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 Dans les chapitres précédents , le vent a été sous -jacent . 
 
 Le moment est venu maintenant de reprend re plus 
précisément la question:  
  -Quõest-ce que le vent  ? 
  -Pourquoi telle ou telle direction, telle ou telle puissance  ?  
 
 Reconsidérons la pression atmosphérique:   
  - ses facteurs thermiques  : air chaud/air froid.  
  - ses facteurs dynamiques: pression atmosphérique, 
rotation de la terre, mouvement des masses dõair, le relief.  
 
 On constate que la pression peut varier sensiblement dõun 
point ¨ un autre, et en un m°me point dõune heure ¨ lõautre.Cõest 
une des clés de la météorologie. La comparaison des pressions 
relevées en différents points, ramenées à un même niveau de 
référence,  permet de tracer de 5 en 5 hPa, les isobares  de nos cartes 
de surface  (sauf pour les cartes anglaises qui sont de 4 en 4 hPa; 
c'est le cas  de celle présentée ci -dessous).  
 
 Ces figures isobariques  sont comparables aux courbes de 
niveau des cartes IGN ou d es lignes de sondes de nos cartes du 
SHOM;  elles sont la représentation du «  relief aérien  ». Zones de HP 
(hautes pressions), Zones de BP (basses pressions), montagnes et 
vallées, dorsales, talwegs, cols, marais barométriques.  Le vent est en 
rapport direct  avec ce relief atmosphérique  , à la manière d'un 
ballon qui roule il suit les lignes de pentes les plus accentuées . 
 
 Attention, la carte ci -dessous n'est pas une projection 
Mercator; son Nord n'est donc pas au Nord mais bien vers le point 
de convergence des Méridiens; c'est important pour déterminer le 
gisement des vents.  
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 Si la terre était immobile et si sa surface était parfaitement 
r®guli¯re cõest sans doute ce que ferait notre ballon ! Mais sa course  
est soumise à la force de Coriolis . Ce qui fait que sa trajectoire est 
déviée vers sa droite dans notre hémisphère.  

 
 Nous avons quelques exemples bien connus : le Gulf Stream en 
montant ver s le Nord sõincurve vers lõEst ,  lõonde de mar®e est 
beaucoup plus importante en Manche sur les côtes bretonne s qu e 
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sur les côtes anglaises  ; les voies ferrée s dont le rail gauche s'use 
plus vite que le droit...  Très faible à notre échelle , la force  de Coriolis 
est du même ordre de grandeur que la force de pression 
atmosphérique.  
 
 De ces faits il résulte que  dans nos  anticyclone s, les vents 
tournent dans le sens horaire et dans nos  dépression s  dans le sens 
antihoraire . De cette loi découle une cons tatation pratique  : la loi de 
Buys -Ballot , illustrée par le schéma suivant.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Dans notre hémisphère, si nous nous tenons face au vent, 
nous avons les basses pressions sur notre droite et les hautes sur 
notre gauche.  
 
 En altitude le vent est parallèle aux isobares. Au sol , du fait du 
frottement plus ou moins grand en fonction des accidents de 
terrain , lõair est moins d®vi® vers la droite, ce qui explique quõil 
« rentre  »dans les D épressions  et "sort " dans les Anticyclones  en 
faisant en moyenne un angle de 30°.  
 Il convient de tenir compte de ce fait quand on observe en mer 
un grain à son vent  pour  éviter ou au contraire aller chercher le 
vent.  
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Vitesse du vent  :  
 
 Le tableau ci -dessous indique en rouge  les vitesses attendues 
du vent, en fonction de l'écartement des isobares en degré , constaté  
sur les cartes de pression.   
Sous  nos latitudes, pour des isobares distantes de 5 degrés nous 
pouvons nous attendre ¨ 9 nïuds de vent.  
 Il convient d'apporter quelques corrections:  si nous sommes 
dans une masse d'air stable nous pouvons retirer 5 knts, si nous 
sommes dans une masse d'air instable nous pourrons ajouter 10 à 
5 knts en fonction de la plus ou moins grande instabili té 
soupçonnée.  De même, si la courbure des isobares est forte nous 
pouvons nous attendre à des chiffres supérieurs de 5knts.  
 
Ecartement 

des Iso en 
degré  

0.5  0.8  1 1.3  1.5  1.8  2 2.3  2.5  3 3.5  4 4.5  5 

                              
               
Latitude 50  

55  50  42  34  28  24  21  19  17  14  12  11  9 8 

               
Latitude 4 5 

 50  46  37  31  26  23  20  18  15  13  12  10  9 

               

Latitude 40  
  55  40  34  29  25  22  20  17  15  13  11  10  

               

Latitude 35  
   45  38  32  28  25  23  19  16  14  13  11  

               

Latitude 30  
    43  37  32  29  26  22  19  16  14  13  
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Quelques repères complémentaires, applicables à notre latitude:  
 - des isobares espacés de 100  km génèreront des vents proches 
de 100 km/h,  
 - le vent à 10 mètres du sol est 10% plus fort qu'au  sol.  
  
 
 
LA CIRCULATION GENERALE.  

       

 
 Les deux représentations ci -dessus montre que notre 
atmosphère  est une a lternance de basses et de hautes pressions  : 
 
 -Basses pressions  : Equateur et régions tempérées  
 -Hautes pressions  : pôles et régions subtropicales  
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En application de lõobservation de Buys-ballot, il est aisé de 
comprendre que les vents moyens seront dõEst ou dõOuest. 

 
 
 
Les centres dõaction apparaissent ¨ lõ®vidence ci -dessus  : 
anticyclone des Açores , dépression islandaise , avec leur 
corollaire de vents pondérés  selon les saisons . 
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La mer  : 
  La ressemblance entre les grands mouvements de 
lõatmosph¯re et ceux des Oc®ans., les m°mes causes produisant les 
mêmes effets , est frappante ! Ce sont les  courants de densité.  
 Il sõy ajoute les courant s de dérive.  Un vent régulier finit par 
entra´ner lõeau de surface ¨ une vitesse de 3% de la vitesse du 
vent.(valeur retenue pour calculer la d®rive dõune nappe de p®trole) 
soumis également à la   F. de Coriolis.  
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 Nõallons pas plus loin ! Car les courants  ne nous intéressent 
que par leur rôle dans notre météo locale et non par leur dérive qui 
concerne peu les petits morceaux de mer sur lesquels nous 
naviguons.  
 
 Ce qui nous importe, par contre cõest lõaction du vent sur la 
surface liquide de nos espaces de navigation.  
 
Les vagues : (voir tableau vitesse des vagues)  
 Elles se définissent par leur hauteur , leur  longueur , leur 
période . 
Le rapport Hauteur/Longueur devient critique quand il approch e 
1/7. Sõil est sup®rieur il y a risque de déferlement, en eaux 
profondes.  
 De même quand le rapport entre la longueur et la profondeur 
dépasse 1/5 le risque de déferlement est réel. Ainsi une vague de 
deux mètres peut déferler dans des fonds de dix mètres.  
 
 
VITESSE DES VAGUES  

 

Période des vagues en S  Longueur dõonde en M Vitesse en M/S  

1 
2 
5 

10  
20  

1,6  
6 
40  

160  
625  

1,6  
3 
8 

16  
31  

 
 

 



 9 

LE TEMPS OCEANIQUE  : comprendre le temps quõil fait. 
 
 A lõ®quateur, lõair chaud, l®ger, sõ®l¯ve et se  dirige vers le Nord.  
Il se refroidit.  
 Aux alentours du 30 ème  parall¯le, se refroidissant, il sõaffaisse 
(cõest la subsidence ), formant la ceinture anticyclonique 
subtropicale dont lõanticyclone des Aores fait partie.  Cette 
barri¯re, oblige les masses dõair tropicales ¨ un contournement.  
 
 Au p¹le Nord, lõair froid, dense, aspir® par les zones de basses 
pressions islandaises, se répand vers des latitudes plus clémentes 
et rencontre entre 60 et 40Á N,  lõair qui remonte de lõ®quateur. Cõest 
lõaffrontement.   
 
 Nous avons là, la mécanique des perturbations du front 
polaire, qui, emportées par le courant général Ouest  /Est de nos 
régions nous inflige ce r®gime perturb® dõOuest. 
  
 Tout nõest si simple ! Ce schéma admet toute sortes de 
variables. Lõanticyclone des Aores est solide sur son versant Ouest, 
mais plus fragile sur son versant Est.  
 En ®t®, il arrive quõil sõeffondre en laissant passer des 
dépressions.  
 En hiver il arrive que lõanticyclone sib®rien sõ®tende jusquõ¨ 
nous , renvoyant les d®pressions vers le Sud en nous gratifiant dõun 
beau temps froid.  
 Tout dépend donc où passent les perturbations du front 
polaire.  
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Les régimes de nos latitudes . 

 Courant perturb® dõW (carte ci -dessous) : (40 à 50% de toutes 
les perturbations). Circule au N de la zone des HP des Açores. La 
trajectoire  varie peu. Le caractère est dépressionnaire. Vents forts et 
systèmes nuageux très étendus ( 2000X500Km). Le déplacement est 
de lõordre de 22 ¨ 33Knts lõhiver et de 12 ¨ 22 Knts lõ®t®. Durand 
leur passage, les variations barométriques sont fortes (10 à 20 hPa 
en 24 h). Les températures varient également fortement en sens 
inverse à la PA. La rotation du vent est rapide et importante du S au 
NW. Il augmente graduellement jusquõ¨ lõarriv®e du front chaud et 
fraîchit encore avec rafales au passage du Front Froi d.  
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 Courant perturbé de N -W (carte ci -dessous)  : Lõanticyclone 
des Aores est positionn® tr¯s N sur lõAtlantique et se prolonge par 
une dorsale sur le Golf de Gascogne. Soit les perturbations se 
déplacent vers le S -E et atteignent la France, soit on ne verra que la 
marge chaude.   

 

 

 Courant perturbé de S -W (carte ci -dessous)  : Situation très 
fr®quente en hiver. Lõanticyclone est tr¯s S, Les perturbations se 
déplacent du S -W vers le N -E  lõisobare 1015 va de lõEspagne ¨ la 
Scandinavie, lõair tropical  du S -W apporte avec lui un ruban de Ns 
avec pluies soutenues et températures élevées. Vents et coups de 
vent de S -W et mer forte à grosse  
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