tens i té ex t rême, d ' une c rud i t é dont r ien à la surface de la Terre n ' a 

pu j a m a i s lui donne r l ' idée, le ciel au cont ra i re resplendit, c o m m e s'il 

faisait u n e nu i t profonde par u n t emps d ' u n e séréni té abso lue . Les 

étoiles br i l len t d ' u n éclat ex t r ao rd ina i r e , ma i s sont dépourvues de 

toute scint i l lat ion. L 'écharpe nébu leuse de la Voie lactée fourmil le de 

poin ts l umineux su r u n fond vaporeux, phosphorescen t ; les mo ind re s 

de ses r ameaux se détachent avec u n e r e m a r q u a b l e net te té . Enf in , le 

n o m b r e des étoiles visibles dans toutes les constel lat ions en vue est 

i ncomparab lemen t p lus g rand que s u r la Terre : il semble à n o t r e 

observateur que ses deux yeux sont au foyer d ' u n pu i s san t télescope et 

que le champ de l ' i n s t r u m e n t , pa r u n e mervei l leuse propr ié té , au l ieu 

de se r édu i r e en proport ion de sa pu issance , se soit augmen té au con

t ra i re j u s q u ' à embras se r tout le ciel. 

Mais si la voûte céleste gagne en sp lendeur , en revanche elle perd 

u n de ses c h a r m e s , cette douceur , cette t r ansparence que lui d o n n e la 

appel à l ' imag ina t ion , à ce genre d ' imagina t ion qu i consiste à se 

représen te r vivement ma i s exactement l 'aspect d ' u n objet qui ne s'offre 

à nous q u ' e n perspective et à vol d 'oiseau, pa rv iendrons -nous à donne r 

au lecteur l ' i l lusion de ce que doit ê t re u n paysage luna i r e . Essayons . 
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te inte fondue et b leuâ t re de l ' a tmosphère t e r res t r e . Le fond du ciel 

est no i r su r la Lune , noir en plein j o u r , ne l 'oubl ions pas . 

Quant au Soleil, c'est u n globe é t incelant dont il est tout à fait i m 

possible de sou ten i r l 'éclat, à m o i n s de le regarder au travers iï'un 

verre de couleur . 11 n 'a pas de rayons . En revanche , sut 1 son contour , 

u n mince a n n e a u de couleur rose d 'où ja i l l i ssent des f lammes de m ê m e 

n u a n c e en tou re son d i sque et accuse la présence de la chromosphère; 

une cou ronne beaucoup p lus é tendue et m o i n s l u m i n e u s e l 'enveloppe 

à u n e assez g rande dis lance. Ces détai ls , que les as t ronomes n ' on t pu 

d i s t inguer de la Ter re que p e n d a n t la courte durée d ' une éclipse totale, 

qu ' i l s ont réuss i cependant à observer à l 'aide des apparei ls de spec-

troscopie, se voient en tout t emps su r la Lune . Il suffirait, pour en d i s 

t inguer les par t icu lar i tés les p lus m inu t i euse s , de les examiner avec 

u n i n s t r u m e n t d 'opt ique d ' un gross i ssement convenable . 

Voilà pour l 'aspect d u ciel, vu d 'une région que lconque de la Lune , 

en ple in j o u r . P e n d a n t que nous sommes en t r a in de le contempler , 

faisons quelques r emarques qui ne m a n q u e r o n t pas d 'être notées pa r 

not re observateur supposé. D 'abord, u n as t re d ' une d imens ion cons i 

dérable se m o n t r e r a immobi l e au mi l ieu des étoiles sous la forme d ' u n 

d isque en par t ie éclairé, en par t ie obscur , suivant l 'époque ou mieux 

suivant l ' heu re d u jour l u n a i r e . Cet as t re n 'es t au t r e chose que la 

Ter re , semblable à u n e grosse Lune dans le ciel de la Lune , la issant 

voir aussi à sa surface des taches sombres et des taches l u m i n e u s e s , 

très variables d 'éclat et de fo rme; ces taches se meuven t d 'a i l leurs su r 

le d i sque , de façon à pa rcou r i r u n de ses d iamèt res en douze heu re s . 

De la Lune , la Terre para î t p lus grosse que la Lune vue de la Ter re , 

t rois fois et demie environ en d i a m è t r e , treize fois en superficie. 

Les étoiles, dans leur ensemble , ont aussi un mouvemen t de ro t a 

t ion, de m ê m e que not re ciel semble t ou rne r au tou r de la polaire. Mais 

le point fixe n 'es t p lus le m ê m e s u r la Lune et, de p l u s , la rotat ion est 

t rès l en te , m e t t a n t à s'effectuer p lus de vingt-sept de nos j o u r s . Il en 

est de m ê m e du Soleil', qu i , lu i , effectue son m o u v e m e n t de révolut ion 

en v ing t -neuf j ou r s et demi . 

Il n ' e s t pas sû r que no t re explorateur ait fait toutes ces observat ions 

su r le ciel l u n a i r e avant d 'avoir je té u n coup d'oeil s u r le paysage p r o 

p r e m e n t d i t , s u r le sol que nous supposons qu ' i l foule à ses p ieds . Là, 

en effet, son é tonnemen t ne serait pas m o i n d r e . Quelle prodigieuse 

différence d'aspect avec les paysages te r res t res ! 
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b r e ; pu i s , absence de cette dégradat ion de teinte que nous n o m m o n s 
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la perspective aé r i enne , et qui adoucit p o u r n o u s , su r la Te r re , toutes 

les lumières t rop vives, toutes les ombres trop no i res . Sur la Lune , 

r ien de pare i l . 

Que la l umiè re du Soleil v ienne du zéni th , de l 'horizon ou de toute 

h a u t e u r i n t e rméd ia i r e , tout objet qui la reçoit est également éclairé . 

Bien en tendu , les ombres se raccourcissent ou s 'a l longent avec cette 

h a u t e u r ; c'est là tout le c h a n g e m e n t . La l umiè re est toujours d ' u n e 

crudi té ext rême et l ' ombre portée d 'une in tens i té telle, que l 'on n 'y 

pour ra i t d i s t inguer r ien sans la réverbéra t ion ; les seuls jeux de 

lumière sont produi ts p a r l e s réflexions successives des objets qu i s 'élè

vent en relief su r le sol, et se servent ainsi m u t u e l l e m e n t de réflec

t eu r s . Aucune a tmosphère gazeuse ou vaporeuse n 'exis tant à la surface 

de no t re satell i te, l 'œil doit avoir quelque peine à apprécier la dis tance 

relative des objets en vue. Les p remie r s p lans n ' on t pas plus de relief 

que les lo in ta ins , les s o m m e t s ne s'y perdent point en s'effaçant ou 

s 'es tompant dans les profondeurs des hautes rég ions , que ne voile 

aucun azur. Il y a là u n e cause de confusion opt ique à laquel le on ne 

pour ra i t échapper que par u n e longue éducat ion du sens de la v u e , 

incessamment contrôlé p a r celui du toucher . 

Là où les accidents du sol sont r a res , comme dans les régions de 

plaines qu 'on a baptisées des mers, cette confusion serait sans doute 

rédui te à son m i n i m u m . Mais dans les pays de mon tagnes , pa r exemple 

dans le voisinage de Tycho, où les cratères se jo ignent , s 'enchevêtrent , 

se superposent dans u n pêle-mêle qui ressemble au chaos , c o m m e n t 

se reconnaî t re au mi l ieu de ces pics entassés , de ces formidables r e m 

par ts qui s'élèvent devant soi, pa r côté, pa r derrière'? Comment savoir 

si telle masse de roche^ appar t ient à ce cratère ou à cet au t re , quand 

leurs reliefs sont aussi v igoureusement éclairés d ' un côté, • aussi 

sombres dans l eurs par t ies privées de l umiè re . Imaginez u n paysage 

où toutes les te intes , l umineuses ou non , au ra ien t m ê m e in tens i té 

de tons , où les lo in ta ins sera ient t ra i tés comme les p remie r s p l ans , où 

les objets seraient vus avec une net teté absolue ou égale, quel le que 

soit leur dis tance : cela donnera i t assez l ' idée de ce que doit ê t re u n 

paysage luna i re pour l 'œil d ' un observateur t ranspor té sub i t emen t de 

la Terre su r no t re satellite et non p réparé à ce b r u s q u e changement 

d 'aspect . 

Aut re différence, au t re cont ras te . Sur la Terre , en généra l , on d i s 

t ingue trois par t ies b ien tranchées dans la série d'objets qu i cour-* 
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LE C I R Q U E OU C R A T È R E DE C O P E R N I C . 

pola i res , q u a n d l eu r s neiges et leurs glaces entassées ne reçoivent 

d ' au t re l umiè re que celle de la Lune . 

Il faut dire cependant que p robab lemen t la couleur du sol et des 

roches luna i res varie d ' une région à l ' au t re . Le gris b leuât re , verdât re 

des grandes plaines qu 'on n o m m e des mer s ne ressemble en r ien au 

ton vif et l umineux des régions mon tagneuses , ni su r tou t à l 'éclatante 

l umiè r e , cr is tal l ine pour ra i t -on d i re , don t resplendissent que lques 

cratères et qu ' on voit encore à de longues distances au tour de ces 

posent u n paysage, Je ciel mis à par t : ce sont les par t ies nues du sol, 

te r res ou roches ; la végétat ion; les eaux. Pa r leurs formes variées, pa r 

leurs cou leurs , les plantes , les he rbes , les a rb re s , séparés ou r éun i s 

en masse , sont l 'exquise pa ru r e du so l ; les eaux vives ou do rman te s 

d o n n e n t le mouvemen t et la vie, ou rappel lent la t ransparence d u 

ciel. Sur la Lune , r ien de semblable : des roches , des t e r ra ins d é n u d é s , 

des blocs sol ides, que lque chose qui doit rappeler l 'aspect de q u e l q u e s -

u n s des déserts t e r res t res , ou encore la m o r n e soli tude des régions 
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montagnes , divergeant en longs r u b a n s dont la n a t u r e res te d 'a i l leurs 

mys té r ieuse . 

Jusqu ' i c i no t re explorateur ne s'est a t taché qu 'à l 'aspect généra l , 

soit du ciel , soit de la surface du sol. Le m o m e n t est venu d ' examiner 

avec lui le détail des formes, des masses de ces é t ranges aspéri tés 

q u i , vues au télescope, font para î t re le globe luna i re c o m m e déchi 

que té , percé de t rous semblables à des ampoules crevées, pu is affais

sées s u r leurs bases . 

Voici deux cratères luna i res , Eudoxus et Aris to te , qui ne sont pr i s 

n i pa rmi les p lus vastes de ces cavités, ni p a r m i les p lus pet i tes . Ils 

sont si tués dans l ' hémisphère boréal de la Lune , à peu près à égale d i s 

tance de l ' équa teur et du pôle, environ vers les 4 5 e et 5 0 e paral lè les . 

La région où ils s 'élèvent, bien que très ne t t emen t montagneuse (les 

mon t s Caucase v iennent se souder pour ainsi d i re à leur flanc o r ien ta l ) , 

est n é a n m o i n s assez voisine de trois grandes p la ines , la Mer de la 

Sérénité au sud , la Mer des Pluies au sud-es t , la Mer du Froid qui les 

louche au nord , et dont le nom est dû sans doute à sa proximi té du 

pôle boréal . 

Avant tout , fa isons-nous u n e idée de l 'horizon q u ' e m b r a s s e n t les 

deux cra tères , en y jo ignant tout l 'espace occupé par la figure où ils 

sont représentés . Cet espace rec tangula i re m e s u r e 2 2 0 k i lomètres en 

longueur (du nord au sud ) , 180 k i lomètres en l a rgeur (de l 'est à 

l 'ouest) , ou environ 40 000 ki lomètres car rés , presque le douzième de 

la superficie de no t re France mut i l ée . 

Aris tote , le p lus boréal des deux cra tères , est aussi le p lus g rand 

des deux. Le d i amè t re de son ence in te , de sommet à sommet , n e 

m e s u r e pas m o i n s de 73 k i lomè t r e s ; ma i s son fond plat n 'en a 

p lus que 3 0 , 12 à 15 ki lomètres é tant occupés de chaque côté pa r 

les flancs plus ou moins escarpés de l 'épaisseur i n t e rne des r empar t s 

du c ra tè re . Béer et Mauller ont mesu ré la h a u t e u r verticale d ' un point 

de la par t ie occidentale de l 'enceinte : ils ont t rouvé 1672 toises, soit 

3 2 6 0 m è t r e s . Au nord et au sud , les montagnes c i rcula i res qui l i m i 

ten t le cratère para issent s 'abaisser et s 'ouvr i r , comme si une déch i 

r u r e violente eût r ompu leurs paro i s . 

Eudoxus est plus peti t . Son d iamèt re i n t é r i eu r n 'es t guère que 

de 64 k i lomèt res , r édu i t s à 50 lorsqu 'on mesu re la p la ine compr ise 

en t re les pieds in té r ieurs des montagnes qui forment l 'enceinte. Deux 

sommets s'élèvent sur la par t ie ouest à des h a u t e u r s de 1125 et 
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c i rque de 15 à 20 lieues d ' é t endue , enfermé par de g igantesques 

mura i l l e s de roches s 'éloignant à droi te et à gauche du specta teur , 

d i m i n u a n t de h a u t e u r à m e s u r e que la dislance croî t , pour se rejoindre 

enfin à l 'horizon or ien ta l . C'est à peine s i , dans cet en tas sement de 

pics, de contreforts , de roches de toutes d imens ions et de toutes 

formes, la forme ci rcula i re de la circonvallalion peu t ê t re soupçonnée . 

Au centre de la vaste p la ine s'élèvent p lus ieurs mon tagnes isolées, de 

forme conique ou pyramida le , sans lien apparent avec les hau teu r s de 

l 'enceinte. Le fond sur lequel se dressent ces pics est un i et nivelé, et 

1 5 5 5 to ises ; c'est encore de 2 2 0 0 à 5 0 0 0 mèt res d 'é lévat ion; cette 

dern iè re h a u t e u r at teint p resque celle de l 'E tna . N'oublions pas que les 

deux cratères Aristote et Eudoxe sont au n o m b r e des cratères luna i re s 

de moyennes d i m e n s i o n s ; il en est u n grand nombre d ' au t res qu i les 

dépassent soit en d iamèt re , soit en h a u t e u r . 

F igu rons -nous u n tour is te ayant réuss i à escalader les flancs r abo 

teux et tourmentés d 'Aris tote , parvenu à se hisser au s o m m e t le p lus 

élevé de ses r e m p a r t s . Devant lui se déroule l ' immense panorama d ' un 
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d u cra tère . On d is t ingue ici de vastes et pu i s san t s contreforts qui 

semblen t souteni r , en a rc s -bou tan t s , l'édifice de l 'enceinte c i r cu la i r e ; 

là, des ru isseaux de mat iè re divergeant du centre et semblables à des 

coulées de lave. Tout au pied de cette encein te , on aperçoit su r le bord 

occidental du g rand cratère u n au t re cra tère notablement p lus pet i t , 

bien qu ' i l m e s u r e encore 20 ki lomètres de d iamèt re in té r ieur . 

D 'autres cratères d ' u n e cer ta ine impor tance se voient encore à peu 

de dis tance d 'Arislote et d 'Eudoxus . Sur le r e m p a r t nord de ce der

n ie r , deux de ces cavités s 'ouvrent , l ' une en dedans , l ' au t re au dehors 

de l 'enceinte , là où cette enceinte a été mani fes tement ru inée soit 

contras te de la façon la p lus s ingul ière avec le sol des régions envi 

r o n n a n t e s . 

Si l 'on por te en effet ses regards non p lus vers le cent re d u g igan

tesque cra tère , mais su r les bords extér ieurs de ses r e m p a r t s , et si l 'on 

étend cet examen à toute la pér iphér ie d 'Aristole , on n 'a pour a insi 

d i re devant les yeux que l ' image du chaos . C'est u n prodigieux en t a s 

sement de masses rocheuses , ayant tout l 'aspect des scories et déjec

t ions q u ' u n e immense é rup t ion volcanique au ra i t projetées au dehors 
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par des é rup t ions , soit pa r des écroulements . Un au t re t e rmine u n 

p ro longement du r e m p a r t sud , et là aussi l 'enceinte est ouverte pa r 

u n e large brèche se d i r igeant ob l iquement vers le sud-es t , cu i re deux 

contreforts paral lèles séparés pa r 20 ki lomètres au moins d ' i n t e r 

valle. 

Quand , de l ' un ou de l ' au t re des g rands cratères que nous venons 

d 'explorer , on se dir ige vers l 'ouest, on renconLre des régions beau 

coup moins accidentées que celle qui les sépare et aussi que les 

régions de l 'est et du s u d - e s t ; en revanche , le sol re la t ivement u n i 

T O P O G R A P H I E DU P I C B E T E N E R I F E . 

de la contrée l u n a i r e dont nous par lons est l i t té ra lement cr iblé 

de cratères très pet i ts . Malgré cette petitesse toute relat ive, ces 

cavités feraient encore bonne figure auprès des cônes volcaniques 

te r res t res , la moyenne de leurs d imens ions é tant encore de \ à 2 k i lo

mè t r e s . 

En généra l , les cratères lunai res diffèrent des cratères de nos vol

cans terres t res pa r deux caractères, dont l ' un sur tout est très t r a n c h é : 

en p remie r l ieu , par les d imensions ext raordinai res de leurs encein tes ; 

en second l ieu , p a r celte s t ruc ture toute spéciale qui fait que les r e m 

par ts qui les bo rden t sont beaucoup p lus élevés au-dessus du sol de 

la cavité qu ' au -de s sus du niveau du sol extér ieur . Soit qu 'on les com

pare au point de vue topographique , soit qu 'on met te en regard la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P A Y S A G E S L U N A I R E S . L E S C H A I S E S 1>E M O S T A G K E S . 

L E S R A I N U R E S . 

Pour achever de donne r u n e idée des paysages que la surface de 

noire satell i te offrirait aux curieux qu i découvriraient u n moyen de 

T O P O G R A P H I E D E LA 1.0 X E : L A C I I A 1 X E D E S A P E S S 1 S S . 

s'y t r anspor t e r et aussi d'y sé journer , d'y vivre, je vais les condui re 

en u n point qui n 'es t pas t rès éloigné de la contrée que nous venons 

de visi ter . C'est dans u n e des rares régions où les montagnes lunai res 

affectent une direction à peu près rect i l igne. P resque par tout a i l leurs , 

ces montagnes sont c i rcula i res , en forme de c i rques , de coupes, de 

cra tères , invar iab lement const i tuées pa r u n e vallée in té r i eure t rès p r o 

fonde, que bordent des montagnes escarpées dont l 'a l t i tude est le p lus 

souvent m o i n d r e à l 'extér ieur q u ' à l ' in té r ieur . Ici les sommets se 

phys ionomie d u relief extér ieur , on ne peut m a n q u e r d'être»frnppé de 

leurs différences, après l 'avoir été de leurs analogies . 
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suivent de man iè re à former par leur ensemble une chaîne analogue 

à nos chaînes de montagnes te r res t res . Le fragment que représente la 

figure c i -dessus reprodui t l ' ensemble de la chaîne des Apennins, su r 

le bord sud-oues t de l ' immense plaine connue sous le n o m de Mare 

Imbrium, ou de Mer des Pluies. La longueur de ce groupe , comptée de 

son extrémité nord-oues t à son extrémité sud-es t , n 'es t pas mo ind re 

de 720 k i lomèt res . 

Rien du reste ne ressemble moins à nos chaînes de montagnes t e r 

restres que celte accumula t ion de pics ab rup t s venant tous se t e rminer 

b r u s q u e m e n t aux bords d ' u n e plaine u n i e comme u n e m e r . Tandis 

q u e , de ce côté, la hau t eu r de ces pics est éno rme , pu i sque q u e l q u e s -

u n s s'élèvent j u s q u ' à 5500 et 6000 mè t re s , de l ' au t re la cha îne 

s 'abaisse progress ivement et se t e rmine par de faibles collines dépas 

sant à peine le niveau de la plaine qui l imite les Apenn ins au sud -

ouest . L 'é tendue en la rgeur de la chaîne varie a insi de 100 à 175 k i lo 

mètres envi ron . 

Nasrnyth dit avec raison que r ien ne doit ê t re p lus grandiose que le 

spectacle offert pa r ces pics gigantesques vers l 'époque du p r e m i e r 

quar t ie r , qu i correspond au lever du Soleil pour cette région de la 

Lune . Du côté de l 'or ient , le long versant des Apenn ins dont nous 

venons de par ler est en pleine l u m i è r e ; à l ' occ iden t , la Mer des 

Pluies est encore plongée dans l ' o m b r e ; peu à peu les rayons solaires 

se font j o u r à t ravers les intervalles des hau t s s o m m e t s , et vont au 

loin i l l u m i n e r le sol un i de la p la ine . Puis les o m b r e s , d 'abord inf ini

men t allongées des pics, se raccourc i ssen t , quelques rares cratères 

(entre au t res Archimède) émergent des ténèbres . On voit su r no i re 

figure les r empar t s de ce beau c i rque déjà faiblement éclairés , pen 

dant que son in té r i eu r et ses a len tours sont encore plongés dans la 

n u i t . Les ombres de deux des sommets de la cha îne s 'é tendent dans 

la p la ine j u s q u ' à des distances de 48 à 50 k i lomètres . < 

C'est là qu 'on peut observer, dans toute sa ne t te té , le contras te dont 

j ' a i déjà di t quelques mots , qui existe en t re les régions montagneuses 

de la Lune et le sol de ses grandes plaines : là en effet ces deux 

modes de s t ruc tu re de la surface l una i r e se t rouvent en contact i m m é 

dia t . D 'un côté, u n e s t ruc tu re tourmentée , déchi rée , bouleversée, percée 

de nombreux c i rques et. cra tères , et s i l lonnée dans tous les sens de 

collines généra lement cour tes . S'il ne s 'agissait de phénomènes auss i 

considérables , se reproduisan t par tout su r u n e aussi vaste échelle, on 
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regardant b ien on reconnaî t sans aucun doute la m ê m e forme c i rcu

laire dans les mer s luna i res que dans les c i rques , qu i e u x - m ê m e s 

ne diffèrent des cra tères p lus peti ts que pa r l eurs d imens ions . On 

d i ra i t qu ' ap rès la formation de ces cavités annu la i r e s pa r voie d ' é rup 

tion ou encore par u n affaissement d ' une niatièze semi - l iqu ide , s e m i -

pâteuse , soulevée en forme d ' ampoule , puis crevée, une au t r e ma t i è re 

p lus l iquide s 'est épanchée de façon à combler le fond des cavités. 

Cependant , comme le niveau du fond des cratères luna i re s est géné ra 

lement p lus bas que celui du sol extér ieur , il serait peu t - ê t r e p lus j u s t e 

de considérer ces fonds un i fo rmémen t horizontaux c o m m e ind iquan t 

le re t ra i t de la mat ière liquéfiée qu 'on peut supposer former le noyau 

in té r i eur de not re satel l i te . J'effleure seulement ici ces ques t ions 

pourra i t d i re que le sol montagneux de la Lune est formé d ' amas de 

scories, pareil les à du mâchefer. Un de ses caractères est de réfléchir 

vivement la l umiè re . Au cont ra i re , les p la ines sont u n i e s , b ien qu 'on 

y voie parfois que lques cratères isolés, que lques débr is de c i rques 

ru iné s , ébréehés . Elles réfléchissent peu de l u m i è r e , et c'est pourquoi 

l 'on pr i t d 'abord p o u r des m e r s les plaines luna i res fo rmant les taches 

sombres du d i sque . Il est à r e m a r q u e r que ce fond s o m b r e , un i fo rme , 

plat ou ne p résen tan t d ' au t re cou rbu re que celle m ê m e d e l à L u n e , 

se retrouve à l ' in té r ieur d ' u n g r a n d n o m b r e de cra tères : nous l 'avons 

reconnu dans Aristote et E u d o x u s ; nous l ' euss ions trouvé dans b e a u 

coup d ' au t r e s . Celte r e m a r q u e offre d ' au t an t plus d ' in térê t , qu ' en y 
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encore bien obscures de l 'or igine des objets que présente en si grande 

abondance le sol de la L u n e . 

Il est vra iment curieux de consta ter avec quelle net te té , quelle p r é 

cision se présente à nos yeux la topographie luna i r e , grâce à la proxi-

' m i t é de l 'as tre et à la bonté de nos i n s t r u m e n t s , et, d ' au t re par t , d 'être 

obligé de reconnaî t re le peu qu 'on sait, su r les causes des phénomènes . 

Quoi de plus mystér ieux, par exemple , que ces étroits si l lons qu i , 

dans cer ta ines r ég ions , se m o n t r e n t le plus souvent sur le sol un i des

pla ines , qui parfois cependant s 'observent à l ' in té r ieur m ê m e des 

c i rques et , p lus r a r e m e n t , t raversent les parois de leurs r empar t s ? A 

l 'époque de la Pleine Lune , ils para issent c o m m e des lignes b lanchât res , 

et alors exigent u n e a t tent ion soutenue et de forts grossissements pour 

être d i s t ingués . Pendan t les phases , ce sont au contra i re des trai ts 

noirs t r anchan t s u r le fond plus ou moins lumineux du d i sque . C'est 

vers le centre qu 'on les d is t ingue le m i e u x : leur forme est généra le

men t rec t i l igne ; on en voit néanmoins de s inueux , et souvent ils se 

coupent ou s 'ent re-croisent comme les trai ts qu i sur les cartes géo

graphiques m a r q u e n t les roules et les canaux . 

On peut voir u n e de ces r a i n u r e s à l 'est du cratère Eudoxus . Elle 

part, du bord extér ieur d ' u n peti t c ra tère , se dirige vers le nord , sen

s ib lement en l igne droi te , passe à l'est de deux au t res cratères jux ta 

posés, pu is va se perdre en décrivant p lus ieurs sinuosités enLre deux 

collines assez ab rup tes , qui s 'élèvent à 40 ki lomètres environ du bord 

nord-est du cra tère xVristote. C'est là u n exemple d ' une r a i n u r e t r a 

versant u n e région accidentée et montagneuse . 

En voici u n e au t re don t le parcours est tout en t ie r su r le sol un i 

d ' u n e p la ine l u n a i r e . C'est celle qui sui t à peu près para l lè lement 

l 'arête ab rup te des Apenn ins , au nord-es t de cette cha îne . Sur le tiers 

environ de sa longueur elle se b i furque , envoie une de ses b ranches se 

perdre u n peu avant d 'ar r iver à u n groupe de montagnes isolées qui se 

dressent su r la p la ine , en face des pics des Apenn ins , t andis que la 

b ranche pr inc ipa le , qui jusque- là était à 15 ou 20 ki lomètres du pied 

de. ces m ê m e s p ics , se rapproche d 'un de leurs contreforts . Un peu 

avant l ' ext rémité de ce s i l lon, on en voit u n au t re commencer à peu de 

dis tance du p r e m i e r , avec u n e direction à angle droi t su r celle de la 

r a i n u r e précédente . Après un parcours d 'environ 150 ki lomètres , il 

pénèt re dans l 'enceinte m ê m e du grand cra tère Àrchimède , qui s'élève 

au sein de la Mer des P lu ies . 
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Il n ' e s t pas douteux (pie ces s i l lons, ces rainures, c o m m e on les 

appelle , dont la l a rgeur ne varie guère tout le long de l eu r c o u r s , 

sont des sortes de canaux , des fentes ou des crevasses du sol." Ce qui 

le prouve, c'est le changemen t d 'aspect qu 'e l les p résen ten t selon leur 

mode d 'éc la i rement p a r le Soleil. A l 'époque de la P le ine L u n e , 

les rayons solaires en i l l uminen t le fond, qui para î t b l a n c h â t r e , et 

les parois ne projet tent d 'ombre d ' aucun côté ; du m o i n s il en est 

a insi p o u r les r a i n u r e s les p lus voisines du centre du d isque . Alors, 

c o m m e on l'a vu p lus h a u t , les si l lons semblen t des l ignes b l a n 

châ t res . Au con t r a i r e , pendan t les phases , l 'obl iqui té de la lumiè re 

dé t e rmine u n e o m b r e projetée par celle des parois qu i n e reçoit 

pas les rayons sola i res , et la r a i n u r e se voit c o m m e u n e l igne noi re 

su r le d i sque . D 'a i l leurs , dans aucun cas, r ien n ' i n d i q u e u n e saillie 

extér ieure , l 'existence de ta lus ou de r e m p a r t s . Ce sont donc de s i m 

ples fentes au niveau du sol, ou des accidents d u sol, qu 'el les t r a 

versent . 

Maintenant , que sont ces r a i n u r e s ? 

L 'as t ronome q u i , au siècle de rn ie r , les a découvertes , Schrœter , 

croyait la Lune habi tée . Dans ses ouvrages , il par le à chaque ins tan t 

des a r t s , de l ' i ndus t r i e , de la cu l tu re des hab i t an t s de la Lune , des 

Séléniles. Il soupçonnai t m ê m e l 'existence d ' une ville au nord de 

Marius , u n cra tère s i tué à peu de dis tance du bord or iental de la 

Lune , dans l ' hémisphè re no rd . Aussi sa p remiè re idée à la vue de ces 

sil lons rec t i l ignes , de ces fentes quas i régu l iè res , fut q u ' o n se t rouvai t 

là en présence de canaux creusés art if iciel lement pa r les Séléni tes , 

pour favoriser le t r anspor t des denrées , en u n mot pour faciliter le 

commerce . 

Depuis , on est b ien revenu de ces hypothèses fantais is tes . J 'a i dit 

p lus h a u t pou rquo i . Mais avant qu 'on eût acquis des preuves de 

l ' improbabi l i t é de l 'existence d 'ê t res vivants s u r la L u n e , on pouvait , 

par de s imples ca lculs , se convaincre de ce fait que les r a i n u r e s ne 

peuvent être des produi t s artificiels. Ces fentes semblen t é t ro i tes ; or 

la p lupar t ont u n e la rgeur de 1 ou 2 k i lomèt res , u n e profondeur 

de 4 à 5 0 0 m è t r e s . On vient d 'en voir u n e au pied de la cha îne des 

Apenn ins , q u i , sans compter son e m b r a n c h e m e n t , m e s u r e 300 k i lo

mèt res de l ongueu r . 

Comment imag ine r que les p ré t endus hab i tan t s de la Lune soient 

pa rvenus à c reuser de tels canaux, auprès desquels les canaux de Suez 
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et de P a n a m a n e seraient que des fossés d 'enfants? Et p u i s , que 

Ci ave tkw LrluidABouG vtc KZ. -
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seraient devenus les ma té r i aux de ces gigantesques t ranchées? Où sont 

les déblais qu i en p rov iennen t? 
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Il est probable que si Schrœter se fût posé la quest ion en ces t e rmes , 

s'il eût réfléchi aux diffieuHés. disons mieux , aux impossibi l i tés de 

son hypothèse, il se fut abstenu de la p rodu i r e . 

On a dit , avec p lus de vra i semblance , que les r a i n u r e s sont peu t -

être les anciens lits de r ivières , de fleuves desséchés. On peut s u p 

poser en effet que , si au jourd 'hu i l 'eau n 'existe p lus à ta surface de 

la Lune , il a pu en être au t r emen t j ad i s , à u n e époque i ndé t e rminée . 

La difficulté est de concevoir des courants fluviaux d ' une violence 

capable de creuser des lits aussi profonds, aussi encaissés en t re des 

berges verticales. Lne objection plus difficile à réfuter est de conce

voir que de tels courants a ient pu se frayer u n chemin sur le flanc de 

montagnes ab rup tes , en gravir les sommet s , comme on voit cer taines 

r a inu re s traverser successivement les enceintes de p lus ieurs cratères 

échelonnés su r leur pa rcour s . 

Exis te- t - i l , su r not re p lanète , des accidents qui rappellent pa r leurs 

formes et leurs d imens ions les r a i n u r e s de la Lune? Il y a peu d ' a n 

nées , on ne pouvait guère citer c o m m e ayant avec elles u n e certaine 

analogie que les fentes ou crevasses produi tes soit par des é rupt ions 

volcaniques, soit su r tou t pa r des t r emblemen t s de t e r re . En 1785, le 

sol de la Calabre a été d is loqué par les secousses répéLées de cette 

«•innée si funeste aux populat ions du mid i de la pén insu le i ta l ique. 

Plus r é cemmen t , des accidents semblables ont eu lieu en Espagne , 

dans la province d 'Andalousie , accidents dé te rminés pare i l lement pai

lles secousses sé i smiques . Toutes propor t ions gardées, les crevasses 

terrestres é tant inf in iment moindres que les crevasses de la Lune , la 

ressemblance n ' e s t pas douteuse . 

Pour t rouver des objets qu i rappel lent les r a inu re s luna i res pa r 

leurs d imens ions , il faut se t r anspor te r su r le cont inent amér ica in , 

dans les canons du Colorado. On n o m m e ainsi u n e sui te de vallées 

profondes à parois verticales, au fond desquelles la r ivière Colorado 

roule ses eaux et char r ie le l imon rougeà t re qui lui a donné son n o m . 

Il ne faut pas perdre^de vue que la région qui renfe rme ces é tonnan tes 

crevasses offre u n caractère é m i n e m m e n t vo lcan ique ; non loin de là 

existe u n volcan, le m o n t T r u m b u l l , et des coulées de laves encore 

récentes cont ras ten t pa r leur teinte no i re avec l 'éclat resp lend issan t 

des crevasses éclairées par le soleil . La forme é t range des masses dans 

lesquelles sont creusées ces r a i n u r e s de la Ter re , de ces mura i l l e s aux 

assises entassées les unes su r les au t r e s , a j u s t emen t provoqué l ' a d m i -
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ra t ion en thous ias te d 'un de leurs dern ie rs v i s i teurs , M. Albert Tissan-
dier . P o u r n o u s , ces paysages amér ica ins nous ont s u r - l e - c h a m p fait 
songer aux paysages l u n a i r e s , et s u r t o u t aux r a i n u r e s décri tes p lus 
h a u t . Mais il est fort possible que le mode de formation de ces acci
den ts n 'a i t pas été le m ô m e s u r la Terre et su r son satell i te. 
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V 

M A R S — G É O G R A P H I E ET M É T É O R O L O G I E 

LES JOURS ET LES NUITS, L'ANNÉE ET LES SAISONS SUR MARS. 

Sur h u i t planètes q u i , pa r leur grosseur , font que lque figure d a n s 

le cortège du Soleil — je laisse de côté comme insignif iants les deux 

ou trois centa ines d 'as t res minuscu le s que les a s t ronomes ont déda i 

gneusemen t bapt isés du n o m à'astéroïdes — qua t re , les p lus éloignées 

du foyer, sont de beaucoup les p lus vo lumineuses . Ce sont Jup i t e r , 

puis Sa tu rne . Uranus et enfin Neptune . A elles seules elles n 'on t pas 

moins de dix-sept satel l i tes, sans compter le système a n n u l a i r e don t 

Sa tu rne est si mervei l leusement en tou ré . En admet t an t les idées cos-

mogoniques de Laplace , modifiées ma i s non abandonnées pa r les 

* savants con tempora ins , ces qua t r e systèmes secondaires sont les p r e 

mie r s -nés , les p remie r s astres détachés de la nébuleuse pr imi t ive , dont 

le Soleil est le noyau et le foyer. 

Les q u a t r e moyennes p lanètes , p lus j e u n e s , p lus rapprochées de ce 

foyer et b ien m o i n s grosses q u e les p r emiè re s , pu i sque leurs vo lumes 

r é u n i s n e formeraient pas tout à fait la mi l l ième par t ie de celui de», 

qua t r e grosses p l anè te s , c o m p r e n n e n t , ou t re Mercure , Vénus et la 

Te r re , le globe de Mars, dont l 'orbi te enveloppe celles de ses trois 

compagnes . 

Il est à r e m a r q u e r q u e ces deux groupes d ' as t res , égaux en n o m b r e , 

m a i s si d issemblables à tous égards , sont séparés préc isément pa r 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



celte mul t i t ude de petits corps qu i c i rculent comme un anneau en t re 

Mars et Jupi te r , et dont on ne cesse de découvrir de nouveaux, au 

g rand désespoir des observateurs chargés de calculer l eurs orbi tes et 

leurs éphémér ides . 

On devrai t donc s ' a t t endre , si j ama i s on parvenai t à connaî t re Mer

c u r e , Vénus et Mars , à t rouver à ces astres u n e cer ta ine analogie 

de const i tut ion phys ique avec la Ter re . Malheureusement , il y a peu 

d 'espoir qu 'on découvre j a m a i s g rand 'chose s u r les deux p remiè re s . 

Mercure est presque toujours plongé dans le r ayonnemen t solaire ; 

quand son mouvement l ' amène pé r iod iquemen t en v u e , tan tô t à 

l 'or ient , tantôt au couchant , la l umiè re de son croissant est si vive, 

qu 'on ne peut r ien d i s t inguer su r son d i s q u e ; que lques inégal i tés , l abo

r i eusement observées, ont donné à pense r qu ' i l y a de hau tes m o n 

tagnes à sa surface, et su r tou t ont pe rmis de consta ter et de m e s u r e r 

la d u r é e de sa ro ta t ion , qu i est p resque la m ê m e que celle de no t re 

Terre (24 heu re s 50 secondes, au l ieu de 2 3 heures 56 m i n u t e s 4 se

condes) . L 'analogie su r ce point est parfai te . On n ' a pas beaucoup 

plus de données su r Vénus : elle t o u r n e su r son axe u n peu p lus len

tement que la Terre (23 heures 21 m i n u t e s 22 secondes). Mais, bien 

qu 'e l le s 'éloigne no tab lement p lus que Mercure des rayons solaires , la 

surface de son d i sque , aux différentes phases , n ' a pas laissé d i s t inguer 

d 'accidents p e r m a n e n t s b ien carac tér i s t iques , propres à i n d iq u e r , par 

exemple, quelle est la d i s t r ibu t ion des terres et des eaux su r le globe 

de Vénus . Ou, pour mieux d i re , si des taches de ce genre ont été 

vues , c'est à de ra res intervalles et sans qu 'on puisse identifier avec 

cer t i tude les observations des divers as t ronomes qui les ont r econnues . 

Il faut donc p r e n d r e pour ce qu ' i l s valent les r o m a n s a s t ronomiques 

•qui font de Mercure ou de Vénus le théâ t re de leurs aventures ou de 

leurs descr ipt ions : ce sont œuvres d ' imag ina t ion dont l 'espri t de l ' au

teur fait d 'o rd ina i re tous les frais, ce qui ne veut pas d i re qu 'e l les ne 

soient à l 'occasion d ' u n e lecture fort a t t rayante . 

Nous sommes mieux favorisés en ce qui concerne Mars. 

Cela t ient à p lus ieurs r a i sons , dont la p lus impor t an t e est celle-ci : 

Mars se m e u t au tou r d u Soleil dans u n e orbi te qu i enveloppe l 'orbi te 

où not re globe se m e u t l u i - m ê m e . Quand la p lanète se t rouve en ligne 

droi te (approximat ivement bien entendu) avec le Soleil et la Ter re , et 

du m ê m e côté du Soleil que n o u s , nous n 'en sommes plus éloignés 

que de la différence des dis tances respectives au foyer c o m m u n . On dit 
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alors que Mars est en opposition. Or cette différence est re la t ivement 

faible et elle peut descendre , en cer ta ines occasions, à la bagatelle de 

14 mil l ions de l ieues . 56 mi l l ions de k i lomètres au p l u s ! C'est à peine 

cent c inquan te fois la d is tance de la Lune . 

Vénus , il est vra i , est. parfois à 10 mi l l ions de lieues seu lement de 

la Te r r e . Le m a l h e u r est qu ' a lo rs elle passe devant le Soleil et 

nous t o u r n e sa face obscure , qui ne devient visible que si le passage 

se fait j u s t e su r le d isque solaire (deux fois pa r siècle environ) : nous 

voyons alors u n e tache no i re et ronde t raverser len tement le d i sque 

l u m i n e u x -

Mars, au cont ra i re , à son opposi t ion, reçoit en plein et nous renvoie 

la l umiè re du Soleil, c i rconstance tout à fait favorable à l 'examen 

télescopique de sa surface. 

Pour ces deux ra i sons , faible dis tance et i l l umina t ion parfai te , la 

surface de Mars est pé r iod iquement accessible aux observat ions télesco-

p iques . Joignez-y cette c i rconstance que , grâce aux mouvements r es 

pectifs de Mars et de la Ter re , la s i tuat ion favorable se prolonge, à 

chaque opposi t ion , p e n d a n t p lus i eu r s m o i s , et vous comprendrez 

pourquo i la surface de Mars nous est beaucoup mieux connue que 

celle d e nos deux au t res compagnons de voyage, Mercure et Vénus . 

Ne n o u s faisons pas d ' i l lusion toutefois. Il n ' en est pas ici c o m m e 

de la L u n e , où les moindres reliefs du sol se détachent avec tan t de 

net te té pa r l 'opposition de la lumiè re et des ombres , où l 'absence 

d ' a tmosphère vaporeuse , de" nuages , laisse à découvert les mo ind re s 

accidents d u sol . En tan t que p lanè te , Mars en opposit ion est très voi

sin de la T e r r e ; ma i s qu 'es t -ce en comparaison de not re satell i te, que 

soixante rayons ter res t res seu lement séparent de n o u s ? Pour que Mars 

fût, sous ce r appor t , aussi favorisé que la Lune , il faudrai t pouvoir lui 

appl iquer u n pouvoir opt ique cent c inquan te fois aussi fort ; avec les 

moyens ac tuel lement c o n n u s , cela est tout à fait ch imér ique . La grosse 

difficulté, on l 'a déjà vu , n ' e s t pas d 'adapter au télescope u n oculaire 

d 'un g rand pouvoir amplificatif ; ma i s il faut que l'objectif ait u n d i a 

mèt re p ropor t ionné , afin qu ' i l r assemble su r l ' image focale u n e q u a n 

tité de l umiè re suffisante ; de p l u s , p o u r que l ' image de l 'as t re observé 

soit ne t te et fidèle, il est de toute nécessité que la surface de l'objectif 

soit t ravail lée avec perfection. Il faut enfin et su r tou t que la pure té du 

ciel et l ' homogénéi té de l ' a tmosphère soient aussi grandes que possible . 

Si à toutes ces condi t ions r éun ies vous associez u n observateur expér i -
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Printemps 191 jours moyens. 

Été 181 — 

Automne 149 •— 

Hive r . . 147 — 

La durée des saisons estivales, on le voit pa r ce tab leau , dépasse de 

76 jou r s celle des saisons h iverna les . Sur la Ter re , cette différence 

s'élève s eu l emen t à 7 ou 8 j o u r s au p l u s . 

P o u r achever de donne r u n e idée de la succession des j o u r s et des 

nu i t s de Mars , il faut connaî t re l ' incl inaison de son axe s u r son o rb i t e , 

laquel le est de 6 3 degrés envi ron. C'est, à 3 degrés près , celle de l 'axe 

t e r res t re . Avec cela, on peut calculer , p o u r chaque zone, équator ia le , 

t empérée et pola i re , les j ou r s et les nu i t s su r les deux hémisphères de 

mente, j ou i s san t d ' u n e vue excellente, vous aurez tout ce qu ' i l faut 

pour t i rer de l 'observation de Mars, dans u n e de ses opposi t ions ; tout 

le par t i poss ib le . Nul p lus et mieux que l ' a s t r o n o m e i tal ien Schiapa-

rel l i n ' e s t encore arr ivé à réal iser ces condi t ions difficiles. On verra 

tout à l ' heu re à quel résul ta t il est pa rvenu . Avant de décr i re , d 'après 

l u i , les taches pe rmanen te s ou la configuration de Mars, voyons en 

quoi la p lanète ressemble à notre globe, en quoi elle en diffère, en n e 

faisant en t r e r dans cette comparaison que les seuls é léments a s t rono

m i q u e s . 

Mars est environ u n e fois et demie aussi éloigné du Soleil que la 

Te r re . Son a n n é e d u r e environ 687 de nos j o u r s . Mais, c o m m e elle me t 

u n peu p lus de 24 heures (24 heures 37 m i n u t e s 25 secondes) à t ou r 

ne r su r son axe, le j o u r est auss i su r Mars u n peu plus long que sur la 

Ter re , de sorte que l ' année y compte seu lement 668 j ou r s et deux t ie rs . 

Il est à r e m a r q u e r que les qua t re planètes moyennes ont un j o u r d'à 

peu près égale d u r é e , u n peu p lus ou u n peu m o i n s de 24 h e u r e s , 

tandis que les années s idéra les , qui dépendent des d imens ions des 

orbi tes et des vitesses p lané ta i res , vont croissant de 88 j ou r s pour Mer

cure à 687 j o u r s pour Mars, -à peu près dans le rappor t de 1 à 8. 

Les saisons as t ronomiques su r Mars sont plus inégales que su r la 

Ter re . D a n s , l ' h é m i s p h è r e no rd , c'est le p r i n t e m p s et l 'été qu i ont la 

p lus longue du rée , pour les mêmes ra isons que chez n o u s , c ' es t -à -d i re 

à cause de la forme el l ipt ique de l 'orbi te et de la posit ion qu 'occupen t 

su r cette orb i te les points équinoxiaux. En voici du reste les d u r é e s , 

comptées en jou r s moyens de Mars : 
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Mars. Est- i l possible de t i re r de ces données que lques conclusions su r les 

c l imats , su r la météorologie de la p lanè te? Oui sans d o u t e ; mais qui 

ne voit que ce ne sont là que de vagues généra l i tés , et que d 'au t res 

influences peuvent modifier d u tout au tout ces conc lus ions? C'est l 'at

mosphè re , son épa isseur , sa cons t i tu t ion phys ique et c h i m i q u e , sa 

t ransparence ou son opaci té ; c'est la na tu re du sol, sa d i s t r ibu t ion en 

terres et en eaux, qu ' i l faudrai t conna î t re , p o u r se faire u n e idée appro

chée des phénomènes qu i donnen t à Mars sa réelle et vivante phys io

nomie . Sans doute il est bon de savoir que ces phénomènes s'y r enou

vellent pé r iod iquement , d 'abord toutes les 24 heures et demie , durée 

de la rotat ion et du j o u r de Mars, pu is tous les 6 6 8 j o u r s , fo rmant son 

M A R S ET LA T E R R E ; D I M E N S I O N S C O M P A R É E S . 

année solaire ou t r o p i q u e ; il est ut i le de se r e n d r e compte de l ' in tens i té 

relative des radia t ions so la i res , lesquel les , en a t te ignant Mars , n e dé

passen t guère les qua t r e dixièmes de celles que reçoit la Te r re . Com

m e n t ces rad ia t ions agissent-el les au m o m e n t où elles pénè t ren t dans 

l ' a tmosphère de Mars? dans quel le propor t ion y sont-el les absorbées 

q u a n d elles parv iennent au sol m ê m e ? Toutes ques t ions dont nous 

connaissons l ' impor t ance , en voyant s u r la Ter re l ' influence éno rme 

de ces divers é léments su r la météorologie générale auss i b ien que 

s u r la météorologie locale, mais qu ' i l n ' es t pas encore possible d ' abor 

der , parce que les données m a n q u e n t ou sont insuffisantes." 
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LES SATELLITES DE MARS. 

Il y a quelques années à pe ine , Mars passai t pour u n e p lanè te d é 

pourvue de satel l i tes . On en connaî t deux a u j o u r d ' h u i , dont j e vais dire 

que lques m o t s . Avant leur découverte, en août 1 8 7 7 , par l ' a s t ronome 

amér ica in Asaph Hal l , il avait été quest ion déjà des deux satellites de 

Mars ; mais ce n ' é ta i t q u ' u n e p u r e hypothèse , une boutade de Voltaire. 

Dans son conte de Micromégas, deux voyageurs, don t l ' un arr ivai t de 

Si r ius , t andis que l ' au t re était u n hab i t an t de Sa tu rne , sont en t ra in 

de pa rcour i r le système solaire , où les a condui t s en passant u n e ce r 

taine comète. « E n sor tant de Jup i te r , i ls t raversèrent u n espace d ' en 

viron cent mi l l ions de l ieues , et ils côtoyèrent la p lanète de Mars, q u i , 

c o m m e on sai t , est cinq fois p lus peti te que no t r e petit g lobe ; ils virent 

deux lunes qui servent à cette p lanète et qui ont échappé aux regards 

de nos a s t ronomes . Je sais b ien que le P . Castel écr i ra , et m ê m e assez 

p l a i s a m m e n t , cont re l 'existence de ces deux l u n e s , ma i s j e m ' e n r a p 

porte à ceux qui r a i sonnen t pa r analogie . Ces bons phi losophes- là 

savent combien il serait difficile que Mars, qui est si loin du Soleil, se 

passât à m o i n s de deux l unes . » 

Le fait est que depuis l ' invent ion des lune t tes , c 'es t -à-d i re depuis 

p lus de deux siècles et d e m i , a u c u n as t ronome ne se douta q u e Mars 

fût accompagné de deux satel l i tes . Il fallut la pu i s san te lune t te de 

Washington p o u r apercevoir enfin ces as t res qui res ten t toujours très 

rapprochés d u globe au tou r duque l ils c i r cu l en t , pu i sque l ' un ne 

s 'éloigne pas à p lus de 2,8 demi -d iamèt res de Mars, et l ' au t re à p lus 

de 6,9. L ' inven teur les a bapt isés des n o m s de Phobos et de Deimos (la 

Terreur et la Crainte), qu i sont les compagnons habi tue ls du dieu de la 

g u e r r e . Les dis tances que j e viens de t r ansc r i re sont comptées d u cent re 

de Mars, de sorte qu ' i l faut encore en r e t r anche r l ' un i t é pour avoir les 

dis tances au point de la surface le p lus vois in . Enfin , le rayon de Mars 

m e s u r a n t 856 l ieues , les deux petite corps se t rouvent , en moyenne , 

le p lus voisin à 2400 l ieues , le p lus éloigné à 5900 l ieues au m a x i 

m u m du cent re de l eu r planète (1540 et 5050 l ieues de sa surface) . 

Il est clair qu ' à d 'auss i faibles d is tances , pour peu que les hab i t an t s 

de Mars et ceux de leurs deux lun^s soient m u n i s de télescopes, ils 

peuvent se faire r éc ip roquemen t des s ignaux et cor respondre régu l iè re -
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ment en t r e eux. Un gross issement de 100 d iamèt res les met t ra i t encore 

à 24 et à 60 lieues de dis tance op t ique ; mais décuplez, ainsi que nous 

au t res Terr iens le ferions a i sément , et supposez u n grossissement de 

1000 , de 1 2 0 0 , et c'est à 2 l ieues , à 5 l ieues au p lu s , que les observa

teurs peuvent se voir et s 'envoyer des s ignaux . Mais s 'entcndent-i ls ' . ' 

Ont-ils u n e intell igence apte à l ' invent ion d 'un langage c o m m u n , lan

gage opt ique et de convent ion, bien entendu'. ' Yoilà des quest ions aux

quelles nous ne pour rons p robab lement j ama i s r épondre , mais qu 'on 

peut poser sans sort i r du domaine de la v ra i semblance . 

Les nu i t s de Mars ont sans doute u n e g r a n d e analogie d 'aspect avec 

les nu i t s te r res t res . L'existence d ' une a t m o s p h è r e , et m ê m e d 'une 

a tmosphère for tement chargée de vapeur d ' eau , para î t prouvée ; n é a n 

moins le ciel y est souvent sere in , pu i sque les taches pe rmanen tes se 

voient f r équemment à la surface, ainsi qu 'on va le voir, sans déforma

tion bien sensible n i b ien durab le . Ce qui doit donner une grande 

variété à l 'aspect du ciel de Mars, ce sont ses deux lunes , avec leurs 

phases , qui se succèdent avec une rapidi té dont les phases luna i res ne 

peuvent nous donner l ' idée. Qu'on en juge . 

Phobos met 7 heures 59 minu t e s 15 secondes à accomplir sa révolu

t ion au tour de Mars ; Deimos fait son tour en 1 j o u r 6 heures 17 m i 

nu tes et 54 secondes . E n a u g m e n t a n t légèrement ces deux n o m b r e s , 

on aura i t les durées des révolut ions synodiques ou des re tours des 

mêmes phases . Ainsi le p remie r satell i te, dans le cours d 'un seul j o u r 

de Mars, passe successivement trois fois par toutes ses phases ; le second 

satelli te, il est vrai , met u n j o u r un qua r t à accomplir les mêmes 

t ransformat ions . Outre ces changements rapides dans l 'aspect des 

disques des deux as t res , on voit ces dern iers se déplacer pa rmi les 

étoiles avec u n e telle vitesse, qu ' en u n e heu re le p remie r parcour t 

45 degrés ; lé p lus lent en parcour t encore 1 2 , c 'est-à-dire presque 

autant que no t re Lune dans tout u n j o u r . 

On voit q u ' à la. surface de Mars il ne p e u t j amais y avoir de nu i t s 

sans l une . Quant aux jou rnées , à la lumière et à la cha leur qui les 

éclaire et qu i les échauffe, on peut admet t re avec assez de vra isemblance 

que leur d is t r ibu t ion se fait, aux diverses lat i tudes de Mars, d ' une 

façon tou t à fait ana logue à ce qui se passe su r not re Terre , s'il est 

vrai que l ' a tmosphère de cette planète soit const i tuée comme la nô t r e . 

Seulement , les radia t ions solaires y arr ivent affaiblies par l 'é loignement 

et rédui tes , à la dis tance moyenne de Mars au Soleil, à moins de moitié 
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G É O G R A P H I E E T M É T É O R O L O G I E D E M A R S . 

Mars, à l 'œil n u , br i l le au ciel c o m m e u n e étoile de l r e g r a n d e u r . Sa 

l u m i è r e , d 'une te in te rougeât re très prononcée , n'offre que r a r e m e n t 

des t races de sc in t i l la t ion; elle sub i t du res te de g randes var ia t ions 

d 'éclat , qui s'expliquent, a i sément pa r les variat ions de dis tance de la 

p lanète à la Terre . 

Yu au télescope, le point l u m i n e u x se t rans forme en u n d i sque aux 

con tours ne t t ement a r rê tés , pa r semé de taches affectant u n e couleur 

d ' u n gr is verdât re ou b leuâ t re , p lus sombres que le fond : celui-ci,-, 

de l ' in tens i té qu 'e l les ont à la surface de la Te r re , 0 , 4 5 1 . Au pér ihél ie 

de Mars, cette in tensi té dépasse un peu cette moi t i é , 0 , 5 2 4 ; pa r cont re , 

à l ' aphél ie , elle s 'abaisse presque au t i e r s , 0 , 5 6 0 . Ces différences, 

ai-je besoin de le rappe ler , sont dues à la forme allongée de l 'orbi te 

de Mars ou à sa g rande excentrici té, qui tantôt l 'é loigné, tantôt la r a p 

proche du foyer de son mouvement , 

Ces données sont d ' une grande impor tance pour la météorologie de 

Mars ; elles i nd iquen t des inégali tés prononcées en t re les saisons hiver

nales et les saisons est ivales, sous le rappor t de l eurs t empéra tu re s 

p robables . On a déjà vu p lus hau t que la durée de l ' au to mn e et de 

l 'hiver r éun i s est infér ieure de 76 j ou r s solaires de Mars à celle du 

p r i n t e m p s et de l ' é té ; il est vrai que cet excès de du rée des saisons où 

les j o u r s sont longs et les nu i t s cour tes , est en par t ie compensé par 

cette c i rconstance que Mars se t rouve alors dans la par t ie de son orbi te 

où les dis tances au Soleil sont généra lement les p lus g r a n d e s . Mais la 

compensat ion n 'existe que pour l ' hémisphè re boréal de la planète," en 

quoi nous voyons qu 'e l le ressemble à la Te r re . Dans l ' hémisphère aus 

t ra l , la m ê m e inégali té existe en ce qu i regarde les durées des sa isons . 

Seulement il n 'y a pas de compensa t ion , au con t ra i re . Non seu lement , 

en effet, l 'h iver et l ' au tomne y d u r e n t 76 j ou r s de p lus que l 'été et le 

p r i n t e m p s , m a i s , en ou t r e , c'est alors que l ' in tens i té de la cha leur 

solaire a t te int son m i n i m u m , 0 , 5 6 0 . Le froid doit donc y être d ' u n e 

r i gueu r excessive, que sa prolongat ion ne fait qu 'aggraver . 
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HARS : CALOTTES NEIGEUSES DE SES PÔLES. 

geâtres du d i sque , et avec les taches sombres . L'éclat de ces deux 

régions polai res , qui ne sont pas d 'a i l leurs exactement s i tuées aux 

extrémités d ' un m ê m e d iamèt re , est tout à fait ex t raord ina i re , a ins i 

qu 'on en peut j u g e r par ce fait que rappor ten t deux observateurs ass idus 

de Mars, Beer et Maedler. En 1 8 3 7 , il l eur arr iva que , pendan t la 

du rée de l 'observat ion, Mars d i spa ru t dans la lune t t e , complè tement 

obscurci pa r u n nuage , « à l 'exception toutefois, d i sen t - i l s , de la 

tache polaire, qui se mont ra i t d i s t inc tement à la vue ». 

Ajoutons que les deux taches blanches des pôles de Mars sont t rès 

inégales en é tendue . Mais, chose cur ieuse , c'est tantôt la tache boréa le , 

tantôt la t a che aus t ra le qu i l ' emporte en d imens ions . W . Herschel a 

donné l 'explication de ces var ia t ions , qui lui p a r u r e n t s 'accorder p a r -

b r i l l an t "et rouge , domine en donnan t à l 'étoile sa teinte carac tér i s 

t i que . C'est en é tud ian t les taches , e t -après avoir reconnu que cer

ta ines d 'en t re elles sont pe rmanen te s , que Dominique Cassini déduisi t 

de leurs mouvements su r le d i sque la durée de la rotat ion de Mars. 

Une étude plus approfondie de ces taches, r endue possible pa r le pe r 

fect ionnement des i n s t r u m e n t s , a condui t depuis à b ien d ' au t res 

conséquences , dont j e vais dire u n mot . 

E n p remie r l ieu, on constate que vers les points cor respondant , su r 

le globe de la planète', aux extrémités de l'axe de ro ta t ion , vers les pôles 

de Mars en u n mot , se t rouvent à l 'état p e r m a n e n t des taches b r i l 

l an tes , d 'un b lanc p u r , cont ras tant également et avec les par t ies rou -
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fai tement avec l ' idée de Maraldi , cons idérant les taches polaires de 

Mars c o m m e produi tes pa r l ' accumulat ion des neiges et des glaces. 

E n 1 7 8 1 , la tache aus t ra le pa ru t ex t r êmement é t e n d u e ; or , à cette 

époque , l ' hémisphère sud venait de t raverser u n e période de douze mois 

pendan t lesquels le pôle cor respondant avait été en t i è r emen t privé du 

rayonnement solaire . Deux ans p lus ta rd , au con t ra i re , p e n d a n t l 'oppo

sit ion de 1 7 8 5 , la m ê m e tache appa ru t fort pet i te , et en effet depuis 

hu i t mois le m ê m e pôle sud recevait d ' u n e man iè r e con t inue les 

rayons du Soleil. Pendan t ce t emps , des phénomènes inverses avaient 

eu lieu dans l ' hémisphère boréal : la tache polaire , d 'abord t rès pet i te , 

s 'était plus ta rd cons idérab lement é tendue , ces var ia t ions de d i m e n 

sions cor respondant de m ê m e , d 'abord aux saisons estivales, pu is aux 

saisons hivernales de l ' hémisphère no rd . 

N'est-ce pas là , su r u n e échelle p lus g r a n d e , ce qui se passe s u r 

no t re p lanè te , et si l 'on pouvait se reculer dans le ciel à u n e dis tance 

suffisante p o u r embrasse r d ' un coup d 'œil l ' ensemble de la surface de 

la Ter re , ne ver ra i t -on point se succéder de la m ê m e m a n i è r e , à l ' un , 

puis à l ' au t re de ses pôles , des taches b lanchât res m a r q u a n t les calottes 

de neige et de glace qu i les envahissent ou qu i recu len t , selon q u e les 

régions polaires se p longent dans les ténèbres des h ivers , ou re t rouvent 

la l umiè re et la cha leu r des é tés? Seulement ce qui s u r la Terre d u r e 

six mo i s , se prolonge su r Mars en u n e période de durée double , c o m m e 

l 'exigent les lois de son m o u v e m e n t de révolution a u t o u r du Soleil. 

On voit combien est g rande la v ra i semblance de cette explication, 

confirmée d 'a i l leurs pa r les observations les p lus récentes . Sur Mars, 

il y a des neiges et des glaces; l 'eau s'y congèle sous l ' u n e et l ' au t re 

forme p robab lemen t . Et c o m m e les neiges n e sont abondantes q u e là 

où les vapeurs a tmosphér iques le sont e l l e s -mêmes , on doit en c o n 

c lure qu ' i l y a, su r la p lanè te , u n échange incessant ent re les rég ions 

équator ia les d ' u n e par t , où l ' a rdeur du Soleil vaporise l 'eau des m e r s , 

et , d ' a u t r e par t , les régions polai res , où la basse t empéra tu re les con 

dense et les fait r e tomber à la surface, en pluies dans les zones t e m p é 

rées , en neiges dans les zones glaciales . 

L'existence de grandes masses l iqu ides , de m e r s , s 'é tendant pa r tou t 

où le d isque est recouvert de taches sombres p e r m a n e n t e s , de te inte 

g r i s -b leuâ t re ou verdâtre , ne semble d 'a i l leurs douteuse à aucun des 

observateurs qu i ont é tudié Mars : dans celte hypothèse , les par t ies 

p lus c la i res , et de couleur rougeâ t re , son t les t e r res , con t inen t s ou 
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î les . C'est sous des apparences semblables que se mont re ra i en t , au 

télescope, les régions m a r i t i m e s et cont inenta les de no t re globe. En 

effet, la surface des terres serai t re la t ivement p lus claire que celle des 

eaux, parce que le pouvoir réfléchissant des solides est p lus g rand que 

celui des l iqu ides , et que d 'a i l leurs ces dern iers absorbent une quan t i t é 

de l umiè re d ' au t an t p lus g rande que leur profondeur est p lus considé

rable e l l e -même. Si l 'on admet que les propriétés physiques des solides 

et des l iquides ne changent pas d ' u n e planète à l ' au t re , on peu t donc 

considérer c o m m e u n fait d ' u n e grande probabi l i té que les taches 

pe rmanen te s de Mars sont la représenta t ion exacte de la d is t r ibut ion 

géographique de ses te r res et de ses eaux. 

A quoi t ient la couleur rouge- jaunât re de ses cont inents? Est-ce à 

la n a t u r e des t e r ra ins , par exemple à des couches de grès ou de sable 

rouge , à des dépôts ocreux dont la surface du sol serait recouverte? 

C'est u n e hypothèse qu 'on devait faire, et qu 'on a faite. Quelques 

savants ne l 'ont po in t adoptée ; ils ont c ru que cette colorat ion n 'é ta i t 

pas p ropre au sol de Mars, et n 'é ta i t due q u ' à u n p h é n o m è n e de 

réfraction, analogue aux teintes rougeâtres de nos couchers de Soleil. 

Mais dans ce cas, ainsi qu 'Arago l'a jud ic ieusement r e m a r q u é , c'est 

su r les bords du disque que la coloration rouge devrait ê t re le p lus 

in t ense , ü r c'est là , au con t ra i re , que son in tens i té est m o i n d r e , et à 

p lus forte raison ne s 'expl iquerai t -on pas alors la couleur d ' un b lanc 

si p u r des taches pola i res . 

Il y a u n e t rois ième explication, que Lamber t , u n a s t ronome phys i 

cien du de rn ie r siècle, a donnée de la coloration des taches br i l lan tes 

de Mars. Selon lu i , elle n 'es t au t re chose que celle des produi t s de la 

végétation. Sur no t re Terre , la g rande major i té des végétaux, aux 

époques où i ls . sont couverts de leurs feuil lages, affectent la couleur 

verte dans toute la variété de ses n u a n c e s . Les a rbres et les végétaux 

quelconques de Mars seraient rouges , ce qui est fort possible : il suf

firait p o u r cela que ce qu i chez nous est u n e exception fût là-bas au 

cont ra i re la règle. 

Mais pour que l 'hypothèse de Lamber t acquière u n degré de p lus de 

v ra i semblance , il faudrai t q u e l 'on eût constaté dans la coloration 

rouge des terres de la planète des variat ions d ' in tens i té , ou m ê m e 

des d ispar i t ions et réappar i t ions pér iodiques , a insi qu 'on l'a fait pour 

les taches b lanches des pôles . On devrait , quand le p r in temps revient 

s u r u n hémisphè re , voir la coloration rouge , d i sparue pendant l 'hiver, 
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revenir g radue l l ement et p r e n d r e u n e in tensi té c ro issante . C'est ainsi 

q u e nos cont inents ter res t res q u i , v u s d e Mars, sont p robab lemen t 

d ' u n gr is j a u n â t r e ou m ê m e blancs pendan t nos h ivers , doivent au 

p r i n t e m p s et en été se parer de l eu r m a n t e a u de v e r d u r e et p rendre 

u n e couleur verte dans les lunet tes des observateurs , si toutefois obser 

vateurs et lune t tes il y a su r la p lanète no t re vois ine. À la véri té , des 

var ia t ions de ce genre de la couleur de Mars n ' o n t pas encore été con

s ta tées , que n o u s s ach ions , de sorte que l ' idée de Lamber t reste à 

l 'état de conjecture . 

Depuis qu ' i l s observent Mars au télescope, c ' es t -à -d i re depuis p lus 

de deux siècles, les as t ronomes se sont a t tachés à démêler , pa rmi les 

taches de son d i sque , 0 0 1 1 0 8 " qui sont p e r m a n e n t e s de celles qui 

changen t de forme ou de posit ion suivant les époques . Ce n ' a pas été 

une besogne facile. Chaque observateur , en effet, a cherché à faire l u i -

m ê m e cette d is t inc t ion, en comparan t les dess ins qu ' i l avait ob tenus 

à diverses époques , soit dans le cours d ' une m ê m e opposit ion, soit dans 

des opposit ions différentes. L ' ident i té n ' a d 'abord été reconnue que 

pour u n pet i t n o m b r e de taches , et c'est cette cons ta ta t ion , on l'a vu, 

qui a pe rmis de reconna î t re le mouvement de ro ta t ion , pu is d 'en calcu

ler la d u r é e . Mais la phys ionomie du globe de Mars est t rès variable : 

les changemen t s de d imens ions et de formes des taches polai res , 

le m a n q u e de précision des contours p rovenant des c i rconstances 

a tmosphér iques , de l 'existence et du mouvemen t des masses n u a 

geuses s u r Mars m ê m e , les var ia t ions d'aspect d ' u n e m ê m e tache selon 

qu 'e l le se présente avec p lus ou moins d 'obl iqui té à l 'observateur , le 

p lus ou moins de pure té d u ciel au m o m e n t de l 'observat ion, toutes 

ces causes r éun ies concoura ien t à r e n d r e très ép ineuse la compara ison 

de dessins faits à des époques différentes. La difficulté étai t ^aug

mentée q u a n d on compara i t des vues de Mars obtenues dans des con

di t ions var iées , avec des i n s t r u m e n t s de puissances diverses , pa r des 

a s t ronomes d is t inc ts . 

Peu à peu cependant on se débroui l la et l 'on publ ia des cartes de la 

p lanète Mars, des car tes aréographiques, pour employer l 'expression 

consacrée, t irée d u nom grec de l ' as t re . On d i s t ingua les mer s des con

t inents et on leur d o n n a des n o m s e m p r u n t é s la p lupar t aux n o m s des 

as t ronomes qu i les 'avaient p lus spécia lement é tudiés . C'est a insi qu ' i l 

y eu t des te r res d 'Huygens , d 'Herschel , des mer s de Tycho, de Maidler, 

des îles de Jacob, e tc . Mais la confusion n e tarda point à se m e t t r e 
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l 'opposit ion de 1 8 7 7 - 1 8 7 8 une série d 'observat ions de la p lanète Mars, 

qu i lui p e r m i r e n t d 'en décr i re l ' hémisphère aus t ra l et u n e par t ie de 

l ' hémisphère boréa l . Au l ieu de se bo rne r à des dess ins o rd ina i res , 

faits à la s imple vue et sans m e s u r e , le savant i ta l ien, p rocédant avec la 

r igueur géomét r ique , commença par dé t e rmine r la direct ion exacte de 

l'axe de ro ta t ion . Pu i s il choisi t un cer ta in n o m b r e de po in t s spéciaux 

de la surface de Mars, dont il m e s u r a la longi tude et la la t i tude aréo

g raph iques . En comparan t les posi t ions de p lus ieurs de ces points 

fondamentaux (20 sur 62) avec les points équivalents des cartes de 

Maidler et de Kaiser, r e m o n t a n t à 1830 et 1 8 6 5 , il eut la satisfaction 

dans les dénomina t ions a réographiques , sans doute parce qu 'e l le était 

dans les objets mêmes qu 'e l les devaient représenter . 

Dans ces dern iè res années , c 'est-à-dire depuis dix ans , de g rands 

progrès ont été apportés à la géographie de Mars. J 'ai n o m m é au 

débu t l ' a s t ronome i tal ien à qui on les doit : c'est le d i rec teur de 

l 'observatoire a s t ronomique de Brera, près Milan, Giuseppe Schiapa-

re l l i . A l 'aide d ' un excellent i n s t r u m e n t , d ' u n télescope réfracteur de 

Merz, dont l 'objectif avait 218 mi l l imè t res d 'ouver ture , auquel il pu t 

appl iquer des gross issements var iant de 522 à 468 fois, il lit pendan t 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de constater u n accord tel , qu 'on pouvait avec cer t i tude affirmer la s t a 

bilité des objets cor respondants : ces por t ions des taches de Mars 

n 'avaient donc sub i , pendan t cet intervalle de 47 années , aucun chan

gement sens ib le . 

Ce n'est pas ici le lieu d 'en t re r dans les détails de construct ion de la 

carte de Mars, telle qu 'e l le résul te de cette série d 'observat ions. Les 

résul ta ts seuls nous impor ten t , en tan t qu ' i l s sont de n a t u r e à n o u s 

fourni r des r ense ignemen t s su r la p lanète . Mars, avons-nous d i t , est 

ce r ta inement de toutes les planètes celle qui peut offrir avec la Terre le 

p lus d 'analogies. J 'en ai esquissé p lus hau t que lques -unes , ma i s en 

ins is tant auss i s u r les d i s semblances . On va voir que les différences 

sont bien p lus sensibles lo rsqu 'on compare les deux globes sous le 

rappor t de la d is t r ibu t ion géographique des terres et des eaux. 

Quand on jet te les yeux sur u n e m a p p e m o n d e représentant les deux 

hémisphères d e M a r s , tels que Schiaparelli les a r ep rodu i t s , on est frappé 

de ce fait, que la plus grande par t ie des te r res de la planète sont rassem

blées dans une zone qu i déborde de part et d 'au t re l ' équa teur , ma i s 

s 'étend beaucoup p lus en la t i tude boréale qu ' en la t i tude aus t ra le . En 

un mot , l ' équateur ne divise pas la zone en par t ies symét r iques , la 

région boréale étant p lus é tendue que l ' au t re . Un second t ra i t caracté

r is t ique des terres de Mars, c'est que , bien que la zone soit i n i n t e r 

r o m p u e pour ainsi dire,' en ce sens q u ' a u c u n e m e r u n peu é tendue 

n'en sépare les f ragments , néanmoins elle est const i tuée par u n e série 

de surfaces de d imens ions à peu près égales, de forme ci rcula i re 

el l iptique ou rec tangu la i re . Ce sont au tan t d' î les, que des canaux de 

faible la rgeur i so lent . les u n e s des au t res , dans le sens des mér id i ens . 

Ent re les te r res équator ia les et celles qu i s 'avancent j u s q u ' à la zone 

tempérée aus t ra le , les m e r s sont moins é t ro i t es ; ce sont comme au tan t 

de médi le r ranées allongées p resque toutes à peu près dans la direct ion 

du nord-oues t au sud-es t . On a comparé cette d i s t r ibu t ion aréogra-

ph ique des cont inents de Mars à u n e sorte d 'échiquier don t les diffé-

.rentes terres forment les cases , disposées dans le sens des parallèles et 

des mér id i ens . Cela rappel le la par t ie de la pén insu le Scandinave 

compr ise en t re la Balt ique et le golfe de Botnie, ou encore la Hol 

lande . 

La l a rgeur de ces canaux m a r i t i m e s , de ces détroi ts que Schiaparelli 

compare au détroit de Malacca, au golfe de Californie, aux lacs afri

cains de Tanganyika et de IVyassa, est fort var iable . Mais les p lus dif-
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d 'un calme a tmosphér ique à peu près parfai t . Dans ces c i rconstances , 

il me sembla que sub i tement u n voile épais venait de d ispara î t re de la 

surface de la p lanè te , qui apparu t alors semblable à u n e broder ie 

compl iquée de diverses couleurs . Mais telle était la peti tesse des fils de 

la t r ame , et si fugitive était la du rée de ce spectacle, qu ' i l me fut i m 

possible de m e former u n e idée b ien c la i re et cer ta ine de ce que j e 

venais de voir, et il m e resta seu lement l ' impress ion confuse d ' un 

réseau de l ignes déliées et de taches t rès pet i tes . » On peut voir pa r là 

combien sont délicates et difficiles les observat ions télescopiques, 

quand elles s 'appl iquent à des objets que l eu r peti tesse apparente et 

17 

ficiles à d i s t inguer , c 'est-à-dire les p lus é t ro i t s , m e s u r e n t en moyenne 

100 ki lomètres d ' u n bord à l ' au t r e . 

Ce n 'es t pas sans peine que l ' a s t ronome i tal ien est pa rvenu à obser

ver et à dess iner des objets d ' u n e telle t énu i t é . Nombre de détai ls de 

ce genre étaient à pe ine en t revus , de sorte qu ' i l soupçonna , sans pou

voir l 'affirmer pos i t ivement , l 'existence d ' un p lus grand nombre-de ces 

canaux si dél iés . « Dans le cours de mes observat ions , en octobre 1877 , 

d i t - i l , il m 'es t arrivé deux ou trois fois d'avoir des m o m e n t s très cour t s . 
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leur faible l umiè re me t t en t hors de la portée des i n s t r u m e n t s ; on voit 

auss i combien le ca lme et la pure té de no t re a tmosphère , si r a re dans 

nos c l imats , impor t en t au succès de telles r eche rches . 

Les m e r s , on l'a vu , sont les taches sombres du d i sque . Mais il s'en 

faut que leur teinte soit également foncée. Il en est qui t r anchen t ne t 

t emen t avec les par t ies solides ou les taches claires : ce sont p robable 

m e n t les m e r s les plus profondes . D 'autres , au cont ra i re , se confondent 

p resque avec les t e r r e s , t an t leur te inte est peu p rononcée . Schiaparell i 

inc l ine à penser que ce sont des terres submergées , recouvertes d ' une 

faible profondeur d 'eau . On comprend alors que la l umiè re solaire 

qu i les éclaire , et qui est en grande par t ie absorbée par sa p é n é 

t ra t ion à l ' in té r ieur de la masse l iquide , soit réfléchie en p lus g rande 

quan t i t é pa r la surface de ces bas- fonds . C'est dans les régions de 

cette n a t u r e qu 'on voit le p lus souvent les taches mobi les qu 'on regarde 

c o m m e é tant les nuages de l ' a tmosphère de Mars. Ainsi les terres s u b 

mergées semblera ien t exercer une action par t icu l iè re su r l 'é ta l de l 'a t 

mosphère s u r p l o m b a n t e . Schiaparell i compare cotte influence météoro

logique à celle que l 'on consta te , s u r la Ter re , en cer ta ines régions 

m a r i t i m e s occupées par des bas-fonds ou des bancs de sable . 

P o u r t e rmine r ce que je voulais d i re des belles observat ions de Mars 

faites pa r le d i rec teur de l 'observatoire de Brera , je men t ionne ra i le 

cur ieux p h é n o m è n e don t il a été témoin pendan t l 'opposition de 1 8 8 1 -

1 8 8 2 . La p lupar t des canaux étroits dont il a été quest ion plus hau t se 

sont m o n t r é s formés de deux si l lons paral lè les , dédoublés pour ainsi 

d i r e . D'où vient cette t rans format ion? Est-el le u n e s imple i l lusion d 'op

t ique , ou bien ce p ré t endu dédoub lement n 'est- i l que le résu l ta t de 

condi t ions opt iques supé r i eu res , ou enfin serait- i l u n e t ransformat ion 

réel le , effectuée su r la planète dans le court intervalle qu i sépare l 'op

posit ion de 1 8 7 9 , où r ien de semblable ne s 'était m o n t r é , et celle de 

1881 ? Il est imposs ib le de répondre à ces ques t ions , sauf peut-être p o u r 

la p remiè re . MM. Trépied et Thol lon, à Nice, au ra ien t vu les canaux 

géminés, ce qui semble exclure l 'hypothèse d ' u n e i l lusion d 'op t ique . 

Et m a i n t e n a n t que nous avons passé en revue tout ce qu 'on sait , 

ou à peu p rès , de la const i tu t ion physique de Mars,, devons-nous en 

indu i r e la probabi l i té qu ' i l est habi té c o m m e la Te r r e? Il est diffi

cile de se refuser à croire que la vie existe s u r u n corps céleste qu i 

présente avec no t re globe te r res t re tant d 'analogie . Mais la faune et la 

flore de Mars, dont il est si n a t u r e l , si conforme à toute vra isemblance 
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d'affirmer l 'existence, r e ssemblen t -e l l e s , m ê m e de p rès , à la flore et à 

la faune te r res t res? C'est u n e au t re ques t ion , qi^e, p o u r m o n compte , 

je penchera is à r é soudre pa r la négative, pa r la ra i son q u e , si Mars et 

la Terre semblent les deux planètes dont la cons t i tu t ion phys ique offre 

le p lus de points c o m m u n s , il n ' en est pas mo ins vrai que de p r o 

fondes différences les séparen t . La longue durée de l ' année de Mars et 

de ses sa isons , à peu près doubles de l ' année et des saisons de la Ter re , 

l 'excentricité cons idérable de l 'orbi te qui en t r a îne u n e inégal i té n o 

table des saisons estivales et h iverna les , suffiraient déjà à r end re fort 

différentes les condi t ions météorologiques générales su r les deux p la

nètes . Mais il est d ' au t res causes d 'une non m o i n d r e impor tance : 

les radia t ions solaires n ' o n t p lus , aux dis tances où Mars se t rouve d u 

Soleil, q u ' u n e in tens i té infér ieure de p lus de moi t ié à celle dont b é n é 

ficie not re p l anè te ; d ' au t re p a r t , il est probable que Mars, p lus 

ancien que la Terre et d ' u n m o i n d r e volume, d ' u n e m o i n d r e masse , 

s'est refroidi i n t é r i eu remen t beaucoup p l u s . D'où l 'on peu t conjectu

re r , avec Schiaparel l i , que la planète est p lus voisine que la Terre d e l à 

période d 'extinction d e ses forces in t e rnes . C'est la force nivel latr ice 

des masses fluides, de son a tmosphère eL de ses mer s qui domine 

au jourd 'hu i s u r Mars, et cette conjecture se trouve justifiée pa r la con

figuration de ses te r res et de ses m e r s , telle qu 'e l le vient d 'ê t re révélée 

par le télescope. 

La densi té moyenne d u globe de Mars est égale aux sept dixièmes 

environ de la dens i té du globe te r res t re . Rapportée à celle de l ' eau , 

elle est 5,8, de sorte que , sous ce rappor t , la ma t i è re don t est composée 

la p lanète se r approche ra i t d ' un g rand n o m b r e de nos miné raux ter

res t res et auss i de quelques météor i tes . 

Bien qu 'on ignore la loi de var ia t ion de la dens i té des couches du 

centre à la surface, on peut p r é s u m e r que les couches fo rmant à p r o 

p r e m e n t pa r l e r le sol de Mars sont m o i n s denses que celles d u cen t r e , 

p lus légères aussi sans doute que celles du sol de la Ter re . Un au t re 

é lément qu i doit avoir une certaine impor t ance , c'est l ' in tens i té de 

la pesan teur : à la surface de Mars, cette in tens i té ne dépasse guère le 

t iers de celle qu i presse les corps à la surface de la Tex-re. Les condi 

t ions d 'équi l ib re et de mouvement s'y t rouvent par cela m ê m e no ta 

b lement différentes de celles que nous connaissons : cela seul doit 

en t r a îne r pour les organes des végétaux et des an imaux de sensibles 

modifications de s t ruc tu re . 
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Quand on considère les var ia t ions que la vie végétale et an ima le à 

subies su r la Terre dans le cours des âges géologiques, var ia t ions r é 

vélées par l 'é tude des fossiles appar tenan t aux différents t e r r a i n s , on 

se demande quelles causes ont p rodui t ces modifications successives. 

Or, pour en r end re compte , la science n ' a pas besoin de recour i r à 

des bouleversements , à des cataclysmes : elle n ' invoque que des va r i a 

t ions lentes dans les condi t ions météorologiques , dans la t empé ra tu r e , 

dans la composit ion ou la propor t ion des gaz composant l ' a tmosphère . 

Des modifications re la t ivement faibles de ces divers é l émen t s , ag i s 

san t , il est vra i , d ' u n e façon con t i nue ,pendan t des myriades de siècles, 

expl iquent les t rans format ions successives des flores et des faunes qui 

cons t i tuent l 'h is toire du passé de la Ter re . Il est donc logique de s u p 

poser q u e , s u r u n e planète telle que Mars, dont la const i tu t ion phys i 

que , tout en p résen tan t de réelles analogies avec la nô t re , en diffère si 

no tab lement à p lus ieurs égards , la vie végétale et an imale a dû p rendre 

des formes dont nos biologistes au ra ien t sans doute de la pe ine à se 

faire u n e idée. 

Lorsque nous par lons des hab i tan t s des p lanètes , ce sont su r tou t les 

h o m m e s , ou les êtres que nous supposons y jouer le rôle d ' h o m m e s , 

qui nous in té ressen t . Y a-t-il des h o m m e s su r Mars, des h o m m e s 

vivant en société comme n o u s , parvenus à u n e civilisation plus ou 

moins avancée? Qui peut r épondre à cette ques t ion , a u t r e m e n t que 

par des conjectures sans fondement pos i t i f ? Comme je le disais au 

d é b u t , c'est affaire aux romanc ie r s a s t ronomiques . La science est 

mue t t e su r ce po in t . 
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LE M O N D E DE S A T U R N E . 

VI 

LE M O N D E DE S A T U R N E 

LES ANNEAUX DE SATURNE. 

Les Anciens compta ient sept p lanè tes . 

Dans ce n o m b r e , il est v ra i , i ls ne compta ien t pas la Ter re , qui p o u r 

eux étai t immobi l e au cent re de l 'un ivers ; ils faisaient j oue r à n o t r e 

petit globe le rôle q u i , nous le savons, est en réal i té celui du Soleil. De 

p l u s , ils y comprena ien t la Lune , -qui est u n s imple sa te l l i te , et le So

leil l u i - m ê m e . Planète ayant la signification Aecorps errant, i ls avaient 

ra ison, du moins en apparence . Car, à côté des étoiles, qu ' i l s n o m -
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maien t fixes pa rce qu ' i l s ne. l eur connaissa ien t pas de mouvemen t 

p ropre , Mercure, Vénus , la L u n e , le Soleil, Mars , Jupi te r et Sa tu rne 

é ta ient b ien les seuls as t res connus pour se déplacer pé r iod iquement 

sur la voûte étoilée. D'après l 'étymologie, c 'é taient b ien des 'planètes. 

Il a fallu l ' invent ion des lunet tes pour en accroî tre le n o m b r e , de 

m ê m e qu ' i l a fallu la découverte du vrai système d u m o n d e pa r Coper

nic pour d i s t inguer les vraies p lanètes , en ôter le Soleil, lu i subs t i 

tuer la Ter re et nous r e n d r e la Lune , no t re fidèle compagne , qu i du t 

se r é soud re à n ' ê t r e p lus q u ' u n e p lanète de second o rd re . 

Mais les Anciens et les Modernes j u s q u ' à Galilée ne pouvaient r i en 

connaî t re de la forme et de la cons t i tu t ion phys ique de ces corps , dont 

ils se bo rna i en t à é tudier les m o u v e m e n t s . A pa r t i r de l 'applicat ion 

que le célèbre a s t ronome florentin fit des lune t t es aux observat ions 

a s t ronomiques , ce fut toute u n e révélat ion. On r e c o n n u t a insi que les 

planètes sont des globes à peu près sphér iques c o m m e le Soleil, la 

Lune , la T e r r e ; on vit des phases à Vénus et à Mercure, des taches 

su r le globe de Mars, des Landes sombres su r le d i sque de Jup i t e r . 

Cette sp lendide p lanè te , la p lus vo lumineuse de tou tes , m o n t r a en 

ou t re son cortège de qua t re satel l i tes, de qua t re lunes c i rcu lant au tou r 

d'elle c o m m e fait la Lune au tou r de la Ter re . Jupi te r p a r u t ainsi comme 

u n e réduct ion d u m o n d e solaire l u i - m ê m e . 

Ce fut b ien au t r e chose quand la lune t te de Galilée se trouva b r a 

quée s u r Sa tu rne . Comme on va voir, l ' é tonnement du t ê t re g rand , et 

ne parv in t à se d iss iper qu ' ap rès u n perfec t ionnement apporté aux in s -

t m m o r . t ? nouveaux, q u a n d il fut possible d 'en cons t ru i re qui eussent 

u n e p lus g rande pu i ssance . En t rons dans que lques détai ls au sujet de 

ce point d 'h i s to i re a s t ronomique , qui mér i te d 'ê t re conté . 

Quand Galilée b r aqua sa lune t te su r Sa tu rne , lune t te qui g ross i s 

sait 52 fois env i ron , la p lanète lui sembla t r ip le , se t rouvant accompa

gnée , de côté et d ' a u t r e , de deux étoiles p lus peti tes et en apparence 

immob i l e s . Voici en quels t e rmes Galilée raconte le fait, dans la le t t re 

qu ' i l écrivit le 13 novembre 1610 à Jul ien de Médicis : 

« J 'ai observé avec u n grand é tonnemen t , d i t - i l , que Sa tu rne n'est 

pas u n e étoile u n i q u e , ma i s qu ' i l est composé de trois étoiles qu i se 

touchen t p re sque et sont immobi les en t re el les , disposées de sorte 

que celle d u mi l ieu est p lus g rande que celles qui sont à ses deux 

côtés. Ces étoiles sont placées en l igne droi te , l ' une à l 'or ient et l ' au t re 

à l 'occident , non pas préc isément suivant la direct ion d u zodiaque, 
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mais de man iè re que l 'occidentale s'élève u n peu vers le no rd . E n les 

regardan t avec u n e lune t te qu i n ' a u g m e n t e pas beaucoup les objets , 

elles ne para issent pas trois étoiles dis t inctes et séparées, mais l 'on 

voit Sa turne sous la forme d ' u n e étoile longue en forme d'olive, au 

lieu qu'avec u n e lunet te qu i augmen te la surface des objets de p lus de 

mil le fois (environ 52 d iamè t re s ) , on voit trois globes qui se touchent 

p resque , en sorte qu ' i l n 'y a q u ' u n filet obscur , fort dél ié , qui les 

sépare . » 

Moins d ' un mois p lus ta rd , Galilée constata que les deux étoiles, 

les deux p ré tendus satelli tes de Sa tu rne , avaient d i m i n u é de g randeur 

depuis ju i l l e t , époque de sa p r emiè re observat ion. P lu s t a rd , en 

novembre 1 6 1 2 , elles avaient complè tement d i spa ru : le globe de la 

S A T U R N E T R I C O R P S , A N C I E N N E S O B S E R V A T I O N S E T D E S S U S DE G A S S E N D I , 

19 J U I N 1 6 3 3 E T 11 J A N V I E R 1 6 4 5 . 

planète étai t isolé et rond comme celui de Jup i t e r . Ces changements 

ne firent qu 'accro î t re l ' é tonnement de Galilée et ajouter à ses pe r 

plexités. 

Au bou t d ' un cer ta in temps les mêmes phénomènes r e p a r u r e n t et 

devinren t l 'objet de l 'a t tent ion des as t ronomes : Gassendi , Hévélius 

les observèrent , ma i s sans c o m p r e n d r e mieux que Galilée la n a t u r e 

véri table des s ingul ie rs appendices de la p lanète . Les lune t t e s , t rop 

imparfai tes encore , ne donna ien t que des images confuses, et les varia

t ions d 'aspect ne faisaient qu 'a jouter à la confusion. 

Hévélius, qui voyait les deux petites étoiles latérales reliées à la 

g rande , déclarait ne r ien comprendre à ces deux b ras de Sa tu rne . 

C'était en 1 6 4 7 . E n y revenant neuf ans p lus ta rd , il d i s t ingua six 

phases différentes dans la p lanète , selon qu 'e l le se mon t ra i t c o m m e u n 

globe u n i q u e , ou formée de trois globes, d ' un globe à deux pointes , ou 
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m u n i de deux anses en forme d'ellipse al longée, e tc . Je r ep rodu i s ici, 

d 'après Gassendi et Huygens , quelques ' -uns de ces aspects . 

À la fin, ce de rn ie r a s t ronome ayant observé Sa tu rne dans u n t é l e s 

cope qu ' i l avait pr is la peine de cons t ru i re de ses m a i n s , t rouva le 

p remie r le mot de l ' én igme . 

Il fit voir que Sa tu rne était, en touré à d is tance d ' un anneau opaque 

de forme c i rcula i re , ne touchan t d ' aucun côté à la planète ; cet anneau 

accompagne le globe de Sa tu rne dans son mouvemen t de révolution 

au tour du Soleil, son p lan r e s t an t toujours paral lè le à l u i - m ê m e , 

incl iné d 'a i l leurs de t ren te degrés environ sur le p lan de l 'orbi te de la 

Terre . En admet tan t cette disposi t ion, r ien n ' e s t p lus s imple que de 

A N C I E N S D E S S I N S D E S A T U R N E , D ' A P R È S G A S S E N D I E T I I U T G E I S . 

r endre compte des var ia t ions d 'aspect que cet as t re s ingul ie r m o n t r e 

dans les télescopes, selon l 'époque à laquel le a l ieu l 'observat ion. On 

comprend , du reste , l 'hés i ta t ion des as t ronomes p e n d a n t la pér iode de 

quaran te -c inq ans qui s 'écoula en t re la p remiè re observation de Galilée 

et celle d ' I Iuygens , effectuée dans le couran t de l ' année 1655 : la p r e 

miè re cause de leur incer t i tude résida dans l ' imperfect ion de leurs 

i n s t r u m e n t s ; u n e au t re cause , qui eu t peu t -ê t r e au tan t d ' inf luence que 

la p remiè re , c'est que p a r m i les planètes connues , p a r m i tous les 

astres observés j u s q u ' a l o r s , aucun n e présenta i t u n e forme aussi 

é t range . 

Suivant les posi t ions relatives de la Ter re , de Sa tu rne et du Soleil, 

u n observateur placé su r not re globe voit tantôt l ' une , tantôt l ' aut re 
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présente deux fois par chaque révolut ion de la p lanète , les rayons 

solaires rasent la surface de l ' anneau , mais sans l 'éclairer d ' aucun 

côté ; sa t r anche seule , qu i est fort mince , est éclairée, et le globe 

para î t isolé, dépourvu de tout appendice , à moins q u ' o n n 'emplo ie les 

pu i s san t s télescopes que l 'on sait cons t ru i re a u j o u r d ' h u i . Alors , de 

pa r t et d ' au t re du globe de S a l u r n e , on aperçoit un min ce filet de 

l u m i è r e , seul indice de l 'existence de l ' a n n e a u ; c'est la mince t r anche 

éclairée qu 'on aperçoit a ins i . Alors auss i u n e légère t race obscure 

coupe en deux le globe l u m i n e u x . C'est la face obscure que nous d i s 

t inguons de la sorte projetée su r Sa tu rne , parce q u e , la Terre n ' é tan t 

pas , c o m m e le Soleil, dans le p lan de l ' anneau , noire rayon visuel 

des faces de l ' anneau d i rec tement éclairée par les rayons solaires . 

D 'a i l leurs , ces faces, par un effet de perspective aisé à comprendre , se 

présen ten t à nous p lus ou moins ob l iquement , affectant la forme d 'une 

courbe el l ipt ique ou ovale p lus ou moins al longée. Cette courbe est 

t rès effilée q u a n d no t re rayon visuel est voisin de son plan ; elle s 'é lar

git ensu i te progress ivement , pour a t te indre deux maxima qui m o n t r e n t 

le globe de Sa tu rne en t i è remen t enveloppé par les bords opposés de 

l ' anneau . 

Quand le plan de l ' anneau arr ive à passer pa r le Soleil, cas qu i se 
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plonge obl ique au-dessus ou au-dessous de l ' une de ses faces. Il y a 

une au t re cause de dispar i t ion de l ' anneau de Sa tu rne : c'est le passage 

de la Terre dans le plan de son anneau ; dans cette c i rconstance, nous 

ne le voyons encore que par sa t r anche ; seu lement on d i s t ingue sur 

le globe l ' ombre portée pa r l 'appendice . 

Une s t ruc tu re si s ingul iè re du t exciter, on le comprend , l ' a rdeur 

des as t ronomes à approfondir les ques t ions que soulève l 'existence 

d ' un anneau matér ie l ne tenan t pa r r ien au globe qu ' i l en toure , s u s 

pendu , pour a insi d i re , c o m m e u n e arche g igantesque au-dessus de la 

surface de la seconde des planètes de no t re système. Comment u n e 

telle masse se ma in t i en t -e l l e en équ i l i b r e? Est-el le solide, l iqu ide ou 

gazeuse, con t inue ou d i scon t inue? Est-el le immob i l e ou douée d ' un 

mouvemen t de rotat ion ? 

Mais, avant de résoudre tous ces p rob lèmes , il était impor tan t 

d ' amasser des données , des faits d 'observat ion, seule base sérieuse 

des hypothèses ou des théor ies . Ces faits sont au jourd 'hu i ex t r ême

men t n o m b r e u x ; ma i s , ma lgré leur in térê t , ils n e sont pas encore assez 

décisifs pour que les savants soient d 'accord s u r les réponses à faire 

à toutes les ques t ions qu 'on vient de l i re . 

Voici q u e l q u e s - u n s des p lus in téressants : 

• En p remie r l ieu , l ' anneau de Sa turne n 'es t pas u n i q u e , ou , ce qui 

revient au m ê m e , il est formé de par t ies d i s t inc tes . Cassini le p r e 

mie r r e m a r q u a u n e l igne obscure séparant l ' anneau en deux anneaux 

d ' inégale l a rgeur et d ' inégal éclat : le p lus b r i l l an t et le p lus large 

est in té r i eur à l ' au t re , dont la surface est d ' u n e te inte p lus sombre . 

Cassini t rouvai t qu ' i l y avait en t re les deux a n n e a u x la m ê m e diffé

rence q u ' e n t r e l ' a rgent m a t et l ' a rgent b r u n i . On a depuis observé 

p lus ieurs au t res divis ions, don t les p lus m a r q u é e s sont dans l ' anneau 

extér ieur , qu 'e l les par tagent en qua t r e anneaux par t i e l s . E n ou t r e , il 

existe à l ' in té r ieur de l ' anneau br i l l an t u n e b a n d e obscure et t r a n s p a 

ren te , la issant V o i r au t ravers de sa l a rgeur , dans la por t ion qu i se 

projet te su r le globe de Sa tu rne , les bords de son disque. ' 

On a m e s u r é les d imens ions de ces divers anneaux . Elles sont con

s idérables . Ainsi le d i amè t re le p lus g rand de l ' anneau extér ieur , qui 

est aussi celui de tout le système, m e s u r e 2 0 0 0 0 0 ki lomètres ; sa l a r 

geur est de 16 000 k i lomèt res , soit 4 0 0 0 l i e u e s ! L ' anneau i n t e r m é 

dia i re a u n e l a rgeu r à peu près double de la p r emiè re , et l ' anneau 

obscur a 1 4 0 0 0 k i lomèt res . L 'épaisseur est re la t ivement très faible 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE MONDE DE S A T U R N E . 2li7 -

cl dès lors d ' u n e évaluation difficile. W . I lerschel lui donnai t environ 

500 lieues ; ma i s , d 'après les dernières mesures d 'un a s t ronome a m é -
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D I V I S I O N D E S A N N E A U X D E S A T U R N E . 

observés et suivis pa r W . Herschel , que la rota t ion dont nous par lons 

s'effectue en dix h e u r e s t rente-deux m i n u t e s , c ' e s t -à -d i re , à deux ou 

trois m inu t e s p r è s , dans le m ê m e temps que tou rne su r son axe le 

globe m ê m e de Sa tu rne . Sans ce m o u v e m e n t , que notre g rand Laplace 

avait démon t ré nécessai re , sous l ' influence de l 'action incessante de la 

pesan teur , jo in te à celle des satellites de Sa tu rne qui s'exerce tantôt 

dans u n sens , tantôt dans l ' au t re , les anneaux sera ient avant peu 

désagrégés et d i s loqués , et l 'on pour ra i t ê t re témoin d ' une ca tas t rophe 

v ra imen t ex t raord ina i re , inouïe dans les anna les a s t ronomiques , de 

la chu te effroyable des anneaux su r le sol de la p lanète . 

r i ca in , Rond, cette épaisseur ne dépasserai t pas 70 k i lomèt res . 

Tous ces n o m b r e s sont b ien en rappor t avec les d imens ions m ê m e s 

du globe de la p lanè te , ma i s n e rense ignent point su r la n a t u r e de 

l ' é t range appendice. Un point p lus cur ieux est celui du mouvemen t 

de ro ta t ion des anneaux s a tu rn i ens , mouvemen t sans lequel on ne 

comprendra i t guère q u ' u n tel assemblage de p lus ieurs corps dis t incts 

pû t se m a i n t e n i r en équ i l ib re . 11 a été reconnu en effet, grâce à 

quelques inégali tés de la surface des anneaux , à des points br i l l an ts 
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L E S S A T E L L I T E S D E S A T U R N E . S A C O N S T I T U T I O N P I I Y S I Q U E . 

Je viens de par le r des satelli tes de Sa tu rne . Il en possède hu i t en 

effet, dont le p remie r a été découvert pa r Huygens , qua t r e au t res par 

Cass ini , deux par W . I lerschel , enfin le hu i t i ème et de rn ie r s i m u l t a 

n é m e n t pa r deux as t ronomes con tempora ins , Bond et Lassel . Ces corps 

qui accompagnent l ' immense globe dans sa révolution de t ren te ans 

au tour du Soleil, à des distances qui var ient de 50 000 l ieues à u n m i l 

lion de l ieues, se meuvent en décrivant des orbites el l ipt iques dont le 

centre de Sa tu rne est le foyer c o m m u n ; le p lus rapproché , Mimas , 

met v ingt -deux heures et demie , u n peu moins d ' un de nos j o u r s , à 

accomplir sa révolution par t icu l iè re , tandis qu ' i l faut so ixante-dix-neuf 

jours à Japet , le p lus éloigné de tous . 

Je ne cite tous ces n o m b r e s que pour donne r u n e idée u n e peu net te 

> de ce magnifique système, qui reprodui t , sur une plus petite échelle et 

avec u n mo ind re n o m b r e d 'as t res , le système solaire dont il est par t ie 

in tégran te . C'est, à cause de cette analogie que ce chapi t re est in t i tu lé 

Le monde de Saturne. 

Après en avoir tracé la phys ionomie générale , essayons de péné t re r 

p lus avant dans sa const i tu t ion phys ique , et de voir en quoi elle peut 

r essemble r à celle de no t re globe, en quoi elle en peut différer. 

Sans doute , pour faire avec fruit u n e telle compara i son , Sa tu rne est 

b ien lo in , et on n e peut espérer des détails précis c o m m e nous en a 

offert le d isque de la Lune , ou m ê m e comme le télescope en m o n t r e 

encore à la surface de Mars et m ê m e à la surface de Jup i t e r . Néan

moins on peut encore t i r e r des observat ions quelques données i n t é 

ressantes , pe rme t t an t quelques conjectures probables s u r ce m o n d e si 

éloigné du n ô t r e . 

Un mot , pour commencer , des é léments as t ronomiques de Sa tu rne , 

de son année , de ses dis tances au Soleil et à la Ter re , e tc . 

Je r e m a r q u e r a i tout d 'abord q u ' u n hab i t an t de Sa tu rne , si toutefois 

il en existe, n ' a pas besoin de vivre u n g rand n o m b r e d ' années pour 

devenir auss i vieux que les plus vieux hab i t an t s de la Ter re , q u ' u n de 

nos centenaires pa r exemple. Ce de rn ie r n e serait su r Sa turne q u ' u n 

enfant de moins de 3 ans et demi . Comme les j ou r s n 'y sont que de 

10 heu re s et demie envi ron , chaque année de la planète en compte 
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près de 2 5 0 0 0 (exactement 24 6 5 0 ) , de sorte que chacune de ses lon

gues saisons de p l u s de sept de nos années compte pour sa pa r t u n e 

moyenne de 6157 j ou r s solaires s a tu rn i ens . A l ' équa teur , des journées 

et des nu i t s de 5 heures u n qua r t , se succédant plus de six mi l le fois 

en u n e seule sa ison, voilà, on en conviendra , u n p remie r point par où 

la vie s a t u r n i e n n e ne peut guère ressembler à la n ô t r e . 

La durée relative des j o u r s et des nu i t s su r Sa tu rne var ie d 'a i l leurs 

cons idérab lement selon la la t i tude , ce qui lient à l ' incl inaison de l 'axe 

de rotat ion sur le plan de l 'orbi te , c o m m e nous le voyons ic i -bas pour 

les nô t res . Cette incl inaison étant de 64 degrés env i ron , u n peu infé

r i eu re à celle de l 'axe te r res t re , c'est à 64 degrés de la t i tude boréale 

ou aus t ra le que c o m m e n c e n t les deux zones pola i res . A par t i r de là, 

p lus l 'on s 'avance vers chaque pôle, plus l ' inégal i té des j o u r s et des 

nu i t s s 'accentue, au point qu ' aux pôles mômes , dans le cours ent ier 

de l ' année s a t u r n i e n n e , u n seul j o u r et u n e seule n u i t se succèdent , 

dont la durée n 'es t pas moindre de quatorze de nos années : pendan t 

ce long espace de temps , le Soleil ne cesse d ' i l l umine r l ' un des pôles de 

S a t u r n e , t andis que l ' au t re pôle res te plongé dans la n u i t . 

Il faut rapprocher cela des condit ions de l u m i è r e et de cha leur en 

rappor t avec la d is lance de Sa tu rne au Solei l ; il faut songer que cette 

dis tance est en moyenne de 1 mil l iard 4 0 0 mi l l ions de k i lomètres , 

qu 'e l le n 'es t j ama i s infér ieure à 1 mi l l ia rd 5 0 0 mi l l ions et qu 'e l le 

s'élève à 1 mi l l ia rd 4 9 0 mi l l ions . C'est neuf fois et demie la dis tance 

du Soleil à la Te r re . Les radia t ions solaires , calorifiques ou l u m i 

neuses , ar r ivent donc à la planète affaiblies dans le rappor t de 90 à 1. 

Ces n o m b r e s i nd iquen t b ien que , pour un hab i t an t de Sa tu rne , le 

d i sque d u Soleil se voit sous u n d iamèt re neuf fois et demie p lus faible, 

sous une surface quatre-vingt-dix fois m o i n d r e . Or il est difficile 

d'en r ien conclure pour les effets météorologiques qui résu l ten t de 

cette d i m i n u t i o n , la t empéra tu re par exemple. Tout le m o n d e , en 

effet, comprendra que les a tmosphères p l ané t a i r e s , l eur épa i sseur , 

l eu r const i tu t ion ch imique et physique, la présence ou l 'absence de 

cer ta ines vapeurs , telle que la vapeur d 'eau, ont su r les effets en q u e s 

tion la p lus décisive influence. Mais que sai t -on de l ' a tmosphère de 

Sa tu rne? Rien ou peu de chose ; qu 'e l le renfe rme p robab lement de la 

vapeur d 'eau et aussi des gaz différents des gaz que l'on connaî t à 1.1 

surface de la Ter re . 

Du globe m ê m e de Sa tu rne , on connaî t sa masse , sa densi té moyenne , 
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qui est m o i n d r e que celle de l 'eau ( 0 , 7 2 5 ) ; c 'est à peu près celle de 

cer ta ins de nos bo is , c o m m e le cyprès, l 'olivier, l ' é rable . Sa tu rne est 

très aplati et la forme de son d i sque est loin d 'ê t re régul iè re . Cet 

ap la t i ssement considérable , qui fait que le d iamèt re polaire est seu le

m e n t 8 , t andis que le d i amè t re équatorial est 9, est du res te u n e con

séquence de la vitesse du mouvemen t de ro ta t ion ; il en t ra îne aussi 

cette au t re conséquence que le globe de Sa turne n 'es t pas homogène ; 

c o m m e le globe de Jupi te r , c o m m e le globe te r res t re , il doit ê t re con

s t i tué par des couches de densi té décroissante de la surface au cen t re , 

en sorte que la densi té de la croûte externe est encore infér ieure 

à 0 , 7 2 . 

Sa tu rne est peu t -ê t r e l iqu ide , peu t -ê t re m ê m e gazeux. En tout cas , 

les êtres organisés qu i vivent à sa surface ou s\ir celle de son anneau 

doivent différer no tab lement des êtres vivant à la-surface de la Ter re . 

Lorsque l 'on compare les faunes et les flores si différentes qu i ont vécu 

à la surface de notre planète pendan t la du rée des diverses époques 

géologiques, on t rouve en t re elles des caractères t r anchés qu 'on ne 

peut guère a t t r ibuer à d ' au t res causes qu 'aux condi t ions météorolo

giques et physiques propres à ces divers Ages. Des t empéra tu res p lus 

ou moins élevées, u n e const i tu t ion a tmosphér ique où p rédomina i t tel 

gaz ou telle vapeur , en u n mot des changements en apparence faibles, 

para issent avoir suffi pour modifier profondément l 'organisat ion des 

êtres qui peupla ient le globe à ses diverses phases . Que penser alors 

des différences que doivent en t ra îner , d 'un globe à l ' au t re , de la Terre 

à Sa tu rne , des é léments as t ronomiques , phys iques , météorologiques si 

é t o n n a m m e n t , je n e dis pas con t ra i res , opposés, mais éloignés les u n s 

des au t res , cette prodigieuse rapidi té , pa r exemple, dans la succession 

des j ou r s et des n u i t s , de l 'obscur i té et de la l umiè r e , de la cha leur 

d i u r n e et du froid n o c t u r n e ; et , d ' au t re pa r t , cette lente variat ion des 

saisons et cette é n o r m e durée de chacune d 'e l les! Il nous est v r a imen t 

bien difficile de nous représen te r , dans ces condi t ions , le mode d 'exis

tence des végétaux et des an imaux sa tu rn iens . 
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L E S P H É N O M È N E S C É L E S T E S P O U R L E S S A T U I t M E N S . 

Ce qui est p lus aisé, c'est de nous figurer le spectacle dont y peuvent 

jou i r les h a b i t a n t s , si l 'on admet des hab i tan t s dans Sa tu rne , dans 

l 'hypothèse d 'a i l leurs où leur a tmosphère , semblable à la nô t r e , est 

douée des mêmes propriétés opt iques . Ce spectacle, la n u i t su r tou t , 

est s ingu l i è rement var ié , grâce à l 'existence des anneaux et des hu i t 

satellites de Sa tu rne . On peu t , du reste , renverser l 'hypothèse et se 

d e m a n d e r quel aspect présente le globe de Sa tu rne vu d 'un point de la 

U S E É C L I P S E DE S O L E I L S U R S A T U R N E . LE S A T E L L I T E T I T A N E T SON O M I 1 R E . 

surface de ses anneaux . Examinons sous ces deux côtés opposés celle 

quest ion de p u r e cur ios i té . 

Pendan t la n u i t , le ciel é to i l e a su r Sa turne le m ê m e aspect que 

s u r la T e r r e ; les seules différences proviennent de ce que les pôles 

immobi les s'y t rouvent en des constel lat ions différentes, et en ce que 

le mouvemen t d i u r n e des astres y possède u n e vitesse près de deux fois 

u n t iers supér ieure . Au cont ra i re , d ' u n e n u i t à l ' au t re , les constel lat ions 

ne changen t qu 'avec une excessive l en teur , pu i sque le ciel en t ie r met 

près de 30 ans à défiler devant le spectateur . 

Mais ce qu i en varie la phys ionomie , c'est le mouvemen t incessant 

des h u i t lunes de Sa tu rne . J 'a i dit p lus hau t que les révolut ions de ces 

satelli tes se font en des périodes de temps fort inégales , et comme 

chacun d'eux a ses phases en tout semblables à celles de no t re L u n e , 

que leurs mouvement s propres su r la voûte étoilée se font aussi avec 
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des vitesses t rès inégales, il en résul te nécessa i rement les combina i 

sons les plus variées pour la succession de ces phases su r le ciel de la 

p lanè te . Tels satellites se ver ron t c o m m e des croissants déliés vers 

l 'horizon du couchant , tandis que d ' au t res seront au p remie r quar t i e r 

ou se lèveront dans leur ple in vers l 'or ient . Un au t re genre de p h é n o 

m è n e s , bien p lus f réquent que sur no t re Ter re , ajoute encore à la 

variété de ce spectacle : c'est celui des éclipses, éclipses de L u n e , 

éclipses de Soleil. D'ici, nos télescopes nous pe rme t t en t d 'ass is ter à 

que lques -unes d ' en t re elles. Voici, pa r exemple , u n cas b ien f rappant 

d ' u n e éclipse de Soleil su r Sa tu rne , occasionnée pa r Ti tan , le p lus gros 

des satel l i tes . L 'observat ion, due à u n a s t ronome français , J. Cha-

cornac , date du 1 e r mai 1 8 6 2 . Ti tan se voit près du cent re de la p la 

nè te , u n peu au-dessus de son a n n e a u ; pa r la vivacité de sa l u m i è r e , 

il se projette pour nous comme u n petit cercle b lanc su r le fond u n 

peu gr i sâ t re du d i sque , et à côté, su r la gauche , un cercle noi r tangent 

au p remie r m a r q u e la t race de l ' ombre d u satellite su r le sol de 

Sa tu rne . E n ce m o m e n t , u n e éclipse totale de Soleil avait l ieu su r 

toute la région couverte pa r le cercle no i r , et tout au tou r , dans u n e 

l imi te que les a s t ronomes sa tu rn i ens ont dû calculer , c'est u n e éclipse 

par t ie l le de Soleil que les hab i t an t s , vrais ou hypothét iques de Sa tu rne , 

avaient le loisir d ' examiner . Titan fait sa révolution en 16 jours environ 

(15 j o u r s 22 h e u r e s 41 minu te s ) , ou, si l 'on préfère, en 56 j ou r s et 

demi s a t u r n i e n s . Son vo lume, égal au m o i n s à celui de la planète 

Mars , est neuf fois celui de not re L u n e . 

Sous u n au t re point de vue , les satellites de Sa turne sont sans doute 

la cause de phénomènes d ' un au t re genre , non m o i n s complexes que 

ceux q u e j e viens de décr i re . Dans l 'hypothèse assez probable de l 'état 

l iquide de la surface, chacun d'eux doit d é t e r m i n e r pé r i od iquemen t deux 

ondes de marée , q u i , tantôt s 'ajoutant , tantôt se con t r a r i an t ou s ' an-

n u l a n t , font succéder à de violentes tempêtes des calmes de courte 

du rée . Si nos marées , avec leur régu la r i t é b ien connue et d 'a i l leurs 

calculées à l 'avance, servent souvent d 'auxi l ia ires aux mouvemen t s 

d 'en t rée et de sort ie des por t s , su r Sa tu rne , avec l eu r inévitable com

pl icat ion, il est probable qu 'el les font le désespoir des m a r i n s , toujours 

dans la supposi t ion que des m a r i n s , des navires existent su r cette 

p lanète si différente de la nô t r e . 

Il nous res te , pour achever cette esquisse de la const i tu t ion p h y 

sique du monde s a tu rn i en , à nous figurer l 'aspect des anneaux vus 
18 
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L E S A N N E A U X V U S D E S A T U f l N E : V U E I D É A L E P R I S E A H I N P I T , A LA L A T I T U D E 

DE 2 8 D E G R É S . 

et qu ' i l s 'avance dans la direct ion du mér id ien vers l ' équa teur de 

Sa tu rne . Voici a lors , selon les époques et selon la la t i tude de la région 

qu ' i l visitera, de quels phénomènes il sera t émoin . 

À m e s u r e que d i m i n u e r a la la t i tude de l 'observateur , la port ion 

visible d u système a n n u l a i r e ira en croissant . Il faut d 'abord supposer 

que cette exploration se fait pendan t l ' u n e des deux saisons de p r i n 

t emps ou d'été dans l ' hémisphère d 'où l 'on pa r t . Dans ce cas , en effet, 

le Soleil éclaire préc isément la face des anneaux tournée vers l 'obser

va teur , et a lors on la voit sous la forme d ' u n e a rche de pon t , p lus ou 

moins surbaissée , a rche l u m i n e u s e , pu isqu 'e l le réfléchit les rayons d u 

des diverses régions de Sa tu rne , ou du globe de Sa tu rne vu de la s u r 

face des a n n e a u x . 

El, d 'abord on comprend tout de sui te que les anneaux ne sont pas 

visibles à toutes les la t i tudes , ha zone de visibili té ne s 'étend de par t 

et d ' a u t r e de l ' équateur de la p lanète que j u s q u ' a u 64" degré envi ron . 

A pa r t i r de là et j u squ ' à l ' un ou à l ' au t re pôle , aucune des par t ies du 

t r ip le anneau n 'es t visible et n ' émerge au-dessus de l ' h o r i z o n . ' P o u r 

q u ' u n observateur hab i t an t de la zone polaire qui commence au 64" pa

rallèle voie le système des anneaux , il faut qu ' i l change d 'horizon 
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Soleil dont elle est e l l e -même i l luminée . Pendan t la j o u r n é e , c'est une 

faible l umiè r e , ana logue sans doute p o u r la n u a n c e et l 'éclat à la l u 

m i è r e de la Lune , q u a n d elle est visible en plein j o u r ; p e n d a n t la n u i t , 

c'est u n e l umiè re p lus vive et qu i doit con t r ibue r avec celle des satel

lites à donne r aux soirées s a tu rn i ennes u n cer ta in éclat, si toutefois 

la pure té de l ' a tmosphère laisse au ciel sa séréni té . La forme et l ' é ten

due des immenses arches l umineuse s varient d 'a i l leurs suivant la 

la t i tude . E n pa r t an t du 64° degré pour s 'avancer vers l ' équa teur , on 

les voit s'élever de p lus en p lus au -dessus de l 'hor izon. D'abord, c'est 

LES ANNEAUX TUS DE SATURNE : VUE IDÉALE, A MINUIT, A L ' É P D Q U E DES SOLSTICES. 

u n e faible par t ie de l ' anneau extér ieur , puis cet anneau d a n s sa l a r 

geur totale. Aux lat i tudes moyennes de 45°, on aperçoit les deux p r e 

mie r s anneaux , et en t re eux le vide qui les sépare . A m e s u r e qu 'on 

descend vers les régions équator ia les , le système ent ier devient visible, 

ma i s en m ê m e t emps , les rayons visuels ayant u n e direct ion p lus 

ob l ique , les anneaux d i m i n u e n t de la rgeur a p p a r e n t e . A l ' équateur 

m ê m e , ils ne sont p lus visibles que par leur t ranche in t é r i eu re . Cette 

t ranche se présente alors c o m m e u n i m m e n s e r u b a n l u m i n e u x qui 

s 'étend d 'or ient en occident, en passant pa r le zéni th . 

P o u r donner u n e idée du magnif ique spectacle que présente la voûte 

étoilée pendan t les nu i t s des saisons estivales, nous avons dess iné , 
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en nous conformant aux lois de la pe rspec t ive , l ' apparence des 

anneaux , pour u n e la t i tude compr ise en t re le 2 5 e et le 5 0 e degré . Ce 

sont deux vues idéales pr ises à m i n u i t , l ' une que lque t emps après 

\ l ' équinoxe d u p r i n t e m p s , l ' au t r e au début de l 'é té , vers l ' époque du 

solst ice. 

Dans le p r emie r de ces paysages s a t u r n i e n s , le système a n n u l a i r e 

forme u n e a rche i m m e n s e , i n t e r r o m p u e pa r u n large vide au sommet,-

Le ciel est visible à t ravers l 'é troite r a i n u r e qui sépare les deux 

anneaux pr inc ipaux . Il appara î t auss i au -dessous de l ' a rche . Quant à 

l ' i n te r rup t ion du sommet , elle est p rodu i t e par l ' ombre que projet te 

Sa tu rne dans l 'espace, et ne se d i s t ingue du reste du ciel que par 

l 'absence des étoiles. Il est possible d 'a i l leurs que cette por t ion 

éclipsée des anneaux soit quelquefois r endue visible pa r la réfrac

t ion des rayons solaires dans l ' a tmosphère de la p lanè te . Peut -ê t re la 

b a n d e éclipsée p rend-e l l e , su r les bords de l ' ombre , u n e te in te colo

rée , analogue à la nuance rougeàlre de la Lune pendan t les éclipses 

tota les . 

Le second paysage idéal laisse voir l ' anneau extér ieur dans son 

ent ier : l ' ombre de SaLurne n ' a t t e in t , aux solstices, que les anneaux 

i n t é r i eu r s . 

Il faut ajouter qu ' aux au t res heures de la nu i t la posi t ion de l ' om

bre n 'es t pas la m ê m e . Elle n 'occupe plus le mi l ieu de l ' a rc . 11 résul te 

de là qu ' ap rès le coucher du Soleil c'est la por t ion occidentale qui 

appara î t la p r e m i è r e . Peu à peu , à m e s u r e que la nu i t augmen te , l 'arc 

occidental d i m i n u e ; l ' au t re por t ion apparaî t à l 'or ient , j u s q u ' à ce 

qu ' i l .y ait égalité à m i n u i t en t re les longueurs des d e u ^ a r c s . À pa r t i r 

de m i n u i t , la port ion occidentale d i m i n u e encore et finit pa r d i spa

r a î t r e , t andis que l 'arc or iental augmente de longueur . 

Qu'on ajoute à l 'é t range beauté de ce spectacle la présence des 

satell i tes offrant des phases diverses, les u n s dans leur ple in , les au t res 

à l 'état de nouvelles lunes , d ' au t res dans leurs décours , et l 'on se fera 

u n e idée de la variété d 'aspect des nu i t s de Sa tu rne . 

Pendan t la période des saisons h iverna les , les anneaux présen ten t 

leurs faces obscures et ne sont visibles, d u r a n t la n u i t , que négat i 

vement , c 'es t -à-d i re pa r l ' absence des étoiles su r toute la zone céleste 

qu ' i l s recouvrent . Cependant , vers le m a t i n et vers le soir , ils peuvent 

réfléchir la l umiè re que leur envoie la moit ié l u m i n e u s e de Sa tu rne ; 

à l 'or ient et à l 'occident, ils se m o n t r e n t sans doute comme u n e l u e u r 
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L E G L O B E D E S A T U R N E V ü D ' U N P O I N T DE L ' U N DE S E S A N N E A U X . 

q u e , la courbe apparente décri te par le Soleil n ' é tan t pas paral lèle aux 

arcs des anneaux , cet as t re , éclipsé dès son lever, repara î t à t ravers le 

vide qui les sépare , pour d i spara î t re encore . C'est à 25° de la t i tude que 

les anneaux produisen t les éclipses solaires les p lus prolongées. P e n 

dan t la durée de dix années te r res t res , ces éclipses se succèdent con t i 

nue l l emen t avec deux in t e r rup t ions de durée re la t ivement cour te , 

et , pendan t u n e longue série de ro ta t ions de Sa tu rne , le Soleil reste 

complè tement invis ible . P lus près de l ' équa teur ou plus près du pôle, 

les éclipses solaires sont encore très f réquentes , mais l eu r du rée est 

de m o i n s en m o i n s cons idérable . 

légère, semblable à la lumiè re cendrée de la Lune , ou encore à la 

lumiè re zodiacale-

Mais si les nu i t s d 'hiver sont privées de la l umiè re des anneaux , les 

journées de la m ê m e saison offrent, en revanche , les p lus curieux 

phé nom è nes . La rota t ion d i u r n e , en faisant mouvoir en apparence le 

Soleil selon des arcs c i rcu la i res , tantôt p l u s , tan tô t moins élevés su r 

l 'horizon, est cause que l 'as t re radieux sub i t , lorsqu ' i l passe de r r i è re 

les anneaux , de longues et fréquentes éclipses. A la véri té , la durée de 

ces phénomènes est m o i n d r e qu 'on n e l 'avait supposé d 'abord , parce 
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P H A S E DU G L O B E DE S A T C R R E VU D ' U S P O I S T DE L ' V N DE S E S A N N E A U X . 

sens de l ' épaisseur , il verra i t u n e longue n u i t de quinze ans succéder 

à un j o u r de m ê m e du rée . 

Pendan t la période d ' i l l umina t ion de chacune des faces des ' anneaux , 

le Soleil est éclipsé toutes les dix heures et demie . Ces éclipses, dues 

à l ' in terposi t ion d u disque de Sa tu rne , p rodu i sen t des nu i t s part iel les 

dont la du rée var ie en t re u n e heu re et demie et deux heu re s , pour u n e 

g rande par t ie de la la rgeur des anneaux . Ce sont les m ê m e s p h é n o 

m è n e s qui causen t l ' échancrure de l 'arc l u m i n e u x vu de Sa tu rne , telle 

que la représenten t à deux époques diverses nos deux vues idéales. 

Mais, pendan t près de quinze aut res années , la m ê m e face des anneaux 

est en t i è r emen t privée de la lumiè re du Soleil. Cette longue nui t est 

en par t ie compensée par la l umiè re qu 'envoie l ' hémisphère éclairé de 

Si l 'on juge de la per te de la lumiè re pa r l ' in tens i té de l ' ombre q u e 

projette l ' anneau su r le d i sque de Sa tu rne , lès nu i t s artificielles p r o 

dui tes pa r ces éclipses sont sans doute fort obscures , bien que la 

réfraction a tmosphé r ique empêche qu 'el les n e soient absolues , en d o n 

n a n t lieu à u n e lumiè re c répuscula i re . 

P o u r u n observateur placé sur les anneaux , le spectacle du ciel 

serai t bien différent. A m o i n s de le supposer su r la t r anche , dans le 
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Sa tu rne , ou du m o i n s la par t ie visible de cet h é m i s p h è r e . A c h a q u e -

période de dix heures et demie , l ' immense globe appara î t sous des 

phases diverses. C'est d 'abord u n point l u m i n e u x qu i g randi t à l 'ho

r izon, en p renan t de p lus en p lus la forme d 'un demi-cro issan t , mais 

beaucoup moins recourbé que celui de la L u n e . Au bout de 5 h e u r e s 

u n q u a r t , c'est à peu près u n demi-cerc le qui embrasse à lui seul la 

h u i t i è m e par t ie de toute la voûte céleste, et don t la surface est a insi 

de plus de vingt mi l le fois celle du d i sque l u n a i r e . 

Sur ce d i s q u e , on aperçoit une zone o b s c u r e , divisée pa r u n e 

l igne l u m i n e u s e : c'est l ' ombre projetée par les anneaux su r la pla

nète . Les aut res bandes br i l l an tes et obscures , et sans doute beau

coup de détails phys iques , que nous ne pouvons -voir à l ' énorme d i s 

tance où nous sommes de Sa tu rne , d i s t inguen t les diverses par t ies de 

ce d i sque i m m e n s e . 

P lus on s 'éloigne de l ' anneau in té r i eu r , p lus la port ion visible de 

la p lanète g randi t ; mais ses d imens ions apparentes d i m i n u e n t au 

cont ra i re avec la d is tance, sans cesser d 'ê t re cons idérables . Les figures 

des pages 277 et 278 donne ron t une idée de l 'aspect de Sa tu rne vu d ' un 

point pr i s su r l ' anneau in te rméd ia i r e , à deux époques qui diffèrent 

en t re elles d 'environ trois heures 4 . 

1. Dans ces deux vues idéales, comme dans les deux précédentes, nous avons donné au 

sol de Saturne, comme à celui des anneaux, une structure tout imaginaire. Sans doute, si la 

surface de la planète est solide, elle est sillonnée d'aspérités considérables ; mais, comme 

l'observation ne donne rien, nous avons dû rester dans le vague qu'elle exige. Nous avons 

supposé le sol de l 'anneau liquide. On a fait cette hypothèse ; mais , en vérité, nous avons vu 

qu'on ne sait rien à cet égard, et je me hâte de le rappeler au lecteur, pour qu'il ne se fasse 

point une fausse idée des connaissances des astronomes à ce sujet. Enfin, nous supposons 

dans nos paysages une atmosphère analogue à l 'atmosphère terrestre, ce qui est très v ra i sem

blable, mais enfin hypothétique. Quant aux formes apparentes des anneaux et des phases de 

la planète, elles sont construites avec exactitude. C'était ici, à vrai dire, le seul point essentiel. 
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i i E s OI/RÀGÀKS SOLAIRES : E X i ' L o s i O i V ET J E T S D ' H Y D R O G È N E IKCAKDESCENT 

A LA SURFACE DU S O L E I L . 

VII 

N O T R E É T O I L E 

L E R Ô L E D U S O L E I L D A N S L E M O N D E S O L A I R E . 

Pour nous faire u n e idée du rôle que joue le Soleil dans not re 

m o n d e , nous n 'avons q u ' u n e supposi t ion à faire, q u ' u n e ques t ion à 

nous poser : 

« Que deviendr ions-nous , que deviendra ient la Terre et , avec el le , 

toutes les au t res p lanètes , si le Soleil venait à d ispara î t re? 

« Pa r exemple , s i , sans cesser d 'exister là où il est, avec sa m a s s e , 

sa puissance at t ract ive, il perdai t cette faculté de rayonner tout au tou r 

de lui la cha leur et la l umiè r e , en u n mot s'il venait à s ' é te indre? » 
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Chacun de n o u s , en y réfléchissant u n ins t an t , pour ra répondre à 

cette ques t ion désolante . Privée sub i tement de toute l umiè re , de toute 

cha leur au t res que la cha leur et la l umiè re rayonnées pa r les étoiles, 

no t re planète con t inuera i t à tourner su r son axe, à effectuer en une 

année sa révolution au tour d 'une masse désormais invisible ; mais 

c'est tout . Celte rotat ion quot id ienne ne se manifes tera i t p lus que par 

les changements d'aspect de la voûte étoilée, par le lever et le coucher 

de ses cons te l la t ions ; celte t ranslat ion annuel le se mon t r e r a i t encore 

par la lente révolution des conste l la t ions . Mais les profondes ténèbres 

d ' u n e nu i t é ternel le envelopperaient sans exception toutes les régions 

de la Ter re . Voilà p o u r ce qui regarde la privation de la lumiè re du 

Soleil. La privation de sa cha leur aura i t des conséquences au t remen t 

t e r r ib les . 

Ce serait la m o r t de tout ce qui au jou rd ' hu i vit dans l 'a i r , su r la 

te r re et dans les eaux, u n e mor t qui ne ta rdera i t guère à s 'accomplir . 

Toute la cha leur emmagas inée dans le sol, les eaux et l ' a tmosphère 

serait en bien peu de temps rayonnée dans l 'espace, et le froid qui en 

résul tera i t congèlerait i n s t an t anémen t pour a insi dire tous les l iquides 

qui existent su r le globe : ce sera i t , à coup sûr , la des t ruct ion de tous 

les corps organisés , végétaux et a n i m a u x . 

Si l 'on veut se faire u n e idée de la t empéra tu re excessive à laquelle 

nous ser ions soumis , il sulfit de se rappeler les expériences à l 'aide 

desquelles les physiciens sont parvenus à évaluer la t empéra tu re de 

l 'espace, c 'es t -à-dire celle que l 'on obt iendra i t aux l imites de no t re 

a tmosphère p o u r un point qui ne recevrait d ' au t re cha leur que la 

cha leur émanée des étoi les. C'est à cette t empéra tu re en elfe que se 

t rouverai t r édu i te no t re p lanè te , dans l 'hypothèse de l 'extinction du 

Soleil. 

Or le résu l ta t des expériences en ques t ion a donné de cent qua

rante à cent soixante degrés au-dessous de zéro. Nos froids artificiels 

les p lus in tenses n ' a t te ignent pas cette t empéra tu re etfroyablc. 

Byron, dans u n e de ses poésies int i tulée L E S T É N È B R E S , a pe in t avec 

une sombre énergie le d r a m e terr ib le dont le globe serait le théâ t re , si 

le foyer de la vie de tous les êtres qu i la peuplent venait à s ' é te indre . 

J 'a i r eprodui t dans m a monograph ie du Soleil ce morceau de poésie 

où la vérité scientifique n 'es t peu t -ê t re pas parfa i tement respectée, 

ma i s qui expr ime bien l ' ho r r eu r des scènes que pour ra i t amene r la 

.ca tas t rophe. Le poète bu-mine ainsi : 
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« Le monde était déser t ; les pays populeux et pu i s san t s n 'é ta ient 

p lus q u ' u n e masse iner te et il n 'y avait n i saisons, n i végétat ion, n i 

a rb r e s , ni h o m m e s , ni vie ; — u n e masse de m o r t . — u n chaos d ' a r 

gile durc ie . Les fleuves, les lacs et l 'Océan étaient immobi l e s , et r ien 

ne r emua i t dans l eurs s i lencieuses profondeurs ; les navires sans équ i 

pages pour r i s sa ien t su r la m e r , et leurs mais tombaien t pièce à pièce ; 

en tombant ils do rma ien t su r l ' ab îme que r ien ne soulevait p lu s , les 

vagues étaient mor tes ; les marées étaient dans la tombe, où les avait 

précédées la L u n e , leur re ine ; les vents s 'étaient flétris dans l 'a i r s ta

gnan t , et les nuages n 'existaient p a s ; les ténèbres n ' en avaient p lus 

besoin : 

« Les ténèbres étaient l 'univers ' » 

Ce que nous ser ions sans le Soleil se peut d i re en deux mots : 

Nous n e ser ions pas ! Mais cette réponse négative à la ques t ion ne 

suffit point à faire comprendre la puissance bienfa isante , féconde, de 

cet as t re dont les peuples de l ' an t iqu i té , dans leur ignorance naïve, 

on peut d i re tout aussi bien dans l eu r science ins t inct ive , ou dans 

leur inst inct ive reconnaissance , avaient fait le d ieu de l ' un ivers . 

L 'as t ronomie , la physique et la ch imie ont pe rmis de calculer ce 

que la s imple réflexion laissait seu lement p ressen t i r . En analysant 

les divers modes d 'act ion du Soleil su r l ' une des planètes qu i 

gravi tent auLour de lu i , ces sciences ont résolu le m ê m e problème 

pour toutes les planètes soumises à son emp i r e ; elles ont fait p lus : 

le Soleil n ' é t an t que l ' une des i n n o m b r a b l e s étoiles don t le ciel est 

pa r semé et qu i en peuplent les profondeurs , elles ont du m ê m e coup 

démon t ré pa r analogie l 'existence d e l à vie et d u mouvemen t dans tout 

l ' un ivers . 

Sur la Ter re , les phénomènes de la vie o rgan ique , végétale et an i 

ma le , ont sans doute des lois qu i leur sont p ropres , depuis les m i 

crobes les p lus infimes j u s q u ' a u x êtres les plus développés, j u s q u ' à 

l ' h o m m e ; ma i s ils sont en m ê m e temps sous la dépendance des m o u 

vements de la p lanète , et pa r conséquent d u Soleil qu i régit ces m o u 

vements et qu i en est la source . Qu 'un s imple é lément a s t ronomique 

vienne à se modifier, et toute l 'économie des êtres vivants en sera a l té

rée . Qu 'on suppose augmentée ou d i m i n u é e l ' incl inaison de l 'axe de 

la Terre s u r le p lan de son orbi te , et tout aussi tôt les c l imats se 

modifient, les flores et les faunes se répar t i s sen t a u t r e m e n t su r la sur -
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face du globe. Des modifications du m ê m e ord re sera ient la consé 

quence d ' u n e variat ion plus ou m o i n s considérable dans l 'excentricité 

de l 'orbi te , dans la durée de la ro ta t ion , dans celle de l ' année , etc. 

C'est le rappor t existant en t re la masse du Soleil, celle de la Lune et 

celle de la Ter re , qui dé t e rmine l ' in tens i té des m a r é e s . Que le poids 

de la Ter re , qu i n 'es t pas supér ieur à la t ro is-cent-vingt-c inq mi l l i ème 

par t ie du poids du Soleil, v ienne à changer , et l ' in tens i té de la pesan

t eu r à la surface du globe changera e l le -même ; toutes les condi t ions 

de l ' équi l ibre et du mouvemen t des corps reposant su r cette surface 

changeront également . Il serait bien difficile de se r end re compte des 

conséquences qui r é su l t e ra ien t pour not re planète d 'un accroissement 

notable de sa masse ; ma i s , à coup sû r , elles sera ient d ' u n e grande 

impor tance . 

On a cherché à évaluer l ' in tens i té des rad ia t ions solaires. 

Leur influence se fait sen t i r de trois man iè re s différentes, selon 

q u ' o n les considère au point de vue des effets qu 'e l les provoquent su r 

les corps t e r res t res . Ces effets sont calorifiques, ou l u m i n e u x , ou 

encore c h i m i q u e s , selon qu ' i l s affectent la t e m p é r a t u r e , la vis ibi

l i té, ou qu ' i l s consis tent en combina isons ou en décomposi t ions ch i 

m i q u e s . 

Sous ces trois formes, les physiciens ont mesu ré les radia t ions 

solaires . Ce serait tout à fait sor t i r du cadre de cet ouvrage que 

d'essayer de d i re quels moyens les savants emploient pour ces déter 

mina t ions délicates. Mais on sera cur ieux , c royons-nous , de savoir à 

quels résul ta ts ils sont pa rvenus . 

Les as t ronomes et les physiciens sont t rès divisés su r la quest ion 

de savoir quel le t empéra tu re règne soit à la surface d u Soleil, soit 

dans les profondeurs de sa masse . Tandis que les u n s l 'évaluent de 

1500 à 2 ou 3 0 0 0 degrés cent igrades , c ' es t -à -d i re la comparen t aux 

plus hau tes t empéra tu res qu 'on puisse obteni r dans les h a u t s four

neaux ou dans les laboratoi res , d 'aut res ne cra ignent pas de par le r de 

mi l l ions de degrés . Mais on est p lus près de s ' en tendre lorsqu' i l s 'agit 

d 'évaluer la quan t i t é de cha leur que le Soleil verse su r la Ter re , celle 

qu ' i nd ique ra i t u n t he rmomè t r e placé à la l imi te de no t r e a tmosphè re . 

En total isant cette cha leur su r la surface ent ière de la planète , p o u r 

une m i n u t e de d u r é e , u n j o u r , une année , on arr ive à des résul ta ts 

vraiment prodigieux. Qu'on en j uge . 

Supposons que la cha leur reçue du Soleil par la Terre ent ière d a n s 
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le cours d ' u n e année soit un i fo rmémen t répar t ie su r tous les poinls 

du globe, et qu 'el le y soit employée, sans per te au cu n e , à fondre de 

la glace. Dans cette hypothèse, la cha leur en quest ion serait capable 

de fondre une couche de glace de 42 mèt res d 'épa isseur . 

On peut présenter ce résu l ta t sous une au t re forme, depuis que 

l'on sait t r ans former u n e quanl i té donnée de chaleur en travail méca

n ique , depuis qu 'on sai t , pa r exemple , que la quan t i t é de cha leur 

nécessaire pour élever d ' un degré cent igrade la t empéra tu re d 'un 

k i log ramme d'eau équivaut au travail qu ' i l faudrai t dépenser pour 

élever de 1 mèt re en 1 seconde u n poids de 4 2 5 k i l og rammes . Les 

physiciens expr iment ce résul ta t en d isant : 1 calorie équivaut à 4 2 5 

kilogrammètres. 

Eh bien , la cha leur du Soleil reçue en u n e année par la Ter re , si 

elle pouvait ê t re en t i è remen t convertie en travai l , équivaudra i t à 75G 

sexlillions de k i l og rammèt re s , ou à 514 t r i l l ions de chevaux-vapeur . 

785 mi l l i a rds de mach ines , chacune d 'une force effective de 4 0 0 che

vaux, t ravai l lant sans re lâche le j ou r et la n u i t , voilà donc ce que 

vaut , pour no t re seule p lanè te , la radia t ion calorifique du Soleil ! 

Ces n o m b r e s énormes nous disent b ien quelle es t la pu i ssance de 

l 'action calorifique de l ' as t re lumineux sur le globe te r res t re . Mais 

cette pu issance ne s 'exerce pas seu lement su r la Terre ; n 'oubl ions pas 

en effet que le r ayonnemen t solaire est le m ê m e dans toutes les d i r ec 

t ions de l 'espace et que no t re globe, vu du Soleil, est u n e fraction 

infime du ciel en t ie r , environ la deux-b i l l ion ième pa r t i e . Dès lors , 

c'est par 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 qu ' i l faut mul t ip l ie r tous les nombres qui 

mesu ren t la cha leur reçue pa r la Ter re . Si l 'on procède a ins i , voici en 

quels te rmes il faudra formuler la pu issance calorifique totale du 

foyer de no t re m o n d e : 

En supposant que la cha leur émise par le globe solaire soit exclusi

vement employée à fondre u n e couche de glace qu i serai t appl iquée 

su r ce globe et l 'envelopperai t de toutes pa r t s , cette quan t i t é de cha

leur suffirait pour fondre en 1 m i n u t e une couche de 16 mèt res 

d ' épa i sseur . E n u n j o u r , la couche de glace fondue aura i t u n e épais

seur de p rès de 24 k i lomèt res . 

Tyndall a expr imé le m ê m e résu l ta t de la façon suivante : « La 

cha leur totale émise par le Soleil en 1 heure ferait boui l l i r 2 9 0 0 m i l 

l iards de ki lomètres cubes d 'eau pr ise à la t empéra tu re de la glace. » 

Sir John I lerschel avait donné une forme originale à la m ê m e vérité en 
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N O T R E É T O I L E . ^5 

disan t , dans ses Esquisses d'astronomie ; « Imaginons q u ' u n e colonne 

T A C H E S D U S O L E I L , O B S E R V É E S P A R S I R J O H N B E R S C H E L , 

cyl indr ique de glace de 18 lieues de d iamèt re soit incessamment lancée 
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dans le Soleil, et que l 'eau fondue soit aussi tôt enlevée. Pour que toute 

la cha leur solaire fût employée à la fusion de la glace, sans qu ' aucun 

rayonnement extérieur se p rodu i s î t , il faudrai t lancer le cylindre con

gelé dans le Soleil avec la vitesse de la l u m i è r e . » C'est d i re encore 

que la cha leu r solaire fondrai t , en u n e seule seconde, u n cyl indre de 

glace ayant 4 1 2 0 ki lomètres carrés de hase et une h a u t e u r de 3 1 0 0 0 0 

ki lomètres ! 

À quoi , pour ra i t -on d e m a n d e r , cette prodigieuse dépense d 'énergie 

calorifique est-elle ut i l i sée? On l'a vu p l u s hau t en ce qui concerne 

la Terre : sans cette cha leur not re planète serait u n as t re mor t , u n 

cadavre. La Terre n 'est pas seule dans le monde solaire ; elle n ' en est 

m ê m e q u ' u n e assez faible par t ie . Ses compagnes , leurs nombreux 

satell i tes, reçoivent aussi l eu r par t de cette émission fécondante, de 

celte source de mouvement et de vie. Néanmoins , il est b ien clair 

que la fraction de cha leu r totale interceptée p a r les planètes est très 

petite eu égard au tou t . Le reste va se pe rd re dans les espaces i n t e r 

stel laires , dont il con t r ibue , avec les r ayonnements de toutes les autres 

étoiles, à en t re ten i r la t e m p é r a t u r e . Dans les régions de l 'espace que 

la Terre parcour t à no t re époque avec le monde solaire tout en t ie r , la 

t empéra tu re en quest ion para î t ra faible sans doute , si l 'on en défalque 

la cha leur provenant du Soleil, puisqu 'e l le serait mesurée au t he rmo

mèt re pa r 140 à 160 degrés cent igrades au-dessous de zéro. Cepen

dant cette chaleur est bien loin d 'ê t re négligeable ; la Terre, pour ne 

par le r que de ce qui nous concerne, reçoit en effet de cet espace, en 

apparence si dépourvu de cha leur , u n e quant i té de chaleur compara 

ble à celle que le Soleil lu i envoie. Cette assert ion semble paradoxale ; 

elle est vraie cependant , et mes lecteurs la comprend ron t bien vi te , 

s'ils songent que le r ayonnement stellaire n ' é m a n e pas seulement 

d 'une surface égale à celle du d isque sola i re , ma i s de tout le ciel , dont 

la surface est égale à 2 0 0 0 0 0 fois celle de ce d i sque . 

P o u r d o n n e r une idée de la puissance calorifique du Soleil, on Ta 

supposée, ainsi qu 'on vient de le voir, tout ent ière convert ie en travail 

mécan ique . Il n 'es t pas besoin de d i re que ce n 'es t là q u ' u n e pure 

hypothèse . En réal i té , la majeure par t ie élève et ma in t i en t la t empéra 

t u r e du sol, des eaux et de l ' a tmosphère . Mais il n ' en est pas moins 

vrai q u ' u n e au t re par t ie se t ransforme en mouvement s sensibles à la 

vue , dont le sol, l 'air et les eaux sont le théâ t re con t inue l . C'est ce 

qu ' i l est aisé d 'é tabl i r . Pour cette démons t ra t ion , j e p rends la l iberté 
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de t ranscr i re ici ce que j ' a i dit à ce sujet dans m a peti te monograph ie 

d u Soleil. 

À quel le cause, en effet, sont dus les courants aé r iens , les m o u 

vements régul iers ou i r régul ie rs dont les masses gazeuses de l ' a t m o 

sphère sont an imées? À la cha leur solaire, qui d i rec tement échauffe 

peu les couches a tmosphé r iques , mais q u i , da rdan t à p lomb sur le 

sol des régions tropicales, élève p lus fortement qu ' aux au t res la t i tudes 

sa t e m p é r a t u r e . Les couches d 'air les plus basses , en contact avec le 

sol, s 'échauffent, se d i la tent , et l ' a i r raréfié dont elles se composent 

mon te p o u r se déverser au nord et au sud vers les la t i tudes plus sep

tentr ionales, t andis qu 'e l les sont remplacées par les masses d 'a i r plus 

froides que fournissent les régions tempérées et polai res . Ainsi na i s 

sent les vents régul iers connus sous le n o m d'alizés,' dont la direction 

est d 'a i l leurs modifiée pa r le mouvement de rotat ion de la Ter re . 

Deux fleuves aér iens coulent ainsi i n c e s s a m m e n t , dans chaque 

hémisphère , de l ' équateur vers chaque pôle : l 'un supér ieur , se d i r i 

geant vers Je nord-es t dans l ' hémisphè re boréal , vers le sud-es t dans 

l ' hémisphère a u s t r a l ; l ' au t re infér ieur , ayant u n e direct ion précisé

m e n t cont ra i re , pa r conséquent soufflant du nord-es t ou du sud-es t . 

« Ainsi naissent les g rands vents de not re a tmosphè re , matér ie l le

m e n t modifiés toutefois pa r la d is t r ibu t ion i r régu l iè re des terres et 

des eaux. Des vents de m o i n d r e impor t ance na issen t aussi de l 'act ion 

locale de la cha leur , du froid et de l 'évaporat ion. Il est des vents p ro 

dui t s pa r réchauf fement de l 'a i r dans les vallées des Alpes, qui q u e l 

quefois s 'é lancent avec u n e violence soudaine et destructive à t ravers 

les gorges des m o n t a g n e s . Il est des bouffées agréables d 'a i r descen

dant , p rodu i tes pa r la présence des glaciers su r les h a u t e u r s . Il est des 

br ises de t e r re et des br ises de m e r dues aux var iat ions de t e m p é r a 

t u r e du sol du rivage pendan t le j o u r et la n u i t . Le soleil du m a t i n , 

échauffant la t e r re , dé t e rmine u n déplacement vertical d ' a i r , que l 'a i r 

p lus froid de la m e r vient compenser en soufflant vers la t e r re . Le 

soir , la te r re est p lus refroidie pa r le rayonnement que les eaux de la 

m e r , et les condit ions sont intervert ies : c'est l 'air p lus froid et p lus 

lourd des côtes qu i souffle alors vers la m e r , » (Tyndall.) 

Les vents , comme on voit , ont tous pour or igine p remiè re la 

cha leur du Soleil, qu i s 'exerce inégalement dans les diverses régions 

de la surface du sol t e r res t re , suivant la posit ion de l ' a s t re , posit ion 

qui d 'a i l leurs varie sans cesse avec l 'heure du j ou r et l 'époque de 
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UNE T A C H E S O L A I R E . S T R I E S DE LA P É K O M B R E . 

qu i forment les nuages , refroidies, se r éun i s sen t en gouttes que l e w 

poids précipi te à la surface du sol, et l 'on a la p lu ie . Se refroidissent-

elles p lus encore, elles se congèlent et tombent sous forme de neige, 

s ' accumulan t p r inc ipa lement su r les sommets des montagnes : daas 

les hau tes régions , les neiges forment les glaciers . La cha leur du 

Soleil liquéfie de nouveau l 'eau congelée dans les c h a m p s de neige et 

les g lac ie rs ; les ru isseaux et les sources descendent sous l ' influence 

de la pesan teur , se r éun i s sen t avec les eaux des p lu ies , fo rment les 

r ivières et les fleuves, et r e t ou rnen t a insi dans l 'Océan d 'où la cha leur 

du Soleil les avait fait sor t i r . 

l ' année . La rotat ion et la t rans la t ion de la Terre concourent donc avec 

la radia t ion calorifique solaire pour dé t e rmine r les cou ran t s a t m o 

sphér iques . Ainsi se dépense sous forme de mouvement sensible u n e 

par t ie de la puissance mécan ique que recèlent les ondula t ions éthérées 

é m a n a n t du Soleil. 

Ce n 'es t pas tout . Les al ternat ives d 'échauffement et d e refroidis

sement du sol et des masses a tmosphér iques p rodu i sen t , tanlôt u n e 

évaporation de l 'eau des m e r s , des rivières et des lacs, tanlôt u n e con

densat ion de la vapeur d 'eau que cont ient l ' a tmosphère . Les vésicules 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ainsi la c irculat ion des eaux c o m m e celle des masses aé r iennes , 

ces mouvemen t s incessants si indispensables à l ' ent re t ien de la vie à 

la surface du globe, pu isen t la force qui leur d o n n e na issance en p a r 

tie dans la pu issance mécan ique de la cha leur solaire, en par t i e dans 

la gravité de la masse t e r res t r e . 

D 'autres courants l iqu ides , ceux qui s i l lonnent les m e r s , depuis 

l ' équa teur j u s q u ' a u x pôles , sont p rodu i t s de la m ê m e façon : les t e m 

péra tu res inégales donnent lieu à d ' inégales di latat ions et à des m o u 

vemen t s ascendants et descendants des couches l iquides ; l 'évaporation 

p rodu i t u n effet inverse en a u g m e n t a n t le degré de sa lu re dans les 

points où la cha leur la rend p lus forte, c 'es t -à-di re dans les régions de 

la zone equatoriale : de là des différences dans la densi té et des m o u 

vements ou courants qui en sont la conséquence . 

La quan t i t é de mouvement engendrée ainsi d ' une man iè re cont i 

nue pa r la cha leur solaire à la surface du globe te r res t re est i m m e n s e . 

Elle ne se borne point à la c irculat ion aér ienne , fluviale et océanique, 

ou , du m o i n s , cette c i rculat ion m ê m e donne l ieu à des modifications 

incessantes dans la croûte solide du globe. Une dégradat ion lente et 

con t inue des roches , des t ranspor t s de ma t i è r e , sables , graviers , 

t e r res , changen t d ' année en année , de siècle en siècle, la forme des 

r ivages, le relief des collines et des mon tagnes . E t c'est encore la p u i s 

sance mécan ique de la cha leur solaire qui est la cause p remiè re de 

ces t rans format ions . 

LE RÔLE 1 J U SOLEIL DANS L E MONDE PLANÉTAIRE. 

SES RADIATIONS CHIMIQUES. 

Ce n ' e s t pas seu lement sous forme de lumiè re et de cha leur q u e 

le Soleil verse pér iod iquement su r la Ter re ses pu i ssan t s et féconds 

effluves : la présence de ses rayons se manifeste encore sous u n e forme 

m o i n s apparen té , ma i s non moins efficace, non moins propre à modifier 

les corps soumis à leur action : u n e mu l t i t ude de combina i sons et de 

décomposi t ions ch imiques s'effectuent sous leur influence. 

Ce mode d'activité des radia t ions solaires a été mis en évidence, 
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pour la p remiè re fois par Scheele en 1770 : ce savant découvrit que 

le ch lo ru re d ' a rgen t exposé à la l umiè re du Soleil p rena i t u n e teinle 

no i re violacée. Depuis , le p h é n o m è n e a été é tudié et expliqué : ce n 'es t 

au t re chose q u ' u n e décomposi t ion ch imiq u e du ch lo ru re d ' a rgen t en 

ses deux é léments , l ' a rgent méta l l ique et le ch lo re . Le ch lo ru re d ' a r 

gent n ' e s t pas d 'a i l leurs le seul composé ch imiq u e que la l umiè re 

solaire ait la propr ié té de r édu i r e : l 'azotate d ' a rgen t , le ch lo ru re d 'or , 

et en général les ch lo ru res , les b r o m u r e s , les iodures des métaux les 

m o i n s oxydables, e o m m e l 'or, le m e r c u r e , l ' a rgent , le p la t ine , sont 

dans le m ê m e cas. Sous l 'action prolongée des rayons du Soleil, l 'acide 

P R O T U B É R A N C E DE LA C H R O M O S P H E R E , J E T S H E C T I L 1 G K E S D ' H Y D R O G È N E . 

azotique c o n c e n t r é , q u i es t , c o m m e on sa i t , par fa i tement incolore , 

j a u n i t en pe rdan t de l 'oxygène et dégage des vapeurs ru t i l an t e s , et la 

m ê m e action réduc t r ice a lieu pour d ' au t res combina i sons oxygénées 

placées dans les m ê m e s c i rcons tances . 

Une expérience bien connue de tous ceux qu i ont é tudié la ch imie 

d é m o n t r e u n au t r e mode d 'act ion de la l umiè re d u Soleil. On sait 

combien est g r ande l'affinité d u chlore pour l 'hydrogène : u n mélange 

de ces deux gaz, à volume égal, d o n n e lieu à la formation de l 'acide 

c h l o r h y d r i q u e ; il suffit d ' approcher u n e a l lumet te enf lammée de l 'ou

ver ture du flacon qu i le r en fe rme . Une vive détonat ion annonce aussi tôt 

la combina ison des gaz. Mais la l umiè re p rodui t le m ê m e effet que la 

cha leur , el si l 'on jet te en l 'a ir , en un endroi t éclairé par le Soleil, le 
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ballon qu i cont ient le mé lange dé tonan t , u n e explosion violente a lieu 

et le vase se b r i se en mi l le pièces, avant de r e tomber su r le soi". Ainsi 

la l umiè re d u Soleil, que nous avons vue plus h a u t d é t e r m i n e r des 

décomposi t ions c h i m i q u e s , provoque auss i des combina i sons . Celle 

que nous venons de rappor te r n 'es t pas la seule : le b rome se condui t 

comme le chlore , q u a n d on l 'expose aux rayons solaires en présence 

d 'un composé hydrogéné . La rés ine de gaïac s'oxyde à la l umiè re du 

Soleil, et de b lanche qu 'é ta i t sa cou leur , elle passe au b leu foncé. » 

Comme on a cherché à m e s u r e r l ' in tens i té de la l umiè re et celle 

de la cha leur du Soleil à la surface de la Ter re , on a aussi calculé 

l ' in tensi té de ses rad ia t ions ch imiques . Deux ch imis tes con tempora ins , 

Bunsen et Roscoe, ont t rouvé que la puissance d u Soleil, à ce po in t de 

vue, peut se m e s u r e r pa r u n vo lume de gaz hydrogène et de chlore 

mêlés que renfermera i t u n e couche de 55 mèt res d 'épaisseur enve

loppant toute la Terre : en u n e m i n u t e , l 'action des rayons solaires 

suffirait à t r ans fo rmer cette couche ent ière en gaz acide ch lo rhydr ique . 

Là, comme pour la cha leur ou pour la l umiè re , l ' a tmosphère a u n e 

influence absorban te : sous l ' incl inaison no rma le , la couche d 'acide 

ch lorhydr ique formée ne serai t p lus que de 17 m è t r e s ; elle seraiL 

rédui te à 11 mèt res si les rayons du Soleil parvenaient à elle après 

avoir t raversé l ' a tmosphère sous u n e incidence de 4 5 degrés . 

E n u n e a n n é e , la couche de gaz acide ch lo rhydr ique que les 

radia t ions ch imiques d u Soleil au ra ien t la pu i ssance de combiner 

s u r toute la surface du globe te r res t re , a t te indra i t u n e épaisseur de 

4 6 0 0 k i lomèt res . Convertie en cha leur , cette pu issance donnera i t plus 

de qua t r e mil le fois le n o m b r e de calories provenant de la radia t ion 

calorifique du Soleil, et on a vu plus h a u t cependant quel le éno rme 

quan t i t é de cha leur le globe ter res t re reçoit d i rec tement dans le cours 

d ' u n e a n n é e . 

Tout le m o n d e sait a u j o u r d ' h u i , grâce aux expériences admirab les 

que les physic iens , les ch imis tes , les physiologistes on t accumulées 

s u r ce point si impor t an t des sciences na tu re l l e s , depuis les Bonnet et 

les Priestley j u s q u ' a u x D u m a s , aux Bouss ingaul t , aux Draper , tout le 

m o n d e , dis-je, sai t c o m m e n t s'exerce cette bienfaisante influence des 

rayons solaires su r les ê tres v ivants . On sait que les par t ies vertes des 

p lan tes , exposées aux rayons directs de la l umiè re solaire , décomposent 

le gaz acide carbonique contenu dans l 'air , fixent dans leur subs tance 

le carbone et la issent en l iber té u n e quan t i t é équivalente d'oxygène, 
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T A C H E S S A N S P É N O M B R E E T À S O I A D I H O L T I P L E S . 

tous les j o u r s suffirait à nous l ' apprendre . Que l 'on compare , en effet, 

ceux qui passent u n e notable par t ie de leur existence en plein air , au 

beau soleil , avec les misérables hab i t an t s des ruel les obscures des 

g randes villes. Les habi ta t ions mal éclairées, outre qu'el les sont en 

m ê m e temps mal aérées, froides, h u m i d e s , sont malsa ines pa r cela 

seul qu 'e l les ne sont po in t vivifiées pa r les rayons solaires . 

Le mode d'action de ces rayons su r les an imaux est tout différent 

d 'a i l leurs de celui qu ' i l s exercent su r les végétaux. Tandis que les 

p lantes exhalent de l 'oxygène en fixant le carbone de l 'acide carbonique 

de l ' a i r , les an imaux consomment de l 'oxygène et exhalent de l 'acide 

c a r b o n i q u e ; les u n s p rodu i sen t l ' é lément nécessaire aux au t res , et 

celle q u i , combinée avec le ca rbone , formait l 'acide ca rbon ique . Dans 

l 'obscur i té , au cont ra i re , l 'oxygène de l 'a i r est en par t ie absorbé pa r 

la p lan te , et il se dégage de l 'acide ca rbon ique provenant de l 'oxydation 

d ' u n e port ion du carbone de la p l an te . Bien p lu s , Draper a m o n t r é 

que la décomposit ion de l 'acide ca rbon ique par les par t ies vertes des 

plantes n e s'effectue que sous l ' influence de la par t ie l u m i n e u s e du 

spectre solaire : les rayons p u r e m e n t calorifiques ou p u r e m e n t ch i 

miques n 'ag issent pas su r cette é l imina t ion de l 'oxygène. 

Qui ne sait aussi quelle influence bienfaisante joue la l umiè re 

solaire su r les an imaux , su r la santé de l ' h o m m e ? L'expérience de 
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r éc ip roquement . Il n 'es t donc pas é tonnan t que le séjour dans u n e 

verte c ampagne , que les p romenades p e n d a n t le j o u r au mi l ieu des 

bois soient sa lu ta i res à la san té . Les feuilles des a rb res , l ' he rbe des 

p rés , toutes les p lantes qu i couvrent la ter re exhalent de l 'oxygène en 

a b o n d a n c e ; on y resp i re donc à p le ins p o u m o n s l 'a i r le p lus p u r , le 

p lus vivifiant. 

Moleschott a fait de n o m b r e u s e s expériences qui p rouvent q u e , 

toutes choses égales d 'a i l leurs , cha leur , press ion a t m o s p h é r i q u e , n o u r 

r i t u r e , e tc . , la quan t i t é d 'acide ca rbon ique exhalée par u n an ima l 

augmen te avec l ' in tens i té l u m i n e u s e , et a t te in t sa l imi te infér ieure 

dans l 'obscuri té complète , « ce qu i revient à d i re , ajoute ce savant , 

que la l umiè re du Soleil accélère le travail molécula i re chez les a n i 

maux ». 

Ainsi les rayons d u Soleil sont , à tous les points de vue , u n e con

dit ion p r e m i è r e de l 'existence des êtres organisés à la surface de la 

Te r re . Ils l eu r fournissent la cha leur , sans laquel le la vie serait b ientôt 

é te in te , la l umiè re qui prés ide à la nu t r i t i on des p lan tes , et par là 

m ê m e à celle de tous les individus du règne a n i m a l ; ils ag issent , pa r 

u n e influence de tous les i n s t an t s , c o m m e causes dé t e rminan te s de 

nombreuses combina i sons et décomposi t ions c h i m i q u e s . C'est u n e 

source i n c e s s a m m e n t et pé r iod iquemen t renouvelée de mouvemen t , 

de pu issance , de vie. Les généra t ions h u m a i n e s actuelles profi tent , 

non seu lemen t de la prodigieuse quan t i t é de force que le Soleil verse 

a n n u e l l e m e n t su r la Ter re , sous forme d 'ondula t ions calorifiques, ch i 

miques et l u m i n e u s e s , ma i s elles c o n s o m m e n t encore la réserve 

q u ' o n t accumulée les siècles. Que sont , en effet, les couches de houi l le 

ensevelies sous ter re pa r les évolutions géologiques, s inon le p rodui t 

de la l umiè re solaire qu i s'est condensée , il y a que lque cent mi l le 

a n n é e s , en forêts g igantesques? Le carbone t r ans fo rmé par u n e sorte 

de dis t i l la t ion lente s 'aggloméra d 'abord en t issu tourbeux , pu i s en 

roches de compacité c ro issante , j u s q u ' à ce que les couches de dé t r i tus 

végétaux fussent to ta lement t ransformées en lits de houi l les fossiles. 

Au jourd 'hu i , dans les u s ines , les locomotives et les mach ines des 

s t eamers , ces précieux fossiles r enden t à l ' h o m m e , en l u m i è r e , en 

cha leur et finalement en force mécan ique , tout ce qu ' i l s avaient acca

p a r é , il y a des mi l l ie rs de siècles, de la pu i s sance contenue dans la 

radia t ion solaire . 

La page su ivante , e m p r u n t é e à u n physicien anglais con tempora in , 
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T A C H E S DC S O L E I L . 

l ' au t re sont soufflées pa r sa force mécan ique . Il at tache au flanc des 

montagnes les sources des rivières et les glaciers , et, pa r conséquen t , 

les cataractes et les avalanches se précipi tent avec u n e énergie qu 'e l les 

t i ennen t imméd ia t emen t de lu i . Le tonner re et les éclairs sont à leur 

tour u n e manifestat ion de sa pu i ssance . Tout feu qu i b r û l e et toute 

flamme qui bri l le d ispensent u n e lumiè re et u n e cha leur qu i a a p p a r 

tenu or ig ina i rement au Soleil. A l 'époque où nous s o m m e s , h é l a s ! 

force nous est de nous famil iar iser avec les nouvelles des c h a m p s de 

ba ta i l l e ; or chaque charge de cavalerie, chaque choc en t re deux corps 

d ' a rmée est l 'emploi ou l ' abus de la force mécan ique du Soleil. Le 

Soleil vient à nous sous forme de cha leur , il nous qui t te sous forme 

de c h a l e u r ; m a i s , en t re son arr ivée et son dépa r t , . i l a fait na î t re les 

Tyndal l , r é s u m e admi rab l emen t tout ce q u e l 'on sait du rôle des rad ia 

t ions solaires à la surface de no t re p lanète : 

« Autan t il est cer ta in que la force qu i met la m o n t r e en m o u v e 

m e n t dérive de la m a i n qui l 'a r emontée , au t an t il est cer ta in que 

toute puissance te r res t re découle du Soleil. Sans t en i r compte des 

é rup t ions des volcans, du flux et du reflux des m e r s , chaque act ion 

mécan ique exercée à la surface de la Ter re , chaque manifestat ion de 

puissance , o rganique et ino rgan ique , vitale ou phys ique , a son or ig ine 

dans le Soleil. Sa cha leur ma in t i en t la m e r à l 'état l iqu ide , et l ' a t m o 

sphère à l 'étal gazeux ; et toutes les tempêtes qu i les agi tent l 'une et 
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L ' Â G E D U S O L E I L . 

Si le Soleil est le foyer c o m m u n où toute vie s ' a l imente su r la 

Terre et sur toutes les planètes qui lui font cortège, il est bien i n t é 

ressant de savoir combien d u r e r a son activité r ayonnan te . Depuis 

puissances variées de no t re globe. Toutes sont des formes spéciales de 

la pu issance solaire , au tan t de moules dans lesquels celle-ci est en t rée 

t empora i r emen t , en al lant de sa source vers l ' infini . 

« Présentées à no t re espr i t sous leur véri table aspect, les décou

vertes et les généra l i sa t ions de la science m o d e r n e cons t i tuent donc le 

p lus sub l ime des poèmes qu i se soient j ama i s offerts à l ' intel l igence et 

à l ' imagina t ion de l ' h o m m e . Le physicien de nos jou r s est sans cesse 

en contact avec u n merveil leux qui ferait pâl i r celui de Milton : m e r 

veilleux si grandiose et si sub l ime , que celui qu i s'y livre a besoin 

d ' u n e cer ta ine force de caractère pour se préserver de l ' éb louissement . 

Considérez l ' ensemble des énergies de no t re m o n d e , la puissance 

emmagas inée dans nos houi l lè res , nos vents et nos fleuves, nos flottes, 

nos a rmées et nos canons . Qu'est-ce que tout cela? Une fraction de 

l 'énergie d u Soleil au p lus égale à u n 2 ISO 0 0 0 000" de l 'énergie 

totale. Telle est en effet la port ion de la force solaire absorbée pa r la 

Te r re , et encore nous n e convert issons q u ' u n e m i n i m e fraction de 

cette fraction en pouvoir mécan ique : en mul t ip l i an t toutes nos énergies 

par des mil l ions de mi l l ions , nous n ' a r r ive rons pas à représenter la 

dépense totale de chaleur d u Soleil. » 

En présence de ces déduct ions de la science, désormais i rréfraga-

blernent prouvées, et que ses progrès u l t é r i eu r s ne peuvent que déve

lopper et é t endre , il est imposs ib le de n ' ê t re po in t frappé de l 'accord 

qu 'e l les p résen ten t avec les conceptions rel igieuses pr imit ives qui sont 

le fonds et la subs tance de toutes les rel igions et de tous les cul tes , 

anciens et m o d e r n e s . L 'adora t ion d u feu, le culte du Soleil étaient des 

t raduct ions naïves "d'une idée profondément vra ie , celle que toute 

pu issance te r res t re , mouvemen t , vie, pensée , a son or igine dans les 

tr iples radia t ions calorifiques, l umineuses et ch imiques du Soleil. 
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T A C H E S S O L A I R E S . P O N T S L U M I N E U X ( L U M I N O U S B H I D t i E S ) . 

la p lus rapprochée de la Terre , qu ' i l s 'enfonce dans l 'espace j u s q u ' a u 

po in t où il sera 200 000 fois p lus éloigné de nous qu ' i l n e l 'est en ce 

m o m e n t . Sa l u m i è r e , pendant ce trajet qu i ne durera i t pas mo ins de 

t rente mi l le ans si sa vitesse n 'é ta i t que de 29 ki lomètres pa r seconde 

(celle de la Terre dans son orbi te) , sa l u m i è r e , dis-je, g radue l l ement 

décro i ssan te , finirait pa r s 'abaisser j u s q u ' à celle d ' u n e étoile de 

2 e g r a n d e u r . Que le Soleil soit une étoile, ou que les étoiles soient des 

soleils , ce qu i revient au m ê m e , cela n ' e s t pas dou teux ; c 'est u n fait 

prouvé d 'a i l leurs pa r d 'au t res a rgumen t s que celui q u ' o n vient d ' invo

que r . On sai|, au jourd 'hu i analyser la l umiè re d 'une source que l 

conque ; on peut reconna î t re , pa r cette analyse, quel le est la n a t u r e 

quand existe-l-il à l 'état de masse incandescente , lançant de toutes 

par t s ce flux de cha leur et de l umiè re dont nous recevons au jou rd 'hu i 

not re petite p a r t ? Quelle est sa dépense annuel le et commen t en t r e 

t ient- i l cette activité prodigieuse dont la science a essavé de m e s u r e ; 

l ' i n t ens i t é? 

Autan t de ques t ions qui soll icitent les recherches du savant, 

c o m m e elles provoquent les médi ta t ions du penseu r . 

J 'a i donné jtour t i t re à ce chapi t re Noire étoile. Le Soleil est une 

étoile en effet. Qu'on le recule par la pensée à la dis tance de l 'étoile 
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c h im ique des subs tances dont l ' incandescence p rodu i t cette l umiè r e , 

et c 'est ainsi qu ' on a r econnu l 'analogie de la l umiè re du Soleil et de 

celle d 'un g rand n o m b r e d 'étoiles. 

• Or, p a r m i les mi l l ions d'étoiles qu i b r i l l en t dans les profondeurs 

de l 'espace, il en est don t la l u m i è r e est sujette à des var ia t ions 

d ' in tens i té , q u i , pa r exemple, ont d i m i n u é d'éclat au po in t de devenir 

invis ibles , q u i , en u n mot , pour nous du m o i n s , se sont é te in tes . Le 

Soleil ne serai t- i l pas u n e étoile de ce genre? Qui nous dit qu ' ap rès 

avoir br i l lé pendan t u n t emps donné avec l 'éclat que nous lui conna i s 

sons , il ne viendra po in t u n j o u r où cet éclat ba i sse ra , soit lente

m e n t , soit b r u s q u e m e n t ? N 'a- l -on pas vu, il y a vingt a n s , u n e étoile 

de la Couronne boréale g r and i r en que lques j ou r s au point d 'a t te indre 

et de dépasser en éclat la Perle, la p lus b r i l l an te étoile de cette con

stel lat ion, p u i s l en t emen t revenir à sa p r e m i è r e in tens i t é , assez faible 

pour être c o m m e auparavan t invisible à l 'œil n u ? L 'é tude des phases 

de cet événement s ingul ie r , qui n 'es t pas u n i q u e dans les annales du 

ciel, l 'analyse de la l umiè re de l ' as t re aux diverses périodes d 'éclat , 

ont prouvé que cetLe augmenta t ion si rap ide étai t due à la combus t ion 

du gaz hydrogène . L'étoile, pa r u n dégagement gazeux don t les causes 

sont i nconnues , s 'est t rouvée sub i t emen t enveloppée d ' u n e couche de 

ce gaz assez abondan te pour d o n n e r lieu à cette i m m e n s e conflagration. 

Supposons que le Soleil, dont nous al lons voir la surface recou

verte préc isément d ' u n e couche con t inue de ce m ê m e gaz hydrogène , 

éprouve u n e semblable t r ans format ion , que , par l ' immense incendie 

qui en résu l te ra i t , sa cha leur et sa l u m i è r e v iennent à doubler , à t r i 

p ler , à décupler d ' in tens i t é , c o m m e a fait sous nos yeux ce soleil de la 

Couronne boréa le . Imaginez les conséquences de cet accroissement de 

cha leur p o u r la Ter re , p o u r les p lanètes et tous les astres de notre 

m o n d e so la i re! On a vu p lus hau t ce qu i l eu r a r r ivera i t dans l 'hypo

thèse de l 'ext inction du Soleil ; ici les conséquences , toutes con t ra i res , 

ne sera ient pas moins désas t reuses . Gelés dans u n cas , consumés ou 

rôt is dans l ' au t r e , la des t ruc t ion n e serai t pas p o u r nous moins cer

t a ine . 

Ext inct ion ou subi te conflagration, voilà deux genres de catas t rophes 

qui ne sont pas imposs ib les , ma i s q u e , dans le cours na tu re l des 

choses , il est p e r m i s de considérer c o m m e des exceptions, c o m m e des 

cas ex t raord ina i res . Mais ce qui est p robab le , c'est que l ' in tens i té de la 

rad ia t ion solaire est soumise à cette loi générale qu i veut qu ' i l n 'y 
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ait pas de dépense sans u n affaiblissement cor respondant , à m o i n s que 

des causes extér ieures ne v iennent à tout i n s t a n t en t r e t en i r l ' i n tens i t é 

de cette rad ia t ion . Ce que l 'on peut d i re , c'est qu ' i l n 'es t pas possible 

d ' a ss imi le r le globe du Soleil à u n e masse en combus t ion , b r û l a n t 

pa r exemple c o m m e u n globe de houi l le de m ê m e d i m e n s i o n . « Si le 

Soleil était u n bloc de houi l le , d i t Tyndal l , et qu 'on l ' approvis ionnât 

d'oxygène en quan t i t é suffisante p o u r le r e n d r e capable de b rû l e r au 

degré qu 'exige la rad ia t ion m e s u r é e , il serai t en t i è r emen t c o n s u m é au 

bout de 5 0 0 0 a n s . » Selon ce savant physic ien, aucune des c o m b u s 

t ions , aucune des affinités ch imiques que nous conna issons ne saura i t 

T A C H E S DU S O L E I L . F A C D L E S 

en t re t en i r la rad ia t ion solaire . L 'énergie ch imique de ces subs tances 

serait t rop faible, et elles se d iss ipera ient t rop vite dans l 'espace. 

On a donc eu recours à d ' au t r e s hypothèses . 

Les u n s ont supposé que la rad ia t ion solaire était en t r e t enue pa r 

des chu tes de météores à la surface du Soleil. Celte théorie a été sou

tenue par Mayer, Wate r s ton , W . Thomson . 

Outre les p lanètes et leurs satel l i tes , outre les comètes pér iodiques 

ou a u t r e s , on sait qu ' i l c i rcule au tou r d u Soleil u n e m u l t i t u d e de cor 

puscules groupés par e ssa ims , pa r t ra înées : ce sont ces corps q u i , en 

frôlant l ' a tmosphère de la Ter re , lo rsqu ' i l s v iennen t à r encon t re r no t re 

p lanè te , donnen t l ieu au p h é n o m è n e des étoiles filantes. On admet 

q u ' à la longue chacun de ces courants de ma t i è r e , voyant sa vitesse 

accélérée par la rés is tance du mi l i eu où i ls se meuven t , doit venir 

tomber à la surface du Soleil. Une telle p lu ie de météores , incessam

m e n t renouvelée, donne l ieu , pa r sui te du choc qui en résul te , à u n e 
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product ion considérable de cha leur . Leur vitesse m i n i m u m , en a r r i 

vant à la surface de l ' as t re , dépasserai t 4 0 0 ki lomètres pa r seconde. 

D 'au t res , c o m m e Balfour-Stewart , Helmhol tz , pensent b ien que la 

radia t ion solaire est en t r e t enue par u n e t ransformat ion de force vive 

en cha leu r . Seu lement , ce n e sont pas des corps é t rangers au Soleil, 

que la gravitat ion oblige à tomber à sa surface, qu i p roduisen t par 

leur chu te l 'accroissement voulu de c h a l e u r ; d 'après eux, ce sont les 

molécules m ê m e s de la masse solaire , lesquel les , con t inuan t d 'obéir à 

la force de gravi tat ion qui dès l 'or igine les a peu à peu condensées , 

t rans forment la nébuleuse p r imi t ive , inf in iment é tendue , en u n noyau 

l imi té , l u m i n e u x ou incandescent . 

4 5 3 , , 
Selon Helmholtz , la nébu leuse solaire a déjà dépensé les de la 

force qui était d isponible dans son sein à son or ig ine . Il ne reste 

p lus que la 4 5 4 e par t ie de ce total au Soleil pour achever son existence 

en tan t q u ' a s t r e r ayonnan t , en tan t qu 'é to i le . À la véri té , ce qu i lui 

reste a ins i , s'il était converti en cha leur , suffirait encore à élever 

de 28 mi l l ions de degrés cent igrades la t empé ra tu re d ' u n e masse 

d 'eau égale aux masses r éun ies du Soleil et des planètes : c'est u n e 

quan t i t é de cha leur qui vaut 5 5 0 0 fois celle qu ' engendre ra i t la c o m 

bust ion d u système solaire tout ent ier , s'il formai t une masse de 

houi l le p u r e . En ce cas n o u s pouvons évaluer à bon n o m b r e de m i l 

lions d ' années le temps qui res te encore au Soleil avant son ext inct ion. 

On voit que la fin du m o n d e , pa r l 'extinction de not re étoile, est encore 

bien éloignée de n o u s . 

Nous pouvons donc d o r m i r t r anqu i l l e s , nous et les généra t ions qui 

suivront la nô t r e , pendan t b ien des myr iades de siècles. Notre a p p r o 

v i s ionnement de chaleur et de lumiè re se trouve assu ré p o u r u n 

avenir dont nous ne saur ions m e s u r e r la du rée . L ' h u m a n i t é , si on 

compare son âge à celui de la Ter re , est dans la période de la p lus 

t endre enfance. Qu'on songe q u e , selon Bishof, no t re globe l u i - m ê m e , 

jadis fluide et incandescent , a m i s , pour se refroidir de 2 0 0 0 à 200 de

grés cent igrades , au m o i n s 3 5 0 mil l ions d ' années . A cette de rn iè re 

t empéra tu re , il ne pouvait y avoir encore d 'ê t res organisés à sa s u r 

face : à quelle période an té r i eu re faudrai t - i l r e m o n t e r p o u r fixer la 

date de cette époque reculée? Que serai t -ce , si l 'on évaluait le t emps 

nécessaire à la condensat ion que la nébu leuse solaire a dù sub i r avant 

d 'ar r iver à cons t i tuer le Soleil, pu is les p lanètes? 
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Que faut-il conclure de tout ce qui précède? Que si le Soleil n 'es t 

pas , c o m m e le croyaient les Anciens , u n feu p u r , u n e masse formée 

d 'une subs tance inco r rup t ib l e , s'il a eu u n commencemen t et s'il 

au ra u n j o u r u n e fin, d u moins cette fin semble devoir ê t re si reculée 

q u e , vis-à-vis de nos existences d ' un j o u r , la s i enne est comme 

é terne l le . 

Une au t re preuve de sa cor rup t ib i l i t é , ce sont les accidents q u ' o n 

observe à sa surface. Avant Galilée, avant les lune t tes , on ignorai t que 

ce d i sque si éb louissant , don t les yeux ne peuvent sou ten i r la vue 

que sous la protect ion d 'épais b rou i l l a rds , ou examiné à l 'aide de verres 

de couleur foncée, étai t quelquefois , c o m m e les p lus belles et les p lus 

pures choses de ce m o n d e , couvert de taches . Mais, avant de d o n n e r 

que lques détai ls su r les taches du Soleil et su r tout ce que le télescope 

a p e r m i s de voir des phénomènes qui se passen t à sa surface, m e n 

t ionnons quelques au t res données relatives à no t re étoile. 

Par lons d 'abord de sa d is lance . Les mesu re s prises par les a s t ro 

n o m e s , à diverses reprises et pa r diverses mé thodes , accusent pour 

cette d is tance u n n o m b r e peu différent de 23 2 0 0 rayons équa to -

r iaux de la Te r re . Il est aisé de t rans former ce n o m b r e en un i t é s de 

dis tance usue l les , en k i lomètres pa r exemple . 

On trouve a lors , en n o m b r e r o n d , 148 mi l l ions de k i lomèt res . En 

été, le Soleil est u n peu plus éloigné de la Terre qu ' en hiver ; cet écart 

est de 778 rayons t e r res t res , soit 5 mi l l ions de k i lomèt res . Quelques 

compara i sons donne ron t u n e idée p lus net te de la g r a n d e u r de l ' in te r 

valle moyen qu i sépare le Soleil de not re globe: La dis lance où nous 

sommes de la Lune est 3 8 5 fois p lus pet i te . La l u m i è r e , qu i pa rcour t 

2 9 8 0 0 0 ki lomètres par seconde, me t 8 m i n u t e s 16 secondes à nous 

venir de l ' as t re radieux. Si une explosion sonore pouvait se t r ansme t t r e 

du Soleil à la Ter re , dans u n e a tmosphère aé r i enne , à la t e m p é r a t u r e 

de 15 degrés , le son n e me t t r a i t pas moins de quatorze ans à parvenir 

à no t re orei l le . Si la m ê m e explosion était celle d 'un canon suscep

tible de nous lancer u n boulet avec u n e vitesse constante de 5 0 0 mèt res 

par seconde, le projectile arr iverai t su r la Terre c inq ans p lus tôt que 

le b r u i t m ê m e de la détonat ion : neuf ans u n quar t lui suffiraient. 

Enf in , p renons u n exemple dans des vitesses qui nous soient p lus 

famil ières. Imag inons u n t ra in de chemin de fer pa r t an t d u Soleil 

le 1 e r janvier 1 8 8 8 , et voyageant sans s 'a r rê ter à la vitesse de 50 k i l o 

mèt res pa r seconde. Il n ' a r r ivera i t à la Terre q u ' a p r è s u n voyage de 
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près de t rois siècles et d e m i , c 'es t -à-dire vers le mi l i eu de l 'an 2 2 2 5 ! 

La dis tance du Soleil é tan t connue , on en a dédui t a i sément sa g ros 

seur , son d i a m è t r e , sa surface, son vo lume . 

Le d i amè t re solaire est u n peu p lus de 108 fois le d i amè t re de 

no t re globe ; il m e s u r e donc 1 3 8 0 0 0 0 k i lomèt res , ce qu i d o n n e pour 

la circonférence de l ' i m m e n s e sphère 4 532 0 0 0 k i lomèt res , p lus d ' u n 

mi l l ion de l ieues . Sa surface équivaut à 12 0 0 0 fois celle de la Ter re , 

son vo lume à 1 2 7 3 000 globes t e r res t res . C'est six cents fois au moins 

le vo lume de toutes les planètes r é u n i e s . 

On me t encore en paral lè le , d ' u n e façon sa is issante , les volumes d u 

Soleil et de la Te r re , en rep résen tan t not re p lanè te pa r u n globe de 

30 cen t imèt res de d i amè t re . E n ce ca s , le Soleil, représenté p a r u n 

ballon de 32 mèt res de d i amè t r e , la moi t ié de la h a u t e u r des tours de 

Notre-Dame à Pa r i s , devrai t ê t re reculé à 5 k i lomètres et d e m i du p re 

m i e r , pour conserver le rappor t en t r e les d imens ions et la d is tance . 

La masse d u Soleil est p ropor t ionne l l ement m o i n s forte : elle n e 

vaut que 3 2 4 0 0 0 fois environ la masse de la Ter re . Ce n 'est guère 

que le q u a r t d u poids qu ' i l devrai t avoir, si sa dens i té était égale à 

la dens i té de no t re globe. Cette dens i té de la ma t i è re qui compose le 

globe solaire est donc à peu près le qua r t de celle du nô t r e , laquel le 

est évaluée à 5 , 5 6 , q u a n d on p rend la dens i té de l 'eau pour un i t é . En 

délinit ive, u n mè t r e cube de la mat iè re solaire pèse seu lement 1400 k i 

l o g r a m m e s . 

En revanche l ' in tens i té de la p e s a n t e u r à la surface d u Soleil est 

27 fois p lus forte que celle qui affecte les corps su r no t re globe. 

Un poids d ' u n k i l og ramme y pèse su r son appui avec la m ê m e force 

que 27 k i logrammes à la surface de la Te r re , ou , si l 'on veut , ce 

poids appl iqué au ressor t d 'un de nos dynamomèt re s t r anspor té 

su r le Soleil lu i ferait m a r q u e r la division qu i correspond à 27 k i lo 

g r a m m e s . 

Toutes ces données ont u n g rand in té rê t dans toutes les ques t ions 

ayant p o u r objet que lque p h é n o m è n e de la d y n a m i q u e ou de la phy

s ique solaire . Si j e les m e n t i o n n e ici , c'est afin que le lecteur se r ende 

b ien compte dé ce fait q u e , toutes les fois qu 'on passe d ' u n corps 

céleste à un a u t r e , il faut avoir soin de se rappeler que les condi t ions 

des phénomènes phys iques ou mécan iques ne sont pas les m ê m e s sur 

l ' un et s u r l ' au t r e . 

E n voici encore u n exemple en ce qu i concerne le Soleil. 
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Cet astre tourne au tou r d ' un de ses d i amèt res , et le sens de cette 

ro ta t ion est le m ê m e que le sens de la rotat ion de la Ter re et des au t res 

p lanètes connues . Mais la du rée en est Lien différente : elle n 'es t pas 

m o i n d r e de v ing t -c inq j o u r s et d e m i . Comment et q u a n d ce mouve

m e n t a-t-il été r econnu , c'est ce que nous al lons d i re m a i n t e n a n t , en 

abordan t le sujet de la cons t i tu t ion phys ique d u Soleil. 

NATURE D E S TACHES ET CONSTITUTION PHYSIQUE DU SOLEIL. 

C'est à u n a s t ronome ho l landa i s , Jean Fab r i c iu s , que revient l ' h o n 

n e u r de la découverte des taches du Soleil. Galilée les aperçut la m ê m e 

a n n é e , et l ' un et l ' au t re t i rè ren t de leurs observat ions la m ê m e conc lu

s ion, à savoir, la ro ta t ion du Soleil. Fabr ic ius pr i t d 'abord la tache n o i 

r â t r e et d'assez g rande d imens ion que sa lune t te lui m o n t r a i t s u r le 

d i sque , pour u n nuage qui passai t au-devant de l ' a s t re . Mais il fut obligé 

p o u r s 'en a s su re r de r eme t t r e l 'observat ion au l endema in . Alors , en effet, 

on n 'avai t po in t encore p r i s la précaut ion d ' a r m e r l 'ocula i re d ' u n verre 

no i r pour observer le Soleil . On l ' examinai t près de l ' hor izon , le ma t in 

ou le soir , q u a n d son éclat était affaibli pa r l ' in terposi t ion des couches 

d 'a i r les p lus épaisses . Quand le mouvemen t d i u r n e de l ' as t re lui fai

sait dépasser u n e cer ta ine h a u t e u r , sa lumiè re éblouissante ne p e r m e t 

tait p lus l 'observat ion. Le lendemain et que lques j o u r s après , Fabr i c ius 

revit la t ache , ma i s elle s 'était avancée vers le bord occidental d u 

d i sque . D'autres taches se m o n t r è r e n t et p a r u r e n t , comme la p r e m i è r e , 

se mouvoi r à la surface et dans le m ê m e sens . L 'é tude de ces mouve 

men t s fit b ientôt voir à Fabr ic ius qu ' i l s ne pouvaient s 'expliquer que 

dans l 'hypothèse du mouvemen t du Soleil l u i - m ê m e , t o u r n a n t un i fo r 

m é m e n t au tou r d ' un de ses d i amè t re s . Galilée, de son côté, arriva à la 

m ê m e conclusion ; mais il fut p l u s précis que l ' a s t ronome hol landais : 

il fixa à quatorze j o u r s environ la période de visibi l i té des taches , ce 

qui d o n n e vingt-sept à v ing t -hu i t j o u r s pour la durée de la rotat ion 

apparen te . Depuis , on a constaté que cette période de visibil i té n 'est 

pas r i goureusemen t la m ê m e pour toutes les taches : d 'où il sui t qu 'e l les 

sont affectées de mouvements p ropres , ou , si l 'on veut , ne sont pas 
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abso lument immobi l e s aux .mêmes points de la surface solaire. 

De la durée apparente on déduis i t a i sément la du rée réelle de la 

rotat ion des taches , m o i n d r e que la p r e m i è r e d 'environ deux de nos 

j o u r s . 25 j o u r s et d e m i , telle est donc à peu de chose près la d u r é e de 

rota t ion moyenne d ' une tache s i tuée s u r l ' équa teur solaire , ou du Soleil 

l u i - m ê m e su r son axe. 

Ains i , p r e m i e r point i m p o r t a n t , les taches découvertes pa r F a b r i -

cius et Galilée m o n t r e n t le Soleil doué , c o m m e les planètes qu ' i l gou

verne , d ' u n mouvemen t de rotat ion a u t o u r d ' u n axe de direct ion con

s tan te . Comme il a été démon t ré depuis qu ' i l est également soumis à 

u n mouvemen t de t ransla t ion dans l 'espace, il en résu l te que la loi de 

ce double mouvemen t est générale , généra le dans le m o n d e solaire , et , 

ajoutons-le, dans l 'un ivers en t ie r . 

Mais que sont les taches e l l e s -mêmes? Qu ' indiquent -e l les su r la 

const i tut ion phys ique de l ' as t re auquel elles appa r t i ennen t? Avant de 

répondre à ces ques t ions , toujours t rès controversées , décrivons d 'abord 

s o m m a i r e m e n t les p h é n o m è n e s . 

Au télescope, sans use r d 'a i l leurs de gross i ssements cons idérables , 

examinons u n e tache sola i re . Dans la g rande major i té des cas , nous la 

t rouverons formée de deux par t ies : l ' une , cent ra le , est no i re ou du 

moins semble telle, en compara ison de la l u m i è r e dont br i l le la s u r 

face d u d i sque , la photosphère. C'est le noyau de la tache . Ce noyau 

est o rd ina i r emen t en tou ré , su r toute sa pér iphér ie , d ' une par t ie g r i 

sâ t re , qu ' on n o m m e la pénombre, et dont la forme générale est sens i 

b l emen t la m ê m e que celle du noyau. Il n ' e s t pas r a r e , d u res te , 

q u ' u n e m ê m e p é n o m b r e enveloppe p lus i eu r s noyaux, séparés soit pa r 

u n e teinte gr i sâ t re semblab le , soit pa r des fdets p lus l u m i n e u x . 

Les taches sombres du Soleil sont p resque toujours const i tuées 

c o m m e on vient de le d i r e . Cependant on observe parfois des taches 

no i res , des noyaux dépourvus de p é n o m b r e , c o m m e auss i des pénom

bres sans noyau . 

E n ce qui regarde leur forme et l eurs d imens ions , r ien de p lus varié 

que les taches d u Soleil. Il en est d'à peu près rondes , d 'ovales ; s o u 

vent aussi elles affectent les formes les p lus i r régul iè res , qu i défient 

toute descr ip t ion. On peu t s'en r e n d r e compte en j e t an t U n coup d'œil 

su r les divers dessins de taches solaires don t notre texte est accompagné. 

Il en est de m ê m e p o u r les d i m e n s i o n s . Certaines taches sont à peine 

percept ib les ; d 'au t res embras sen t u n e notable port ion de la surface 
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C l t A K D E S T A C H E S S O L A I R E S O B S E R V É E S P A U LE C A P I T A I N E D A V I S . 

u n e , en 1 7 7 9 , dont le d i amè t re m e s u r a i t 17 0 0 0 l ieues . Un a s t ronome 

ang la i s , le capi ta ine Davis, a vu, en 1 8 3 9 , su r le Soleil deux groupes 

d ' énormes taches . La l igure c i -dessus est la reproduct ion du dessin de 

cet observateur . E n cons idérant la p lus é tendue de ees taches (qui est 

double , il est v ra i , é tant formée d ' un doub le noyau) , on consta te que , 

dans sa p lus g rande longueur , elle ne m e s u r e pas moins de 300 0 0 0 k i 

l omè t r e s ; sa surface to ta le , p é n o m b r e c o m p r i s e , était d ' au moins 

2 0 0 mi l l ions de myr iamèt res ca r rés . La p lupar t des as t ronomes r e -

d u d i sque . Le d iamèt re apparent d u Soleil, tel que nous le voyons de 

la Te r r e , est égal à u n peu p lus d ' u n demi-degré , soit 32 m i n u t e s 

d ' a r c . Or il n ' e s t pas r a re d 'observer des taches qu i ont 1 m i n u t e 

de l o n g u e u r ; Arago en cite u n e qu i m e s u r a i t 167 secondes, près de 

3 m i n u t e s . Une tache mesu rée pa r Schrœter avait u n e surface égale 

à qua t re fois celle d ' un cercle de m ê m e rayon que la T e r r e ; son d ia 

mèt re n 'é ta i t pas m o i n d r e de 12 0 0 0 l ieues . W. Herschel en observa 
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gardent les taches sombres du Soleil comme des dépress ions de la 

photosphère , c o m m e des t rous , des cavités dans la ma t i è re dont cette 

pho tosphè re est formée. Si cette hypothèse est fondée, on voit que si 

no t re globe te r res t re pouvait être projeté dans u n de ces gouffres, il 

y d i spara î t ra i t comme une pier re dans un pu i t s . 

Outre les taches sombres , le télescope m o n t r e s u r le d i sque solaire 

des par t ies p lus br i l lan tes que la pho tosphère . Ces taches b lanches 

sont les facules, qui sont quelquefois isolées, ma i s le p lus souvent 

accumulées s u r le rebord extér ieur des p é n o m b r e s . Les facules isolées, 

lorsqu'el les appara issent en u n e région d u d i sque , sont p resque tou 

jours le symptôme p récu r seu r de la format ion , en ce point , d ' u n e 

ache ou d ' u n groupe de taches . De m ê m e , q u a n d u n e tache no i re d i s 

p a r a î t , les facules qui l ' accompagnaient pers is tent encore que lque 

t emps après sa d i spar i t ion , en sorte que taches sombres et taches 

br i l lan tes ont tout l ' a i r d 'être des phénomènes connexes à la surface 

du Soleil. 

P o u r achever cette description t rès abrégée des accidents q u ' o n voit 

su r le d i sque solaire , quand on l ' examine au télescope, d isons u n mot 

de la s t ruc tu re de toutes les par t ies de la surface que n 'envahissen t 

ni les taches sombres , ni les facules. C'est de beaucoup la p lus é tendue : 

car si les taches sont parfois n o m b r e u s e s , m ê m e alors elles ne font en 

tout q u ' u n e assez faible fraction de la p h o t o s p h è r e ; il arr ive auss i 

qu 'on en voit u n e ou deux au p lus , ou qu ' i l n 'y en a a u c u n e . 

Si la lune t te avec laquel le on étudie l ' as t re n ' a q u ' u n faible pouvoir 

gross issant , la photosphère paraî t ê t re par tou t d ' un b lanc un i fo rme et 

donne l ' idée d ' une surface parfa i tement l isse et nivelée. II n ' e n est 

p lus ainsi quand on observe avec un télescope d ' u n e assez g rande p u i s 

sance. Alors la surface br i l l an te apparaî t c o m m e si l lonnée d 'une m u l 

t i tude de r ides l umineuses et de r ides p lus sombres , qu i s ' en t r e 

croisent dans tous les sens et la font r e ssemble r , a ins i qu 'on l'a dit 

bien des fois, a u point i l lé d ' un fond de g ravure . P lus ieurs de nos 

figures d o n n e n t u n e idée de cet aspect du d i sque solaire . Ces points 

p lus sombres de la surface sont les pores, les plus b r i l l an t s sont les 

lucules; on les aperçoit dans toutes les régions du d i sque , tandis que 

les taches et les facules n ' appara i s sen t le p lus souvent que dans u n e 

zone l imi tée de chaque côté de l ' équa teur solaire . Il faut en excepter 

toutefois les facules e l les -mêmes et les noyaux des taches , dont les 

teintes sont à peu près un i fo rmes ; mais les par t ies des taches qu i , sous 
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des teintes très var iées , cons t i tuent les pénombres , examinées avec 

u n gross issement suffisant, offrent u n e s t ruc tu re qui a la p lus g rande 

analogie avec la surface g ranu lée du d i sque . La différence para î t s u r 

tout consis ter en ce que les interst ices ou pores y sont beaucoup plus 

larges , de sorte que les part ies re la t ivement br i l lantes de la p é n o m b r e 

para issent détachées les unes des au t res su r u n fond p lus sombre . 

Leur forme allongée leur a fait donne r par u n a s t ronome anglais 

con tempora in , M. iSasmyth, le n o m de « feuilles de saule » (willow-

leaves). D 'aut res observateurs ont r econnu l 'existence de ces m ê m e s 

f ragments l umineux et les ont comparés , M. Dawes à des b r i n s de 

paille déchiquetés , M. Stone à des gra ins de riz ; M. Huggins les n o m m e 

s implemen t des g ranu la t i ons . Ces différences d 'aspect (ou p lu tô t de 

T A C H E E T r i C t l I S SDH LE B O B D Stf S O L E I L . 

dénomina t ions) sont-e l les réelles ou viennent-el les de ce que les obser

vateurs é ta ient d iversement impress ionnés? C'est ce que les pho tog ra 

phies de la s t ruc tu re de la photosphère , telles que les obt ien t le savant 

di recteur de l 'Observatoire de Meudon, M. Janssen , pe rme t t ron t de 

déc ider . E n a t t endan t , voici u n e descript ion d u P . Secchi et deux 

dessins de MM. Nasmyth et Huggins , qu i suffiront à d o n n e r au lec teur 

u n e idée de la s t ruc tu re de la photosphère du Soleil. 

« Le fond l u m i n e u x d u Soleil, di t l ' a s t ronome r o m a i n , se voit 

comme u n véri table réseau semé d 'une foule de po in t s b lancs p l u s ou 

moins allongés et séparés pa r une mai l le p lus sombre , et les nœuds 

de cette mai l le para i ssen t de t rès peti ts t rous n o i r s . Les pénombres 

des taches sont p lus r emarquab le s : on voit su r tou t u n e g rande q u a n -

tilé de corps blancs al longés, qu i , se plaçant à la sui te les u n s des 
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Parfois ces amas sont t rès b ien terminés et ne t t ement t r anchés , parfois 

ils sont épanouis et mal t e rminés . Leur tête est en général tournée vers 

le cent re du noyau . Us ressemblen t à de gros coups de p inceau, d 'un 

b lanc t rès fort à la tête et décroissant vers la queue . Le fond général 

su r lequel sont d ispersés ces corps est u n e faible l umiè re qu i con 

st i tue la p é n o m b r e . Une faible lumiè re se prolonge en t ra înées très 

épanouies , et a toute l ' apparence de nos c i r rus dans l ' a tmosphère , 

comme les au t res par t ies r essemblen t aux c u m u l u s . Le contour de 

la tache générale est l u i - m ê m e formé par les tètes de ces corps 

au t r e s , p roduisen t c o m m o d e s filaments, et c 'étaient ceux-ci que j ' ava i s 

n o m m é s courants dans mes observations an té r i eu res . Cette configu

rat ion cependant n 'es t pas cons tante , et les corps blancs ne sont pas 

toujours séparés dans les p é n o m b r e s . Il est difficile de t rouver u n 

objet auquel on puisse les compare r : j e les comparerai à des amas de 

coton a l longés , de toutes les formes imaginab les , quelquefois enche

vêtrés les uns dans les au t r e s , quelquefois aussi dispersés et isolés. 
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TACHES EN FORME DE T O U R B I L L O N , D ' A P H È S LE P. SECCHI. 

facules, points noi rs s 'é largissant p o u r former le noyau e t s ' en touran t 

de pénombre , changemen t s incessants de g r a n d e u r et de forme, d iv i 

s ion, sépara t ion , pu is d iminu t ion et d i spar i t ion finale. 11 est m a l h e u 

reusement impossible de réal iser effectivement cette pe rmanence de 

l 'observation. D 'une pa r t , la fatigue serai t excessive, et d 'a i l leurs le 

Soleil est loin d 'ê t re toujours v i s ib le : les nuages , la nu i t , le m a s q u e n t , 

et pu i s u n e seule moi t ié reste en vue et le mouvemen t de ro ta t ion 

en t ra îne l 'objet observé dans l ' hémisphè re invisible. Néanmoins les 

nombreuses observat ions part iel les ont suppléé à ces difficultés. 

Certaines taches ne font p o u r ainsi dire qu ' appa ra î t r e et d i s p a r a î t r e ; 

mais il en est qui pers i s ten t pendan t p lus d ' u n e rotat ion et qu 'on voit 

repara î t re au bord oriental après avoir d i spa ru de r r i è re le bord occi

dental du d i sque . Cassini s ignalai t u n e tache qui resta visible pendan t 

b lanes qui lui donnen t l 'aspect d ' une c rémai l l è re à dents p roémi 

nentes : » 

On verra plus loin comment on in te rprè te cette s t ruc tu re g ranu la i r e 

de la surface pho tosphér ique , quelle est la n a t u r e de ces corps qu 'on 

re t rouve j u s q u e dans les p é n o m b r e s , et j ' i n s i s t e r a i su r tou t su r 

l ' ex t rême mobi l i té des taches , des facules, en un mot de toutes les 

par t ies de la pho tosphère . 

P o u r u n observateur qu i aura i t la faculté de suivre d ' u n e man iè re 

cont inue le d isque solaire dans sa lune t te , les taches passeraient s u c 

cessivement sous ses yeux par toutes les phases de leur existence : 

symptômes p récurseurs de leur appar i t ion dans la p roduct ion des 
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T A C H E J D S O L E I L EN T O U R B I L L O N , D ' A P R È S T A C C U I N I . 

l ' augmenta t ion et la décroissance ont l ieu d 'a i l l eurs selon u n e p r o 

gression t rès m a r q u é e . 

C'est en s 'appuyant su r ces données , qui r ésu l t en t d ' u n e longue 

sui te de r eche rches , qu ' on a ass imi lé le Soleil à u n e étoile var iable . 

Quand les taches sont p lus n o m b r e u s e s , la radia t ion l u m i n e u s e est 

m o i n d r e , l 'étoile est à son m i n i m u m d 'éc la t ; elle a t te int le m a x i m u m 

q u a n d le n o m b r e des taches d i m i n u e ou qu ' i l n ' e n existe po in t . Mais 

si la lumiè re croî t ou décroî t en ra i son du peti t ou du g rand n o m b r e 

de taches , il n ' e s t pas sû r qu ' i l en soit de m ê m e de la cha leur émise . 

Sir J . I lerschel pensai t que là où les taches se p roduisen t , où la pho to 

sphère se découvre pour a insi d i re pour la isser voir l ' i n té r ieur du 

noyau sola i re , l ' émiss ion de cha leur est au cont ra i re p lus in tense que 

celle des par t ies les p lus lumineuses du d i sque . Disons tout de su i te 

que des observat ions faites pa r divers a s t ronomes , Secchi, Chacornac, 

deux mois et dix j o u r s . E n 1 7 7 9 , une tache solaire eut une du rée de 

6 moi s , et Schwahe, en 1 8 4 0 , en vit u n e qui pers is ta pendan t 8 ro t a -

l ions, près de 7 mois en t i e r s . 

Enf in , si l 'on sui t dans le cours des années le n o m b r e des taches 

solaires ou l eu r f réquence, on reconnaî t que cette f réquence est sou

mise à u n e loi de périodici té fort r e m a r q u a b l e : tous les onze ans 

envi ron , le n o m b r e annue l des taches passe p a r u n m a x i m u m , et le 

m ê m e interval le sépare les m i n i m a des pér iodes i n t e rméd ia i r e s ; 
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Langley, ont condui t à u n e conclus ion tout opposée : les taches 

rayonnen t mo ins de cha leur , à surface égale, q u e la pho tosphère , 

excepté s u r l ' ext rême bord du l imbe , où l ' absorpt ion de cha leur et de 

lumiè re est considérable . 

Depuis l 'époque de l eu r découverte — il y a 276 ans — b ien des 

hypothèses ont été proposées p o u r expl iquer les taches d u Soleil . Cela 

étai t tout n a t u r e l ; il est b ien difficile à u n savant mis s u b i t e m e n t en 

présence d ' une én igme de la n a t u r e de n e pas chercher auss i tô t u n e 

solut ion, et d ' a t t endre p a t i e m m e n t le résu l ta t des recherches u l t é 

r i eu res . On b rû le de savoir et l 'on se hâ te de proposer des théories 

avant d'avoir recueill i assez de faits pour leur d o n n e r u n e base sol ide. 

Mais cette précipi ta t ion, qu i a ses inconvénien t s , n 'es t pas sans avoir 

ses avantages. Elle provoque des observat ions nouvelles : les u n e s ont 

pour objet de confi rmer la théor ie p roposée ; les a u t r e s , au con t ra i re , 

de fourn i r des objections à ses adversa i res ; ma i s les unes et les au t res 

profitent à la science, dont les progrès sont subordonnés à la décou

verte de faits nouveaux. C'est ce qui est arr ivé p o u r la théor ie des 

taches du Soleil. 

Galilée regarda tout d 'abord les taches c o m m e u n e espèce de fumée, 

de n u a g e ou d ' écume , se formant à la surface du Soleil et nageant su r 

un océan de mat iè re subt i le ou fluide. Ilévélius par tagea l 'opinion du 

g rand F lo ren t in . D 'autres considéra ient aussi les taches c o m m e flotlant 

à la surface du Sole i l ; ma i s tan tô t i ls en faisaient des ma t i è res l u m i 

neuses , lancées par des volcans sous- jacents ; t an tô t c 'é taient des 

corps solides et i r r égu l i e r s , plongés dans le fluide et appara i s san t de 

t emps à au t re à la surface . 

D 'aut res enl in les regarda ien t c o m m e les sommet s de mon tagnes 

opaques que les mouvemen t s du fluide l u m i n e u x couvraient et décou

vraient successivement . 

Ces explications pr imi t ives des taches solaires ne sont q u e des i n t e r 

pré ta t ions grossières des p h é n o m è n e s , tels qu ' i l s furent observés 

d 'abord : on n 'avai t point encore étudié les taches dans tous l eurs d é 

tails de mouvement s et de s t ruc tu re , et on n 'éprouvai t pas le besoin 

de r e n d r e compte de par t icular i tés encore i nconnues . 

Une théorie qui a été longtemps adoptée par la p lupa r t des a s t ro 

n o m e s , et qu i d 'a i l leurs n ' e s t pas complètement abandonnée , est celle 

de l ' a s t ronome anglais YVilson; cette théorie a eu pour pa r t i sans 

d ' éminen ts a s t ronomes , p a r m i lesquels nous ci terons Bode, W . l i e r -
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P R O T U B É R A N C E S H Y D R O G É N É E S D U S O L E I L . 

t emen t violent des por t ions de la photosphère produi t par l ' é rupt ion 

donne lieu à u n e condensat ion de la ma t i è re l u m i n e u s e tout au tour 

de la tache , et a insi s 'explique la présence des facules su r ce contour . 

E n se basan t su r cette théor ie , qui d 'a i l leurs r enda i t compte de la 

p lupa r t des détai ls des p h é n o m è n e s , on est allé j u s q u ' à p ré t endre que 

le Soleil peut ê t re hab i té , que le noyau obscur est à une t empéra tu re 

re la t ivement basse , se t rouvant préservé du r ayonnemen t de la photo

sphère par l 'épaisse a tmosphère vaporeuse interposée. Mais au jour 

d 'hu i pe r sonne ne croit p lus à cette habi tab i l i t é . Pe r sonne ne pense 

qu ' i l soit possible q u ' u n e mince enveloppe gazeuse incandescente 

fournisse- des rad ia t ions auss i abondan tes , répande dans le monde 

en t ie r une cha leur aussi i n t ense , t andis que le globe qu 'e l le enve

loppe de toutes pa r t s serai t seul à ne recevoir q u ' u n e fraction i n s i 

gnifiante de ce r ayonnemen t . 

schei , Arago, etc. El le cons idère les taches c o m m e des cavités, des 

B u r e r l u r e s t empora i res , exis tant dans l 'enveloppe l u m i n e u s e du Soleil. 

Celle-ci, a u t r e m e n t dit la photosphère , n ' e s t que la seconde a tmosphère 

d u globe so la i re ; au -dessous d 'el le , existe u n e couche vaporeuse , for

mée de nuages moins l u m i n e u x et qu 'on aperçoit dans les taches 

au tou r du noyau p lus sombre qui const i tue la par t ie solide du Soleil. 

C'est cette a tmosphère nuageuse qu i , vue dans le sens de son épaisseur 

au travers de l 'ouver ture des taches, donne lieu à l ' apparence des 

p é n o m b r e s . 

Dans cette hypothèse, la formation d ' u n e tache est due à u n e sorte 

d ' é rup t ion , de déflagration de masses gazeuses, qui déchi rent successi 

vement les deux a tmosphères et y dé t e rminen t u n e ouver tu re d ' une 

plus ou moins g rande é t endue , la issant voir le noyau cent ra l . L'écar-
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Voici du reste d ' au t res phénomènes , i nconnus du t emps de Wilson , 

et qu i n e pe rme t t en t pas d 'adopter cette composi t ion compl iquée du 

globe solaire . Sans en t r e r dans l 'h is toire de la découverte de ces p h é 

n o m è n e s — cela nous mènera i t t rop loin et d 'a i l leurs sor t i ra i t du cadre 

de l 'ouvrage — voici, en quelques l ignes , en quoi ils cons is tent . 

Tout a u t o u r de la photosphère dont la surface forme la l imi te de la 

par t ie la p lus l u m i n e u s e d u globe solaire , la seule visible dans les 

télescopes o rd ina i res , il existe u n e couche de mat iè re incandescente 

dont l ' épaisseur moyenne est de 8 à 9 0 0 0 k i lomèt res , la 1 5 0 e ou 

1 6 0 e par t ie d u d iamèt re solaire . On l'a n o m m é e la chromosphère, soit 

parce qu 'e l le offre u n e teinte colorée, rougeâ t re , soit parce que les 

l ignes br i l lan tes du spectre de sa l umiè re sont e l les -mêmes des raies 

colorées. 

On a p u reconnaî t re — pa r des procédés spéciaux d 'analyse — la 

n a t u r e de cette couche ou enveloppe : c'est du gaz hydrogène à l 'état 

d ' incandescence. La l umiè re re la t ivement très faible de cette couche, 

si on la compare à la l umiè re pho tosphér ique , était cause qu 'e l le r e s 

tait invisible, sauf dans les c i rconstances assez ra res des éclipses 

totales de Soleil. Au jou rd ' hu i , grâce au spectroscope, il est possible 

de l 'observer tous les j o u r s . Son niveau extér ieur n 'es t pas un i fo rme; 

il es t , au con t ra i re , fort inégal et t o u r m e n t é , et s i l lonné de filaments 

en forme de langues de feu. En out re , de t emps à a u t r e , su r tout le 

p o u r t o u r de la ch romosphè re , on voit s'élever des j e t s de mat iè re 

enf lammée, sous les formes les p lus variées, c o m m e si en ces poin ts 

la ch romosphère se soulevait au-dessus de son niveau à des hau t eu r s 

souvent cons idérables . C'est à ces jets qu 'on donne le n o m de protubé

rances. 

Les u n e s , quels que soient d 'a i l leurs leurs con tours , sont adhérentes 

au Soleil, à la ch romosphère , su r laquelle elles reposent , c o m m e u n e 

mon tagne , des a r b r e s , des rochers reposent su r le sol qu i l eu r sert de 

suppor t . D 'autres p ro tubérances , au con t ra i re , sont séparées de la 

ch romosphè re ; elles sont suspendues c o m m e des nuages dans l ' a t m o 

sphère , où elles para issent flotter en ver tu de leur légèreté spécifique, 

si toutefois ce n 'es t pas seulement u n e vitesse acquise dans un m o u 

vement ascensionnel qu i les m a i n t i e n t a insi d a n s l 'espace c i r c u m -

sola i rc . 

Mais, pa rmi les p ro tubérances qui reposent pa r leur base s u r la 

couche ch romosphé r ique , il y a des formes ex t rêmement var iées . Les 
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F O A HE S D I V E R S E S DE P R O T O H É R AH C ES. 

gerbes , r e tomban t à droi te et à gauche c o m m e les ja i l l i ssements d 'un 

je t d 'eau, tantôt les rayons qu i divergent a ins i sont recti l ignes et de 

forme a iguë , parei ls à de longues aiguil les ou à des épées. D'autres 

fois les p ro tubé rances ressemblen t à de hau tes colonnes verticales, 

su rmontées de panaches ou de masses a r rond ies comme le feuillage 

d 'un a rb re , ou coudées à angle dro i t , comme si u n vent violent c h a s 

sait la fumée d u sommet d ' u n e cheminée d ' u s ine . 

Souvent enfin des masses diffuses, des flammes d iversement inc l i 

nées se pénè t r en t , s 'enchevêtrent les unes dans les au t r e s , et forment 

u n ensemble b i za r r e , où l 'on croit voir les arches d ' u n p o n t , les 

arceaux entrelacés d 'une nef, les voûtes inextr icables d ' u n e forêt. 

Quant aux nuages , ou pro tubérances séparées de la couche c h r o m o 

sphér ique , i l ; affectent aussi toutes sortes de formes curieuses, , difli-

u n e s semblen t n ' ê t r e que des soulèvements de la masse généra le , 

c o m m e si la m e r incandescente , agitée pa r les vents , était devenue 

hou leuse . Les au t res sont c o m m e des exagérat ions des f lammes formant 

le niveau ch romosphé r ique ; elles s'élèvent au -des sus de ce niveau 

sous forme de langues coniques , tan tô t d ro i tes , tantôt ondulées c o m m e 

les flammes de nos foyers. D 'autres encore ont l 'aspect d ' u n e agglomé

ra t ion de flammes semblables q u i , r éun ies pa r la b a s e , m o n t e n t 

ensemble et s ' aminc issen t pa r le sommet : le tou t a l 'aspect d ' u n e 

mon tagne con ique . 

Mais s i , au l ieu de converger vers le hau t , ces flammes divergent à 

par t i r de la base , tantôt on les verra former par leur r éun ion des 
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ciles à définir , a insi qu 'on en peut voir divers exemples dans les 

dess ins que nous reproduisons fidèlement d 'après les observa teurs . 

Quelquefois ces nuages sont a r rond i s c o m m e nos c u m u l u s , ou déch i 

quetés c o m m e nos c i r r u s , ou n'offrent d 'au t re aspect que celui des 

f lammes décri tes p lus h a u t , qu i au ra ien t été en t ra înées , p a r u n m o u 

vement ascens ionnel , au-dessus de la couche incandescente où elles 

aura ien t p r i s na issance . Enf in , on aperçoit souvent des filets l u m i n e u x 

déliés, isolés dans la région des pro tubérances , les u n s inc l inés , les 

aut res vert icaux, d o n n a n t les u n s ou les aut res l ' idée d ' u n e p lu ie de 

feu au sein de l ' a tmosphère solaire . 

Les d imens ions des pro tubérances sont , en réa l i té , cons idérables . 

P R O T U B É R A N C E S S O L A I R E S . 

Nous avons déjà vu q u e l 'épaisseur de la ch romosphère ou de la 

couche rose con t inue varie en t re 8000 et 9000 k i lomètres env i ron . 

Dès la fin de 1 8 6 8 , Lockyer m e s u r a i t des p ro tubérances don t les 

d imens ions var ia ient en t re 55 0 0 0 et 200 000 mil les (56 3 5 0 et 

322 000 k i lomèt res ) , ou u n peu p lus de 1' à 7' de h a u t e u r vert icale. 

Quant à l ' é tendue superficielle su r laquelle peut s ' é tendre u n e m ê m e 

pro tubérance , ou u n groupe de ces accidents sola i res , elle eât en 

proport ion avec la h a u t e u r . 

Si les taches solaires sont sujettes à des var ia t ions p lus ou moins 

rap ides , que d i re des t ransformat ions des p ro tubérances? Quelques 

heures suffisent souvent pour qu 'e l les subissent les changemen t s de 
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forme et de d imens ions les p lus é tonnan t s . Qu 'on songe à l 'échelle 

g igantesque sous laquel le ont lieu ces p h é n o m è n e s ; no t re pauvre petit 

globe t e r res t re , plongé dans la ch romosphère , y serait englout i tout 

en t ie r , et dans l 'océan de feu qu i l 'envelopperai t , on verrai t se soulever 

des vagues é t incelantes , des f lammes s'élevant parfois à la p rod i 

gieuse h a u t e u r de 80 0 0 0 l i eues ! 

Lockyer a vu u n e p ro tubérance de 64 0 0 0 ki lomètres se r éd u i r e en 

fragments dans le faible interval le de dix m i n u t e s . Un as t ronome 

hongro i s , M. Jules Fényi , a observé le 1 e r ju i l le t 1887 u n e p r o t u 

bérance d ' u n éclat splendide q u i , en 28 m i n u t e s , a passé par les 

phases suivantes à 10 heu re s 22 m i n u t e s , elle avait la forme d ' u n e 

sorte d ' a rche de pont ogivale, dont le s o m m e t s'élevait à 6 0 " , soit 

environ 4 3 0 0 0 k i lomèt res . En 11 m i n u t e s , les deux por t ions à 

droi te et à gauche de l 'a rche s 'étaient dressées ver t icalement et la 

p remiè re s'élevait à la h a u t e u r de 1 6 5 " , c ' e s t -à -d i re à 117 0 0 0 k i lo

mè t res . Dans le court interval le de 11 m i n u t e s , le jet d 'hydrogène 

enf lammé avait donc p a r c o u r u dans ce sens u n e dis tance d ' au m o i n s 

74 0 0 0 k i lomètres , avec u n e vitesse de 122 k i lomètres pa r seconde 

de t e m p s . Après u n nouvel intervalle de 12 m i n u t e s , c ' es t -à -d i re à 

10 heures 4 5 m i n u t e s , la h a u t e u r de la p ro tubérance était rédui te et 

la par t ie de droi te ne mesura i t plus que 4 8 " , ou 34 500 k i lomèt res . 

EnGn, 5 m i n u t e s p lus tard, on ne voyait p lus q u ' u n très pelit cône 

au-dessus de la ch romosphère , puis q u ' u n tout peti t point l u m i n e u x . 

Vingt -hui t m i n u t e s avaient suffi pour l ' appar i t ion , le développement 

et la d ispar i t ion du p h é n o m è n e . 

Un as t ronome amér ica in , Young, fut témoin, en septembre 1 8 7 0 , 

d 'un mouvemen t ex t raord ina i re du m ê m e genre : un fragment détaché 

d 'une p ro tubérance s'éleva ob l iquement , en moins d ' un qua r t d ' heu re , 

à 155 000 k i lomèt res ; c 'était u n e vitesse de 200 k i lomètres par seconde. 

Citons encore u n exemple de ce genre de p h é n o m è n e observé pa r le 

m ê m e savan t ; ce fut, selon ses propres express ions , u n e manifes ta t ion 

de l 'activité, de l 'énergie solaire si r e m a r q u a b l e par sa soudaineté et 

sa violence, qu ' i l mér i te d 'ê t re décrit dans les t e rmes et avec les détai ls 

donnés par le témoin l u i - m ê m e : 

« Le 7 sep tembre , à mid i précis , celui qu i écri t (Young, Boston 

Journal of Chemistry) avait é tudié au télespectroscope u n e énorme 

pro tubérance , ou nuage d 'hydrogène , su r le bord or iental d u Soleil. 

Elle étai t restée depuis le mid i précédent sans changemen t app ré -
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«table, longue , basse , ca lme, n i t rès dense ni très b r i l l an te , n ' ayan t 

r ien de r e m a r q u a b l e , si ce n 'es t son d i amè t re . Elle était composée en 

g rande par t ie de filaments à peu près horizontaux et flottant au -dessus 

de la c h r o m o s p h è r e ; sa surface infér ieure avait u n e h a u t e u r de 

15 0 0 0 mi l les , ma i s elle était reliée, c o m m e c'est le cas o rd ina i re , à la 

surface ch romosphé r ique p a r trois ou qua t r e colonnes vert icales, p lus 

br i l lantes et p lus vives que les autres par t ies . Lockyer compare de 

telles masses aux figuiers du Bengale. En longueur , elle mesu ra i t 

E X P L O S I O N D A N S LA C H P . O H O S P H Ê R E D U S O L E I L . 

3 ' 4 5 " , et en élévation 2 ' à sa surface s u p é r i e u r e , c ' e s t - à - d i r e 

100 000 mil les de long su r 54 000 mil les de h a u t e u r (161 0 0 0 ki lo

mèt res su r 87 0 0 0 ki lomètres) . 

« À mid i 30 m i n u t e s , h e u r e où j e fus appelé au dehors pour q u e l 

ques m i n u t e s , r i en ne faisait présager ce qui al lai t a r r ive r , si ce n 'es t 

que le pi l ier sou tenan t l ' ext rémité mér id iona le était devenu ex t r ême

m e n t b r i l l an t et s ingu l i è rement courbé d ' u n côté, et que près de la 

base d u pi l ier nord s 'était développé spon tanément u n peti t amas 

br i l l an t ayant la forme d ' u n e nuée orageuse. 

« Quelle ne fut point ma su rp r i se q u a n d , revenu moins d ' u n e 
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d e m i - h e u r e après , j e vis que dans ce t emps l'objet tout ent ier avait été 

l i t t é ra lement r édu i t en morceaux par que lque incroyable explosion de 

bas en h a u t ! A la place du nuage en repos que je venais de qu i t t e r , 

l'air (si j e pu is employer cette expression) était pa r semé de débris 

flottants, de filaments en forme de fuseaux vert icaux (de 10" à 5 0 " de 

longueu r s u r 2" ou 3 " de largeur) , p lus b r i l l an t s et p lus serrés là où 

se t rouvaient les p i l i e r s , et s 'élevant r ap idemen t . 

« Quand j e les aperçus en p remie r l ieu , q u e l q u e s - u n s de ces fila

m e n t s avaient a t te in t déjà u n e h a u t e u r d 'à peu près 4 ' (172 000 k i lo

m è t r e s ) ; j e pus ensui te suivre des yeux leur mouvement ascensionnel , 

qu i , en dix m i n u t e s , les porta à 200 0 0 0 mil les au -dessus d e la surface 

solaire . Ces n o m b r e s furent obtenus pa r u n e m e s u r e so igneuse ; la 

F I N D E L ' E X P L O B I O K D ' U N E P R O T U B É R A N C E . 

moyenne de trois dé te rmina t ions concordantes donne 7 ' 4 9 " pour 

l 'ext rême a l t i tude a t te in te . J ' ins is te pa r t i cu l i è remen t s u r cette m e s u r e , 

parce que , à m a connaissance , la mat iè re ch romosphé r ique ( l 'hydro

gène rouge en ce cas) n 'avai t point été observée jusqu ' i c i à u n e h a u t e u r 

dépassant 5 m i n u t e s . La vitesse d 'ascension de 166 mil les (260 kilo

mètres) pa r seconde est la p lus considérable de toutes celles cons ta

tées j u s q u ' i c i . La figure C i - d e s s u s (page 317) donne u n e idée générale 

du p h é n o m è n e au m o m e n t où il a t te igni t son élévation m a x i m u m . 

« A m e s u r e que les filaments s 'élevaient, ils s'effacèrent graduel le

m e n t c o m m e u n e nuée qui se d i s sou t ; à 1 h e u r e 15 m i n u t e s , que lques 

parcelles nébu leuses , et p lus bas , près de la c h r o m o s p h è r e , que lques 

bandes p lus br i l lan tes res ta ien t seules à la place d u p h é n o m è n e . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Mais, dans cet interval le , le peti t nuage orageux avait g r a n d i , s 'était 

développé d ' u n e façon s u r p r e n a n t e en u n amas de f lamme rou lan t et 

changeant i nces samment de forme, p o u r par le r selon les apparences . 

D'abord ces flammes é ta ient c o m m e refoulées en bas , le long de la 

surface sola i re ; pu i s elles s 'élevèrent c o m m e u n e pyramide de 

50 0 0 0 mil les de h a u t e u r , don t le s o m m e t s 'ét ira en longs fi laments 

fort cu r i eusemen t enrou lés en a r r i è re et de h a u t en ba s , c o m m e les 

volutes d ' un chapi teau ion ien ; à la fin elles s 'affaiblirent, et à 2 heures 

7i0 m inu te s elles s 'évanouirent c o m m e tout le res te . La figure m o n t r e 

ces flammes dans l eu r plein développement , à 1 h e u r e 4 0 m i n u t e s , 

puis à 1 heu re 55 m i n u t e s . » 

Je m e bo rne à cette sommai r e descr ipt ion de la ch romosphè re , des 

agi tat ions auxquel les est en proie cet océan d 'hydrogène enf lammé, des 

explosions qu i projet tent la ma t i è re dont il est formé hors de ses 

l imi tes hab i tue l l es . Si j ' a jou te que ces explosions para issent avoir avec 

les taches e l l e s -mêmes une étroi te connexion , et qu 'a ins i les orages 

de l 'enveloppe hydrogénée t r adu i sen t sans doute les pe r tu rba t ions de 

la photosphère , on sera por té à croire que la couche ch romosphé r ique , 

re la t ivement mince , n ' e s t que le p rodu i t des exhalaisons gazeuses qui 

s 'échappent con t inue l l ement de la fournaise sola i re . 

Maintenant , qu 'es t le globe du Soleil l u i - m ê m e ? Tout fait supposer 

que sa masse en t iè re est à l 'é tat gazeux, q u ' u n e é n o r m e pression 

ma in t i en t , ma lg ré sa t empéra tu re excessive, à une dens i té relat ive

m e n t élevée. Du sein de la masse i n t e r n e , des couran t s ascendants 

amènen t i nces samment à la surface des par t icules solides qq i expli

q u e n t la vive incandescence de la surface . Ce sont elles qu i pa r leur 

réun ion forment ces nuages dont l ' accumula t ion donne à la surface 

de la photosphère cet aspect g ranu lé qu ' o n voit auss i su r les bords des 

taches et à l ' i n t é r i eu r des p é n o m b r e s . Quand les mouvement s i n t e s 

t ins de la masse in t é r i eu re ont l ieu avec u n e cer ta ine violence, ils se 

t r adu i sen t à la surface pa r des t rouées dans l 'enveloppe nuageuse ou 

dans la pho tosphère ; alors ces t rouées la issent apercevoir l ' i n té r ieur 

du globe, re la t ivement obscur , et la condensat ion des nuages i ncan 

descents déplacés donne lieu au p h é n o m è n e des facules. D'après 

M. Faye, le plus g rand n o m b r e des taches n e sera ient a u t r e chose que 

des tourb i l lons , qu ' i l compare aux cyclones de no t re globe, et don t la 

formation serait due à des causes ana logues . 

A ces données su r la const i tu t ion phys ique de no t re étoile la science 
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en a, depuis b ientôt t r en te a n s , ajouté d ' au t res , non m o i n s cur ieuses , 

su r sa const i tu t ion c h i m i q u e . C'est pa r l 'é tude de sa l u m i è r e , analysée 

dans ce mervei l leux i n s t r u m e n t qu 'on n o m m e le spectroscope, q u ' o n 

est arr ivé à reconna î t re à dis tance quels sont les corps s imples qu i 

en t ren t dans la subs tance d u Soleil. 

On vient de voir déjà que l 'hydrogène est u n de ces corps , pu i squ ' i l 

recouvre le Soleil tout en t ie r sous u n e épaisseur d ' u n e dizaine de m i l 

l iers de k i lomèt res . Mais il y a n o m b r e d 'au t res corps , et p r inc ipa le 

m e n t de mé taux , don t l 'existence est démon t r ée . Je citerai n o t ammen t 

le fer, le manganèse , le n ickel , le cobalt , le zinc, pu is le sod ium, le 

ca lc ium, le m a g n é s i u m , etc. Tous ces corps , r édu i t s en vapeur , for

m e n t au-dessus de la photosphère u n e couche absorban te , la par t ie la 

p lus basse de la ch romosphè re . Il ne para î t point q u e d 'au t res méta l 

loïdes que l 'hydrogène et l 'oxygène existent dans le Solei l ; on n ' a pu 

y r econna î t re ni l 'azote, n i le ca rbone , ni le soufre, le ch lore , le 

b r o m e , l ' iode. De m ê m e , il ne s ' y t rouve ni or , n i a rgent , ni m e r 

cu re . Dans cer ta ines p ro tubérances , qu 'on n o m m e pour cette raison 

méta l l iques , ou t re le gaz hydrogène qui les compose , on a trouvé des 

traces de p lus ieurs mé taux , ce qui s 'explique si ces p ro tubérances sont 

le p rodu i t d ' é rup t ions par t ies des profondeurs de la photosphère ou 

des taches . 

Il y au ra i t b ien d 'aut res choses à d i re du Soleil et des phénomènes 

dont il est le s iège; mais j ' a i déjà dépassé de beaucoup les l imi tes de 

ce que j e m'é ta is proposé de rappor te r ici. Ce qu i précède suffira, j e 

pense , p o u r faire comprendre l ' impor tance d u rôle que l ' as t re radieux 

j oue dans no t re m o n d e et su r tou t de son influence sur no t re Te r re , 

pa r t i cu l i è r emen t su r la vie de tous les êtres qu i s 'agi tent à sa surface. 

Que le Soleil n e soit pas hab i tab le , c'est ce q u i m e para î t ressor t i r de 

l 'état physique où nous venons de voir que se t rouvent sa surface et 

sa masse m ê m e . Mais q u ' i m p o r t e ? s'il ne renferme poin t d 'êtres orga

n i sé s , s'il n e cont ient pas la vie en l u i - m ê m e , il fait b ien p lus : il est 

pour des centa ines d ' as t res , tels que la Ter re , la condi t ion de toute 

organisat ion et la source de tout mouvemen t et de toute vie! 

F I N 
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