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LA PHOTOGRAPHIE DOr 

( . i - d o s s o u s le .second a r l i o l c , ])ni- le l ' i -ofesscin- « o s e r I IEIM, d e la s é r i e ([lie n o i r e 
(eviie a e o n s a e r e e a hi p h o t o g r a p h i e en coiileiir.s. D a n s noli-e j i r o e h a i n n u m é r o , le 
' r o f e s s e i i r Yves I .E (iR.VNl) déve lop i ) i - i a l ' a s p e e l ( eehn lq i i e d e ee p r o h i è i i i e . 

C o m p a r e r la pho tog raph ie en c o u l e u r s à la pe in tu re , 

le dessin à la pho tog raph ie en no i r : j eu facile de l 'es-

pri t . C h a c u n , selon sa convic t ion passionnel le , les t e n -

dances de son p ropre t e m p é r a m e n t , s au ra a i s é m e n t d é -

couvr i r les a r g u m e n t s qui, hy |3ocr i tement , v i e n d r o n t 

excuse r sa par t ia l i té . O n n e c o m p a r e pas la d is tance au 

t emps , l ' h e u r e au k i l omè t r e . C e qui d i f f è r e d a n s l 'es-

sence n e peu t que se s épa re r d a n s l ' abou t i s semen t . N e 

c o n f o n d e z pas la p e i n t u r e avec la p h o t o g r a p h i e . 

L e pe in t re d ' a u j o u r d ' h u i doit a d m e t t r e q u ' u n p r o -

c é d é n o u v e a u est a p p a r u à côté d u sien d a n s la n o m e n -

c l a tu re des t r a d u c t i o n s g raph iques . I l n ' e s t p lus néces -

saire de pe ind re p o u r t r anspose r nos visions. O n peut 

avoir r e cou r s à u n e as tuce que la t e chn ique a c o m -

pliquée et p e r f e c t i o n n é e . M a i s s'il n ' e s t plus nécessai re , 

ati xx" siècle, de pa r le r p o u r s ' e n t e n d r e , la paro le n ' e n 

existe pas moins . E l l e subsistera c o m m e la raison d ' ê t r e 

de l ' h o m m e . L a p h o t o g r a p h i e aussi est v e n u e , mais le 

dessin d e m e u r e r a . D e m ê m e que si l ' i m p r i m e r i e est 

appa rue , l ' é c r i t u r e a subsisté. 

* 

C h a q u e ar t is te est i n c o n s c i e m m e n t ou c o n s c i e m m e n t 

e n t r a î n é ve r s tme e r r e u r . II t r i che . C ' e s t ainsi que le 

r ésu l t a t sera parfo is m a g n i f i q u e . L ' a r t i f i c e c rée la r éa -

lité de l ' impres-sion. L ' e r r e u r , la p léni t i tde du m o u v e -

m e n t . L e m o u v e m e n t f a u x , l ' exac t i t ude v ivan te du 

geste . A u c u n arti.ste ne saura i t copier . Il m e n t avec la 

n a t u r e , p o u r n o t r e b o n h e u r . C ' e s t le t a l en t qui e m -

porte , c 'est le t e m p é r a m e n t qui impose . Mat i sse sacrifie 

la ina t iè re à la l igne , R e n o i r la f o r m e à la m a t i è r e , 

De l ac ro ix k vér i té à la composi t ion , G a u g u i n la pers-

pective au t ra i t , B o n n a r d le c o n t o u r au m o u v e m e n t . 

C h a r d i n disait : « O n ne fait pas de la pe in tu re avec 

des cou leurs , mais avec des s e n t i m e n t s » . 

Vous m e r é p o n d e z qu' i l s 'agi t de c o m p a r e r la pein-

tu re e n histoire na tu re l l e à la p h o t o g r a p h i e colorée 

d o c u m e n t a i r e . Rien d ' a u t r e . M a i s c 'est bien là encore 

que réside la confi is ion : car il j i 'y a pas cle véri té 

a u t r e que l ' ob je t . I n v o q u e r , d a n s le dessin d 'h is toi re 

n a t u r e l l e , la vér i té du t ra i t ou de la cou leu r , c 'est i e n o -
' O 

re r q u ' u n vélin de Nico las R o b e r t appa r t i en t d ' a b o r d 

à celui-ci , e t qu ' i l n ' e s t ni celui d ' A u b r i e t , ni celui de 

R e d o u t é . D e v a n t un seul modè l e trois pe in t res , mêir ie 

les p lus a t t en t i f s , p r o d u i r o n t trois ob je t s distincts. E t , 

c e p e n d a n t , chaque i n t e rp r é t a t i on nous pa r a î t r a peti t-

ê t r e é g a l e m e n t pa r f a i t e . 

S'il y avai t u n seul cheval , il y au ra i t q u a n d m ê m e 

a u t a n t de c h e v a u x que de peint res . L ' u n s 'appel lera 

G é r i c a u l t , un a u t r e G a u g u i n , un t rois ième D e l a c r o i x , 

ou P a o l o Ucce l lo , ou Nico las Pouss in , ou H o r a c e 

V e r n e t . Puisqu ' i l existe q u a n t à chaque cheval u n e infi-

nité d e m a n i è r e s de le pe indre , cela fait , en déf ini t ive 

un n o m b r e ill imité de c h e v a u x . P a r m i e u x vous choi-

s i rez celui qui vous plaî t le m i eu x , m ê m e s'il est le 

plus loin de son m o d è l e . 

* 
* * 

V o u s ex igez la plus e x t r ê m e précision dans le trai t , 

le plus subtil détai l . Ainsi vous a d m i r e z les g ros pois-

sons qui m a n g e n t les petits, de B r e u g h e l . Il n ' y a pas 

m i e u x d a n s la si ireté du déta i l . C ' e s t un d o c u m e n t de 

hau t e précis ion. M a i s c 'est é g a l e m e n t le f ru i t de l ' ima -

g ina t ion in t ég ra le . T o u t y est f a u x . C r o y e z - v o u s que 

D ü r e r ait m i e u x copié l a nat in 'e que Breughe l r I ! n ' y 

a q u ' e n E u r o p e oii nous vou lons que l ' a r t soit exac t . 

P o u r les J apona i s , les Pe r sans , les Chinois , l ' a r t est un 

é c l a t e m e n t , u n e c réa t ion , u n e t ransposi t ion. P e u i m -

por te que le dessin et la cou leu r soient f aux . C e qui 

sied, c 'es t l ' o r n e m e n t . Il f a u t ou plaire ou é d u q u e r . 
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Ilri'u'jhel : Les grands 
p o i s s o n s mii i igonl les 
peiils, (Photo (rinduton) 

U n e CC soit la l igne ou — m i e u x e n c o r e — la cou-

leur , n o t r e (cil, i n s t r u m e n t i ncomple t , t r a d u i t selon 

c h a c u n . L e da l ton i sme n 'es t pas excep t ionne l . L a 

r ep roduc t ion des te intes dépend de la sensat ion pe r -

sonne l le que nous ép rouvons , du pouvo i r que nous 

avons de la r e n d r e , de la tona l i t é que nous adop tons . 

C h a q u e peint re a sa t e n d a n c e co lo rée . V a n G o g h 

ne d o n n e r a pas au bouque t d ' h é l i a n t h e s la c o u l e u r que 

lui d é c o u v r e M o n e t . E n quoi la p h o t o g r a p h i e en 

cou leurs est-elle plus fausse que l ' i n t e r p r é t a t i o n d ' u n 

art is te r U n i q u e m e n t parce qu ' e l l e n o u s choque , q u a n d 

elle nous choque . 

C ' e s t l ' a tmosphè re qui c rée l ' impress ion . M ê m e avec 

L é o n a r d . Sa tê te de cheva l , a u j o u r d ' h u i à M i l a n , rap-

pelle les v ierges qu'i l a peintes, y compr i s sa tête dc 

f e m m e que vous a d m i r e z e n c o r e à M i l a n . V o y e z sa 

Batai l le d ' A n g h i a r i , ce sub l ime d o c t m i e n t p e r d u que 

nous ne connaissons que parce que R u b e n s l 'a r ep ro -

din't : le cheva l vit l 'épisode aussi i n t e n s é m e n t que son 

caval ier , il en a le masque , il e x p r i m e l ' e f f ro i h u m a i n . 

Q u a n d L é o n a r d peint , c 'est le gén ie du pe in t re qui 

l ' e m p o r t e . Q u a n d il c rée une m a c h i n e , c 'est le gén ie 

de l ' i n v e n t e u r . P a r c e qu'i l est deux , que elis-je : 

mul t ip le . 

I^éoiiariJ df Vinci 
T ê t e île cheva l et le 
de l e n n n e . M i l a n . 



liabeiis : D e s s i n i l ' a p r è s l a « Ba t a i l l e d ' A n g h i a r i » de L é o n a r d de Vinci . [Photo Girandoti). 

Q u a n d R a p h a ë l peint S a i n t - G e o r g e s a u x prises avec 

le d r a g o n , c 'est un cours ier aussi i r réel que le d r a g o n 

qu' i l nous l ivre . Q u a n d Picasso n o u s m o n t r e la course 

de t au reaux , il c o n f o n d le cheval avec la danseuse , et 

c 'est celle-ci qui se fait cheval . R e m b r a n d t agit par 

omi.ssion : q u a n d il dessine un lion e n d o r m i , il lui 

suppr ime les pa t tes parce qu 'e l les n ' o n t a u c u n in t é rê t : 

ce n 'es t que l 'expression, c réée par la position, qui 

c o m p t e . 

Q u e se passe-t-il au fond de la m e r ? L e peint re 

l ' imag ine . Ma i s il n 'y a que l;t pellicule pho tog raph ique 

pour nous le dire . Q u e voyez -vous à t r ave r s la loupe, 

ou d a n s l 'object if de vo t re microscope Rien de ce que 

vot re (fil seul peut cap te r . Bien mieux , c'e.st sur ^c 

cliché l u i - m ê m e que se révélera l ' i n connu imprévisible, 

ce que le p h o t o g r a p h e avai t été le p r e m i e r à ne pas 

r e m a r q u e r . C e qu'i l ne sait pas découvr i r , c 'est sa 

pho tograph ie qui peut le t r o u v e r . est la raison 

d ' ê t r e et l ' aven i r de celle-ci . 

L a pho tograph ie : déclic de l ' i mp rév u . D a n s son 

pouvoir d ' a u t o m a t i s m e et d 'ana lyse réside son a r t i -

fice. El le suppr ime le t e m p s ; elle r a l en t i t ; elle accé-

lère. E l le rédui t l 'espace, ou elle le p ro longe . El le cap te ; 

elle immobilise ; elle décompose ; elle donne l ' é te rn i té à 

l 'ét incelle ins tan tanée de vie. « O temps, suspends ton 

vol ! » : le vol est suspendu . « Voler dans l 'espace ! » : 

le film immobilise l ' a th lè te au-dessus de la corde , pour 

tou t le t emps qu'i l v o u d r a . Ainsi la photographie est-

elle l ' an t i chambre du magas in à supercheries . Q u e les 

h o m m e s de science ne nous par len t pas des preuves 

qu 'el le appor te : ici encore , il n ' y a que la foi qui 

compte . 

liewljrandt : I . ion couché . 



(ianyiiiii : L r c h e v a l b l i u i f . {Pluilo (jii'audon). 

L ' a u t r e soir , j ' a d m i r a i s à la Salle P leye l u n e p h o -

t o g r a p h i e en c o u l e u r s pi'ise par P i e r r e I c h a c d a n s la 

l ' égion d ' A b - t o i i y o u r ( N o r d du T c h a d ) . E l l e r e p r é -

sen ta i t l ' a d m i r a b l e visage d ' u n e f e m m e i n d i g è n e . L e 

t ab l eau faisait p e n s e r .à la J o c o n d e — m ê m e si cel le-c i 

é tai t un h o m m e . L a p e r f e c t i o n s ' i den t i f i a i t en lui a v e c 

n o t r e b o n h e u r de le c o n t e m p l e r . P a r c e q u ' I c h a c fa i t de 

la p h o t o u n a r t . I l s 'es t e f f o r c é de cop ie r la p e i n t u r e , 

de s ' insp i re r , p a r l ' e f f e t , des r é s u l t a t s au.xquels cel le-c i 

p e u t c o n d u i r e . I l )' p a r v i e n t . C ' e s t i m e réuss i t e . 1,11e 

e n c h a n t e n o t r e g o û t . .Vlais e s t -ce v é r i t a b l e m e n t cela 

que n o u s lui d e m a n d o n s q u a n d n o u s s o m m e s à la r e -

c h e r c h e de ce que la p e i n t u r e ou le dessin s o n t i n c a -

pables de n o u s l i v r e r ? 

L a p h o t o g r a p h i e do i t -e l le imi t e r la p e i n t u r e ? T o u t 

le d é b a t se r é s u m e h ce la . Si oui, c ' es t u n e dér iva t io i t 

du rô le f o n d a m e n t a l qui est sa raison d ' ê t r e . Q u a n d elle 

nous t r a n s p o r t e en ra ison du s u b t e r f u g e qui p e r m e t de 

l ' ass imi ler ;i u n e toi le , elle s 'est p lacée en m a r g e de 

sa f o n c t i o n . L a c o m p o s i t i o n , le souci de l ' o r n e m e j i t , la 

mise en scène o n t faussé sa v o c a t i o n . M a i s t a n t m i e u x 

p o u r n o t r e œi l . L ' h o i n m e de sc ience l u i - m ê m e , à c o n d i -

t ion q u ' u n peu du besoin de d é c o r c h e m i n e en liu', 

p r é f é r e r a , lui aussi, ce m e n s o n g e . 

E n dé f in i t i ve , y a - t - i l u n e f a ç o n , m ê m e p o u r la 

p h o t o g r a p h i e , de n e pas m e n t i r : O n a u r a beau d i re 

et beau f a i r e : l ' a r t i s t e c o n s t r u i t , la p h o t o g r a p h i e t r ans -

f o r m e , la vision é g a r e . Q u a n t à l ' o b j e t , il d e m e u r e . 

E t c ' e s t l'oeil de l ' o b s e r v a t e u r qui lui d o n n e , p o u r 

c h a c u n de n o u s , ce qu'.à t o r t n o u s a f f i r m o n s ê t r e sa 

f o r m e et son éc la t . 

Picasso : T.a t'oui'sc de taiireau.x. 
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pai- R.-H. NOAILLES 

Chargé du Cours de Pholo-
graphie au Muséum d'Histoire 

Naturelle. 

M a l a i s su la i i l s d a n s ia régioji de Mcscincr il^oii-e-Iiil'éricin-c). Canal d ' an i cn , 
mer , l>ordé de Sa l i co rnes , d a n s une p a r t i e u t i l i sée . 

Ilefh'.r AI/mi. Obj. Old Delfl I : ll.f) llô mm /•' li! l / l t lO. 

(.rcan de 

B e a u c o u p de ceux qui , peiidaiil l 'été, f r é q u e n t e n t le 

b o r d de la mer , s ' in té ressen t su r tou t à la f a u n e des 

zones découver t e s p a r le m o u v e m e n t des marées . Les 

v é g é t a u x n e sont p o u r eux q u e des s u j e t s d ' i m p r é c a -

l ions lo rsque , sous la f o r m e d une a lgue encore ruis-

se lan te . ils p r o v o q u e n t des chu tes p lu s ou mo ins 

violentes. . . el p lu s ou moins humides . S a n s doute , la 

mul t i tude , la m o n o c h r o m i e . l ' absence de f l eurs des 

p lan tes inmiergées rendent-el les ce « matér ie l » nn 

peu déconce r t an t . L ' iden t i f i ca t ion de c h a q u e ind iv idu 

n 'est p a s t o u j o u r s t rès aisée.. . el l 'on ne s ' in téresse en 

ef fe t rée l lement q u ' à ce que l 'on conna î t ! 

Mais , sur les r ivages, à la l imite des eaux , il existe 

une flore b e a u c o u p plus a t t r a y a n t e p a r son aspect par-



l icii l ier el lrè='s soiiveiil aussi p a r son é l égance . 

11 ne peul ê t re ques t ion c r é n i n n é r e r ici toutes le.s 

p l a n t e s du l i l lora l . il y en a b e a u c o u p I rop ; non.-

n o u s l i m i t e r o n s d o n c totil d ' a b o r d aux végé taux plus 

spéc i a l emen t a d a p t é s au mil ieu sa lé . El pu i s ce j ou r -

nal s ' é lan l d o n n é c o m m e lâche de p r é s e n t e r la n a t u r e 

« p a r la p h o t o g r a j j b i e el p a r l ' i m a g e », c 'esl un i joint 

de \ 'ue p h o t o g é n i q u e qui f ina lenienl o i i e n t e r a no i r e 

cho ix . L ' a b s e n c e de c o u l e u r s rend d ' a i l l e u r s la lâclc-

assez mal aisée. T a n l niietix en tin sens : le ])laisir de 

la d é c o u v e r t e sin- p lace en s e r a a u g m e n t é . 

L a m e r s u g g è r e imutédia lenie i i l l ' idée d ' eau sa lée ? 

Nul n ' a u r a i t l ' i dée d ' a r r o s e r son j a r d i n avec de l 'eau 

salée ! Le fe ra i t - i l , q u e le résu l ta t , c a t a s t r o p h i q u e , se 

m a n i f e s t e r a i t s a n s l a r d e r . Or . l o r s q u ' o n c i r r t i l e au mi-

lieu des m a r a i s s a l a n l ; d a n s la r ég ion de Bourg-de-

Balz . p a r e x e m p l e , on coi is ta le q u e les bass ins , lors-

qu ' i l s ne sonl p a s en aclivit 'é, sont e n v a h i s d ' u n e 

N'égélation s p o n t a n é e t rès dense , de te in te ver le . ou 

d a n s c e r t a i n s cas d ' u n r o u g e m a g n i f i q u e . Le sol . oîi 

l ' é v a p o r a t i o n de l ' eau a p r o v o q u é le d é p ô t de sel est 

c e p e n d a n t d ' u n e sa l in i t é s u p é r i e u r e à la m e r ells-

m ê m e . 

Auss i la S a l i c o r n e a-l-elle un aspec t très p a r t i c t d i e r . 

Ses r a m e a u x de f o r m e c y l i n d r i q u e son t c h a r n u s ; ils 

ne po r t en l a p p a r e m a t i e n l a u c u n e feui l le . En réa l i té 

celles-ci sont r é d u i t e s à des g a i n e s opposées soudées 

e n t r e elles. Les f l eu r s e l l es -mêmes , de t rès pe t i te taille, 

son t noyées d a n s des cav i t é s ; à pe ine émergen t -e l l e s el 

seul un e x a m e n r a p p r o c h é peul en révéler la p résence . 

Que l est d o n c le m o d e de vie de ces p lan tes c a p a b l e s 

S a l i c o r n e (Salicorna herbacea L.) r a m e a u H e u r i (grossi 4 fois). 
Reflex Alpa. — Obj. Angénieux Ì : 2,5 — 90 mm. — F H) 

sur tube rallonge el rampe liélieoidale à long tirage. — Flash 
électronique. — Rapport de ¡irise ''e vue 1 : 1,.'). 

M a r a i s s a l a n t à sec . 
Seu l e s les s a l i c o r n e s 
o n t r é s i s t é , l e s a u -
t r e s p l a n t e s s o n t d e s -
s é c h é e s s u r le sol 
r é t i c u l é . 

Reflex Alpa. — 
Obj. .Angénieux 1 :1 ,8 
— 50 mm. — F Ki. 
Flash éleclrouiiiae. 



cle se dével(j])per sur uu soi lanlôl eiilièrenienl haign ' 
d'eau de uier. LaiiLôl desséclié au point de présenter une 
surface « réliculée ». 

II esl bien connu que les végétaux dits « plantes 
grasses » vivent dans des endroits très secs et qu'il leur 
suffit d'un peu d'eau à des intervalles très espacés 
pour constituer dans tous leurs éléments, des réserves 
qui justement leur donnent cet aspect « crassulant ». 

La Salicorne a une grande ressemblance extérieure 
avec les plantes grasses, mais elle s'en distingue par un 
état interne particulier. 

Une plante ordinaire mise dans un milieu salé per-
drait rapidement loute son eau en vertu d'une loi 
physique qui fait qu'un liquide concentré en sel attire 
à lui un liquide moins concentré lorsqu'une cloison 
poreuse les sépare (osmose). Or la plante ne peut 
vivre sans l'eau qui, avec ce qu'elle véhicule, constitue 
sa nourri ture? Privée de ce liquide nourricier elle 
deviendrait flasque et ne tarderait pas à mourir. L'eau 
de mer contient en moyenne granunes de sel par 
litre et nous avons déjà renuirqué que dans les marais 
salants cette moyenne était nécessairemeni plus forte. 
Le moins concentré allant au plus concentré, on cons-
tate que si la Salicorne réussit à prélever dans le sol 
nutrin la quantité d'eau dont elle a besoin pour vivre. 
I "est que la concentration du sel est plus forte dans la 
plante que dans le sol oii elle pousse. On dit que son 
pouvoir osmotique est très élevé (il est au contraire 
très faible dans les plantes grasses de milieu sec); !a 
forte teneur en sel nécessite une grande quantité d'eau, 
d'oii la contexture charnue des plantes du sel. 

Sucrta m . i r i i n n p (Snaeda mavUima D u m o n t ) r a m e a u l leur i 
Ujroasi .T fois). 

Refie.v .il/m. — (Jlyj. .-ingénicii.r 1 : — 91) mm. — F Ifi 
sur laite rallonge. -- Lumière éleelrii/ne. — Rapporl 1 : 1 . 

Siieda 1 i g n e u s r 
(Snaeda fruticosa 
l-'ors U.) eu b o r d u i ' c 
( l 'un mnj ' a i s sa la iU 
en ac t i v i t é . 

RefUw Alpa. -
Obj. Old Delfi 1 : 
— mm. — F 10 

1/50: 



Cir i thi i iu i i i i i i a r i t i i i i c 
iCrilhtnnm niaritimiuu 
I..) c l ans cips ( I s s u r c s de 
r o c h e r s , t r è s p r o c h e s de 
la m e r . 

Reflex ,U/m, Obj. 
Ançièiiicux 1 : iid 
m m . F S I /5II . 

C r i t h n n n n a t t c i u l p a r 
l a m e r à l u i e g r a n d e 
m a r é e . 

Reflex Alpa. — Obj. 
.Siuitar Kern 1 : 1,8 
50 mm. F 1 1 ~ Î / 1 0 0 

t 

La Salicorne n'esl pas seule à vivre en milieu salé. 
Il \ a beaucoup d'autres plantes lialophiles idu grec: 
qui aiment le sel), el on en trouve non seulement an 
bord de la mer. mais aussi à l'intérieur des terres 
dans les régions oti le sol contient une forte proportion 
de sel comme dans les salines de TEsl. 

Nous reproduisons ici un ranieati de la Stieda inari-

linie ipii esl de pelile dimension el la Sueda ligneuse 
<Hii alleinl la taille de petits arbustes. Il est facile de 
conslater que les feuilles de toutes ces jjlantes sonl 
épaisses. 

Certaines balopliyles (du grec : plantes de sel) ne 
\ivent pas stir le sol baigné directement par la mer. 
mais dans des zones qui reçoivent les embruns. 

M 



A m i e n a mai-itriiic (Armena marilima 
Wild . ) d a n s des roches a r r o s e s p a r 
les enibi -uns . 

Hefler Alpa. — Obj. Anijénien.t 
1 : 90 m m . — F JB — 1/100. 

P l a n t a i n niar i l i i i io (Piantano marilima 
I..I d a n s les a i i f r a c t u o s i t é s des ro -
che r s I rès p r o c h e s de la m e r . 

He/le.r Alpa. - Obj. Angéniea.t 
I : 2,.i - !I(J m m . - - F Ili - - ] / i n o . 

I 

I n u l e Fau.v C r i t h m u m 'Jnnia crithmoidex 
L.) d a n s l e s r o c h e r s t r è s p r o c h e s de la 
m e r . 

Reflex Alpa. — Obi. Anqénìeu.r 1 : 2,.') 
— 90 mm. — F Ifi — 1/10Ó. 

C'est le cas du Crithmum maritime dont le nom 
commun de Perce-pierres est illustré par l'image ci-
dessus. Cette plante est même capable de supporter un? 
immersion temporaire comme cela lui arrive parfois 
au.x grandes marées. 

Arnieria maritime. Plantain maritime. Inule Faux-
Crithnnim représentés ci-contre vivent aussi sur les 
rochers. Ces plantes ressemblent à leurs sœurs qui 
habitent l'iniérieur des terres, mais s'en distinguent 
toujours par quelques caractères particuliers corres-
pondant à leur milieu de vie : par exemple, feuilles 
étroites plus ou moins épaisses. 



( J i o u po tugo r [Hras-
sica olentcea L.) eu 
f l e u r s , s p o n t a n é JUI 
p ied ( l ' une f a l a i s e d u 
Pnys de C a u x . 

Hef!e.r Alpa. — 
Obj. Ma\vro - Rilar 
1 : 3,5 -10 lum — 
F K) J/100. 

. V 

- y il I . 

r T ' ' ' i ' - ^ 

E n t e r m i n i i n t . c i t o n s d e u x p l a n t e s i n t é r e s s a n t e s , n o n 

p a s s p é c i a l e m e n t p a r l e u r a s p e c t e s t h é t i q u e , m a i s p a r 

l e u r q u a l i t é d ' a n c ê t r e s de v é g é t a u x t r è s l a r g e m e n t ut i -

l i sés et a m é l i o r é s d a n s les c u l t u r e s : le c h o u a b o n d a n t 

s u r u n e g r a n d e p a r t i e de nos côtes , et la b e t t e r a v e 

m a r i t i m e . 

.\oiis r(if>i>('I(fns an.v lerlciirs (Icsirciir dt' se ¡tvoenrev des 
diiiposiiives 'j X pour la projerlioii des daeainenls illiis-
Iranl eet arliele (/u'ils doiueul s'adresser (i la Siiriéh'' Le Malè-
riel d'Enseifiuemeul. I I , areuue du Li/eée ¡.akaïuil. lUiiinj-la-
lieiue iSeine). 

Hi ' l t c invc i i inr i l i i i ic lliela uuiriliuia L.) i l an s le s a b l e eu 
lie la i ) lage. 

Uiefle.r Alpa. — Obi. .1 ufp'iiieii.r I : 2,ri !l(l nim. - F lli 
- l/KK). 

Zone l i l l o i a l c r e c e v a n t les e n d ) r u n s (M.d. Xoiiiltcs\. 



Le paradis animal des îles 

Galapagos sera-t-il sauvé ì 
par le D' Irenaiis EIBL-EIBESFELDT 

Inslilul Max Plank Buldern [Wesphalie] 

On sait l ' importance qu'ont eue la flore et la faune des Iles Galapagos dans la théorie de l'Evolution 
telle que Darwin la defendit au long de son ouvrage magistral, l'Origine des Espèces (1859), dont on célébrera 
dans un an le centenaire. 

Depuis, les menaces auxquelles sont exposées les espèces de cet archipel qui a été le creuset et reste 
le retuge d u n e multi tude exceptionnelle de formes vivantes n'ont fait que s'aggraver. Un récent article 
publie ICI meme, a rappela quelques-uns des animaux spectaculaires et endémiques que les exactions d^ 

homme risquent d anéantir définitivement. Déjà, un nombre très important des espèces étudiées par Charles 
IJarwin, el qui servirent d'exemples à ses thèses, sont délniites à lout jamais. 

Julian Huxley, du temps où il présidait, comme premier directeur général de l ' U N E S C O aux 
destinees de celte grande Maison, avait songé à une intervention qui eut permis d'attirer l 'attention de i'oiîiinion 
mondiale sur celle mquictanle situation. Stimulés par l 'enthousiasme d'un jeune naluraliste allemand de 
grande valeur, M. Eibl-Eib.;sfeldt, élève de Cari Lorenz, l 'U.I.C.N. et le Comité International pour la Pro-
tection des Oiseaux sont intervenus auprès du gouvernement de l 'Equateur qui a demandé à l ' U N E S C O 
son concours. Cet organisme vient d'accorder les crédits nécessaires à l'établissement de l'inventaire des richesses 
vivantes subsistant sur ces îles, landis que le gouvernement équatorien promettait de désigner celle qui serait 
devolue a la protection intégrale de ces espèces et sur laquelle serait établie une station permanente de recher-
ches à la fois ouverte à l 'élude el à la préservation de la faune et de la flore locales. 

Il est probable ijiie très prochaiiieiTicnt une mission de naturalistes se rendra aux Iles Galapagos afin 
de jeter les bases d 'une telle organisation, avec le concours de M. Eibl-Eibesfeldt qui a bien voulu nous 
autoriser â publier ci-après la traduction d'un article mettant en évidence l'intérêt remarquable de la faune 
de cet archipel, el jetant à son propos un cri d 'alarme que « Science et Nature » est heureux de faire retentir 
dans l'opinion française. 

R. H. 

Il y a quatre années que nous avons eu l'occa-
sion de prendre part à une expédition dirigée par le 
Dr. H. Hass vers l 'archipel des Galapagos. Nous avons 
visité au cours de ce voyage les îles Chathain (San 
Cris tóbal) , Hood (Española) , Charies (Santa Mar ia ) , 
Alberaarle (Isabela) , Narborough (Fernandina) , Bal-
tra (Seyinour-Sud), Tower (Genovesa) et une Série 
d' î lots inoins iinportants. C'est au cours de cette mis-
sion que s'est révélé à nos yeux l'état de conservation 
de la faune actuelle ; des entretiens avec les habi-
tants nous ont mieux éclairé encore sur cette situation 
et sur les causes qui l 'ont déterminée. 

Le groupe d'îles, qui couvre en tout 7.844 kilo-
mètres carrés environ, se situe approximativement 
à 1.000 kilomètres de l 'Equateur, â l 'Ouest de la 
côte américaine, dans l'Océan Pacif ique. Il résulte 
d 'une ancienne poussée volcanique. Les plus hauts 
cratères s'élèvent jusqu 'à 1.600 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Les plus petites îles et les points 
bas des plus grandes sont extraordinairement secs. 
Des Opuntias arborescents et des broussailles arides ca-
ractérisent cette zone. Les endroits les plus hauts, au 
contraire, sont humides et en partie recouverts de 
forêts toujours vertes grâce aux nombreuses précipi-
tations. Depuis la visite de Darwin, en 1835, ces îles, 
en raison de leur faune très spéciale, ont constitué un 
centre permanent d'intérêt scientifique. Cet archipel 
purement volcanique n 'a jamais eu, en effet, de liai-

I.es î les Ga lapagos avec le p a r c o u r s s u i v a n t : A t ja ie de 
W r a c k , n b a i e de G a r d e n e r avec les îles G a r d e n e r G et 
O s b o r n O, C ba ie Noire , D ba ie de Tagus , E .Seymour Sud 
F Iles Guy T a w k e s , G Baie de l 'Académie , H Baie D a r w i n 
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o WEN MAN 
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C r a t è r e a d j a c e n t à la cò te S u d - O u e s t d ' A l b e n i a r l e . 

sons avec le c o n t i n e n t . Seuls , les ven t s et les c o u r a n t s 

m a r i n s ont c o n t r i b u é , au c o u r s des mi l l éna i r e s , à son 

p e u p l e m e n t . Ceci e x p l i q u e auss i les é n o i i n e s l acunes 

q u e l 'on r e n c o n t r e d a n s la f l o r e et la f a u n e . Il n ' y 

a. p a r e x e m p l e , q u e d e u x espèces de m a m m i f è r e s in-

d igènes : u n e chauve - sou r i s [Lasiurius] et un g e n r e 

de r a t s [Nesoryzomys] qu i c o n s t i t u e n t les f o r m e s in-

su la i r e s . D ' a u t r e p a r t , on ne t r o u v e q u ' u n g e n r e de 

s e r p e n t s [Dromicus]. p a s d ' a m p h i b i e , peu d ' e spèces 

d ' o i s e a u x i nd igènes en c o m p a r a i s o n de celles du 

c o n t i n e n t s u d - a m é r i c a i n . Te l l e est la r a i son p o u r la-

q u e l l e des espèces s ingu l i è res , pa r t i cu l i è r e inen l r e m a r -

quab le s , se sont d é v e l o p p é e s . 

(1 exis te tout d ' a b o r d les 1 p i n s o n s des G a l a p a -

Cori iHiran n o n v o d i e r : les a i l e s s o n l I rès i-accoii i 'cies. A d r o i t e 
u n l é z a r d de n ie r . 

gos appar tenant aux lignées CertJndea, Ceospizo et 
Caniarhynchus. I l s dé r iven t tous de la m ê m e f o r m e 

ances t i ' a le et, en b o n s insec t ivores , g r a n i v o r e s , dégus-

t eurs de pép ins , g a r n i s s e n t au m i e u x leurs n iches éco-

logiques . Un seul po in t l eu r in te rd i sa i t le m o d e de 

vie du p ic , la l a n g u e de celui-ci leur m a n q u e 

m a i s ils saven t r e m é d i e r à cette c a r e n c e en p r e n a n t 

u n e a igu i l l e de cac tus ou une f ine b r i n y i l l e p o u r pi-

q u e r l eu r p r o i e à l ' i n t é r i eu r des fentes . D A R W I N . 

qui a é tud i é ces p insons , si r e s s e m b l a n t s et p o u r t a n t 

si s i g n i f i c a t i v e m e n t d i f f é r e n t s , pensa qu ' i l s dev ra i en t 

p r o b a b l e m e n t d e s c e n d r e d ' u n e souche c o m m u n e , el 

il en a t i ré le f o n d e m e n t de sa t h é o i i e de la descen-

d a n c e . 

La f a u n e des d i f f é r e n t e s î les n'est p a s u n i f o r m e , 

et les d i f f é r e n c e s sonl d ignes de r e m a r q u e s . Cha-

cune des p l u s g r a n d e s possède ses p r o p r e s races , 

m ê m e d a n s le m o n d e des o i seaux . La m a j o r i t é des 

a n i m a u x de l ' a r ch ipe l des G a l a p a g o s sont e n d é m i q u e s 

et c o n f i n é s à des îles u n i q u e s ou à des g r o u p e s d ' î l e s ; 

c 'est p a r e.xemple le cas p o u r 77 des 89 espèces 

d ' o i s e a u x qu i couven t . On t rouve des f o r m e s t rès 

cur ieuses , c o m m e les c o r m o r a n s non vo i l i e r s [Nan-

nopterum harrisi), les lézards de mer (Amblyrhyu-
chus cristatus), les iguanes terresties (Conolophus sub-
crislatus) et les d i f f é r e n t e s sor tes de t o r t u e - é l é p h a n t . 

L'origine des lions de mer [Zalophus woUebaeki). 
des ours de mer [Arctocephalis gatapagoe?isis\ el 
des pingouins iSpehniscus rnendiculus] constitue 
u n e s i n g u l a r i t é s u p p l é m e n t a i r e . Ces r e p r é s e n t a n t s des 

t e r r i t o i r e s a n t a r c t i q u e s f u r e n t p r o b a b l e m e n t e n t r a î n é s 

j u s q u ' à ces l i eux p a r le c o u r a n t f r o i d de H u m b o l d t . 



1,1011 de o ie r m â l e m e n a ç a n t (Ue d ' O s b o r n ) . 
Les m â l e s p a t r o u i l l e n t tou t le j o n r d e v a n t 
I c n r h a r e m et m a r q n e n t à g r a n d s c r i s l e u r 
d o m a i n e . Si p a r h a s a r d , on se d é p l a c e 
p a r m i le t r o u p e a u , ceux-c i a t l a q n c n t f r é -
q u e m m e n t l ' h o n i m p . 

Si l 'on s ' a p p r o c h e des écuei ls de laves ba ignées du 

ressac des vagues , ou ape rço i t d ' a b o r d des lézard,-

m a r i n s el des l ions de mer qu i , pa r cen ta ines , re-

cot ivrent de p l a c e en place les rochers . Ils se pré-

lassent au soleil p r è s des f lots . Au j u s a n t , ils mou-

lent d a n s la zone de la m a r é e p o u r se r e p a î t r e des 

a lgues m a r i n e s des réc i fs . P a r m i ces lézards se ren-

c o n t r e n t p l u s i e u r s races insu la i res que n o u s avons 

é tudiées . La f o r m e de H o o d , g e n r e A. crislatus venus-

lissimiis, b i g a r r é e , est s u r p r e n a n t e . Les flancs et les 

côtés du d o s du mâ le sont d ' u n r o u g e éc la t an t lout 

m a r b r é d e no i r , t and i s que le hau t de la tête, le 

m i l i eu du dos (y c o m p r i s la c r in i è r e ) el les par-

lies e x t é r i e u r e s de l ' a v a n l - b r a s r a y o n n e n t d ' un ver l 

c la i r . Le res te du co rps , à l ' except ion des p l ages 

b l a n c h â t r e s du ven t re , esl d ' u n no i r d ' enc re . Ces 

lézards ont e n v i r o n 80 cm de long. La f o r m e Nar-

b o r o u g h (genre A. c. crislatus) dont n o u s avons pu 

voi r d ' i m p o r t a n t s g r o u p e s , est p lu s g r a n d e et p lu s 
pu i s san te , en r evanche mo ins b iga r rée . Ces contmn-
nau té s de lézards se subdiv isen t en peti tes t r o u p e s 
d is t inc tes : chacune se c o m p o s a n i d ' un mâle , au-
quel a p p a r t i e n n e n t p l u s i e u r s femelles. Celui-ci défend 
con t r e ses congénè res de m ê m e race son t e r r i t o i r e 
cons t i tué d ' u n bloc de rocher dé te rminé . Si un r ivai 
essaie d 'y f a i r e i r r u p t i o n , il le menace . Cr in iè re hé-
rissée le long du dos et de ia nuque , il se dresse su r 
ses pat tes , la gueu le m e n a ç a n t e , c h a r g e a n t violem-
ment son adve r sa i r e et r ecu lan t à ma in t e s repr ises . 
Si celui-ci ne fa ib l i t pas , le c o m b a t p r e n d une tour-
n u r e r i tuel le . C râne con t re c râne , sans se m o r d r e , les 
deux r ivaux cherchent tous deux à se cn l lmle r rltt 
hau t du roche r . 

P o u r c o m b a t t r e de la sor le . le sommet de leurs 
tête est r ecouver t de p l aques cornées qtii leur serveni 
de boucl iers . Si l 'un d ' eux cons ta te la supé r io r i t é de 
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l'autre, il se couche devant son adversaire en un geste 
de soumission ; dès ce moment, celui-ci abandonne 
toutes les hostilités et attend en posture menaçante 
que l'adversaire quitte la place. Le combat est de 
bout en bout un tournoi dans lequel la victoire du 
plus fort ne cause pas de dommage au plus fai-
ble. 

Si on se déplace parmi ces lézards, on est tou-
jours étonné au plus haut point de leur familiaritlé. 
Il est à peine concevable qu'un animal sauvage ne 
s'écarte que d'un ou deux pas et que, inême quand 
on le saisit, il ne cherche pas à se sauver. Cette 
confiance est le trait essentiel de la plupart des ani-
maux des Galapagos, et provient sûrement du fait 
que les grands animaux de proie manquent totale-
ment sur ces îles. Les pinsons nichent sans crainte 
à nos pieds, tandis que le buzard de Galapagos ou 
le hibou (Asio galapagoensis) se pose avec curio-
sité tout à côté sur une pierre. Si l'on chemine au 
long d'un rivage, de petits pigeons {Nesopelia) pié-
tinent et des grives moqueuses {Nesomimus) caquètent 
derrière vous. Les lions marins endormis ne se dé-
mangent pas sur le passage des hommes, sauf les 
v'eux mâles qui veillent jalousement sur leur ha-
rem et parfois les attaquent. Cette confiance mani-
festée par les animaux des Galapagos n'existe ce-
pendant que chez les grosses espèces terrestres. Ce 
n'est qu'à terre que le pingouin se montre peu fa-
rouche en présence des hommes ; il est par contre 
très craintif dans l'eau. Chez les pinsons des Gala-
pagos, la crainte des oiseaux de proie (par exemple, 
le buzard) est continuelle. L A C K a observé qu'ils 

haïssaient le hibou des Galapagos. Par contre ces 
animaux tie manifestaient aucune crainte vis-à-vis 
des hommes. 

Cette familiarité innée, fixée héréditairement, du 
monde animal des Galapagos, leur a été fatale lors 
de l'intrusion de l'Homiine. Les tortues en ont souf-
fert les premières. Des pirates et des pêcheurs de 
baleines en ont einporté de pleins chargements de 
bateau. Townsend estime, d'après les livres de loch 
des baleiniers, que plus de 200.000 tortues ont été 
capturées dans un intervalle de trente ans. Des mil-
liers ont laissé leur vie pour le commerce de l'huile 
et celles qui restent échappent difficilement aux in-
digènes qui les consomment. Ces animaux, qui ont 
donné leur nom à l'archipel, ont déjà complètement 
disparu de quelques îles (notamment Charles, Chatam 
et Barrington). Sur la plupart des autres, il n'en 
reste qu'un petit nombre, qui là encore, risque fort 
de disparaître avant peu. Les autres espèces ani-
males sont également menacées. L'ours de mer des 
Galapagos est déjà extrêmement rare. On ne le trouve 
plus guère que dans les îles les plus septentrionales. 
En différents points, les grands iguanes terrestres se 
sont éteints. De même, les lézards marins de l'île 
Charles se raréfient au voisinage des foyers humains. 

Le monde des oiseaux est sérieusement en danger. 
Sur l'île Charles, la grive [Nesomimus), le gros 
Pinson {Geospiza mxignirostris), très vraisemblable-
ment aussi une forme de Geospiza dijficilis, ont été 
exterminés. Il n'y a que peu d'endroits où les Pin-
gouins et les Cormorans non voiliers soient encore 
nombreux. Les animaux domestiques importés par 
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l 'homme, et avant tout les chiens el les chats (Char-
les, Indefatigable, Albermalej , les cochons ensuite 
(sur Indéfatigabe et James) achèvent l 'œuvre de des-
truction commencée. Les rats importés menacent 
l'espèce endéinique. La flore locale iriontre déjà des 
traces notables de dépérisseinent. Les bois durs d'In-
fatigable souffrent d'un pillage dû à des construc-
tions dévastatrices. 

Celle situation alarmante a engagé le gouvernement 
Equatorien, en Octobre 1934, à mettre sur pied des 
lois de proteclion d'après un projet de Moore et Egas. 
Le décret (Poder Ejetivo, 807, Parte tertera) pro-
tège toutes les espèces menacées (ours marin, lion 
de mer, lézards de terre et de mer, tortues, pigeons, 
albatros, pingouins, cormorans, flamangos) de tou-
tes les îles ; ensuite un groupe d'îles (Hood, James, 
Duncan, Barrington, Jervis, Seymour, Daphne, Tower, 
Marchena Pinta, Wenman, Culpepper et des par-
ties de Albermarle) sont déclarées réserves natu-
relles. 

Mais ceci n'est que le premier pas en vue d'une 
protection efficace du monde animal et végétal. 
Même en Europe Centrale, une loi de conservation 
n'est que d'un effet restreint quand aucune surveil-
lance vigilante n'en assure la stricte observation. 
Nous devions faire cette affligeante constatation lors 
de la visite de ces îles : les tortues, les phoques à 
fourrure, les lions de mer, les iguanes étaient chas-
sés comme auparavant. On peut acheter des cara-
paces de tortues régionales fraîchement tuées aussi 

bien que de jeunes tortues, des pingouins, des peaux 
de phoques à fourrure et des lions de mer. A Sey-
mour sud qui était un poste militaire, l'auteur n'a 
pu découvrir un seul iguane indigène vivant, mais 
seuleinent un spécimen, tuÉ et inomifié. Et cepen-
dant, autrefois, ces lézafds étaient répandus en 
grand nombre. En revanche, les souris fourmillaient. 
En effet, les baraquements militaires ayant été aban-
donnés, par suite du manque de nourriture, ces ron-
geurs étaient reveims à la vie libre et infestaient 
partout le sol, déracinant les touffes de gazon et 
broyant les épis. Enfin, des visiteurs, étrangers à 
l'île, causaient maints dommages. Comme on me 
l'a indiqué, on péchait le thon dans ces eaux. Les 
peaux de phoques ont été à plusieurs reprises sai-
sies par le biologiste du district de San Diego fCa-
lifornie). Le naturaliste voyageur reste profondé-
ment impressionné par le dur carnage de la faune 
qui a lieu encore aujourd'hui. Ce serait une honte 
pour notre siècle si nous ne pouvions pas mettre 
un terme à cette incurie. Par bonheur, il n'est pas en-
core trop tard pour prendre des mesures de pro-
tection complètement efficaces. Il existe dans ce 
vaste archipel des domaines non encore atteints. 
Près des côtes de Narborough, nous avons trouvé 
à côté de nombreux lézards de mer, beaucoup de ces 
connorans non voiliers et des pingouins qui se sonl 
malheureusement éteints non loin de là. Quelques 
îles plus petites recèlent encore le plus gros peu-
plement d'iguanes terrestres et B L O M B E R G , en 1951, 
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a indiqué de iKjuveau uu grand rasseinblenient de 
Uirtues sur Indefatigable. Au cours de la seconde 
guerre mondiale, ces îles ont été survolées el, de 
ce fait, on a pu découvrir à Tintérieur du pays des 
mares où des tortues se rassemblaient pour boire, 
comme ati temps de D . A R V V I N . Une expédition qui 
s'est dirigée d'après ces renseignements a effective-
ment retrouvé des spécimens géants. Les heures de 
ceux-ci sont certainement comptées et les habitants 
le savent bien. 

Ces stations encoi'e intactes devraient jouir d'une 
protection particulière, intérieurement on pourrait 
appliquer les vues de l^arker (19341 et chercher à 
allirer les tortues dans des centres d'élevage oii elles 

pourraient se reproduire cl augmenler leur nombre. 
D'après cel auteur, on a. de celle fa(.;.()n, pi-éserv(; 
les tortues des Seychelles de la disparition. 

De loutes manières, on a commis là-bas l'erreur 
de mêler différentes races insulaires, ce qui esl à 
éviter. Pour mener à bien de telles mesures de pro-
tection, une station domaniale biologique devrait 
être créée avec, sur place, un observateur perma-
nent qui en aurait la responsabilité avec qttelqttes 
( ollaboraleurs scientifiques. 

Les conditions pour fonder une telle S t a t i o n s o n l 

aujourd'hui favorables, puisqu'on peut cotnpler sur 
l aide des habilants de souche européenne et des au-
torités équatoriennes. En outre, un trafic de ba-
teaux du gouvernement et de lignes privées devrait 
s'établir régulièrement enlre les îles el le continen! 
de manière â ce que la station ne soit en aucune fa-
(̂ '011 coupée du monde extérieur. 

La valeur d'un lel centre d'études serait considé-
rable. D'itnportanls problètres d'ordre éthologique ne 
eont pas encore éclaircis. Il en est ainsi du com-
portement du grand iguane iAinb/yr/r ncims et Cono-
lophus], du cormoran non voilier et des différentes 
races de lézards [Tropidurus]. en grande partie en-
core inconnues. Des problèmes d'ordre laxinomique 
sont insuffisamment expliqués. Par exemple, ce 
n'est qu'en 1935, que le lion de mer des Galajiagos 
iZalophus wollebaeki) a été recotmu comme consti-
tuant un genre propre. Jusque là, il était considéré 
comme un lion de mer méridional \Otaria jiibata). 
liien qu'il n'ait pas la moindre ressemblance avej 
celui-ci. 

Lne station biologique régionale rendrait pos-
sible des études exhaustives sur place et faciliterait 
les mesures de protection dans l'archipel. Comme la 
¡3réservation de la faune des Galapagos est une réoc-
cupation comtnune à loutes les sphères de la biologie, 
nous avons, en raison de l'urgence d'un lel projet, 
proposé à l'LInion Internationale pour la Conserva-
tion de la Nalure, de prendre en main un tel plan. 
L'Union s'est déclarée prête à le soutenir et s'ef-
force, depuis, par son actions auprès de l'Unesco, d'ob-
tenir l'assentiment du gouvernement équatorien. Dès 
l'année 1934, l'Equateur avait manifeslé d'ailleurs 
son accord de principe sur le projet d'un tel centre 
biologique. Et comme on ne peut admettre que ses 
\ues ultérieures sur les échanges culturels aient va-
rié depuis ce temps, nous pouvons espérer que bien-
tôt des mesures de protection énergiques seront 
prises. Celles-ci sont urgentes, car déjà des orga-
nismes veulent ouvrir au trafic touristique les îles 
Galapagos. Dans le New-York Times parut le i! jan-
vier 19.56 un article sous le titre : « Les ressour-
ces des îles de l'Equaleur » dans lequel celles-ci 
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étaient décrites comme un paradis de vacances oii 
le chasseur trouverait de véritables richesses cynéti-
ques. Si de telles publicités aboutissaient, le dernier 
cormoran et le dernier phoque auraient vite disparu. 
Par bonheur des réactions ralentissent l'exécution 
de cet envahissement touristique. Avant tout le pro-
jet de création d'une telle station a trouvé aux Etats-
Unis un heureux écho. Le Comité américain pour la 
Protection Internationale du Gibier a déposé un plan 
à cet effet et M. Jean D E L , 4 C 0 U R s'est déclaré prêt 
à aller l'exposer avec le Professeur Dillon R I P L E Y . 

à Quito, auprès des autorités équatoriennes. Le Dr 
Robert B O W M A N , lui aussi, a été particulièrement in-
téressé à ces préoccupations et a apporté sa contri-
bution aux projets de sauvegarde. M. et Mme CoiN-
WAY ont prêté leur concours à ces effoiis. A tous 
ceux qui ont contribué à la réussite de ce plan, pai-
ticulièrement au Président et au Secrétariat général 
de r iM.C.N., nous adressons nos remerciements cha-
leureux pour l'intérêt que leur organisme interna-
tional manifeste à l'égard de cette œuvre. 

Traduction, E. Guillemot, d'ap.rès un article 

« Natur und Volk » transmis par EUJ.C.N. 

L n (le.s Inbou.v l ' a i n j U c r s de C . a l a p a g o s . L ' a n i m a l s"ai)proi- l ia 
c - i i r i eusen ien t e n v o l a n t cl .se p o s a à q u e l q u e s m è t r e s d e n o u s 
s u r u n e p i e r r e . 

- ÏL i l 



LES LIVRES 

LE VISAGE DE L'ARCTIQUE, par Richard Horrington. 
Tradui t de l 'anglais par Dominique Cuillet. Ed. Albin Michel. 
Un vol. ¡n-8° écu de 3 1 2 pages ovec 71 photographies 
hors tex te et 1 car te , sous j aque t t e illustrée en couleurs. 
Prix : 1 .200 f rancs . 

Ecrit par un Canadien célèbre par ses repor tages photo-
graphiques, ce livre est, comme il se doit, fort bien illustré. 
Les documen t s pris dons des condit ions e x t r ê m e m e n t pénibles 
sont cependan t d ' une excel lente qual i té . L 'é tude des esqui-
maux, très consciencieusement réalisée, évoque d ' u n e façon 
d rama t ique les r igueurs de ce c l imat du Grand Nord et la 
dure té de la vie quot id ienne contre laquelle la seule a rme 
de ces hommes est la bonne humeur . 

C 'es t un livre sans artifices, sans concession à la sen t i -
menta l i t é e t incon tes tab lement plein d ' ense ignemen t s . 

M A N U E L P R A T I Q U E D 'ELEVAGE C A N I N , p a r P a u l V A U -

CIEN. Crépin-Leblond et Cie, Ed., un vol. 144 p. 

L 'élevage du Chien n 'es t p a s une a f f a i r e pu remen t sent i -
menta le , il est nécessaire pour le réussir de conna î t re les 
grands carac tè res des Canidés et leur physiologie. Ce manuel , 
p réfacé par le Professeur Bressou, Directeur de l'Ecole N a -
t ionale vétér inaire d 'Alfor t sera utile à tous ceux qui veulent 
élever ra t ionnel lement leur chien, 

E N C Y C L O P E D I E P R I S M A DE LA C O U L E U R - C O U L E U R -
PHOTO-CINEMA. Un vol. relié, sous j aque t t e de cou-
leur. 2 5 0 p. 

Rédigé suivant la formule des PHOTO ALMANACH 
PRISMA, ce t t e encyclopédie réunit les art icles d 'un cer-
tain nombre de personnal i tés de la Photographie , de ¡ 'Opti-
que et de In Chimie. Le t hème t ra i té n ' abo rde pas ce qui 
est du domaine général de la prise de vue, mais le « fai t » 
couleur. Illustré de nombreux dessins e t ag rémen té de très 
belles photographies en couleurs d ' u n e port, son aspect 
scient if ique, théor ique e t p ra t ique d ' o u t r e part , en font 
sans aucun doute l 'ouvrage le mieux documenté sur la 
quest ion. 

DERNIERS REFUGES. At las des Réserves Naturel les dans 
le Monde préparé par l 'Union Internat ionale pour la 
Conservat ion de la Na tu re et de ses Ressources. Ed. 
Elsevier. Un fort volume de 2 1 4 pages sur papier couché, 
impression sur deux colonnes de texte, fo rmot 27 x 18,5 
cm. Reliure de luxe sous j acque t t e en quadrichromie. 

Dans notre précédente rubrique des livres, nous avons 
signalé la parution de DERNIERS REFUGES. Nous venons 
d 'en recevoir un exemplaire . Le « prière d ' insérer » n ' exa -
gérait pas la valeur de cet ouvrage qui fait un tour d ' h o -
rizon complet des Réserves naturel les e t des Parcs Nat io -
n a u x dans le monde. L'introduction du Professeur Roger 
Heim pose le problème de la destruction de nos ressources 
na ture l les e t me t l ' accent sur la signification réelle des 
zones que cer ta ins savants ou institutions scient if iques ont 
f a i t protéger . Des é tudes sur la zoologie, sur le problème 
de la conservation des plantes, sur l'écologie, des réflexions 
sur le côté tourist ique e t esthét ique de cer ta ines réal isa-
tions, donnent à cet at las un caractère original. Nous lui 
souhai tons une très large diffusion car l ' idée de la Protection 
de la Na tu re se doit d 'ê t re propagée dans toutes les cou-
ches de la société. Plus de 1 .000 illustrations en noir e t 
blanc, 2 6 photographies en couleurs en font un ouvrage 
complet . 

AFRIQUE AMBIGUË, par C. BALANDIER. Collection « Terre 
Humaine ». Pion Ed. Un volume in -8 soleil. Prix . 1 .290 
f rancs . 

C 'es t le d r a m e de l ' irruption de la civilisation moderne 
en Afr ique Noire. Une « ambiguï té » s 'é tabl i t ent re les 
anc iennes insti tutions soutenues par la tradit ion et les 
nouvelles imposées par les Blancs. Les d i f fé ren t s aspects 
contradic toi res de ces mouvements t radi t ionnal is tes et révo-
lut ionnaires sont évoqués par l ' au teur qui nous met en 
garde sur le dénouement plus ou moins t ragique qui ne 
saura i t ta rder sur c e t t e par t ie du monde. 

C O N N A I S S A N C E DU M O N D E . A v r i l - M a i 1 9 5 7 . 

Dans ce dernier numéro d 'un intérêt toujours aussi sou-
tenu et toujours r emarquab l emen t illustré, nous relevons 
plus par t icul ièrement les art icles de Alexandra David-Neel : 
Opinions sur l ' Inde ; de Jacques Soustelles : Panorama des 
a r t s anciens du Mexique ; et de Gisèle Freund : Froide e t 
noire Terre de Feu. 

N O U S A V O N S M A N G E LA FORET. C h r o n i q u e d e S a r L u k ; 
village Mnong Car des H a u t s - P l a t e a u x du V i e t - N a m 
central . Ed. Mercure de France, par Georges CONDO-
MINAS. Un vol. 14 x 21 de 5 2 8 p. avec 4 5 photogra-
phies de l ' au teur , cartes , t ab leaux , dessins, plans, trois 
index, sous couver ture illustrée. Prix ; 1 . 500 fr . 

Ce n ' e s t pas parce que l ' au teur de ce livre est un de 
nos anc iens élèves que nous approuvons vivement le su je t 
de son livre. Nous ne pouvons pas trouver une conf i rma-
tion plus concrè te à nos théories sur le déboisement de la 
forêt t ropicale que celle de « Nous avons m a n g é la f o ' ê t ». 
Les Mnong Car sont en e f f e t des écobuan ts s e m i - n o m a d e s 
des H a u t s - P l a t e a u x v ie tnamiens qui, à d é f a u t de point de 
repère historique leur p e r m e t t a n t de si tuer par un ch i f f re 
chaque a n n é e dans l ' écoulement du temps, dés ignent cel le-
ci du nom de la forêt qu' i ls ont alors « m a n g é e », c ' e s t - à -
dire oboHue et incendiée pour y fa i re leurs cu l tures 
annuel les . Cet ouvrage ne se borne pas qu ' à mont rer la 
des t ruc t ion sys témat ique de la Forêt, c 'est aussi une é tude 
e thnologique très poussée où la science de l ' au teur ne fa i t 
pas abs t rac t ion de ses sent iments . 

Un t émoignage de grande valeur. 

L'EPOPEE DES G R A N D S T R A V A U X d e la T o u r d e B a b e l 

à la cité de l 'Atome, par René POIRIER. La collection 
des Découvertes « D'un Monde à l ' au t re ». Edition 
Pion. Deux volumes in -8° soleil. Nombreuses i l lustra-
t ions in - t ex te e t hors- texte . Reliure souple, sous ja -
q u e t t e illustrée. Prix : 2 . 4 0 0 fr . les deux volumes. 

Un livre qui dépasse un peu le cadre de ce t te revue. 
Nous le s ignalons toutefois à nos lecteurs car il montre la 
lutte, le sacr i f ice et l ' audace des hommes pour « domes-
t iquer » les forces de la na tu re e t re t race l 'histoire de 
qu inze g rands t ravaux an t iques et modernes . Mais le 
ry thme de plus en plus rapide de ces g rands t r avaux 
et les forces de plus en plus redoutab les que les hommes 
essaient de régir nous laissent fort perplexes. Nous devons 
rappeler toutefois aux ingénieurs et à cer ta ins appren t i s 
sorciers que l 'équilibre naturel ne se détrui t pas impuné-
m e n t ; ceci c 'es t nous qui l 'a joutons. 
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APERÇU 
sur les marées 

par Henri LACOMBE 

Professeur d'Océanographie Physique au Muséum, 
Ingénieur Hydrographe en chej de la Marine \H.C.) 

La mer est le siège de mouvements extrêmement 
variés dans leurs causes comme dans leurs manifes-
tations : courants généraux, agitation superficielle de 
la mer formée par les vagues et la houle, mouvements 
liés à la situation météorologique, mouvements de la 
marée, se superposent en un ensemble très complexe 
et il est souvent difficile, non seulement de mesurer 
les caractères de ces mouvements — en raison de 
l'absence, pour les apprécier, de repère fixe de réfé-
rence au grand large sur les grandes profondeurs -
mais même de rattacher le mouvement que l'on cons-
tate à telle ou telle classe. 

Mais parmi les mouvements connus, il en est qui 
se distinguent nettement de tous les autres, d'abord 
|)ar le caractère grandiose qu'ils revêtent dans certains 

secteurs, et ensuite — et surtout, dirons-nous — par 
leur cause extra-terrestre et par leur manifestation 
essentiellement périodique dont la période est imposée 
par celle, connue, de leur cause. Sous réserve donc que 
l'on opère en un point des mesures suffisamment pro-
longées, cette périodicité même permettra, dans le 
mouvement constaté, d'extraire la part due à la maré? 
et donc d'éliminer tous les autres mouvements. Ne 
nous hâtons pas d'en déduire que la marée est un 
problème simple et bien connu, tant s'en faut. 

A l'inverse de tous les autres mouvements marins 
cités plus haut, les forces génératrices de la marée 
s'appliquent directement à tous les éléments matériels 
du globe, solides comme liquides, du seul fait de leur 
masse, alors que tous ces autres mouvements corres-



pondent à un transfert d'énergie calorifique ou méca-
nique à travers la surface des mers. Celle-ci ue joue 
donc pas dans les marées le rôle particulier qu'elle 
tient dans les autres aspects de la dynatnique marine, 
cotnme agent de transfert des forces. 

Notre propos est ici d'abord de présetiter quelqties 

indications sur les forces astronomiques génératrices 
de la marée, puis d'examiner les caractères des mou-
vements marins qu'elles provoquent, et qui constituent 
par définition les marées, et enfin de soulever les pro-
blèmes des marées océaniques et de l'utilisation de 
l'énergie des marées. 

PREMIERE PARTIE 

I. - LES FORCES GENERATRICES DE LA MAREE 
(Newton, 1867) 

La Terre se meut dans le champ de gravitation de 
tous les astres el particulièrement des astres du sys-
tème solaire. Ce champ n'est pas uniforme ; mais en 
raison de la faible dimension de notre planète par 
rapport aux distances des astres, la résultante de 
loutes les forces de gravitation appliquées aux éléments 
matériels de notre globe passe par le centre d'inertie 
de la Terre et est la même que si toute sa masse était 
concentrée en son centre. Elle détermine l'accélération 
absolue de ce centre. 

Or, pour étudier le mouvement d'un point de notre 
globe par rapport à celui-ci, ou, plus exactement par 
rapport à un système de référence dont l'origine est en 
son centre et dont l'orientation est fixe — absolue — 
les théorèmes du mouvement relatif nous apprennent 
qu'il convient de retrancher de la force appliquée à un 
élément matériel M de masse unité, un vecteur opposé 
à l'accélération absolue de l'origine des axes mobiles. 
A un instant donné, dans ce système de référence, 
cette différence n'est pas nulle : la force à faire inter-
venir dans le mouvement, par rapport à ces axes 
d'orientation absolue issus du centre de la Terre, est 
donc la différence géométrique entre la force d'attrac-
tion en M et la force d'attraction exercée sur une masse 
égale placée au centre de la Terre : cette différence 
est la « force génératrice de la marée », due à l'astre. 
On conçoit que, toutes choses égales d'ailleurs, cette 
force soit d'autant plus grande que l'écart entre le 
point M et le centre est plus grand : elle est donc 
maximum pour les molécules d'eau des océans qui sont 
situées sur une couche extrètnement mince relative-
ment au rayon terrestre : la plus grande profondeur 
océanique connue est de 10.863 mètres, ce qui ne fait 
que la six-centième partie environ du rayon. Une 
construction simple due à P R O C T O R donne la direc-
tion et la grandeur relative de la force génératrice de la 
marée due à un astre et agissant sur la surface du 
globe. La figure 2 en donne une représentation et les 
valeurs relatives pour un astre situé dans la direc-
tion L. Sur le cercle d'illumination de l'astre, projeté 
en CD (fig. 1), la force a seulement une composante 
verticale, coirune aussi aux deux points A et B qui ont 
l'astre au zénith et au nadir. On s'étonnera sans doute 
que dans toute la zone pour laquelle l'astre est « cou-
ché », c'est-à-dire à gauche de la trace CD la force 
génératrice soit une force de « répulsion » : les parti-
cules terrestres de cette région sonl moins attirées par 
l'astre que le centre du globe, alors que celles de la 
région symétrique le sont davantage. A un instanl 

donné, le champ de la force génératrice due à un astre 
esl de révolution autour de LB et il ) a aussi une 
symétrie par rapport au plan du cercle d'illutnination. 

Quel est l 'ordre de grandeur de celle force ? Elle 
est proportionnelle au rapport des masses de l'astre 
el de la Terre et au cube du rapport du rayon ter-
restre à la distance de l'astre. Pour la Lune, l'attrac-
tion maximum moyenne est 8,8 millions de fois plus 
faible que l'accélération g de la pesanteur ; pour le 
soleil, 19 millions de fois plus faible que g : l'effet 
de la Lune est donc environ 2,2 fois plus important 
que celui du Soleil. Pour les autres astres du système 
solaire, la force génératrice des marées est négligeable, 
a fortiori pour les étoiles. 

La deuxième figure montre que cette force a une 
composante horizontale et une composante verticale. 
Celle-ci n'a pour effet que de modifier de façon à 
peine sensible la force de pesanteur, tandis que la 
coinposante horizontale dont, à un instant donné, 
l'effet se fait sentir dans le même sens sur un quart 
de méridien, entraîne sur cette très grande distance 
une légère modification de la direction de la pesan-
teur dans un sens déterminé, c'est-à-dire introduit une 
pente apparente de la surface de la mer supposée au 

axe des polee 
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repos : aussi est-elle responsable des marées. Si, du 
point de vue des marées océaniques, la composante 
verticale n'a que peu d'intérêt, elle a une importance 
considérable depuis la mise au point de gravimèlres 
suffisamment précis pour mettre en évidence des 
variations de cette pesanteur au rythme de la force 
génératrice. L'expérience a d'ailleurs montré que les 
variations mesurées surpassent ;d'envirion 20 % la 
valeur théorique : cet excès est dû à la déformation 
élastique inslantanée de la Terre sous l'effet de la 
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force génératrice et renseigne sur les paramètres 
d'élasticité du globe. 

La « marée océanique » que nous discuterons est la 
marée océanique relative à la Terre. Les « marées 
terrestres » proprement dites ne peuvent évidemment 
être étudiées par des mesures de niveau, faute de 
niveau de référence fixe. 

Le chainp des forces de la figure 2 est lié à l'astre 
L : il accompagne l'astre. Mais il faut se rappeler 
maintenant que notre globe tourne de 360° en un jour 
sidéral. L'étude du mouvement par rapport à des axes 
liés à la Terre, et en particulier par rapport à des 
a.xes passant par le point d'observation, iinplique Fin-
Iroduction dans l'expression des forces d'abord d'une 
force d'inertie d'entraînement due à la rotation de la 
Terre autour de son axe et qui est égale à la force 
centrifuge, ou mieux axifuge, due à cette rotation : 
mais cette force est déjà incluse dans l'intensité et la 
direction de la pesanteur locale définie précisément 
conmie la résultante de l'attraction terrestre et de cette 
force centrifuge. L'autre force à considérer est la force 
de C O R I O L I S qui intervient pour les corps en mouve-
ment par rapport à la Terre et non pas dans les pro-
blèmes d'équilibre ni dans la recherche de l'expression 
de la force génératrice. Il suffit d'introduire cette force 
lorsque l'on étudie les déplacements des particules 
deau : elle est alors perpendiculaire à la vitesse du 
mobile relativement à la Terre, proportionnelle à cette 
vitesse et à la composante verticale de la rotation ter-
restre ; nulle à l'équateur, elle est maximum au pôle. 

Si nous nous reportons alors au champ de la force 
génératrice due à un astre (supposé dans l 'Equateur 
céleste) et géométriquement lié à cet astre, nous 
voyons que sous l'effet du mouvement diurne qui fait 
décrire à chaque point de la surface terrestre un paral-
lèle en 24 heures sidérales, chaque élément du globe 
subit une force génératrice liée à la combinaison du 
mouvement diurne et du mouvement apparent de l'astre 
autour de la Terre. Si l'astre est le Soleil, sur lequel se 
règle le temps moyen, le mouvement relatif corres-
pondant a une période de 24 heures de temps moyen. 
S'il est la Lune, la composante essentielle du mou-
vement a une périodicité d'un jour lunaire, soit 
24 heures 50 minutes de temps moyen environ. Mais, 
dans l'un comme dans l 'autre cas, la symétrie par 
rapport au cercle d'illumination de l'astre (fig. 1), 

implique que dans ce mouvement relatif, la force 
génératrice reprenne la même valeur deux fois par 
« jour de l'astre » ; cette force, ou plutôt la force 
relative à chaque astre, a donc une périodicité essen-
tielle semi-diurne (12 heures de temps moyen pour le 
Soleil, et 12 heures 25 minutes de temps moyen pour 
la Lune). La composante horizontale en un point 
tourne de 360° en une demi-journée de l'astre. 

Mais si l'astre perturbateur n'est pas dans le plan 
de l'Equateur céleste, un point P (fig. I ) de latitude 
donnée de la surface du globe voit varier en un jour 
de l'astre sa distance à l'axe LAB de révolution du 
champ de la force perturbatrice, d'oîi apparition dans 
cette force d'une périodicité diurne qui disparaît quand 
l'astre est dans le plan de l'Equateur (Déclinaison 
nulle). 

La composante semi-diurne subit de même des va-
riations liées à la déclinaison, mais beaucoup moins 
prononcées. Il est à noter aussi que toute inégalité du 
mouvement de l'astre perturbateur, comme une varia-
tion de sa distance à la Terre due à l'ellipticilé de sa 
trajectoire ou le mouvement de l'astre en déclinaison, 
réagit sur la force génératrice de l'astre et introduit 
une nouvelle composante, évidemment périodique, dont 
la combinaison avec la période du mouvement diurne 
l'ait apparaître une nouvelle composante de la force 
génératrice d'une période voisine d'une demi-journée 
ou d'une journée de l'astre. Le développement en ter-
mes rigoureusement périodiques de la force relative 
à chaque astre, ou plutôt du potentiel dont cette force 
dérive, comporte un très grand nombre de termes 
diurnes et semi-diurnes mais aussi des termes dits « à 
longue période », annuel ou semi-annuel pour le 
Soleil, mensuel ou semi-mensuel pour la Lune. Par 
ailleurs les amplitudes mêmes des termes à « courte » 
période présentent des variations à très longue période 
(18 ans 2 /3 ) liés au déplacement du nœud ascendant 
lunaire. 

Le lecteur dira peut-être que nous n'avons guère 
encore parlé des marées : mais le problème des marées 
est de nature astronomique par l'expression des forces 
qui les provoquent et que nous avons seules étudiées. 
Le point de vue du mouvement sous l'effet de ces 
forces pose des problèmes d'un autre ordre, d'ordres 
de nature hydrodynamique, en raison de la nature du 
milieu sur lequel ces forces agissent. Nous l 'abordons 
maintenant. 



II. ^ GENERALITES SUR LES MOUVEMENTS MARINS 
PROVOQUES PAR LES FORCES GENERATRICES. 

LES ONDES COMPOSANTES DE LA MAREE. 
ASPECTS PRATIQUES. 

Si on pouvait admeltre que, sur un globe entière-
nieiu recouvert d'eau, cet élément ait assez peu d'iner-
tie pour que la surface des mers se mette instantané-
ment en équibbre en tout point sous l'effet des forces 
génératrices dues aux astres perturbateurs, cette sur-
face s'orienterait partout selon la normale à la résul-
tante de la pesanteur et des forces génératrices locales. 
On constaterait la « marée statique ». La surface ma-
l ine prendrait une forme ellipsoïdique qui suivrait sans 
aucun retard le mouvement de l'astre par rapport à la 
ferre . Il y aurait superposition des effets solaire et 
lunaire et on calcule que, pour un globe entièrement 
recouvert d'eau et formé de couches homogènes con-
centriques, la demi-amplitude de la marée lunaire 
serait de 54 centimètres (marée totale 1,08 m.) et celle 
de la marée solaire de 25 centimètres (0,5 m. au total). 
iVIais même amendée par des considérations liées à 
l'existence et à la lorme des continents, cette théorie 
statique n'esl guère satisfaisante, au moins pour les 
périodes « courtes » semi-diurnes et diurnes, car on 
conçoit que des marées de périodicités très longues 
puissent s'en rapprocher. Elle conduit pour la période 
« courte » à des désaccords avec la réalité : il est 
fort peu justifié, pour elles, de négliger l'inertie des 
masses liquides. 

L A P L A C E proposa une « théorie dynamique » 
reposant sur les principes suivants, applicables aux 
« petits mouvements » autour d'un état d'équilibre : 

— à chacun des termes périodiques de la force 
génératrice de chaque astre perturbateur, correspond 
un mouvement ou « onde » de même période : c'est 
une oscillation « forcée » ; en raison de l'inertie de 
l'eau, de sa viscosité, de la forme des bassins océani-
ques, il y a un certain déphasage entre le mouvement 
vertical de l'eau et la composante correspondante de 
la force ; 

— le mouvement global dû à toutes les compo-
santes est égal à la somme des mouvements suscités 
par chaque terme présent : c'est le principe de la 
superposition des « petits mouvements » impliquant 
le caractère linéaire des équations du mouvement ; 

— dans une troisième proposition, L A P L A C E admet-
lait que l'amplitude de chaque onde était proportion-
nelle à l'amplitude de la composante de la force. Si 
cette proposition esl exacte, en un point donné, en 
raison de la linéarité supposée des équations du mou-
vement, on est obligé d'admettre que le coefficient 
de proportionnalité local varie considérablement d'un 
point à l'autre et d'une onde à l'autre, en raison de 
l'écart plus ou moins grand entre les périodes de 

A m a r é e b a s s e , l a i s ses de h a u t e m e r da p l u s haïUe est celle de g r a n d e marée ) , (l'holo R.Il. Soaille.s) 



résonance des bassins océaniques et les périodes des 
forces. En fait, ce coefficietit et le déphasage, visé 
ci-dessus, entre le mouvement vertical et la force, ne 
J3euvent actuellement être déterminés qu'au moyen 
d'observations de marée assez longues, et c'est en cela 
que le problème des marées n'est pas encore résolu : 
il ne le sera que lorsqu'on pourra déterminer les carac-
tères de la marée en tm point sans qu'il soit nécessaire 
de recourir à l'observation préalable. 

Analysant sa première proposition, L A P L . 4 C E fut 
amené à rechercher la périodicité des forces généra-
trices par la considération d" « astres fictifs » se 
déplaçant dans l'Equateur céleste et provoquant 
(•hacun un terme périodique des forces génératrices, 
('ette idée n'aboutit pas, mais elle fut reprise sous une 
autre forme par Lord K E L V I N et Sir George D A R W I N 

qui décomposèrent, comme nous l'avons dit, les forces 
en termes rigoureusement périodiques, mais dont l'am-
plitude comporte encore des variations à très longue 
période (18 ans 2 /3 ) . Connaissant alors avec exacti-
tude les périodes des forces, d'après les données astro-
nomiques, il est en principe facile, si on dispose d'ob-
servations suffisamment prolongées en un point, d'ex-
traire l'amplitude et la phase (« situation ») du 
mouvement de l'eau correspondant à telle composante 
de la force : cette opération s'appelle 1' « analyse 
harmonique » des observations de marée qui conduit 
à la connaissance des « constantes harmoniques » de 
la marée du point. On peut ensuite, grâce à un appareil 
appelé « tide predictor » dû à Lord K E L V I N , sommer 
les effets des ondes composantes pour un instant ulté-
rieur et ainsi effectuer la « prédiction des marées ». 
Cette prédiction s'étend à de noinbreux ports du globe 
et constitue la matière des « Annuaires de marées » 
publiés par un grand nombre de pays maritimes. 

Courants de marée : Avant de passer à l'examen des 
principales ondes composantes de la marée, il est utile 
de préciser que nous nous sommes surtout intéressés 
jtjsqu'à présent à l'aspect « oscillation verticale » du 
niveau ; mais il est évident, de par la « continuité » 
du fluide marin, pratiquement incompressible, que de 
telles oscillations verticales doivent être accompa-
gnées de mouvements horizontaux qui sont les « cou-
rants de marée », caractérisés non seulement par leur 
amplitude et leur phase, mais aussi par leur direction 
instantanée. De même que dans un circuit électrique 
toute différence de potentiel électrique implique le 
passage d'un « courant », de même toute différence 
de niveau entre deux points implique l'écoulement 
d'un « courant » d'eau. Oscillations verticales et cou-
rants de marée sont donc indissolublement liés et de 
même que l'analyse harmonique des observations de 
marée permet la prédiction des marées, de même l'ana-
lyse d'observations de courant suffisamment prolon-
gées permet la prédiction de ceux-ci. Toute onde de 
marée a pour contre-partie une onde de courant de 
même période. Notons qu'en raison des valeurs des 
périodes des ondes et de la profondeur des mers, la 
« longueur d'onde » des ondes-marée est très grande 
vis-à-vis de la profondeur : la marée est une « onde 
longue » : il en résulte qu'à un instant donné, sur une 
verticale, les courants de marée sont théoriquement 

les mêmes à toute immersion et ils sont d'autant plus 
faibles, toutes choses égales d'ailleurs, que la pro-
fondeur d'eau est plus grande. Les vitesses et les 
déplacements verticaux des particules sont très faibles 
par rapport aux vitesses et déplacements horizontaux 
et la pression en un point a une valeur uniquement 
due à la hauteur d'eau locale au-dessus du point. On 
peut donc ramener la mesure du niveau à une mesure 
de pression. Il n'en est pas de même pour les mouve-
ments liés aux vagues. 

Principales ondes composantes de la marée {ou des 
courants) : Les principales ondes composantes de la 
tnarée ont essenliellement, nous l'avons vu, des pério-
dicités semi-diurnes et diurnes. Examinons ces diverses 
catégories : 

Ondes semi-diurnes : leur périodicité est voisine de 
12 heures. L'onde lunaire semi-diurne M, (de Moon. 
Lune en anglais), est la plus importante des ondes 
lunaires semi-diurnes ; c'est la marée que l'on consta-
terait si, le Soleil n'agissant pas, la Lune décrivait 
d'un mouvement uniforme un cercle dans l'Equalettr 
céleste à sa moyenne distance de la Terre ; il y aurait 
une pleine mer toutes les 12 h. 25 minutes, donc deux 
pleines et deux basses mers par jour lunaire de 
24 h. 50 minutes et, d'un jour à l'autre, la pleine mer 
retarderait de 50 minutes. 

L'onde solaire semi-diurne S^, de période 12 heures. 
Les ondes elliptiques lunaires N,, dues à l'ellipticité 

de l'orbite lunaire et déclinationnelle luni-solaire K,, 
due aux variations de déclinaison de la Lune et du 
Soleil. 

Ondes diurnes : Elles ont des périodicités voisines 
de 24 heures et sont essentiellement l'onde diurne 
déclinationnelle luni-solaire K, et l'onde diurne lunaire 
0 , due à la déclinaison de la Lune. 

Nous avons déjà cité les ondes à lotigue période. 
Les ondes visées ci-dessus ont des périodes imposées 

par les mouvements astronomiques. Mais des consi-
dérations théoriques montrent que lorsque ces ondes 

Fig. .T. — E t u d e d u M a s c a r e t à Caudc l i cc . O l i s c r v a t i o i i c i nc -
m a t o g r a ] d i i q u e d u tti f é v r i e r 1949. l ) ' a | ) r è s d o c u m e n t s d u Se r -
v i c e d e la N a v i g a t i o n de l a Se ine ( l î o u e n ) . 



se^ propagent sur ¿es profondeurs qui ne sonl plus 
très grandes par rapport à l'amplitude de la marée, il 
apparaît dans le mouvement des ondes dites « supé-
rieures » ou des ondes « composées » dont les périodes 
sont respectivement des sous-multiples de l'onde ini-
tiale (M, donne une onde M, de période moitié) ou 
des combinaisons linéaires de deux des ondes initiales. 
Ces ondes ont pour effet de modifier considérablement 
la forme des courbes de marée qui perdent leur allure 
de sinusoïde régulière ; la montée de la mer est en 
général plus courte que la baissée ; à la limite, dans 
certains fleuves, la montée se fait même de façon dis-
continue : c'est le mascaret, bien connu dans l'estuaire 
de la Sei ne et qui se produit quand la marée à l'em-
bouchure est assez importante (fig. 3 et 4) . 
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MouvemeiU global en présence des diverses ondes : 

La supeiposition des diverses ondes citées, entraîne, 
selon leur importance relative locale, des variations 
considérables du caractère des marées, qui peuvent 
avoir des aspects très différents de ceux auxquels nous 
sommes habitués sur nos côtes. 

Quand les ondes semi-diurnes sont prépondérantes 
l'oscillation de niveau présente deux pleines mers et 
deux basses mers par jour. Comme l'onde M, est en 
général la plus importante du groupe semi-diurne, 
c'est elles qui, en gros, impose sa période, soit en 
moyenne 12 h. 25 m. Cependant l 'importance relative 
de M^ et S, varie notablement et, notamment le long 
du continent antarctique, S, est relativement forte. De 
même à Tahiti, par exemple, oit ces deux ondes sont 
comparables. Quand les actions de M., et S^ sonl en 
phase, on constate une période de grandes marées : 
c'est la vive-eau qui se produit peu après les pleines 
et nouvelles lunes. Quand elles sont en opposition de 

phase, c'est la morte-eau. Les autres ondes semi-diur-
nes modifient les amplitudes également : en particulier 
Kj, qui introduit des maxima de marée au voisinage 
des équinoxes. On rencontre ainsi des marées semi-
diurnes. 

Quand seules les ondes diurnes sont importâmes 
(Golfe du Tonkin), on ne constate qu'une pleine et une 
basse mers par jour : on a des marées diurnes. Le 
maximum d'amplitude se produit peu après les 
maxima de déclinaison lunaire, instants oit la compo-
sante diurne de la force génératrice est maxima 
(Fig. 1). Ce sont les marées « tropiques ». 

Quand se superposent des composantes diurnes et 
semi-diurnes, on a, selon leur importance relative, soit 
ies marées semi-diurnes à inégalité diurne qui se 
caractérisent par des pleines mers au nombre de deux 
par jour mais de hauteur nettement différente ; c'est 
le cas qui se rencontre quand les ondes semi-diurnes 
surpassent les autres. Dans le cas contraire, on obtient 
des marées mixtes qui ont le caractère de marées 
diurnes au voisinage des maxima de déclinaison 
lunaire et le caractère de marées semi-diurnes au voi-
sinage du moment où la Lune est dans le plan de 
l 'Equateur céleste. Les marées diurnes sont surtout 
notables dans l'Océan Pacifique Occidental. 

La figure 5 montre des courbes de marée de ces 
différents types d'après des documents du .Service 
Hydrographique de la Marine. Naturellement on pour-
rait classer de façon analogue les courants de marée ; 

Fig. .'). — ]>e l iaul en l)as : 
t " Marée s e m i - d i u r n e Bres t . 
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.'i" Marée m i x t e Q u i n - H o n e ( . \ n n a n i ) . 
t " .Marée d i u r n e l )o -Son (Tonl i i i i i . 
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mais il faut se rappeler qu'en certains points particu-
liers courants et marée peuvent appartenir à des caté-
gories différentes (Détroit de Torres, entre l'Australie 
et la Nouvelle-Guinée). 

Le cas des marées semi-diurnes, constaté sur nos 
côtes, est de beaucoup le plus simple et le plus général. 
Il est nettement prépondérant dans l 'Atlantique sauf 
au voisinage de la mer des Antilles. On a pu intro-
duire. pour ce cas simple, divers paramètres permettant 
de prédire avec une précision acceptable la marée 
dans de nombreu.x ports et aussi déduire, des heures et 
hauteurs de la marée d'un port de référence (Brest 
pour la France) , les heures et hauteurs dans plus d'un 
jnillier de ports répartis dans tous les océans, à condi-
tion que la marée y ait un caractère semi-diurne mar-
qué. Cette inéthode est inapplicable quand la marée 
présente une inégalité diurne importante. Toujours 
dans le cas des marées semi-diurnes, on a pu rattacher 
aisément en général les phases et valeurs maxitna des 
courants de marée à l 'heure et à l 'amplitude des 
marées dans un port de référence, par exemple Cher-
bourg pour les courants de marée de la Manche, qui 

atteignent des valeurs très importantes dans certains 
secteurs, 10 nœuds en grande marée dans le Raz 
Blajichart entre l'île anglo-normande d'Aurigny et le 
cap de la Hague. 

Les plus grandes marées relevées sur les côtes sont 
de caractère semi-diurne. Les amplitudes maxima 
sont : 

Canada, baie de Fuudy, bassin des Mines 18,5 m. 
Argentine. Puerto Gallegos 16.8 m. 
Angleterre, rivière Severn 16,5 m. 
Canada, baie Frobisher 16,3 m. 
France, baie du Mont-Saint-Michel 15,0 m. 
La plus grande marée diurne comme atteint environ 

11.5 mètres au Cap Astronomique au Kamtchatka. 
Dans les mers fermées, conune la Méditerranée, la 

marée est en général faible, sauf points particuliers 
(Golfe de Gabès, Adriatique). Dans les îles situées au 
milieu des océans, la marée ne dépasse guère 1,5 m. 
C'est là une indication précieuse pour notre connais-
sance des marées océaniques. 

; (à suivre}. 

\ m n r é c b a s s e , g r è v e a v e c a r é n i c o l e s il'holo R.-Il. Sodille.s). 

• # - t . . r̂  ^^ 

Diins n o i r e p r o c h a i n niiriiéi-o la den.x iénie ] )ar l ie de eel a r l i e l e : Les jiiai-ées au l a r g e clans les m e r s 
el les o c é a n s , el q u e l q u e s m o i s s u r r n l i l i s a t i o n de l ' é n e r g i e d e s m a r é e s . 



Pour les naturalistes amateurs : 

La Botanique 
par Hubert GILLET 
Assistant au Muséum 

l n b o n l ieu d ' h e i b o r i s a t i o n : Le b o r d d n ehen i ln {Photo Ph. .Jolfi). 

Voici les b e a u x j o u r s . Il esl t e m p s d e s ' é c h a p p e r 
•de l ' a t m o s j j h è r e l a b o r i e u s e de n o s v i l l e s p o u r a l l e r 
se d é t e n d r e d a n s la N a t u r e , i .cs p r e m i e r s r a y o n s 
a r d e n t s du sole i l on l r a n i m é les c o u r a n t s de sève, 
les b o u r g e o n s se g o n f l e n t , d é j à les p r e m i è r e s fleii-
l 'cl tes j a i l l i s s e n i (lu t a p i s de f eu i l l e s m o r t e s de la 
f o r ê t e n c o r e d é n u d é e . La jo ie de v i v r e a p p e l l e la 
ioie (le s a v o i r , le m o m e n t esl venu d ' a p p r e n d r e 
à c o n n a î t r e , c ' e s l - à - d i r e à r e c o n n a î t r e les p l a n t e s 
de n o s bo i s , d e nos c h a m i ) s , de nos m a r a i s , de nos 
c o t e a u x . 

11 esl b ien c e r t a i n (¡uc si l 'on a b o r d e le r o y a u m e 
(les images , on fai t a])pel à des s o u v e n i r s que le 
t e m p s e s t o m p e r a cl la m é m o i r e m ê m e la p lu s f i dè l e 
ne iH'ut e n r e g i s t r e r le n o m b r e si i m p o s a n t de végé-
t a u x s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e r e c u e i l l i s : ¡1 d e v i e n t d o n c 
n é c e s s a i r e de conlr(*)ler les ( l é l c r m i n a t i o n s avec des 
d o c u m e n t s de r é f é r e n c e . C'esl pourcpioi il c o n v i e n l 
de c o n s t i t u e r u n e co l l ec t i on de p l a n t e s c o n v e n a b l e -
nient p ré ] )a rée cl r c ] ) r o d u i s a n l le p lus s c i ' upu leuse -
m c n l pos s ib l e l eu r s c a r a c t è r e s et l eu r s i )orfs , c 'es t -
à - d i r e de f a i r e un h e r b i e r . L ' a m a l e u r a u r a a ins i à 



Le c a r t a b l e , Ics 
f c i u l l e s ( i oub t e s de 
p a p i e r b u v a r d , uu 
p iocho i i s p a t n t c . 
(Photo Gittet). 

sa d i s p o s i t i o n un v é r i t a b l e a l b u m cie la N a t u r e qui 
p r e n d r a c h a q u e j o u r d a v a n t a g e de v a l e u r , d ' a b o r d 
p a r les s o u v e n i r s qu i s 'y a t t ac the ron t et ensu i t e , et 
d e p l u s en p lus , p a r la r i c h e s s e s a n s cesse g r a n -
d i s s a n t e des p i è c e s e n t r e p o s é e s , s a n s c o m p t e r l ' i n -
térê t de c o m m e n c e r u n e co l l ec t ion d o n t le p r i n c i p a l 
c h a r m e est de n ' en j a m a i s c o n n a î t r e la f in . 

C'est ce que n o u s a l l ons e x a m i n e r , m a i s d ' a b o r d 
p r é p a r o n s - n o u s à p a r t i r . 

R. — S U R L E T E R R A I N 

Equipement : 

N o u s n e s o m m e s p l u s au t e m p s , D i e u m e r c i , où il 
é ta i t d ' u s a g e de r e v ê t i r un a c c o u t r e m e n t s p é c i a l i s é 
p o u r se m e t t r e à l ' a b r i des i n t e m p é r i e s et se p r o -
t ége r des f o u r r é s é p i n e u x ou des p i q û r e s d e s in-
sec tes . Mais il est q u a n d m ê m e t r è s u t i l e d e r evê -
t i r un v ê t e m e n t s e m i - i m p e r m é a b l e à l a r g e s p o c h e s . 
P o u r t r a n s p o r t e r le p r o d u i t de nos cue i l l e l l e s , il f a u t 
p r é v o i r un c o n t e n a n t . A ce p r o p o s , d e u x éco les 
s ' a f f r o n t e n t et c o n s e r v e n t c h a c u n e l e u r s d é f e n s e u r s 
et l e u r s d é t r a c t e u r s : l ' é co l e de la c é l è b r e b o î t e à 
h e r b o r i s e r v e r t e et l ' é co l e du c a r t a b l e d a n s l eque l 
sonl i n s é r é e s de s f eu i l l e s dou!bles de p a p i e r b u v a r d 
ou de p a p i e r j o u r n a l , f^a p r e m i è r e es t u n fo i i r r e -
lout de .50 c m . de l o n g et se p o r t e en b a n d o u l i è r e , le 
d e u x i è m e de ,50 c m . de l o n g s u r 30 c m . de l a r g e 
r é c l a m e d a v a n t a g e de m a n i p u l a l i o n s m a i s a l ' a v a n -
lage de re.stit i ier de s é c h a n t i l l o n s i m p e c c a b l e s . .\ 
v r a i d i r e , la b o î t e p e u t s e r v i r d a n s tous les cas , 
sauf p o u r la r é c o l t e de f l e u r s p a r t i c u l i è r e m e n l dél i -
ca t e s c o m m e ce l les 'de U n , Co( |ue l i co t , Al i sma où le 
m o i n d r e c h o c s u f f i t à f a i r e t o m b e r les p é t a l e s : a l o r s 
le c a r t a b l e se ra t r è s p r é c i e u x . I>e b o l a n i s l e che-
v r o n n é el m é t i c u l e u x t r a n c h e le d i l e m m e en em-
p o r t a n t les d e u x . 

La b o î t e do i t ê t r e a b s o l u m e n t h e r m é t i q u e p o u r 
r e n d r e au r e t o u r des é c h a n t i l l o n s en tout é tat de 
f r a î c h e u r , auss i b e a u x cpie s ' i l s v e n a i e n t d ' ê t r e 
c u e i l l i s ; il est m ê m e poss ib l e , a p r è s e x a m e n , de les 
y r e p l a c e r et de les r e p r e n d r e q u e l q u e s j o u r s a p r è s 
en auss i b o n é ta t . 

Il est b o n d ' a v o i r en p o c h e une l o u p e à 3 ou 
5 len t i l l es , de p r é f é r e n c e a t t a c h é e à une c h a î n e t t e , 
et un pe t i t s é c a t e u r d o n t la p a r t i e t r a n c h a n t e s e r a 
r e c o u v e r t e d ' u n étui p r o t e c l e u r ; une muse l l e , u t i l e 
a c c e s s o i r e , a b r i t e r a un p i o c h o n c o m p o r t a n t u n e tige 
d ' a c i e r à s ec t i on c a r r é e s o l i d e m e n t e n c a s t r é e d a n s 
un m a n c h e de bo i s à l ' u n e de ses e x t r é m i t é s et 
é l a r g i e en s p a t u l e à l ' au t r e , el, d a n s le cas d ' u n e 
e x c u r s i o n assez c o n s é q u e n t e , un c a r n e t de no tes , 
u n e c a r t e g é o g r a p h i q u e de la r ég ion à p a r c o u r i r ] 
et u n e b o u s s o l e le cas é c h é a n t . 

îl a r r i v e p a r f o i s que d ' e x c e l l e n t e s t r o u v a i l l e s p e u -
vent se p r é s e n t e r d a n s des c i r c o n s t a n c e s où le mot i f 
du d é p l a c e m e n l n ' a r i en à v o i r a v e c une p r o m e -
n a d e bo tan i i i ue , a lo r s le m o i n d r e c o u t e a u de p o c h e 
f e r a o f f i c e de d é p l a n t o i r et u n e t o u f f e d ' h e r b e a r r a -
c h é e à la h â t e s e r v i r a d ' ihabil lage au p r é c i e u x t ro-
p h é e , en a t t e n d a n t de m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s . 

Recherche des plantes : 

C'esl là q u ' i n t e r v i e n n e n t les q u a l i t é s de f l a i r el 
( l ' ins t inc t qui gu iden t le n a t u r a l i s t e v e r s la s t a t ion 
j i r iv i lég iée où il au ra la c h a n c e de m e l t r e la m a i n 
s u r l ' é c h a n t i l l o n r e c h e r c h é et c o n v o i t é d e p u i s long-
l emps . f . ' e x p é r i e n c e et l ' h a b i f u d e c o n l r i h u e n l su r -
lout au r e p é r a g e du t e r r a i n à p r o s p e c t e r el au c h o i x 
du p a r c o u r s , m a i s b ien r a r e s sont les s l a l i o n s où le 
b o t a n i s t e ne v-ouve ])as su je t à r éco l t e . 

Cela d é p a s s e u i t lai-gemenl le c a d r e de ce l t e in i l i a -
Iton que de d o n n e r une liste m ê m e re .s t re in le de s d i f -
f é r e n t s lypes de s t a t i o n s c a r on a q u e l q u e c h a n c e de 
Irot iver des végé taux d a n s les e n d r o i t s les p l u s di-



r.a 
r i s e r . 

I)oUe â 
{Pholo 

h e r b o -
Gillel). 

vers . Le b o t a n i s t e , d é s i r e u x d ' a v o i r un a p e r ç u gé-
n é r a l su r la f l o r e de sa r ég ion , -devra v i s i t e r sys té-
m a t i q u e m e n t t o u s les b i o t o p e s ex i s t an t s et à tou tes 
les é p o q u e s de l ' a n n é e c o m p r i s e s e n t r e m a r s et oc-
t o b r e ; m ê m e lorsqu ' i l se t r o u v e r a en voyage s a n s 
but b i e n d é f i n i , il se ra c e r t a i n , en v i s i t an t les l is iè-
res et les c l a i r i è r e s des bois , les o h a m p s ca l ca i r e s , 
les c o t e a u x ensole i l lés , les g rèves des é tangs , de f a i r e 
d ' a m p l e s et i n t é r e s s a n t e s moi s sons . Les t e r r a i n s 
vagues , l e s l i eux de d é c h a r g e , les t e r r e s r a p p o r t é e s , 
d o n n e n t as i le souven t à des e spèces a l l och tones , ou 
à (les c o n ( [ u é r a n t e s , venues p a r f o i s de r é g i o n s fo r t 
é lo ignées , el r é s e r v e n t des s u r p r i s e s tout -à- fa i t i na t -
t e n d u e s . Malgré l eur aspec t souven t p e u engagean l , 
ces l o c a l i t é s ne d o i v e n t pas è re négl igées . 

EécoUe : 

11 f a u t auss i s ' e n t r a î n e r à savo i r cho i s i r , p a r m i 
la p o p u l a t i o n d ' u n e espèce , l ' i n d i v i d u le p lus r e p r é -
senta t i f du t y p e m o y e n . L 'œi l s ' e x e r c e r a à décou-
v r i r l ' é c h a n t i l l o n à la fo is le p lus c a r a c t é r i s t i q u e et 
le p lus comple t : celui qui p o r t e r a des f l e u r s à tous 
les s tades , des f r u i t s m û r s , des feui l les r a d i c a l e s 
et c a u l i n a i r e s . 

P o u r une p l a n t e a n n u e l l e qui ne c o m p o r t e pa s de 
p a r t i e s l igneuses d é v e l o p p é e s , on p r é l è v e r a la to ta-
l i té de l ' i n d i v i d u en a y a n t soin de ne pa s b r i s e r 
l ' a p p a r e i l r a d i c u l a i r e ; on p o u r r a éven tue l l emen t re-
cue i l i r p l u s i e u r s s p é c i m e n s c o r r e s p o n d a n t à de s 
p h a s e s de d é v e l o p p e m e n t d i f f é r e n t , en év i t an t de 

A r r a r t i a g e d e la 
p l a n t e [Photo Giltel) 



I.a c o u p e d ' u n i -amcau à l ' a i d e d ' u n e j i ince c o u p a u f e . 
l/'/iO/o Gilet). 

sé l ec l i onnLT s y s l é i n a l i q u e n i e n t les ¡ l i eds de p l u s 

be l le v e u u e , ee qu i d o n n e r a i t u n e i dée f a u s s e du 

l y p e m o y e n . 

l^our les p l a n t e s v i v a c e s , si les pa i ' t i e s l i g n e u s e s 

son l r e l a t i v e m e n t p e u d é v e l o p p é e s , on o ] j é r e r a 

c o m m e |)i)ur les an iu i e l l e s , s i n o n on se c o n l e n l e r a 
de p r é l e v e r un f r a g m e n t b ien r e p r é s c n t a l i f de fa 
p a r t i e p é r e n n e . Les s p é c i m e n s ue d é l i a s s a n t j ias 
,TO c m . de l o n g u e u r s e r o n t d é p o s é s d i r e c l e m e n l d a n s 
la b o î t e ou le c a r t a b l e , les p l u s g r a n d s s e r o n t ]jliés 
à a n g l e a igu , d e u x ou t r o i s f o i s si ce la est n é c e s -
s a i r e , en s ' a r r a g e a n l p o u r q u e la r a c i n e ef la soin-
n i l é f l o r a l e so i en t d i r i g é e s d a n s d e s s e n s op])()sés. 
C 'er ta i i ies Oi ivbcl l i fè res ou C.omposées p a r t i c u l i è r e -
m e n t é l evées f p a r e x e m p l e I W n g é l i q u e s a u v a g e , la 
g r a n d e Be rce , c e r t a i n s c h a r d o n s , elc.) f o n t , à c a u s e 
d e l e u r t a i l l e , le déses i^o i r d e s botai i i .s tes : on ] j()urra 
a l o r s , soi t c h o i s i r d e s i n d i v i d u s de la m ê m e e s j j éce 
p l u s pe t i t s , so i t , m i e u x , d é b i t e r en p l u s i e u r s t r o n -
ç o n s un i n d i v i d u n o r m a l ; p o u r les e s | ) èces v r a i m e n t 
tro]) e n c o m b r a n t e s , on se l i m i t e r a à u n e s o m n i t é 
f l e u r i e et à des f eu i l l e s de la base . 

P o u r les a r b u s t e s ou les a r b r e s , il y a un c e r t a i n 

a j j p r e n t i s s a g e à a c q u é r i r a v a n t de s a v o i r c u e i l l i r le 

ou les r a m e a u x c o n v e n a b l e s . Les a m a t e u r s de b e a u x 

h e r b i e r s t o u r n e n t en g é n é r a l un c e r t a i n t e m p s au-

t o u r du p i e d a v a n t de se d é c i i l e r à f a i r e f o n c t i o n n e r 

l e u r s s é c a t e u r s : c ' e s t q u ' i l s e x i g e n t d e s r a m e a u x 

p a r f a i t s p o r t a n t d e s f eu i l l e s n o u a b î m é e s , f a c i l e -

m e n t é l a l a b l e s , el si p o s s i b l e d e s f l e u r s ou d e s 

f r u i t s ; ou ne i j o u r r a i t les en f i l âmer . 
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Algiii' Flirus Senalux. l'holo R.-ll. XoaHIes). 
Reflex Alpa. — Ohj. Si) mm. - F i ~ 1 /50, fin île journée, 

soleil uoilé. Le lemps de pose ussez imporlanl semble en 
contradiclion avec re qui est dit ci-dessous. Il y a lien de tenir 
compte des conditions d'éclairemen! indiqnées du fait de 
l'immersion partielle cl d'autre part, le champ embrassé par 
l'objectif est. ici, limité « l'algue de teinte foncée surface au 
contraire très absorbante prise isolément. 

A une période oii un grand nombre de Français 
sonl sur nos côtes, il nous paraît intéressant de noter 
ici quelques réilexions sur la photographie dans ce 
milieu assez parlicuHer. 

D'abord il convienl de se méfier, au bord de la 
mer, de l'intensité de la lumière : celle-ci arrivant 
sur de grandes surfaces plus ou moins planes, esl de 
plus augmentée par une réverbération considérable. 
11 faut donc compter au moins un diaphragme au-
dessous de celui qui serait utilisé ailleurs. Les pose-
mètres eux-mêmes s'y laissent prendre et il faut leur 
appliquer celle correction de un diaphragme. Cette re-
marque est valable pour la pholo en noir. Pour la 
couleur, l'excès de lumière ne joue pas de la même 
façon ; il n'est donc pas besoin, en général, de faire 
intervenir la même correction. Lin écran UV par contre, 
peut être intéressant pour éviter des dominantes bleues. 

LTn autre point particulier à la mer est la photo-
graphie des plantes ou des animaux découverts par 
la marée. Deux manières de faire se présentent : 
opérer sur des sujets hors de l'eau, ou encore im-
mergés dans les mares qui subsistent. 

Dans le premier cas il faut pholograjjhier le su-
jet quand il vient d'être découvert ; plus tard, séché, 
il change d'aspect, de couleur. Mais alors, les reflets 
sonl nombi'eux el, très souvent, néfastes. Il faut trou-
ver un angle oit l'inconvénient est réduit au mini-
mum, voire même transformé en avantage. Ce peut 
être le cas pour un cliché en noir où un reflet est 
susceptible de donner du relief ; le cas de la couleur 
esl plus délicat. 

La deuxième solution consiste à opérer sur des 
sujets encore immergés. Bien entendu, il esl indis-
pensable que la surface de l'eau soit parfaitement 
unie, qu'elle ne soit pas troublée ni par une communi-
cation avec la zone des vagues ni pai- un vent fri-

Savoir 
photographier 
au bord 
de la mer 

par R.-H. NOAJLLE.S 

saut. Il faul ensuite trouver une position oii le rayon 
visuel (de l 'objectif) traversera sans difficulté la 
surface, ce n'est pas toujours aisé. On y parvient 
généralement le plus facilement en travaillant dans 
le voisinage de la verticale, mais les reliefs sonl alors 
difficiles à obtenir... el, attention de ne pas avoir 
l'image du photographe et de son appareil, insidieu-
sement réfléchie par la surface de l'eau. L'Etoile de 
mer représentée ici a été photographiée presque 
perpendiculairement à la surface ; on a choisi un 
fond uni qui lui permet de se détacher. Le Koda-
chrome de la Galalhée reproduit en couleur sur la 
couverture a élé pris dans des conditions analogues. 
Encore un autre point important : celui de l'absorp-
tion de la lumière par l'eau. La photographie de Fucus 
ci-dessus en donne une illustration. La partie claire 
(avec des reflets) est hors de l'eau ; la partie foncée 
se trouve dans l'eau. La limite entre les deux zones 
se dislingue difficilement, mais deux ou trois points 
d'affleurement, dans le premier tiers à gauche du 
cliché servent de témoins. Les temps de pose à pra-
tiquer varient bien du simple au double ; pour avoir 
l'ensemble, il faut donc transiger ! 

Eto i l e (le m e r illenricia sanguinolata). [Photo R.-ll. yoailles). 
Reflex .\lpa. — Obj. 90 mm. — F IB — Flash électronique. 

Environ 20 cm d'épaisseur d'eau. Rapport 1 /3 . 



Les réalisations de nos lecteurs 

CervLis d a m a d a m a . [Photo Hahinouich). 

Je disais dans la précédente note, que, peu à peu, 
la liaison s'établissait avec nos lecteurs. Les deux mois 
écoulés ont confirmé ce fait. Nous avons reçu de 
nouveaux envois de nos correspondants, et nous avons 
constaté avec un très réel plaisir, que des progrès 
substantiels marquent les nouveaux travaux. 

Aujourd'hui j 'ajouterai que non seulement la liai-
son se développe, mais encore qu'elle s'étend. Un cor-
respondant de Buenos Aires, M. Rabinovich, nous 
envoie quelques-unes de ses réalisations, malheureuse-
ment, elle ne portent aucune indication ni sur les 
conditions de prise de vue ni sur l'identification des 
animaux. La tête de Ceroris que nous reproduisons 
est d'une qualité prometteuse, dommage que le gril-
lage déborde sur le museau de la bête ; évidemment, 
on n'obtient pas toujours la pose idéale. M. R. dé-
sire entrer en rapport avec la Société de Photogra-
phie d'Histoire Naturelle, et il nous dit qu'il fait 
partie d'un groupe d'étudiants « passioimés » de 
photographie d'Histoire Naturelle. Ceci est très inté-
ressant, et nous espérons avoir sous peu d'autres envois 
de M. R. et de ses amis, nul doute qu'ils seront de 
qualité. Peut-être un échange en « communication » 
pourra-t-il s'établir entre les membres de la S.P.H.N. 
et nos correspondants Argentins ; qu'ils veuillent bien, 
comme les autres correspondants, d'ailleurs, inettre au 
dos des épreuves le plus d'indications possible, les 
documents prennent ainsi encore beaucoup plus d'in-
térêt et de valeur (Identification du sujet, appareil, 
format, focale des objectifs, diaphragme, temps de 
pose, rapport de prise de vue, rapport d'agrandisse-
ment, émulsion, mode de développement, etc... et aussi 
âge de l'auteur et son ancienneté dans la pratique de 
la photographie). 

Au moment d 'adresser la copie à l ' imprimeur , nous recevons 
un envoi très i n t é r e s s a n t ; il prouve en effet la vani té des 
cra in les que nous expr imions dans une de ces chroniques : 
que le m a n q u e de matériel spécialisé entrave les inil ialives 
de nos j eunes lecteurs. 

M. Robert , de Nantes , avec Lm simple Box 6 X 9 . muni 
d 'une lenti l le convergente et monté sur un bâti sommaire 
réalisé en Meccano, réussit des ])liotographies en o randeur 
naturel le . Le cl iché d 'ammoni te que nous reproduisons est de 
qua l i té très sa t is fa isante ; toutefois, il est Irès regre t tab le 
d 'une par t que AL Roberl ait disposé autour de son sujet 
pr incipal d ' au t res peti ts fossiles qui, en raison de la faible 
p rofondeur de champ, sont Hous, d ' au t re pari , que son 
cadrage soit insuff isamment précis. Quoiqu ' i l en soit, nous 
espérons que cette « démonstrat ion » probante inci tera les 
hési tants à tenler des réal isat ions da ce genre et à nous com-
muniquer leurs résultats . 

MISSION 
M. Francis Pe t te r , a s s i s t a n t a u l abora to i r e des M a m m i -

fè res e t des Oiseaux , a e f f e c t u é p e n d a n t les trois de rn ie r s 
mois d e 1 9 5 6 , u n e mission i t i né ran t e en Iran avec l ' Ins t i tu t 
Pas t eu r de T é h é r a n e t g râce à l ' a ide de l 'O rgan i sa t i on 
Mond ia l e de la San té e t de l 'Unesco. Le b u t essent ie l de 
ce voyage é t a i t la r eche rche des rongeur s dé se r t i ques pour 
r e c o n n a î t r e la d is t r ibut ion g é o g r a p h i q u e d e c h a q u e espèce et 
l ' é t u d e éco logique de leurs p e u p l e m e n t s respec t i f s . La mis-
sion composée de M. e t M m e Pet ter , du Dr Mos tach i de 
de l ' I n s t i t u t Pas t eu r de T é h é r a n , et de d e u x a ides i raniens , 
a pa rcou ru plus de 1 0 . 0 0 0 k i lomèt res d a n s l 'est et le sud 
du pays e t en a r appor t é une a b o n d a n t e d o c u m e n t a t i o n . 

En plus des pe t i t s m a m m i f è r e s , les col lec t ions du M u s é u m 
se sont enrichi es n o t a m m e n t d ' o i s eaux en p e a u a p p o r t e -
n a n t à u n e s o i x a n t a i n e d ' espèces , d e rept i les pa rmi lesquels 
f igure une nouvel le e spèce de Vipéridé, de scorpions et d ' u n 
herbier de Chénépod iacées . 

L ' é t ude biologique des rongeurs de l ' I ron e n t r e d a n s le 
cad re des r eche rches en t repr i ses sur la pes te p a r l ' Ins t i tu t 
P a s t e u r de Téhé ran ; d ' a u t r e par t , la d o c u m e n t a t i o n re-
cueil l ie en Iran s ' a j o u t e à cel le q u e M. Francis Pe t t e r a 
o b t e n u e p r é c é d e m m e n t en A f r i q u e du Nord e t a u S a h a r a 
pour con t r ibuer à la c o n n a i s s a n c e de la f a u n e des régions 
désertiques. 



L histoire naturelle par les timbres 
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calinres de rappori donl les prodails sonl exporlés dan.s le monde eniier. 

Le VANILLIER {Vanilla planijoiia A N D R E W S ) 

Le Manioc est une Euphor-
biacée originaire de l'Amérique 
tropicale. Elle était cultivée bien 
avant l'arrivée des Européens 
dans toute l'étendue allant du 
nord du Brésil au Mexique. La 
plante, par son port, ne rap-
pelle guère nos Euphorbiacées : 
c'est un sous-arbrisseau de 2 à 
4 m. de hauteur, pluricaule. et 
portant des feuilles palmées d'un 
vert un peu glauque. Les fleurs 
jaunâtres sont discrètes. Tout 
l'intérêt du Manioc réside dans 
ses racines tubercules qui se dé-
veloppent un peu à la façon de 

celles du Dahlia et qui renferment une pure fécule 
d'amidon. La culture par buttage exige une terre assez 
riche pour faciliter la tubérisation. La plantation se fail 
par bouturage, la récolte commence 12 à 18 mois 
après, soit par arrachage total du pied, soit par arra-
chage progressif. Tout tubercule contient une quantité 
plus ou moins minime d'un glueoside cyanogénétique 
très dangereux qu'il convient d'éliminer par lavage. 

Le manioc constitue une des principales sources 
d'alimentation pour les populations des pays chauds 
qui en font une consommation importante sous forme 
de bouilie, de pâte, de fécule séchée et de tapioca. Sa 
culture industrielle est entreprise dans de noinbreux 
pays tropicaux pour en fabriquer le tapioca. 

Sur une production mondiale de 60 millions de 
tonnes, le Brésil vient en tête avec 12 millions.. En 
Afrique, le premier pays producteur est le Nigeria 
avec 10 millions de tonnes; Madagascar a installé des 
féculeries sur son territoire et tire de l'exportation du 
tapioca une source de revenu importante. Sa produc-
tion approche du million de tonnes. 

Le GIROFLIER {Eugenia caryophyllala T H U N E ) . 

Le Giroflier se rencontre à l'étal 
spontané en Océanie d'oii il 
lest Les Chinois, bien 
avant l'ère chrétienne, savaient 
déjà utiliser les boutons floraux 
du giroflier pour épicer leurs 
alime.nts. C'est un arbre de la 
famille des Myrtacées dont l'une 
des caractéristiques est de possé-
der des poches séerétrices {Euca-
lyptus, etc.., ) ; il atteint une 
douzaine de mètres de hauteur. 

Ses feuilles sont persistantes et ses 
fleurs blanches disposées en in-

florescences corymbiformes. Les pédicelles des fleurs 
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ou « griffes » et les boutons floraux renfennent une 
essence à parfum, hautement estimée. 

En culture normale, on peut considérer comme hono-
rable une récolte de 5 kg de clous secs par arbre et 
par campagne. Il convient, pour obtenir un produit 
de qualité, d'en soigner particulièrement la dessi-
cation. 

A Madagascar, la culture est presque entièreinent 
entre les mains de l'indigène, et faute de main-d'œuvre, 
une partie des fleurs reste sur les arbres. 

Les Iles Zanzibar et de Pemba occupent le premier 
rang dans la production mondiale. Notre grande île 
arrive derrière avec une production annuelle de l'ordre 
de 6.000 tonnes, dont elle exporte la plus grande 
partie. 

Le M A N I O C {Manihot ulilissima P O H L ) . 

Le Vanillier fut découvert par 
les Espagnols au Mexique où les 
populations locales avaient remar-
qué depuis longtemps l'arôme dé-
licat et pénétant qui se dégageait 
des fruits fermentés de cette 
plante. On la trouve encore à 
l'état sauvage dans les basses fo-
rêts du pays. Elle a l'aspect d'une 
liane et appartient à la fainille 
des Orchidacées dont on eonnaît 
le parfum subtilement vanillé des 
fleurs d'un certain nombre d'es-
pèces répandues sur nos coteaux 

calcaires. Le botaniste Marchant, en 1822, eut le mérite 
d'introduire cette plante à Madagascar où sa culture 
prit une telle extension que le pays vint rapidement à 
la tête des producteurs mondiaux. 

La liane a besoin d'un tuteur pour se développer et 
donne des fleurs verdâtres qui ont la particularité dans 
la nature de ne pouvoir se féconder sans l'aide d'in-
sectes spéciaux à longue tarière. Sa culture ne fut véri-
tablement entreprise que le jour où l'on sut pratiquer 
la pollinisation artificielle (1840). 

Certaines terres volcaniques et riches de Madagascar 
et de ses dépendances conviennent parfaitement au 
Vanillier. La multiplication se fait par bouture. La 
plante peut fournir des « gousses » au bout de 3 années 
à condition qu'une main-d'œuvre entraînée se charge de 
la fécondation. La gousse, au moment de la cueillette, 
est verte et n'exhale pas l'arôme pénétrant de la gousse 
vendue dans le commerce. Il convient de lui faire subir 
une maturation spéciale par exposition au soleil ou par 
trempage dosé dans de l'eau chaude. 

La production mondiale varie dans de très notables 
proportions suivant les cours et suivant les cyclones 
qui dévastent les plantations. En moyenne, Madagascar 
fournit les 60 % de la production mondiale (500 à 
1.000 tonnes), suivie de très loin par le Mexique et 
Tahiti. 



Activités du Laboratoire d'Agronomie 
Tropicale en 1956 

Le Lalioraloire d'Agronomie Tropicale dn Mnséinn Natio-

nal d'Histoire Naturelle de Paris a élé eiuleuillé par la dispa-

rition du P R Auguste C H E V A L I E R , lievenu Professeur homuaire 

en 1946 mais qui continuait iulassahlement scui aclivilé (voir 

J.À.T.B.A., 1956, p. 218-219). 

Le Bureau Interafr icain des SoL (B.l.S.l, rat laché à la 

Commission de Coopération Technique en .Afrique du .Sud du 

Sahara (C.C.T.A.). a quitté les locaux qu'il occupait dans le 

Laboratoire pour s'installer dans l 'Ancien Laboratoire (PI-

C H E V A L I E R ) complètement transformé et agrandi dans ce but 

par le Gouvernement Français. Au cours d 'une cérémonie 

officielle qui eût lien récemment, remise en a été faite au 

C.C.T.A. qui a bien voulu conserver en l'état le bureau 

d 'étude du Pr C H E V A L I E R et appelé dorénavant « Salle Aug. 

C E H V A L I E R » sur proposition de .AL G U I L L O T E A U , Directeur 

du B.LS. 

Le repli du Laboratoire, déjà en partie effectué lors de la 

création de la chaire d 'Océanographie Physique du Muséum 

Prof. L A C O M B E , a provoqué un réaménagement complet de ta 

Bibliothèque et du Fonds Général de documentation, un re-

classement des Collections, travaux qui ont absorbé une par-

tie de l'activité du personnel. 

La publication du Journal d'Agriculture Tropicale et de 

Botanique Appliquée (3° année) a été poursuivie avec aug-

mentation du nombre de livraisons (sept.), chacune plus im-

portante qu 'antér ieurement . 

Le personnel du Laboratoire a effectué à l 'extérieur un en-

seignement à l 'Ecole Supérieure d 'Agricul ture Tropicale 

(R. PORTÈRES), à l ' E c o l e S u p é r i e u r e d u Bo i s ( J . F . LEROY) et 

donné diverses conférences : E.S.A.A.T., Inst i tut Technique 

d'Alimentation, Société Nationale d 'Acclimatation (R. POR-

T È R E S et G I L L E T H . ) . Une participation effective a été don-

née aux séances du Plan d 'Equipement 111 pour l 'Outre-Mer et 

à la Commission des Plantes Médicinales du Conseil Supérieur 

de la Recherche Scientif ique et du Progrès Technique 

(R. PORTÈRES). Des déterminations de plantes ont été effec-

tuées en grand nombre pour divers demandeurs (ethnographes, 

vétérinaires, agronomes) el les demandes de renseignements 

ont été particulièrement abondantes en 1956 (R. P O R T È R E S 

e t H . G I L L E T ) . 

R. P O R T È R E S , Prof., a conduit plus particulièrement ses tra-

vaux sur l 'organographie des Inflorescences dans le genre 

Oryza et procédé à une révision de la taxation des Riz culti-

vés. Une mise au point de la composition floristique et de 

l 'utilisation des Pâturages de la Côte d'Ivoire a été fai te en 

partant de matériaux autrefois recueillis. 

J .F. LEROY, Sous-Directeur du Laboratoire, s'est plus spé-

cialement consacré à des recherches concernant l'Histoire de 

la Botanique ( T O U R N E F O R T , B A C H E L O T de la P Y L A I E ) . Délégué 

par le Muséum il a part icipé aux Cérémonies en l 'honneur 

dn Tricentenaire de la naissance de T O U R N E F O R T à Aix-en-

Provence (9-10 ju in) . En collaboration avec le Pr Roger H E I M , 

Directeur du Muséum et Mme G. D I I P R A T , il a organisé un 

C(dloque International sur « Les Botanistes Français en Amé-

rique du Nord avant 1850 ». ( 'e colloque s'est tenu à Paris, 

au Muséum 111-14 sept.), et a obtenu un grand succès. 

Ces lieux mauifestalions onl abouti à la proiluçti(ui d'études 

diverses qui luit été réunies en un volume qui vient île pa-

raîlre. (C.N.R.S.). 

II. G I L L E T , Assistant, outre les fonctions administratives 

dans la gestion du Laboratoire, s'est surtout consacré à l 'étude 

du matériel botanique rapporté en 1955 du massif Saharien 

de l'Aïr et a développé son service de contrôle et de détermi-

nation des tourteaux et provendes d'origine tropicale destinées 

aux animaux d'élevage. 

Mlle C. FRiEOBEiiG, après l'établissement d'un fichier sur 

les collections de Gommes et Résines du Musée de l 'Homme 

el un stage de documentation pratique au Bureau Interafri-

cain des sols, est entrée comme assistante au Laboratoire en 

mars; elle s'est spécialisée dans les éludes ethnobotaniques, et 

a assuré des déterminations et études sur des graines prove-

nant du néolithique du Var (France), de l 'ennéolithique de 

Byblos (Liban) et du précolombien du Pérou; une collection de 

références de graines d 'époque préhistorique est en cours. 

Ph. B R U N E A U DE M I R É , Naturaliste, Attaché au Laboratoire, 

a procédé à l 'étude des matériaux botaniques récoltés lors de 

séjours successifs au Niger Septentrional et effectué en août-

novembre une mission zoologicobotanique au Tibesti et au 

Borkou (Territoire du Tchad) dont les matériaux recueillis 

sont dé jà en cours d 'étude. En fin d 'année il a élé nommé 

Membre Correspondant du Muséum en même temps qu 'une 

bourse de voyage lui était accordée. 

J . B A R R E A U , Agronome de la Commission du Pacifique Sud 

a poursuivi au Laboratoire l 'élaboration de ses travaux snr 

l'Etlinobotanique alimentaire de la Polynésie et de la Méla-

nésie. 

M. P A P A M I C H A E L , Agronome Hellene, a travaillé toute l'an-

née au Lahoraloire sur les Conijères du bassin oriental de la 

Méditerranée. 

Mlle R A O T s'est consacrée au service de la Documentation et 

au Journal d'Agriculture Tropicale. 

.Mlle PLU a étudié les épidermes et stomates des plantes des 

Kerguelen (M. C I I A S T A I N ) et effectué des montages de prépa-

rations anatomiiiues pour l 'enseignement à l'Ecole Supérieure 

du Bois. En vue d'études des Méliacées de Madagascar (M. LE-

ROY) des séries de coupes de bois ont été faites et montées. 

Mlle PLU a consacré aussi une partie de son activité à des 

Recherches de documents aux Archives Nationales pour la pré-

paration du Colloque sur les Botanistes Français en Amérique 

avant 18.50. 

M. C H A S T A I N , Chargé de Recherches du C.N.R.S., a pour-

suivi ses recherches écologiques sur les plantes des Iles Ker-

guelen. 

L'éqiiipemenl du Laboratoire par des crédits du C.N.R.S. 



( p r e m i è r e t ranc l ie ) a é lé a m o r c é el se p o u r s u i v r a en 1957 et 

1958 

En f in d ' a n n é e nn c r éd i t a é lé a c c o r d é pa r le Conse i l Supé-

r i eu r d e la R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e el dn P r o g r è s T e c h n i q u e 

l)our a s s u r e r la c r é a t i o n el le f onc l i onne raen l au sein du La-

h o r a l o l r e d ' n n Centre d'Identification des Plantes Médicinales 

el d ' u n Centre d'Etudes et d'Injormations Ethnobotaniques qni 

I )ourronl ô l re exp lo i l é s pa r les u l i l i s a l eu r s au I " j a n v i e r 1958. 

Collections reçues en 1956. 

H e r b i e r s de M a r l i n G H A N K I , Cl 'cliad), île M . V A I L L A N T (Ca-

m e r o i n i ) , D K Q U A I K E ( M a d a g a s c a r ) , L E V A S S E U H ( S o u d a n - F r a n -

ç a i s ) , C I L L E T el de M I R K (A ï r , T i b e s l i ) , a y a n t I ra i l a u x p l a n t e s 

c i i l l ivées , a n x p â t u r a g e s , aux p l an t e s m é d i c i n a l e s , etc.. . 

Conclusions. 

N o i r e siUial ion el no i re ac l iv i lé se sont c o n s i d é r a b l e m e n t 

a m é l i o r é e s an c o u r s de 19.56. La d ivers i té des ac l iv i iés res te 

d a n s la t r ad i t i on du L a b o r a t o i r e : P l a n t e s A l imen ta i r e s , Médi-

c ina l e s el lon les P l a n t e s Ut i les , E t h n o b o l a n i q u e , Agronomie , 

Bois, His to i re de la B o t a n i q u e , P rospec t i ons , B iogéograph ic , 

•Systématique Végé ta le , etc.. . On no te une t e n d a n c e plus mar-

q u é e en m a t i è r e e t h n o b o l a n i q u e el une accen tua t ion sur les 

Cé réa l e s des P a y s c l iauds . 

C o m m e pa r le passé , le m a n q u e de personne l aux i l i a i r e (dac-

t y l o g r a p h e , a i d e - t e c h n i q u e ) l imi te c o n s l d é r a b l e m e n l l ' a m p l e n r 

des t r avaux poursu iv i s . 

Directeur du Laboratoire. 
R. PORTÈRES, 

L^année géophysique internationale 
Depuis le 1""' j u i l l e t et du ran t 18 mois, géophysiciens, 

rod ioé lect r ic iens et astronomes me t t ron t toutes les res-
sources de lo science ou service de la plus vaste en t re -
prise In te rna t i ona le de tous les temps, l 'Année Géophysique 
In te rna t i ona le 1 9 5 7 - 5 8 ( A G I ) . 

Le R.P. Lejoy, membre de l ' I ns t i t u t , président du Comi té 
N a t i o n a l Français pour l 'AGI en dé f in i t ainsi l 'ob je t . « De 
j u i l l e t 1957 à la f i n de 1958, t ren te -s ix nat ions par t i c ipe-
ront à une vaste opérat ion sc ient i f ique au cours de laquel le 
des observat ions géophysiques seront exécutées, suivant un 
p rog ramme f i xé à l 'avance d ' u n c o m m u n accord, dans le 
plus g rand nombre possible d ' i ns t i tu t ions permanentes ou 
d ' i ns ta l l a t i ons provisoires, spécia lement établ ies, dispersées 
sur tou te la surface du Globe. Il s 'agi f d ' ob ten i r une vue 
synopt ique des phénomènes dont l 'analyse est rendue impos-
sible du f a i t des lacunes ex is tant au jou rd 'hu i dons les 
régions démunies d 'observatoi res. On espère ainsi recuei l l i r 
les é léments d ' exp l i ca t i on de phénomènes encore mystér ieux, 
et accroî t re nos connaissances dons des domaines nouveaux, 
sur lesquels cer ta ins déve loppements techniques a t t i r en t 
pa r t i cu l i è remen t not re a t ten t ion . La haute atmosphère, par 
exemple , est encore b ien mo l connue. C'est el le cependant 
qu i c o m m a n d e les cond i t ions du t ra f i c rodioélectr ique, et 
c 'est en e l le qu ' i l f a u t chercher les causes des per tu rbat ions 
du magné t i sme terrestre. Sans une connaissance précise de 
SQ compos i t ion , des mouvements des masses gazeuses qui y 
régnent , il ne pou r ra i t non plus être de dévelo.ppement ra-
t ionne l de l ' emp lo i des engins téléguidés. La haute a tmos-
phère sera donc un des tou t premiers sujets d 'études de 
l ' Année Géophysique In te rna t iona le . 

Quel le sera la par t de la France dans l 'exécut ion de ce 
vaste p rog ramme ? Des stat ions dont certaines temporai res, 
répart ies dons les ter r i to i res mét ropo l i t a in et d ' ou t re -mer . 
recevront un équ ipemen t et un personnel spécialisés en vue 
d'assurer les observat ions météorologiques, géomagnét iques, 
ionosphériques, océanographiques, aurorales, etc. . . Des cen-
tres impo r tan t s fonc t ionneron t , n o t a m m e n t , à Tamanrasset , 
à Bangui , a u x Iles Kerguelen, en Terre Adé l ie , à Tah i t i . 
Les Observatoi res de M e u d o n et du Pic du M i d i par t ic iperont 
ac t i vemen t aux observat ions solaires. Des engins au topro-
pulsés, dest inés à l 'é tude de la haute atmosphère, seront 
lancés en A f r i q u e du Nord . etc... 

Quan t à l 'opéra t ion des longi tudes et la t i tudes, elle est 
organisée à l 'échel le i n te rna t iona le par le Bureau In te rna-
t iona l de l 'Heure , don t le siège est à l 'Observato i re de Paris. 

Les Observatoires par t ic ipants dé te rmineron t le temps en 
u t i l i san t l ' équ ipement le plus per fect ionné. Ceux qui d ispo-
sent d 'ast ro labes impersonnels ou de lunet tes zéni tha les y 
a jou te ron t la dé te rm ina t ion des lat i tudes. Tous les résultats 
seront t ransmis à l 'Observatoire de Paris, qui dépoui l lera 
cet te énorme documenta t ion , et en discutera les résultats. 

Responsable pour une bonne port du succès de cet te 
opérat ion in ternat iona le , l 'Observatoire de Paris se devai t 
de réorganiser son propre service horaire, et de la fa i re 
bénéf ic ier des progrès les plus récents de la technique. La 
conservat ion du temps y sera assurée par un groupe d 'une 
douza ine d 'hor loges à quar t z . Un matér ie l nouveau de ré-
cept ion des s ignaux horaires radioté légrophiques est en 
préparat ion. Enfin, les observateurs disposeront de ce m a g n i -
f ique ins t rument d 'op t ique qu 'est l 'Ast ro labe Impersonnel 
const ru i t par la Société Opt ique et Précision de Leval lois 
(O .P .L . ) . Cet apparei l a été récemment présenté à la presse 

au cours d 'une récept ion très réussie et très instruct ive. Les 
passages d'étoi les seront enregistrés sur un Chronographe 
Belin, ¡m,primant le temps ou mi l l i ème de seconde. 

Un nouveau service horaire a été organisé à l 'Observa-
toire d 'A lger , qui cons t i tua i t l 'une des stat ion fondamenta les 
de l 'opérat ion des Longi tudes de 1933. Il disposera de 
trois horloges à quar t z , d 'un équ ipement rodioélectr ique. 
d ' u n astrolabe et d ' u n chronographe Belin. 

La trois ième stat ion f rançaise sera située à Tananar i ve ; 
elle ava i t été occupée tempora i rement en 1933. Son équi -
pement , ident ique à celui d 'A lger , sera complété par un 
émet teu r de s ignaux horaires radioélectr iques. Il n 'ex iste en 
e f fe t que très peu de stat ions de ce genre aux lat i tudes aus-
trales, et la dé te rm ina t ion précise des durée de propagat ion 
des s ignaux nécessite des émissions en duplex. 

Les crédits spéciaux engagés à l 'occasion de l 'Année 
Géophysique In te rna t iona le par le Gouvernement et le Par-
lement s 'élèvent à près d 'un mi l l i a rd et demi, auxquels 
s 'a jou ten t les crédits de fonc t ionnement et d 'équ ipement 
no rmaux des Observatoires, Inst i tu ts de Physique du Globe 
et autres stat ions de caractère permanent , dont l 'ac t iv i té 
hab i tue l le se ra t tache à tel ou tel po in t du programme de 
l 'AGI . Notre pays s'est donc largement inspiré de l 'espr i t de 
coopérat ion universel le qui a n i m a i t les auteurs du projet . 
Il f a u t souhaiter que l 'entente in te rna t iona le qui s'est ainsi 
mani festée persiste et qu 'e l le s 'étende à d 'autres domaines 
que celui de lo recherche sc ient i f ique pure. 
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• v isée d i rec te i n t é g r a l e m e n t redressée 

• deux té lémèt res couplés 

• o b j e c t i f Tessar 1 : 2 , 8 (modè les I I I et IV ; 
o p t i q u e i n t e r c h a n g e a b l e ) 

• synch ron i sa t i on in tégra le 

• o b t u r a t e u r s y n c h r o - c o m p u r à r e t a r d e m e n t avec 
p résé lec teur de d i a p h r a g m e . 

Prospectus chez un revendeur Zeiss I kon ou par 
Paul B lock , B .P . 36 , S t r a s b o u r g - M e i n a u 

BULLETIN D'INFORMATION N°3 
LES CONTROLES QUE SUBISSENT LES FILMS 

II est no rmal q u ' u n e f ab r ique de fdms et pel l icules 
p h o t o g r a p h i q u e s contrô le la qual i té de sa product ion, 
mais on pour ra i t se conten te r de procéder par échant i l -
lonnage . 

P r e n d r e d a n s un lot, au h a s a r d , u n e peti te quant i té de 
films et fa i re sub i r à ces « cobayes » des tes ts est ce r tes 
u n e m é t h o d e louable mais elle ne peut éviter des fu i t es . 

Rien ne vau t c e p e n d a n t le contrôle p e r m a n e n t exercé 
par P E R U T Z su r sa product ion . 

C h a q u e bande de film reçoit un n u m é r o d 'émuls ion et 
pa s se s y s t é m a t i q u e m e n t par une sér ie d 'opcra t ions de 
labora to i re : 

— Mic ropho tograph ie pour le contrô le du grain . 
— Cont rô le de la t ex tu re de l ' émuls ion. 
— E x a m e n de la r é s i s t ance au pl iage. 
— Cont rô le des courbes de no i rc i ssement . 
—• Déve loppemen t d ' e s sa i s s ens i t omé t r iques pour le 

contrô le de la g rada t ion . 

— M e s u r e de l ' épa i s seur de la couche de l ' émuls ion . 
— Vérification de la précis ion des p e r f o r a t i o n s (cas des 

films c inéma et 35 mm) pa r la double mé thode de la 
pro jec t ion et du microscope de mesu re . 

— Essa i s p r a t i ques de la r é s i s t ance au déch i rement . 

P o u r les films pho to t echn iques et r ad ioscop iques , il y a 
j u s q u ' à 15 cont rô les d i f fé ren ts . 

Ce n ' e s t q u ' a p r è s ces s évè re s vérif icat ions que les 
b a n d e s sont coupées , mon tée s et condi t ionnées . Le f r ac -
t ionnemen t de la b a n d e est exécu té pa r des mach ines qui, 
t o u j o u r s d a n s l 'obscur i té , coupen t en longueur et en lar-
geu r les r ou l eaux de 341 m'' soit pour u n e l a rgeur de 
1 m 10 u n e longueur de 310 m è t r e s . 

On obtient d a n s un rou leau : 

6.000 bobines 6 x 9 , 
ou 9.000 bobines 4 x 6,5, 
ou 5.000 c a r t o u c h e s 35 mm de 36 poses , 
ou 8.000 c a r t o u c h e s 35 mm de 20 poses . 

Le m o n t a g e et le cond i t ionnement sont f a i t s au tomat i -
quemen t . 

Tan t de so ins d a n s la r eche rche , la fabr ica t ion , la pré-
sen ta t ion , ont valu une telle réputa t ion de qual i té à la 
m a r q u e P E R U T Z qu 'un n o m b r e cons idé rab le de p r o f e s -
s ionnels du m o n d e ent ier ont adop té la « boî te ver te 
P E R U T Z ». 

Ils s aven t que P E R U T Z cont inue i n l a s sab l emen t ses 
r eche rches pour leur donner t o u j o u r s la mei l l eure qual i té . 

C ' e s t ainsi que ceux qui ont e s s ayé la de rn iè re née de 
leurs émuls ions , la « P e r o m n i a - 2 5 » ont pu se r end re 
compte que, comme t o u j o u r s , P E R U T Z s ' es t p lacé en 
tête de la rapidi té , de la qual i té et du progrès . 

Mais de cela nous en pa r l e rons dans un ar t ic le à venir . 

Les lec teurs qui s e ra i en t in té ressés par les p r écéden t s 
ar t ic les et pa r l 'ar t ic le su r la « P e r o m n i a - 2 5 » qui 
pa ra î t r a p rocha inemen t d a n s ces co lonnes , peuven t écr i re 
aux Exclus iv i tés T E L O S , 58, rue de Clichy, Par i s -9 ' . Ils 
recevront g r a tu i t emen t cet te i n t é r e s san te documenta t ion , 
s a n s e n g a g e m e n t de leur par t . 



P O S E M È T R E S 
à cadrans 
interchangeables 

Le $u i (ès que r e m p o r f e n t les posemèt res REALT est d ù pour une 
g r a n d e por f e u x q u o l i t é s que l u i ( o n f è r e son sys tème à cadrons 
j n t e f ( h o n g e a b l e s , breveté dons le m o n d e e n r i e r . Gfâce à ce o r i n -
c ipe, le p l u s a n c i e n c o m m e le p lus récent de ces o p p a ; e i l s ne 
sero j o m á i s p é r i m é . Seul REALT peut a f f i r m e r ce la . 

R E PkLT 
Siuls posemètres à lecture directe instantanée , 
aussi bien en pholo qu'en cinémo, en noir qu 'en 
couleurs. 

les posemètres les plus pratiques au monde. 

MODELE REALT LUXE 
Y-

Le modèle l u x e permet avec ses 2 cadrans oscillants 
seulement de couvrir toute la g a m m e de sensibilité 
d 'émulslons et le réglage précis pour toutes les 
vitesses de caméra du 1 / 1 0 au 1 , 2 0 0 de seconde. 

¿L 
aJ 

e gratu i te : 
n écr ivant à 
>rghèse,NeuiilyV. 

T O U S L E S A P P A R E I L S 

O U T E S L E S C A M E R A S 

O U S L E S A C C E S S O I R E S 

et surtout... 

IJne Oi^^anlsalion unujue 

à (fv^rie disposUion 

Nos TECHNICIENS pour vous guider et vous 

conseiller ; 

Nos LABORATOIRES pour exécuter tous vos 

travaux, photo et ciné, noir et couleurs ; 

Notre ATELIER DE REPARATIONS ; 

Notre STUDIO avec ses opérateurs et ses 

reporters ; 

Notre SALLE DE PROJECTION 
... tout cela à votre service 

PHOTO-CINÉ PICHONNIER 
LES TECHNICIENS DE LA PHOTO 

ET DU CINEMA 

148, Rue de GreneUe - PARIS-?" - INV. 55-15 
En face le métro Latour-Maubourg 

Fournisseur des Ministères, Grandes Administrations, 

Facultés, Services Scientifiques, Laboratoires Industriels, 

etc..., etc... 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 



Les accessoires NOVOFLEX s'adaptent 

sur tous les appareils 2 4 / 3 6 courants, 

Contax, Leica, Rectaflex, Exacte, Alpa, 

etc., etc... 

Notice spéciale franco sur demande 

Gros exclusivement 

PHOTO-SERVICE R. |ULY 

68, rue d'Hauteville - Paris-10° 

Q J O V O F L E y ^ 
La clé de tous les problèmes de 
l'extrêmement rapproché à la télé-
photographie. 

Accessoires pour la macrophotographie 
et la microphotographie. 

GEVAERT 

m 

photographies 
scientifiques 
documentaires y ' 

GEVAPAN 
LE DIRECTEUR GÉRANT : 

lEAN BRICO. PRINTED IN FRANCE 

IMPRIMERIE n i . RUE DU MONT-CENIS - PARIS-IS< 
DEPOT LEGAL 3 ' TR. 1957 - N " -103 
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