
AERONOMIE 

L ' aeronomie a pour objet I'e tude des 
regions atmospheriques ou les phe

nomenes de dissociation et d ' ionisation 
sont importants. Cette definition s'appli

que aussi bien it I'atmosphere terrestre 
qu 'aux atmospheres planetaires. Le mot 
aeronomie fut imagine par Sidney Chap
man (1888-1970) et fut adopte lors de 
I'assemblee generale de I'Union interna
tionale de geodesie et de geophysique it 
Rome, en 1954, lorsque I' Association 
internationale de magnetisme et d 'electri
cite atmospherique devint l'Association 
internationale de geomagnetisme et 
d 'aeronomie. Toutes ces organisations non 

gouvernementales ont pour objet de favo
riser I'etablissement de programmes de 
recherche internationaux ainsi que les 
echanges d ' information entre les scientifi

ques. L'aeronomie est avant tout une 
science multidisciplinaire dans laquelie la 
physique, la chimie, la mathematique et la 

technologie spatiale ont chacune une place 
appreciable. 

AERONOMIE 

1. Nomenclature aeronomique 

Toute atmosphere planetaire peut etre 
divisee en plusieurs regions caracterisees 
par un etat dynamique et une distribution 
verticale de la temperature. Pour I'atmos
phere terrestre, la distribution verticale de 
la pression (fig. I) indique clairement un 
changement de pente aux environs de 
100 km d'altitude . Dans les cent premiers 
kilometres, la pression diminue pratique
ment d 'un facteur I 000000, alors qu 'aux 
altitudes superieures la diminution est 
nettement moins forte. Ce comportement 
different est directement lie au regime 
I'homosphere, les constituants principaux 
dynamique de I'atmosphere. Dans de 
I'atmosphere (azote moleculaire 78 p. 100, 
oxygene moleculaire 21 p . 100, argon 
I p. 100) restent parfaitement melanges. 
Meme si leurs concentrations diminuent 
avec I'altitude, leurs abondances relatives 
ne sont pas modifiees. Les phenomenes de 
brassage, tels que les vents, la convection 
et la turbulence, sont suffisamment rapides 
et importants pour que la composition 
volumique des constituants reste constanle 
avec I'altitude. Notons, des it present, que 
des situations tres differentes se rencon
trent pour les constituants minoritaires tels 
que I'ozone, la vapeur d'eau, les composes 
azotes ou chlores. La constance de la 
composition volumique des constituants 
principaux cesse it une altitude de I'ordre 
de 100 km, appelee homopause ou turbo
pause. Ce dernier terme est sou vent utilise 
pour caracteriser I'altitude a partir de 
laquelie les phenomenes de turbulence ne 
sont plus suffisamment efficaces pour assu
rer un melange parfait. Dans I'heteros
phere, les constituants principaux peuvent 
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Distribution verticale de la pression atmospherique. 
Les deux courbes dans I'heterosphere correspondent 
respectivement a une ires 'aible activite solaire (600 KJ 
el a une tres forte activite solaire (2000 KJ. Une almo
sphilre standard a une pression de 1,01325 X 10' N.m- 2. 

se separer SOuS I'effet de la diffusion 

moleculaire dans Ie champ de la pesanteur 

terrestre. Les constituants plus legers, tels 
que l'oxygene atomique, l' helium et 

l'hydrogene atomique, diffusent plus faci

lement vers Ie haut, car la turbulence n'est 

plus suffisamment forte. Des lors, la dif

fusion moleculaire entralne une variation 

en altitude de la composition volumique. 

C'est une des raisons pour lesquelles la 

pression decrolt moins vite dans l' heteros

phere. Finalement, au-de!;'! d'une altitude 

variable avec l'activite solaire, la concen

tration des constituants atmospheriques 

devient si faible que les collisions entre 

particules sont pratiquement negligeables. 

Cette region est appelee exosphere ; les 
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particules y suivent des trajectoires para
boliques, elliptiques ou hyperboliques dans 
Ie champ de la pesanteur. 

La seconde nomenclature (fig. 2) est 
basee sur la distribution verticale de la 
temperature. La troposphere qui debute au 
niveau du sol est caracterisee par un gra
dient negatif de la temperature, car la sur

face du sol est la principale source de cha
leur de cette region dans laquelle ont lieu les 
principaux phenomenes meteorologiques. 
La troposphere se termine it la tropopause 
dont l'a ltitude varie entre 8 et 18 km suivant 
la latitude, la saison et les conditions meteo
rologiques. La tropopause polaire est it une 
altitude inferieure it celie de la tropopause 
equatoriale. La tropopause ne constitue pas 
une surface continue autour de la Terre ; il 
existe des trous, particulierement aux lati
tudes moyennes. lis permettent des trans
ports organises de matiere entre la tropos
phere et la stratosphere ou la temperature 
crolt avec l'altitude pour atteindre un maxi
mum de l'ordre de 270 K it la stratopause 

situee aux environs de 50 km d'altitude. 
L 'accroissement de la temperature dans la 
stratosphere resulte essentiellement de 
l'absorption du rayonnement solaire ultra
violet par l'ozone (03) qui atteint sa concen
tration maximale dans la stratosphere. La 
plus forte temperature de la stratopause est 
atteinte dans les regions polaires au cours 
de l'ete locallorsque l' insolation est perma
nente . Au-dessus de la stratopause, l'emis
sion infrarouge par Ie dioxyde de carbone 
(C02), qui est un compose minoritaire de 
l'homosphere, est suffisante pour entralner 
une diminution de la temperature dans la 
mesosphere entre 50 et 85 km d 'altitude. 

Contrairement it ce qui se passe it la strato
pause, la temperature de la mesopause 
atteint sa plus faible valeur (= 150 K) 
durant l'ete local dans les regions polaires. 
Les plus fortes valeurs du minimum de la 
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mesopause (= 210 K) se rencontrent 

durant I' hiver local . Au-dessus de la meso

pause, I'atmosphere est chauffee par Ie 

rayonnement solaire ultraviolet de lon

gueur d'onde inferieure it 175 nm (I nano
metre = 10-9 m). C'est la thermosphere ou la 

temperature augmente fortemen! avec 
I'altitude pour atteindre des valeurs com-

prises entre 600 et 2000 Kala thermo
pause suivant les conditions de I'activite 
solaire. 

2. Action du rayonnement solaire 

Si Ie Soleil se comportait comme un corps 
noir parfait, il suffirait de connaitre sa tem-
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Spectre solaire a une unite astronomique en fonction 
de la longueur d'onde. La courbe en grise correspond 
a une tres forte activite solaire. 

perature d'emission pour decrire tout Ie 
spectre a I'aide de la loi de Planck relative a 
I'emission d 'un corps noir. La nature est 
cependant plus complexe, et I'approxima
tion d'un corps noir ne permet en tout cas 
pas de rendre compte correctement du flux 
de I'energie solaire represente a la figure 3. 
La courbe en grise correspond a une flambe 
solaire qui est une manifestation de l'activite 
solaire. II est clair que des variations enor
mes peuvent se presenter aux longueurs 
d'onde inferieures a 10 nm. En realite, tout 
Ie spectre solaire au-dessous de 175 nm est 
I'objet de variations importantes. Le flux 
total d 'energie electromagnetique prove
nant du Soleil et arrivant au sommet de 
I'atmosphere terrestre a une unite astrono
mique est appele constante solaire, dont on 
cherche main tenant a determiner la varia
tion eventuelle . Sa valeur est de 1,367 . 103 

W. m·2. Cet eclairement provient essentiel
lement des longueurs d'onde superieures a 
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300 nm. Comme I'eclairement varie inver

sement avec Ie carre de la distance Terre
Soleil, une variation geometrique de la cons
tante solaire se produit au cours de I'annee. 
Ainsi , en janvier, la constante solaire atteint 
sa valeur maximale de 1,4 1 . 103 W . m-2 et, 

enjuillet, la valeur minimaJe est de 1,32 . 103 

W . m·l. Cette variation n'a aucun rapport 
avec des variations physiques dans Ie Soleil, 
mais resulte uniquement de la geometrie du 
systeme Terre-Solei!. Les variations de 
1'6c1airement au cours d'une annee son! 
montrees sur la figure 4 pour un eclairement 
incident pris arbitrairement egal a un, a une 
distance d'une unite astronomique. Cette 
figure est valable pour toutes les longueurs 
d'onde avant qu'elles ne soient eventuelle
ment absorbees par des constituants atmos
pheriques. 

Le rayonnement solaire peut avoir trois 
types d' interaction avec les constituants 
atmospheriques. Tout d 'abord, il peut etre 
absorbe pour certaines longueurs d'onde si 
les sections efficaces d 'absorption sont suf
fisamment elevees et si Ie nombre d'especes 
absorbantes est suffisant pour attenuer 
I' intensite du rayonnement disponible au 
sommet de I'atmosphere. Ce rayonnement 
absorbe excite les atomes ou molecules qui , 
a ce moment, chauffent I'atmosphere, ou 
emettent des photons d 'energie egale (reso
nance) ou inferieure (fluorescence) a I'ener
gie incidente. Ensuite, Ie rayonnement peut 
egalement dissocier certaines molecules, si 
son energie est suffisante. Finalement, aux 
energies plus grandes, Ie rayonnement peut 
ioniser les molecules et les atomes en leur 
arrachant un ou deux electrons. Ces proces
sus d'absorption, de dissociation et d' ioni
sation dependent de la nature des consti
tuants soumis au rayonnement solaire et de 
leurs concentrations 
caracteriser l'action 

respectives. Pour 
du rayonnement 
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/sophotes de la valeur moyenne de /'eclairement quotidien sur une surface horizon tale, lorsque I'eclairement iJ une 
unite astronomique est pris egal a /'unite. Les variations de /'eclairement sont essentiellement dues a celles du temps 
d'exposition au Soleil. La ligne en tirete correspond aux lieux au Ie Solei! est au zenith. Les parties grisees corres
pondent aux nuits po/aires de 24 heures. 

solaire, on utilise une grandeur sans dimen
sion, appelee epaisseur optique (fig. 5) dont 
la valeur unitaire correspond <il 'altitude a 
laquelle l'effet du rayonnement est maxi
mal. On constate ainsi que I'heterosphere 
est surtout sensible au rayonncment ultra
violet de longueur d'onde inferieure a 
175 nm, tandis que I'homosphere est affec
tee par Ie rayonnement de plus grande lon
gueur d 'onde . 

3. Formation de nouveaux consti
tuants 

Comme Ie rayonnement solaire est capable 
de photodissocier et d' ioniser certains 
constituants atmospheriques, il est evident 

que les produits de ces processus peuvent 
reagir chimiquement avec d'autres com
poses et donner naissance a toute une 
chimie aeronomique qui est parfois diffi
ci le a realiser au laboratoire, car les condi
tions de temperature et de pression ren
contrees dans les diverses regions 
atmospheriques ne sont pas aisement 
reproductibles. De nouveaux constituants 
atmospheriques apparaissent et sont sus
ceptibles d' inftuencer a leur tour la struc
ture de l'atmosphere . En partant de I'oxy

gene moleculaire (02) , dont la premiere 
limite de dissociation est a 242,4 nm, Ie 
rayonnement solaire produit des atomes 
d'oxygene suivant Ie mecanisme 

O2 + hv-O + 0, 
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fig. 5 
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ou hv est I'energie du photon incident. 
CeUe photodissociation a essentiellement 
lieu dans la basse thermosphere et dans 
I'homosphere, Les atomes ainsi liberes 
peuvent se recombiner en presence d 'un 
troisieme corps M (02 ou N 2) necessaire 

fig. 6 
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pour assurer la conservation de l'energie : 
o + 0 + M ~ 0 , + M. 

Dans la stratosphere, il existe une autre 
reaction tres efficace : 

o + 0 , + M ~ oJ + M, 

donnant lieu a la formation de I'ozone 
(03), Cependant, les molecules d'ozone 
peuvent etre detruites par la reaction : 

o + O, ~20" 

ou peuvent etre photodissociees suivant Ie 
processus: 

0 3 + hv~O + 0 , . 

En fait , ces quelques reactions aeronomi
ques sont a la base de la formation de la 
couche d 'ozone qui nous protege du 
rayonnement solaire ultraviolet. Toutefois, 
ces reactions ne permettent pas it elles 
seules d'expliquer les observations de 
I'ozone, car les phenomenes de transport 
et de nombreuses reactions avec d'autres 
composes tels que NO, N02, OH, H02 .. . 

doivent etre pris en consideration pour 
justifier Ie profil moyen de la figure 6. En 
particulier, il faut considerer les cycles 
catalytiques qui peuvent entrainer une 
destruction de I'ozone. Les trois cycles les 
plus etudies en liaison avec I'abondance de 
l'ozone sont : 

bilan: 

bilan: 

bilan: 

OH + 0 , ~ HO, + 0 , 
HO, + O, ~OH + 20, 
20, ~30, 

NO + 0 3 ~ NO, + 0 , 
NO, + 0 ~ NO + 0, 
o + 0 , 20, 

CI + 03 ~C10 + 0 , 
CIO + 0 ~ Cl + 0 , 

o + 0 3- 20,. 

Ces cycles sont dits catalytiques parce que 
les constituants autres que 0 , O2 et 0 3 sont 
regeneres dans chaque cycle et une tres 
faible quantite de radicaux lib res tels que 



OH et HOb NO et N02 ou CI et CIO peut 
influencer I'abondance de I'ozone. Les 
radicaux du premier cycle proviennent de 
la vapeur d'eau ; ceux du deuxieme cycle 
proviennent de la production biologique 

de N20 au niveau du sol, des moteurs de 
I'interaction du rayonnement cosmique 
corpusculaire avec I'atmosphere ; ceux du 
troisieme cycle sont essentiellement d'ori
gine anthropogeniquc. En effet, I'utilisa
tion des chlorofluorocarbones comme gaz 
refrigerants, comme gaz propulseur dans 
les aerosols libere des composes chlores 
inoffensifs au niveau du sol. Ces composes 
diffusent dans la stratosphere ou ils sont 

dissocies par Ie rayonnement ultraviolet ; 
les atomes de chlore ainsi Iiberes permet
tent Ie demarrage du troisieme type de 
cycle catalytique. Les quelques reactions 
catalytiques presentees ne constituent pas 
I'ensemble des processus possibles. II 
existe egalement des interactions entre 
certains catalyseurs (CIO et NO par exem
pIe) qui entralnent des ruptures de cycles 
et reduisent ainsi les mecanismes de des
truction de I'ozone. De toute fayon , I'equi
Iibre fragile , et menace, de la couche 
protectrice d 'ozone demande une sur
veillance et une etude constantes afin de ne 
pas provoquer une evolution biologique 
non souhaitee au niveau du sol. Quelques 
centaines de reactions aeronomiques ren
dent ce probleme tres complexe, d'autant 
plus qu'il faut egalement tenir compte des 
phenomenes de transport de matiere par 
les vents, par la convection et par la 
turbulence. 

4. Phenomenes de transport 

La distribution des eonstituants atmosphe
riques soumis a I'action du rayonnement 
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solaire et impliques dans de nombreuses 
reactions chimiques ne peut pas etre eva
luee en faisant uniquement un bilan des 
productions et des pertes . II faut aussi Lenir 
compte des phenomenes de transport 
capables de modifier fortement la reparti
tion en altitude et en latitude des consti
tuants de I'atmosphere. II y a lieu de 
distinguer deux grandes categories de 
mouvements. Tout d 'abord, les mouve
ments d'ensemble qui affectent a la fois les 
constituants majoritaires et minoritaires. 
Ce sont essentiellement les vents horizon
taux dont la structure et I'effet peuvent etre 
tres variables en fonetion de I'altitude. 
Ensuite, les mouvements specifiques a 
chaque constituant minoritaire peuvent 
modifier de fayon appreciable la distribu
tion verticale de ceux-ci en fonclion de 
I'importance relative des processus de 
perte et de production chimique et pho
tochimique. 

L'ensemble des phenomenes de la 
circulation horizon tale est extremement 
complique. II est cependant utile de signa
ler une difference fondamentale entre la 
circulation generale dans I'homosphere et 
dans I'heterosphere. Au-dessous de 100 
km d'altitude, Ie vent horizontal souffle 
parallelement aux isobares. Dans I'hemis
phere Nord, Ie vent souffle dans Ie sens des 
aiguilles d'une montre autour des centres 
de haute pression et dans Ie sens contraire 
autour des centres de basse pression. II 
s'agit de I'approximation geostrophique a 
laquelle no us sommes habitues dans la 
troposphere, mais qui reste valable 
jusqu'aux environs de 100 km. Dans 
I'hemisphere Sud, les sens de rotation sont 
inverses. Au-dessus de 100 km, Ie rayon
nement solaire ultraviolet a forme l'iono
sphere constituee d'eleetrons et d ' ions 
positifs qui sont toujours en quantite 
inferieure au millieme des concentrations 
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des especes neutres. Malgre cela, I' inter
action entre I'heterosphere neutre et 
I' ionosphere est tellement forte que les 
vents horizontaux soufflent des centres de 
haute pression vers les centres de basse 
pression, c'eSl-li-dire perpendiculairement 
aux isobares . Dans l'heterosphere, les 
vents horizontaux atteignent aisement 
300 km/h, et des val~urs de 3 000 km/h ont 
ete observees dans les regions auroraJes 
lors de fortes perturbations dues a 
l'influence des champs electriques de la 
magnetosphere. 

Les transports verticaux sont de plu
sieurs ordres de grandeur plus faibles, mais 
sont fondamentaux pour com prendre la 
distribution verticale des constituants de 
I'atmosphere . Dans I'homosphere, la tur
bulence assure une decroissance identique 
avec I'altitude pour tous les constituants 
principaux (N2, 02, Ar). A la turbopause, 
vers 100 km d'altitude, la diffusion mole
culaire permet une separation des consti
tuants en fonction de leur masse atomique 
ou moleculaire (fig. 7). Les constituants les 
plus legers diffusent plus facilement vers Ie 
haut que les constituants plus lourds. 
Ainsi, la teneur en un constituant dont la 
masse atomique est inferieure a la masse 
moleculaire moyenne dans I'homosphere 
(28,9 unites de masse atomique) decroit 
moins vite avec I'altitude que celie d'un 
constituant plus lourd (fig. 7) . Ce transport 
vertical, associe a la photodissociation de 
l'oxygene moleculaire, explique pourquoi 
I'oxygene atomique devient progressive
ment l'element Ie plus abondant au-dessus 
de 100 km. Au-dessus de 500 km, l'oxy
gene est a son tour supplante par I'helium 
et I'hydrogene atomique qui etaient des 
constituants negligeables dans toute 
I'homosphere et dans la basse thermos
phere. 
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Comportement schematique des constituants almo
spheriques sous !'influence de /a diffusion moleculaire 
et de la diffusion turbulente. En a, Ie constituant dif
fusant a une masse moteculaire inferieure a celie de 
I'atmosphere; en b, Ie constituant a une masse mole
culaire superieure a la masse mo/lieu/aire moyenne de 
i'atmosphere. Dans les zones de transition, les deux 
phenomenes sont competitifs. 

5. Effets de I' adivite solaire 

L'activite solaire et caracterisee par un 
cycle de onze ans. Les mesures du spectre 
solaire montrent que cette activite se 
manifeste surtout aux longueurs d 'onde 
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fig. 8 
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Flux solaire radioeleetrique a TO,7 em mesure a Ottawa (Canada) depuis 1947. 

inferieures a 175 nm. Comme iI n'existe 
pas de satellite en orbite mesurant de fa90n 
continue cette partie du spectre au sommet 
de I'atmosphere, il faut utiliser des indices 
qui representent de maniere indirecte, et 
plus ou moins correctement, les variations 
du flux solaire ultraviolet. Dans les mode
les atmospheriques, l' indice Ie plus utilise 

est Ie flux radioelectrique a une longueur 
d'onde de 10,7 cm et mesure par un 

radio telescope a Ottawa au Canada 
(fig. 8). Ce flux n'a aucune influence sur la 

structure de l'atmosphere, mais convient 
pour representer de maniere empirique les 
variations de temperature observees dans 
la thermosphere. II est engendre dans la 
couronne solaire ou sont egaJement for
mees les raies du spectre ultraviolet qui 
sera absorbe au-dessus de 100 km d 'alti

tude dans la thermosphere terrestre. Des 
lors, les variations de cette energie inci

dente se manifesteront surtout dans la 
thermosphere, ou les temperatures varient 
entre 600 K et 2 000 K suivant les condi
tions de l'activite solaire. La figure 9 
montre l'etendue des ceintures d'oxygene 
atomique, d 'helium et d'hydrogene atomi
que entourant la Terre en fonction de la 
temperature de la thermopause, c'est-a
dire en fonction de l'activite solaire. Les 

limites de ces ceintures sont definies par 

l'egalite entre Ie constituant qui perd sa 
preponderance numerique et celui qui va 
l'acquerir. On con90it que ces variations 
de composition avec l'activite solaire 
entrainent egalement des modifications de 
la circulation generale dans la thermos
phere. II apparait clairement sur la figure 8 
que deux cycles undecennaux n'ont pas 

necessairement la meme amplitUde. Cela 
complique l'analyse aeronomique, car des 
conclusions quantitatives obtenues pour 
un cycle ne sont pas necessairement vala

bles pour Ie suivant. 
Le Soleil emet egalement des particules 

chargees (electrons, protons et noyaux 
plus lourds) qui constituent Ie vent solaire. 
Ce rayonnement corpusculaire interagit 
avec Ie champ magnetique terrestre et 
donne lieu a des precipitations de parti
cules chargees dans les regions polaires, Ie 
long des lignes de force du champ magne
tique. De plus, cette interaction du vent 
solaire avec la magnetosphere et I'iono
sphere cree des champs electriques suffi
samment intenses pour faire apparaitre un 
echaulfement par elfet Joule, dans la 
thermosphere. Cet echaulfement se fait 
par l' intermediaire des electrons et des 
ions de I'ionosphere. Cette activite, appe
lee aussi activite geomagnetique, est extre
mement variable d'un jour a l'autre. Son 
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fig. 9 
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niveau du sol. Ces variations permettent 
d 'etablir des indices geomagnetiques qui 
sont utilises comme Ie flux radioelectrique 
dans les modeles, mais ne sont pas I'agent 
physique responsable des variations obser
vees dans la thermosphere. Une analyse 
physique complete des elfets de I'activite 
solaire exigerait des mesures continues des 
caracteristiques du vent solaire, de la 
magnetosphere et de I' intensite du spectre 
solaire arrivant au sommet de I'atmos
phere. 

6. Interactions de I' atmosphere 
avec la Terre et I' espace 

On peut considerer que I'atmosphere ter
restre s'etend jusqu ' li une altitude de 
I'ordre de 2000 Ii 3000 km Oll les colli
sions sont devenues tellement rares que la 
temperature des constituants neutres perd 
son sens physique habituel. Toutefois, il 
faut tenir compte de ce qui se passe 
au-dessus de cette altitude ainsi que des 
phenomenes au sol. Les figures 10 et I I 
indiquent schematiquement les interac
tions avec ces Iimites inferieures et supe
rieures. Le champ magnetique terrestre 
forme Ii I'interieur de la Terre influence Ie 
comportement de I' ionosphere, et ses 
lignes de force constituent un lien avec Ie 
milieu interplanetaire. Certains consti
tuants atmospheriques ont leur origine Ii 
I'interieur de la Terre. C'est Ie cas pour 
I'helium, qui resulte de la desintegration 
radioactive de I'uranium et du thorium 
dans la croGte et Ie manteau terrestre. 
L'argon atmospherique est un produit de 
la desintegration du potassium dans la 
Terre. Pour cette raison , I'argon atmos
pherique a une masse atomique de 40, 
alors que I'argon normal du tableau perio
dique des elements a une masse atomique 
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de 36. Le methane est essentiellement un 
produit de la putrHaction de dechets 
organiques et vegetaux. La vapeur d 'eau 
atmospherique resulte de I'evapo ration. 
Elle est progressivement detruite par la 
photodissociation dans la stratosphere et la 
mesosphere pour donner naissance a 
I'hydrogene atomique qui sera Ie consti
tuant Ie plus abondant de la thermosphere 
superieure et de I'exosphere. La photodis
sociation de I'oxygene moleculaire est a 
I'origine de I'oxygene atomique qui devient 
dominant dans une grande partie de la 
thermosphere. De plus, les irregularites du 
relief favorisent Ie lancement d'ondes de 
matiere, appelees ondes de gravite, dans 
I'homosphere et I'heterosphere. Ces ondes 
degenerent soit en turbulence, soit depo
sent de I'energie dans Ie milieu atmosphe
rIque. 

A la limite superieure (fig. II), Ie 
champ magnetique terrestre est com prime 
par Ie vent solaire dont la vitesse est de 
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fig . 11 

echappement thermique 

I'ordre de 400 km/s. Les cornets polaires 
autorisent une penetration des particules 
chargees du vent solaire et de la magne
tosphere dans I'atmosphere terrestre. Ces 
memes cornets permettent d 'autre part 
I'echappement des ions ionospheriques H+ 
et He+ : c'est Ie vent polaire. Le rayon
nement solaire de toute longueur d 'onde 
n'est pas influence par Ie champ magne
tique terrestre et chauffe les diverses 
regions atmospheriques en fonction de la 
longueur d 'onde absorbee. La tempera
ture a la thermo pause est d 'ailleurs suffi
samment elevee pou~ permettre un echap
pement thermique de I'helium et de 
I'hydrogene neutres vers I'espace interpla
netaire. Ces quelques exemples sont don
nes pour montrer qu 'il est illusoire de 
considerer I'atmosphere comme une entite 
isolee, susceptible d 'etre etudiee sans tenir 
compte des interactions avec la Terre et 
I'espace. Cela entraine evidemment un 
accroissement de la complexite des phe-
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nomenes a etudier, mais cela constitue 

peut-etre aussi une des richesses de I'ae ro

nomie. 

GASTON KOCKARTS 
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ANTICYCLONES 

O n donne Ie nom d 'anticyc!one a une 

cellule de hautes pressions atmos

pheriques. La representation habituelle du 

Pression atmospherique moyenne sur I'hemisphere Nord, mois de janvier. 

22 


