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TEXT

Comme l’a mon tré Tho mas S. Kuhn 1, dans le contexte de la ré vo lu tion
scien ti fique de l’époque mo derne, un nou veau pa ra digme cos mo lo‐ 
gique et phy sique se met en place, bou le ver sant les concep tions de la
na ture de l’es pace in ter pla né taire et de la sub stance em plis sant le
cos mos  : l’éther. Alors qu’émergent le concept de sys tème so laire et
un cos mos géo cen trique, l’es pace dans le quel évo luent les pla nètes, le
monde su pra lu naire 2, consi dé ré comme in cor rup tible, im muable, est
consti tué et bai gné par une sub stance cos mique nom mée éther.

1

Avant d’être un élé ment phy sique et/ou une ma tière du mi lieu cos‐ 
mo lo gique (le ma cro cosme su pra lu naire) 3, Æther était une di vi ni té
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cos mo go nique du monde grec, et selon Hé siode, le fils de deux dieux
pri mor diaux : les té nèbres, Éré bos, et la nuit, Nyx ; di vi ni té du ciel su‐ 
pé rieur, il re lève donc à la fois d’une théo go nie et d’une cos mo go nie 4.
S’in té res ser à l’« éther » s’ins crit dans le long terme de la per sis tance
d’un concept théo rique et des évo lu tions de sa si gni fi ca tion, de ses
pro prié tés et fonc tions. Cette ana lyse conduit aussi à ap pré hen der
l’éther en tant qu’obs tacle épis té mo lo gique, et à re nouer avec les
concep tions de la no tion de monde clos (dé li mi té par la sphère des
fixes et empli d’éther) et ses évo lu tions vers un uni vers in fi ni (où la
ma tière se dis perse à l’in té rieur d’un es pace vide) 5.

Dans une pers pec tive dia chro nique, pour une pé riode fon da trice de
la science «  clas sique  » bor née par deux fi gures scien ti fiques ma‐ 
jeures que sont Ni co las Co per nic (1473-1543) et Pierre- Simon de La‐ 
place (1749-1827) 6, pé riode mar quée par l’ef fer ves cence in tel lec tuelle
du monde eu ro péen oc ci den tal 7, la sub stance « éther » consti tue le
noyau no tion nel d’une concep tua li sa tion de l’es pace in ter pla né taire
que René Des cartes, Pierre Gas sen di, Chris tiaan Huy gens, Isaac New‐ 
ton, Leon hard mettent en ques tion, s’in ter ro geant sur ses per ma‐ 
nences et ses évo lu tions 8.

3

1. Le pa ra digme : ætherea regio et
mun dus su pra lu na ris
L’éther et le ciel éthé ré de la Re nais sance re posent sur un concept
que l’on trouve dans la pen sée an tique, dont les écrits sont re dé cou‐ 
verts et étu diés avec vi gueur aux XV  et XVI  siècles 9. Dans un cos mos
géo cen trique/pto lé méen, la Lune marque une fron tière entre deux
mondes her mé ti que ment sé pa rés et asy mé triques : le monde en- deçà
de notre sa tel lite, celui des quatre élé ments (feu, air, eau, terre), de la
gé né ra tion, de la cor rup tion, des mé téores, du monde de la phy sique
sub lu naire  ; et le monde situé au- delà, le cos mos, es pace empli et
formé d’éther où se dé placent les astres er rants (les pla nètes ob ser‐ 
vables à l’œil nu : Mer cure, Vénus, Mars, Ju pi ter et Sa turne), le So leil,
la Lune et les étoiles fixes.

4
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1.1. Conci lia tion et en sei gne ment sco ‐
las tiques : l’éther dans une théo lo gie et
une cos mo lo gie chré tiennes
Aux XII  et XIII  siècles, la sco las tique, en tant que concep tion du
monde et phi lo so phie, est par ve nue à conci lier sa voirs an tiques et
chris tia nisme dans un concor disme éla bo ré par Tho mas d’Aquin
(1228-1274). Il syn cré tise des connais sances scien ti fiques ré ha bi li tées
et qui font au to ri té (phy sique d’Aris tote et as tro no mie de Pto lé mée)
et des croyances qui conservent la pri mau té (Écri tures et dogmes
chré tiens) 10.

5 e e

L’as tro no mie, qui do mine aux Quat tro cen to et Cin que cen to, est
connue prin ci pa le ment à par tir des ma nus crits du De Sphæra mundi
ou Trac ta tus de sphæra de Jo hannes de Sa cro bos co 11. Le plus an cien
exem plaire conser vé date de 1240 et ras semble le cor pus de ré fé‐ 
rence des sa voirs et des tech niques as tro no miques de l’Oc ci dent
chré tien. Selon la phy sique aris to té li cienne, «  la ma chine uni ver selle
du monde se di vise en deux, à sa voir la ré gion éthé rée (su pra lu naire)
et l’élé men taire (sub lu naire) 12 ». Autre exemple de cette pro duc tion,
L’image du monde de Gos souin de Metz 13 (fig. 1) donne une bonne re‐ 
pré sen ta tion du cos mos géo cen trique et chris tia ni sé, tel qu’il était
en sei gné dans les uni ver si tés, comme celle de Cra co vie où Ni co las
Co per nic a étu dié en 1491 14.
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(Fig. 1). L’image des mondes sub et su pra lu naires dans le cos mos clos de l’en sei- 

gne ment sco las tique. Imago mundi de maître Gos souin de Metz (xiii  siècle), folio

69 v. On pour ra voir aussi les fo lios 40 v, 41 r, 41 v, 58 r, 59 r.

Bibliothèque Na tio na le de Fran ce [en ligne] http://gal li ca.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8449685
4/f9.image [consulté le 18/06/2018].

e

Au centre, un vi sage fi gure la Terre. Les quatre pre mières sphères
concen triques sont celles des quatre élé ments. Ce pre mier en semble
cor res pond au monde sub lu naire. À par tir de l’orbe de la Lune com‐ 
mence le cos mos ou ciel su pra lu naire. Les cinq pla nètes, la Lune et le
So leil, sont en châs sés dans des orbes de « cris tal » trans pa rent 15 et
«  flottent  » dans un mi lieu rem pli d’éther. Ap pe lée aussi «  quin tes‐ 
sence », cette ma tière cé leste est sup po sée in cor rup tible, im muable
et éter nelle, car échap pant au cycle de la gé né ra tion et de la cor rup‐ 
tion du mun dus sub lu na ris ou ele men ta ria regio. La der nière sphère,
celle des étoiles fixes, clôt le cos mos, au- delà du quel se trouve le ciel
em py rée 16.

7
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1.2. La re mise en cause du monde su ‐
pra lu naire : un nou veau Mundi ætheri

Parmi les évé ne ments as tro no miques ma jeurs qui ont mar qué le XVII

siècle en Oc ci dent, les ap pa ri tions de deux mé téores 17, le pre mier en
1572 suivi d’un autre cinq ans plus tard, oc cupent une place es sen‐ 
tielle dans le pro ces sus de re mise en cause de la phy sique et du cos‐ 
mos aristotélo- ptoléméens. Les ob ser va tions as tro mé triques réa li‐ 
sées, montrent que leur po si tion dans le cos mos est in com pa tible
avec les concep tions d’un monde su pra lu naire in cor rup tible, celui de
l’éther.

8 e

Le 11 no vembre 1572, Tycho Brahe (1543-1601) ob serve dans la constel‐ 
la tion de Cas sio pée un phé no mène plus brillant que Vénus 18 ! Selon la
phy sique aris to té li cienne et le concept quasi dog ma tique d’in cor rup‐ 
ti bi li té du monde su pra lu naire, ce phé no mène est un « mé téore » qui
doit se trou ver dans le monde cor rup tible sub lu naire. L’ex trême
brillance du phé no mène, conju guée à son ca rac tère ex cep tion nel, ne
manque pas d’in tri guer les as tro nomes qui l’ob servent avec les ins tru‐ 
ments de l’époque, à sa voir ceux qui per mettent d’en dé ter mi ner la
po si tion  : qua drant, tur quet… Or, les me sures de Tycho Brahe
montrent que ce « mé téore » n’a ni la pa ral laxe 19 de la Lune ni celle
des pla nètes. Il est situé dans le monde sup po sé in cor rup tible et, au- 
delà des pla nètes, dans la sphère des étoiles fixes. De ses ob ser va‐ 
tions et ré flexions, Tycho Brahe ré dige le De nova stel la, ou vrage au
conte nu ré vo lu tion naire qui remet for te ment en ques tion les bases
phy siques du cos mos aristotélo- ptoléméen 20.

9
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(Fig. 2). La Nova de Tycho Brahe dans la constel la tion de Cas sio pée. Carte de la

constel la tion de Cas sio pée tirée du livre de Tycho Brahe De nova stella (1573) et

mon trant la po si tion de la su per no va (label I).

(Brahe Ty cho nis, Ty cho nis Brahe dani, die XXIV oc to bris A. D. MDCI de func ti, ope rum pri mi tias
De nova stel la, Haf niae, I. Ioer gen sen & soc. [M.A. Han no ver], Fac si mi lé de l’édi tion ori gi- 
nale : 1901. ; Brahe Ty cho nis [1573] Ty cho nis Brahe, Dani De noua et nul lius aeui me mo ria

prius visa stel la, iam pri dem anno à nato Chris to 1572, Haf niae, Im pres sit Lau ren tius Be ne- 
dictj, typis ex cu de runt I. Icer gen sen & soc. [M.A. Han no ver], 1901).

Un autre évé ne ment re mar quable in trigue Tycho Brahe quand, dans
le ciel, ap pa raît un nou veau « mé téore » ! Il s’agit de la grande co mète
C/1577 v1 21 qu’il ob serve plus d’une ving taine de fois, du 13 no vembre
1577 au 26 jan vier 1578 22. En com pa rant ses ob ser va tions à celles réa‐ 
li sées, à Prague, par Tadeáš Hájek dit Ha ge cius (1525-1600) 23, Brahe
constate que, de puis deux lieux sé pa rés par plus de 1000 km, la co‐ 
mète est ob ser vée dans la même zone du ciel, ce qui n’est pas pos‐ 
sible si la co mète se trouve en- deçà de l’orbe lu naire. Les me sures de
dis tance qu’il réa lise le conduisent à en vi sa ger qu’elle se trouve au-

10

http://interfas.univ-tlse2.fr/nacelles/docannexe/image/485/img-2.png


Nature de l’espace interplanétaire de Copernic à Laplace : conception, composition et évolution du
cosmos et de la matière cosmique

 delà, au moins trois fois plus loin, donc dans le monde in cor rup tible
de l’éther. La co mète se rait alors un objet su pra lu naire qui, en outre,
se dé pla ce rait à tra vers les orbes de cris tal dans les quels les pla nètes
sont en châs sées et flot tant dans l’éther… Ces élé ments conduisent
Tycho Brahe à conce voir un nou veau cos mos géo- héliocentrique qu’il
ex pose dans le De mundi ætheri (1588) 24  : dans ce monde qui de‐ 
meure éthé ré (le ma cro cosme su pra lu naire), si la Terre est im mo bile
et conserve une po si tion cen trale avec la Lune, le So leil, et les étoiles
en ro ta tion ce qui en fait un sys tème géo cen trique, le So leil quant à
lui est aussi le centre au tour du quel les pla nètes sont en ro ta tion,
consti tuant un sous- système hé lio cen trique où se trouvent les co‐ 
mètes 25.

Au terme du XVI  siècle et dans les pre mières dé cen nies du siècle sui‐ 
vant, l’éther, la phy sique et le cos mos sco las tiques sont certes remis
en ques tion, mais ils de meurent en core lar ge ment admis et en sei‐ 
gnés. Gior da no Bruno (1548-1600), dans De l’in fi ni to, Uni ver so e
Mondi (1584) écrit :

11 e

Ainsi déployai- je dans l’air mes ailes confiantes,

sans craindre de heur ter cris tal ni verre ;

je fends les cieux, et dans l’in fi ni m’élance.

Et tan dis que de mon globe je fonds sur les autres,

et plus avant pé nètre dans le champ éthé ré… 26

Johan Ke pler (1571-1630), dans Som nium (1634) re late lui aussi un
voyage fic tif où Du ra co tus et Fiolx hilde se rendent vers la Lune : « À
une dis tance que cin quante mille milles al le mands dans les hau teurs
de l’éther se trouve l’île de Le va nia 27. » Dans Mys te rium com so gra phi‐ 
cum et Har mo nices mundi, Ke pler re prend une re la tion, que l’on
trouve no tam ment dans les écrits de Philolaüs, entre les cinq élé‐ 
ments et les po ly èdres ré gu liers  : terre/cube, feu/té tra èdre, air/oc‐ 
ta èdre, eau/ico sa èdre. Un cin quième élé ment, com pre nant les corps
cé lestes, cor res pond au do dé ca èdre, fi gure géo mé trique de 12 faces
penta go nales égales 28. Si Ke pler s’éloigne de l’hy po thèse des orbes

12
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so lides, il s’in ter roge sur les « routes éthé rées » des pla nètes, c’est- à-
dire la cause et le sup port des mou ve ments. Ke pler se range au final à
l’hy po thèse d’un mo dèle ma gné tique, où le So leil agit comme un im‐ 
mense ai mant. Mais, en re pre nant le sché ma de Tho mas S. Kuhn, les
ano ma lies s’ac cu mulent et le pa ra digme est contes té, ne pou vant
per mettre d’ex pli quer des phé no mènes ob ser vés (ré tro gra da tion des
pla nètes su pé rieures, nova, co mète…) abou tis sant à une phase de
crise 29.

2. Rup tures et évo lu tions : mé ca ‐
nisme, ato misme et vide
Après les me sures de Tycho Brahe des an nées 1570, les ob ser va tions
réa li sées à par tir des an nées 1610 abondent contre le concept
aristotélico- ptoléméen d’un ma cro cosme consti tué d’éther, im muable
et in cor rup tible, ce qui, conco mi tam ment, se ca rac té rise par l’émer‐ 
gence de nou velles hy po thèses quant au mi lieu in ter pla né taire et à
l’exis tence ou non d’un « éther ». Dans la com plexi té du XVII  siècle, où
le mé ca nisme s’af firme en ex pli quant par des lois les mou ve ments
ma té riels, des obs tacles épis té mo lo giques sont sur mon tés et de nou‐ 
veaux pa ra digmes émergent et s’af frontent (car té sia nisme et new to‐ 
nia nisme). Dans ce contexte, la ques tion de la na ture de l’es pace in‐ 
ter pla né taire se com bine for te ment à celles de l’ato misme et du vide.
Ce pro ces sus abou tit à une dis tinc tion nette entre l’at mo sphère
(l’air) 30 et l’es pace cos mique/in ter pla né taire consti tué d’éther,
concept qui évo lue vers la no tion de ma tière et de mi lieu 31.

13

e

2.1. Évo lu tions du concept d’éther et du
mi lieu in ter pla né taire

En 1609, Ga li leo Ga li lei (1564-1652) uti lise pour la pre mière fois une
lu nette d’ap proche, qui ne gros sit que six fois les ob jets, pour ob ser‐ 
ver les corps cé lestes : la Lune, le So leil, les cinq pla nètes ou en core la
Voie lac tée. Il dé couvre un ciel jusque- là re gar dé à l’œil nu. Les ob ser‐ 
va tions qu’il ef fec tue bou le versent pro fon dé ment les concep tions de
son temps et il pu blie ses dé cou vertes dans le Mes sa ger Cé leste (Si de‐ 
reus Nun cius, 1610), ou vrage dans le quel il remet en cause le ma cro‐ 
cosme su pra lu naire  : Vénus pré sente des phases et un éclai re ment

14
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va riable, la pla nète est en ro ta tion au tour du So leil 32  ; la Lune n’est
pas un astre lisse qui re flète la sur face ter restre, mais un corps dont
la sur face pré sente un re lief 33. En 1610, re mar quant éga le ment sur la
sur face du So leil des taches sombres, il constate que ce der nier n’est
pas non plus in cor rup tible 34. Si Ga li lée s’est in té res sé à la ques tion
du vide dans les corps, pour ce qui est de l’es pace in ter pla né taire il ne
semble pas qu’il ait consi dé ré qu’il soit vide 35.

2.2. Éther et mé ca nisme : un cos mos
plein ou vide ?
Quand pa raît, en 1662, l’His toire co mique des États et Em pires du So‐ 
leil 36, Dyr co na par court le cos mos et constate :

15

Mon voyage s’ac cour cis sait tou jours, mais pour lors avec beau coup de
len teur, à cause de la sé ré ni té de l’éther qui se ra ré fiait à pro por tion
que je m’ap pro chais de la source du jour  ; car comme la ma tière en
cet étage est fort dé liée pour le grand vide dont elle est pleine, et que
cette ma tière est par consé quent fort pa res seuse à cause du vide qui
n’a point d’ac tion, cet air ne pou vait pro duire, en pas sant par le trou
le ma boîte, qu’un petit vent à peine ca pable de la sou te nir 37.

16

En ce mitan du XVII  siècle, l’éther aristotélico- ptoléméen de meure
pré sent dans la pen sée oc ci den tale alors que de nou velles hy po thèses
et concepts se dé ve loppent ou émergent 38. La phy sique car té sienne
est une pre mière ten ta tive pour éla bo rer un nou veau cos mos. René
Des cartes (1596-1650) énonce une cos mo go nie et une phy sique qui
sont sup po sées re po ser sur un cos mos plein d’éther, ma tière sub tile
et cor pus cu laire qui, dans un cos mos formé de « tour billons », se dif‐ 
fé ren cie en trois « élé ments » 39 :

17 e

- Le pre mier est consti tué de billes, qui forment la ma tière spa tiale.
Quand Dieu, dé miurge du cos mos car té sien, met l’Uni vers en branle,
les par ties ori gi nelles érodent leurs angles et de viennent des billes de
dif fé rentes tailles qui consti tuent la ma tière in ter stel laire, celle qui se
trouve entre les astres, c’est- à-dire l’es pace « plein ».

- Le se cond élé ment, ce sont les ra clures qui consti tuent la ma tière
des étoiles. For mées elles aussi comme les billes, elles se dis tinguent
par des ca rac tères dif fé rents. Elles sont fines et in formes, moins im ‐
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po santes que les billes, elles sont ani mées d’une plus grande vi tesse
et, plus fluides, se fau filent entre les billes et l’es pace.

- Le troi sième élé ment ce sont les can ne lures, qui sont la ma tière des
co mètes et des pla nètes. Moins ra pides que les pré cé dentes, des ra ‐
clures sont ani mées d’un faible mou ve ment et ont alors la ca pa ci té de
se sou der en chaînes pour for mer des can ne lures. Les can ne lures
peuvent se re trou ver dans la ma tière stel laire en sui vant le tra jet des
ra clures. Dès lors elles pro duisent des taches à la sur face des étoiles,
comme sur le So leil, et pro voquent leur dé gé né res cence en co mètes
ou pla nètes.

Dans le mou ve ment de tour billons gé né rés par Dieu, les billes se dif‐ 
fé ren cient les unes des autres, et les plus mas sives sont pous sées vers
l’ex té rieur, alors que les ra clures, plus fluides, sont pres sées vers le
centre du tour billon. Les ra clures s’agrègent au centre du tour billon
et il se forme une étoile. La sphère stel laire est en ro ta tion, ce qui
pro voque une pres sion plus forte à l’équa teur qu’aux pôles. Ceci a
pour effet de per mettre aux ra clures de conver ger vers l’étoile par les
pôles, et in ver se ment l’étoile «  dis tille  » la ma tière vers les autres
tour billons par l’équa teur. Le So leil est une de ces étoiles faites de ra‐ 
clures et sa sphère d’in fluence consti tue le « pre mier ciel ».

18

L’ato misme qui se dé ve loppe à l’époque mo derne re noue tout par ti‐ 
cu liè re ment avec la pen sée et les textes an tiques de Dé mo crite, Leu‐ 
cippe, Épi cure pour le monde grec et Lu crèce pour Rome, et est dé‐ 
ve lop pé prin ci pa le ment par Pierre Gas sen di (1592-1655) 40. Au XVII

siècle, cette doc trine, qui re lève d’un ma té ria lisme mé ca niste, remet
en ques tion les cinq élé ments de la phy sique aris to té li cienne et no‐ 
tam ment le cin quième élé ment : l’éther ! Mais si pour les te nants de
cette théo rie, l’éther n’existe pas de fait, la ques tion se pose de sa voir
de quoi sont for mées les pla nètes (consti tuées d’élé ments de ma tière,
in di vi sibles et ho mo gènes, comme l’énoncent des sa vants de l’An ti‐ 
qui té  ?) et aussi quelle est la na ture du mi lieu dans le quel elles se
trouvent  : un cos mos plein (plus ou moins) d’atomes ou un cos mos
vide, comme le pensent les ato mistes an ciens ?

19

e

L’on connaît la cé lèbre for mule dog ma tique at tri buée à Aris tote selon
la quelle « la na ture a hor reur du vide ». À par tir du XVII  siècle, les ex‐ 
pé riences d’Evan ge lis ta Tor ri cel li (1608-1647), de Ro bert Boyle (1627-
1691) et de Blaise Pas cal (1623-1662), ont mon tré la pos si bi li té de

20
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« tubes à vide », et donc de l’exis tence jusqu’alors ré fu tée de ce der‐ 
nier 41. Outre le pro blème du vide dans les corps, la ques tion du
vide 42 se pose aussi à pro pos de l’es pace in ter pla né taire où, pour
cer tains sa vants, l’élé ment « éther » dis pa raît. Les te nants du vide in‐ 
ter pla né taire, ou «  va cuistes  », s’op posent alors aux par ti sans d’un
cos mos plein, les « éthé riens ». Ainsi Gas sen di conçoit- il un cos mos
vide et aussi in fi ni, alors que pour Des cartes l’ex ten sion de l’es pace
fait qu’il a né ces sai re ment aussi de la sub stance (la «  ma tière sub‐ 
tile ») qui peut néan moins être ra ré fiée à l’ex trême dans un « quasi- 
vide » 43.

2.3. Un mi lieu éthé ré por teur de la lu ‐
mière
Pour des sa vants, la lu mière est un phé no mène vi bra toire/on du la‐ 
toire et, conco mi tam ment au dé clin de l’éther aristotélo- ptoléméen,
un nou vel éther émerge avec ces théo ries : la lu mière se pro pa ge rait
par des os cil la tions lon gi tu di nales, dans un milieu- support qui en se‐ 
rait consti tué 44. Cette théo rie est tout par ti cu liè re ment dé ve lop pée
par les jé suites Fran ces co Maria Gri mal di (1618-1663) et Ignace Gas‐ 
ton Par dies (1636-1674) 45. Elle est aussi dé fen due par Ro bert Hooke
(1635-1703) ainsi que par Chris tiaan Huy gens (1629-1695), qui
l’énonce, dès 1678 dans le cadre d’une phy sique car té sienne et la dé‐ 
ve loppe dans le Trai té de la lu mière 46.
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Si dans la phy sique car té sienne, la ques tion de la na ture de l’es pace
in ter pla né taire se tra duit par l’hy po thèse des tour billons, il semble
que pour Isaac New ton (1643-1727) ce point ne se pose pas avec une
telle acui té et no tam ment pour la ques tion fon da men tale de la mé ca‐ 
nique cé leste : la force de gra vi ta tion 47. Néan moins, dans cette mé ca‐ 
nique, un éther qui bai gne rait le cos mos n’est pas to ta le ment ab‐ 
sent 48. Ce point, par contre, oc cupe une place si gni fi ca tive dans la
pro pa ga tion de la lu mière. En 1704, New ton pu blie Op ticks 49, ou vrage
dans le quel il ras semble les ex pé riences me nées de puis 1672 sur la lu‐ 
mière et énonce à ce sujet une théo rie cor pus cu laire 50.
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3. Mi lieu sub til, air pur, feu stel ‐
laire ou fluide ?
Quand les re tours des ex pé di tions en Équa teur (1735-1745) et en La‐ 
po nie (1736-1737) conclurent dé fi ni ti ve ment la ques tion de la forme de
la Terre et la que relle entre car té siens et new to niens par la vic toire
de ces der niers 51, l’idée et les théo ries d’un éther cos mique
connaissent une phase de dé clin re la tif, au vu des dé bats qui ont
animé le siècle pré cé dent 52. À la dif fé rence de Dy cor na, Mi cro mé gas,
dans son voyage de puis Si rius et en com pa gnie du se cré taire de l’Aca‐ 
dé mie de Sa turne, tra verse notre sys tème so laire sans res sen tir l’effet
d’une ma tière sub tile in ter pla né taire 53. Pour au tant il ne s’agit que
d’un voyage phi lo so phique et l’idée d’un éther cos mique n’a pas to ta‐ 
le ment dis pa ru 54.
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Les Mo dernes en ten dant par l’Éther un fluide très rare, ou une ma‐ 
tière au- dessus de l’at mo sphère, et qui le pé nètre  ; in fi ni ment plus
sub tile que l’air que nous res pi rons ; d’une éten due im mense, dans la‐ 
quelle les corps cé lestes sont por tés ; qui rem plit tous les es paces où
ils font leur cour, et se laisse tra ver ser sans au cune ré sis tance sen‐ 
sible. L’exis tence d’un tel fluide est gé né ra le ment re con nue, quoique
plu sieurs au teurs, parmi les Mo dernes mêmes, dif fé rent sur sa na‐ 
ture. Les uns le sup posent être une sorte d’air plus pur que celui qui
en vi ronne notre globe ; d’autres sou tiennent, avec M. Hom bergh, que
c’est une sub stance d’une na ture ap pro chante de celle du feu, qui
émane du So leil, et de toutes les autres étoiles fixes ; et d’autres enfin
en font un fluide d’une na ture par ti cu lière, sui ge ne ris, dont toutes les
par ties sont d’une pe ti tesse qui ex cède même celle de la lu mière, et
ils disent que cette ex ces sive pe ti tesse de ses par ties peut contri buer
à la gran deur de la force par la quelle ces par ties peuvent tendre à
s’éloi gner les unes des autres, et contri buer à pro duire cette force de
pres sion et d’écar te ment, qui est, selon eux, la cause de la plu part des
phé no mènes qui ar rivent dans la Na ture, et qui, par la sub ti li té ex‐ 
trême de ses par ties, pé nètre in ti me ment tous les corps et ce der nier
sen ti ment est celui de M. New ton, de Locke et de leurs sec ta teurs 55.
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3.1. Les « éthé riens » : per ma nences
d’un élé ment éther cos mique an cien ?
L’ora to rien Joseph- Étienne Ber tier (1702-1783) 56, dans la se conde
moi tié du XVIII  siècle, à l’ins tar de Fon te nelle, se range en core parmi
les ar dents car té siens, quitte à se li vrer à de la fraude scien ti fique 57.
Dans les an nées 1760-1770, il dé fend, avec vi gueur, l’idée d’un éther
cos mique dans un débat op po sant les par ti sans d’un cos mos vide
sou mis à l’at trac tion, au tre ment dit une force s’exer çant hors de tout
contact ma té riel (new to niens, « at trac tion naires » et « va cuistes ») et
ceux dé fen dant l’idée d’un cos mos plein sou mis à l’im pul sion par la
pres sion qu’exercent les corps ma té riels les uns sur les autres (car té‐ 
siens, « im pul sion naires » et « éthé riens ») 58. Celui qui fut sur nom mé
le « père aux tour billons », dans la Phy sique des Co mètes (1760), sou‐ 
tient qu’il existe des co mètes «  sur lu naires  » ou su pé rieures et des
co mètes sub lu naires ou in fé rieures qui «  sont des tour billons
d’éther », mais aussi :
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Que la Terre, la Lune et les autres pla nètes sont em por tées au tour du
So leil par un fluide ou éther plus dense que ne le pré tendent les
New to niens  ; que le flux et le re flux de la mer et quan ti té d’autres
phé no mènes sont des effet de la pres sion de ce fluide par les Pla‐ 
nètes, qui sont à son égard ce que font à l’eau de nos ri vières des ba‐ 
teaux qui ont moins de vi tesse que le cou rant  ; enfin que les lois du
mou ve ment étant pour les corps cé lestes comme pour les ter restres,
il se forme né ces sai re ment des tour billons dans le fluide cé leste lors‐ 
qu’il est pres sé entre plu sieurs Pla nètes, quand elles sont près les
unes des autres, comme il s’en forme dans nos ri vières, lors qu’elles
sont pres sées par des ba teaux 59.
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Dans la Phy sique du ciel (1763), mal gré un pro logue dé di ca toire «  à
Mes sieurs de l’Aca dé mie royale des sciences », dans le quel Ber tier af‐ 
firme être im par tial et lais ser le lec teur libre de son ju ge ment, le
conte nu est à nou veau une ar dente dia tribe contre les at trac tion‐ 
naires et les va cuistes 60. Néan moins dans cette se conde moi tié du
XVIII  siècle les dou blons de Ber tier at trac tion naires/va cuistes et
éthé riens/im pul sion naires ne re couvrent pas la di ver si té des opi‐ 
nions  : si les car té siens dé clinent et de viennent ultra- minoritaires
dans un monde sa vant et dans des ins ti tu tions scien ti fiques très lar‐
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ge ment ac quis à un cos mos et à la phy sique de New ton, pour au tant
les at trac tion naires/new to niens ne sont pas ma jo ri tai re ment des va‐ 
cuistes ; au contraire beau coup, et sans nul doute plus que la ma jo ri‐ 
té, sont des éthé riens à l’ins tar de Clai raut ou de Young.

3.2. L’éther dans un cos mos new to nien :
gra vi ta tion, vi bra tion, élec tri ci té et ma ‐
gné tisme
Quand le new to nien Alexis Clai raut (1713-1765) cal cule, selon les lois
de la gra vi ta tion uni ver selle, le re tour pré cis de la co mète qu’Ed mund
Hal ley (1656-1742) avait ob ser vée en 1681-1682 et dont il avait pré dit le
re tour pé rio dique, il ne nie pas l’exis tence d’un éther et cherche à dé‐ 
ter mi ner son ac tion de ré sis tance dans l’or bite co mé taire 61. Clai raut
af firme :
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L’al té ra tion de la moyenne dis tance de notre Co mète n’est pas trois
fois plus grande que celle d’une Pla nète sans ex cen tri ci té dont la ré ‐
vo lu tion se rait de 75 ½ ans, c’est à dire que l’al té ra tion pé rio dique de
cette Co mète cau sée par la ré sis tance de l’éther est moins de 3 x 75
½ fois l’al té ra tion de l’année due à la même cause, ce qui ne peut ja ‐
mais pro duire qu’un très petit nombre de mi nutes, vu l’ex ces sive pe ‐
ti tesse du chan ge ment que la ré vo lu tion an nuelle a pu souf frir 62.

Néan moins, à l’ins tar de Jean Le Rond d’Alem bert (1717-1783), les new‐ 
to niens s’éman cipent du concept d’un éther gra vi ta tion nel :

29

At trac tion ou puis sance at trac tive, se dit plus par ti cu liè re ment, dans
la phi lo so phie New to nienne, d’une puis sance ou prin cipe, en vertu
du quel toutes les par ties, soit d’un même corps, soit de corps dif fé ‐
rents, tendent les unes vers les autres ; ou pour par ler plus exac te ‐
ment, l’at trac tion est l’effet d’une puis sance, par la quelle chaque par ‐
ti cule de ma tière tend vers une autre par ti cule 63.

Les tra vaux et dé cou vertes concer nant l’élec tri ci té conduisent des
sa vants, à l’ins tar de l’abbé Nol let (1700-1770) 64, Ben ja min Frank lin
(1706-1790) 65, Leon hard Euler (1707-1783) 66 ou en core Jean- Paul
Marat (1743-1793) 67, à ex pli quer de ma nière ana lo gique la cir cu la tion
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du fluide élec trique par l’exis tence d’un éther pré sent dans l’air et
consti tué de par ti cules ex trê me ment sub tiles :

FEU ÉLEC TRIQUE, FLUIDE ÉLEC TRIQUE, OU MA TIÈRE ÉLEC TRIQUE ; on en tend
sous ces dif fé rentes dé no mi na tions, ce fluide très- subtil, très- 
mobile, qui se trouve ré pan du dans tous les corps, qui pé nètre avec
la plus grande fa ci li té la plu part des mi lieux ; enfin qui cause im mé ‐
dia te ment tous les phé no mènes de l’élec tri ci té, comme l’at trac tion et
la ré pul sion des corps lé gers, l’ex plo sion de l’étin celle, les éma na tions
lu mi neuses, etc.

Les Phy si ciens sont par ta gés sur la na ture du fluide élec trique  : les
uns consi dé rant ses pro prié tés sin gu lières et dif fé rentes de celles de
tous les autres fluides connus, le dis tinguent ab so lu ment des autres,
et en font une es pèce par ti cu lière  ; ainsi que les pro prié tés de l’ai‐ 
mant, qui pa raissent bor nées à cette pierre et aux corps ai man tés,
ont fait don ner le nom de ma gné tique au fluide sub til qui les pro duit :
d’autres trouvent dans le feu élec trique beau coup des pro prié tés du
feu élé men taire, dont la pré sence échauffe, agite, et ra ré fie les corps,
qui les pé nètre tous par sa grande sub ti li té, dans les quels il éprouve
ce pen dant dif fé rents de grés de ré sis tance ; qui se fixe et se concentre
dans quelques- uns, d’où il ne cesse de lan cer pen dant quelque tems
des éma na tions lu mi neuses  : d’autres enfin veulent que le feu élec‐ 
trique soit l’éther des an ciens  ; cet agent uni ver sel, que les phi lo‐ 
sophes grecs re gar daient comme l’ins tru ment de toutes les opé ra‐ 
tions de la na ture, et dont le mou ve ment va riable à l’in fi ni leur pa rais‐ 
sait agi ter tout le reste de la ma tière 68.
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Des sa vants du XVIII  siècle s’in ter rogent aussi quant à l’exis tence d’un
éther sup port du ma gné tisme comme Euler dans les Lettres… à une
prin cesse d’Al le magne :

32 e

[Le] ma gné tisme ne sau rait être ex pli qué sans sup po ser un tour billon
ra pi de ment agité, qui pé nètre les corps ma gné tiques. La ma tière qui
consti tue ces tour billons est aussi beau coup plus sub tile que l’éther,
et tra verse li bre ment les pores des ai mants qui sont im pé né trables à
l’éther même. Or cette ma tière ma gné tique est ré pan due et mêlée
dans l’éther comme l’éther avec l’air gros sier, ou ainsi qu’il oc cupe et
rem plit les pores de l’air, on peut dire que la ma tière ma gné tique est
ren fer mée dans les pores mêmes de l’éther 69.
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3.3. L’éther de l’En cy clo pé die

La place fon da men tale qu’oc cupe l’En cy clo pé die ou Dic tion naire rai‐ 
son né des sciences, des arts et des mé tiers (1751-1772) per met de faire le
point sur les concep tions de l’éther dans la pen sée et les sa voirs des
Lu mières. L’ar ticle «  Éther  » a été ré di gé par d’Alem bert (1717-1783),
ac quis à la phy sique new to nienne. Après avoir rap pe lé les dé fi ni tions
cou rantes du mot, l’au teur fait état de la grande per plexi té du monde
sa vant à ce sujet :
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Plu sieurs phi lo sophes ne sau raient conce voir que la plus grande par ‐
tie de l’Uni vers soit en tiè re ment vide ; c’est pour quoi ils le rem ‐
plissent d’une sorte de ma tière ap pe lée éther. Quelques- uns
conçoivent cet éther comme un corps d’un genre par ti cu lier, des ti né
uni que ment à rem plir les vides qui se trouvent entre les corps cé ‐
lestes ; et par cette rai son ils le bornent aux ré gions qui sont au- 
dessus de notre at mo sphère. D’autres le font d’une na ture si sub tile,
qu’il pé nètre l’air et les autres corps, et oc cupe leurs pores et leurs
in ter valles. D’autres nient l’exis tence de cette ma tière dif fé rente de
l’air, et croient que l’air lui- même, par son ex trême té nui té et par
cette ex pan sion im mense dont il est ca pable, peut se ré pandre
jusque dans les in ter valles des étoiles, et être la seule ma tière qui s’y
trouve.

L’éther ne tom bant pas sous les sens et étant em ployé uni que ment ou
en fa veur d’une hy po thèse, ou pour ex pli quer quelques phé no mènes
réels ou ima gi naires, les Phy si ciens se donnent la li ber té de l’ima gi ner
à leur fan tai sie. Quelques- uns croient qu’il est de la même na ture que
les autres corps, et qu’il en est seule ment dis tin gué par sa té nui té et
par les autres pro prié tés qui en ré sultent ; et c’est- là l’éther pré ten du
phi lo so phique. D’autres pré tendent qu’il est d’une es pèce dif fé rente
des corps or di naires, et qu’il est comme un cin quième élé ment, d’une
na ture plus pure, plus sub tile, et plus spi ri tueuse que les sub stances
qui sont au tour de la terre, et dont aussi il n’a pas les pro prié tés,
comme la gra vi té, etc. Telle est l’idée an cienne et com mune que, l’on
avait de l’éther, ou de la ma tière éthé rée.

34

Le terme d’éther se trou vant donc em bar ras sé par une si grande va‐ 
rié té d’idées, et étant ap pli qué ar bi trai re ment à tant de dif fé rentes
choses, plu sieurs phi lo sophes mo dernes ont pris le parti de l’aban ‐
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don ner, et de lui en sub sti tuer d’autres qui ex pri massent quelque
chose de plus pré cis 70.

La suite de l’ar ticle est in té res sante, non seule ment par l’ex po sé des
théo ries en pré sence (celles des car té siens et des new to niens es sen‐ 
tiel le ment), mais en core parce que d’Alem bert ac com pagne son texte
de ren vois à d’autres ar ticles de l’En cy clo pé die. On peut re grou per ces
der niers en trois thé ma tiques prin ci pales  : le mi lieu sub til ou éthé ré
c’est- à-dire les es paces sup po sés de l’éther (air et es pace in ter pla né‐ 
taire), les qua li tés et forces « por tées » par l’éther, et enfin la na ture
phy sique de cet es pace.
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L’es pace sup po sé de l’éther s’étend au- delà de l’at mo sphère ter restre,
qui est dé sor mais iden ti fiée comme un mi lieu spé ci fique consti tué
par l’air 71 dans le mi lieu in ter pla né taire nommé ciel 72 ou en core cos‐ 
mos. La li mite entre monde sub lu naire et monde su pra lu naire est
ainsi rem pla cée par la li mite su pé rieure de l’at mo sphère, qui est en‐ 
core très mal dé fi nie, mais au- delà de la quelle se trouvent la Lune, les
pla nètes 73, sans ou blier tous les corps cé lestes, comme les né bu‐ 
leuses, dont les 110 ca ta lo guées par Charles Mes sier (1730-1817) et ob‐ 
ser vées grâce à des ins tru ments de plus en plus puis sants.
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Pour d’Alem bert la cha leur, le feu, la pe san teur et la gra vi té, ren voient
aussi au concept d’éther. La cha leur, pour cer tains sa vants (car té siens
et mé ca nistes), se rait de na ture cor pus cu laire et consis te rait en « une
pro prié té par ti cu lière d’un cer tain corps im muable ap pe lé feu 74 » ; ce
feu se rait proche du concept d’un éther ca lo ri fère, à l’ins tar de l’éther
lu mi ni fère 75. Pour les new to niens, la pe san teur (ou gra vi té) est une
force qui ne né ces site aucun éther comme hy po thèse ou sup port 76,
ce que les car té siens dé non çaient comme une ré gres sion par un re‐ 
tour aux prin cipes oc cultes de la phy sique aris to té li cienne.
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Enfin, en re gard de la ques tion des ré sis tances qu’op po se rait un éther
très sub til aux pla nètes et co mètes en mou ve ment, en af fec tant leur
or bite et leur vi tesse, l’hy po thèse du vide si dé ral, « es pace des ti tué de
toute ma tière » 77 , prend beau coup de poids :
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Les mou ve ments des pla nètes et des co mètes dé montrent le
vide. Les cieux, dit M. New ton, ne sont point rem plis de mi lieux
fluides, à moins que ces mi lieux ne soient ex trê me ment rares : c’est
ce qui est prou vé par les mou ve ments ré gu liers et constants des pla ‐
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nètes et des co mètes qui vont en tout sens au- travers des cieux. Il
s’en suit évi dem ment de-là que les es paces cé lestes sont pri vés de
toute ré sis tance sen sible et par consé quent de toute ma tière sen ‐
sible ; car la ré sis tance des mi lieux fluides vient en par tie de l’at tri ‐
tion des par ties du mi lieu, et en par tie de la force de la ma tière qu’on
nomme sa force d’iner tie. [...] Donc pour as su rer les mou ve ments ré ‐
gu liers et du rables des pla nètes et des co mètes, il est ab so lu ment
né ces saire que les cieux soient vuides de toute ma tière, ex cep té
peut- être quelques va peurs ou ex ha lai sons qui viennent des at mo ‐
sphères de la Terre, des pla nètes et des co mètes, et les rayons de lu ‐
mière 78.

En 1782, quand pa raît le troi sième tome de l’His toire de l’as tro no mie
mo derne, Jean- Sylvain Bailly (1736-1793) s’in ter roge  : si «  les es paces
cé lestes où les astres se meuvent, sont- ils en tiè re ment vides de ma‐ 
tière et si l’éther les rem plit, ce fluide, quelque rare qu’il soit, ne peut- 
il ré sis ter au mou ve ment 79 ? » Car pour lui la ques tion de l’éther ren‐ 
voie à la ques tion fon da men tale du vide et à l’ac tion/trans mis sion de
la gra vi ta tion  ! Le saut épis té mo lo gique d’un es pace in ter pla né taire
to ta le ment vide n’est donc pas fran chi à la fin du siècle des Lu mières,
d’au tant que le concept d’un éther lu mi ni fère se dé ve loppe et que
Tho mas Young (1773-1829) dé fend sa théo rie on du la toire, entre 1800
et 1802, dans les Phi lo so phi cal Tran sac tions de la Royal So cie ty 80.
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Conclu sion
À la lec ture de la Mé ca nique cé leste de Pierre- Simon La place, Na po‐ 
léon Bo na parte au rait in ter ro gé l’au teur sur la pré sence de Dieu dans
son sys tème et l’as tro nome lui au rait ré pon du qu’il n’avait pas be soin
de cette hy po thèse ! Quoi qu’il soit de la vé ra ci té de cette anec dote 81,
il au rait pu aussi ré pondre cela à pro pos de l’éther. Dans la cos mo lo‐ 
gie qu’il dé ve loppe, le sys tème so laire se se rait formé à par tir d’une
né bu leuse pri mi tive, consti tuée d’une masse de gaz in can des cent qui,
par ro ta tion et re froi dis se ment, au rait donné nais sance au So leil et
aux pla nètes. Point de di vi ni té ou d’élé ment éther dans cette cos mo‐ 
lo gie 82  ! C’est pour quoi à la suite de Jacques Merleau- Ponty nous
pou vons qua li fier La place de « héros de la science “nor male” 83 », re‐ 
pre nant un concept de Tho mas S. Kuhn pour qui « la science nor male
dé signe la re cherche so li de ment fon dée sur un ou plu sieurs ac com‐ 
plis se ments scien ti fiques pas sés, ac com plis se ments que tel groupe
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NOTES

1  KUHN Tho mas, La struc ture des ré vo lu tions scien ti fiques, Champs Flam ma‐ 
rion, Paris, 1983.

2  Le monde su pra lu naire, nommé aussi cos mos, uni vers ou en core ciel, en‐ 
globe l’es pace où évo luent les pla nètes et la sphères des fixes. Il cor res pond
au ma cro cosme, monde au- delà de l’orbe de la Lune qui est consi dé ré
comme une li mite phy sique faite d’un « cris tal » pur et trans pa rent ren fer‐ 
mant le monde sub lu naire, le mun dus sub lu na ris qua tuor ele men ta com‐ 
plenc tens. «  CIEL. Subst. masc. Ré gion éthé rée au des sus de l’élé men taire,
dans la quelle se meuvent tous les astres. » Voir FU RE TIÈRE An toine, Dic tion‐ 
naire uni ver sel, Ar nout et Rei nier Leers, La Haye- Rotterdam, 1690, t. 1.

3  C’est à Aris tote que l’on doit l’éther comme un des cinq élé ments de la
phy sique ou quin tes sence, que l’on re trouve dans la pen sée et les sa voirs

de scien ti fiques consi dère comme suf fi sants pour four nir le point de
dé part d’autres tra vaux 84  ». Mais La place n’est pas re pré sen ta tif de
l’en semble du monde sa vant.

L’éther théo go nique (le dieu pri mor dial d’Hé siode), ini tial, a évo lué
vers un éther théo lo gique dans un pa ra digme tho miste qui vou lait
conci lier des sa voirs aristotélico- ptoléméens et le dogme chré tien
(un éther im muable et in cor rup tible du monde su pra lu naire au- delà
du quel se trouve le monde éter nel et divin de l’Em py rée). C’est dans
cet éther que, pour Co per nic et ses contem po rains, « bai gnaient » la
Lune, le So leil et les cinq pla nètes. Dans le contexte de la ré vo lu tion
as tro no mique, si cer tains sa vants conçoivent un cos mos vide, ils sont
mi no ri taires. Pour la ma jo ri té l’éther cos mo lo gique « baigne » dé sor‐ 
mais un sys tème hé lio cen trique régi par la gra vi ta tion uni ver selle et
dans le quel se trouve une Terre dé cen trée et en ro ta tion au tour du
So leil. L’éther évo lue en une ma tière sub tile que l’on trouve dans les
tour billons de Des cartes, puis il de vient le sup port de la lu mière, de
l’élec tri ci té, du ma gné tisme ou en core du son 85.

42

En 1884, James C. Max well (1831-1879) (ré)uni fie les dif fé rents éthers
dans un éther élec tro ma gné tique 86 et jusqu’au début du XX  siècle, les
scien ti fiques sont convain cus de l’exis tence d’un mi lieu éthé ré ou
d’une sub stance éther em plis sant l’es pace 87.
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cen tre ment hé lio cen trique, de vient un corps du sys tème so laire qui, à l’ins‐ 
tar des autres pla nètes et de leurs sa tel lites, se trouve dans le cos mos/l’es‐ 
pace ou mi lieu in ter pla né taire.

31  «  Au- delà de l’air est la ma tière cé leste, in com pa ra ble ment plus pure,
plus sub tile, et même plus agi tée qu’il ne l’est », FON TE NELLE Ber nard LE BOUYER

DE, En tre tiens sur la plu ra li té… op. cit., p. 78.

32  Élé ment qui, avec l’ob ser va tion d’un sys tème lu naire jo vien, contri bue à
convaincre Ga li lée que le cos mos est hé lio cen trique, mo dèle qui n’est pas
com pa tible avec l’or ga ni sa tion duelle et hié rar chi sée d’un monde sub lu naire
et d’un monde su pra lu naire  : la Terre et la Lune sont en or bite au tour du
So leil, entre les or bites de Vénus et de Mars.

33  La Lune ne consti tue plus la li mite sup po sée entre les deux mondes.

34  Ga li lée pu blie ses re marques seule ment trois ans plus tard dans l’Is to ria e
di mos tra zione in tor no alle mac chie so la ri, Gia co mo Mas car di, Roma, 1613. La
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Ga li lée, Tho mas Har riot, Chris toph Schei ner et Jo hann Fa bri cius. Voir DAME

Ber nard, «  Ga li lée et les taches so laires (1610-1613)  », Revue d’his toire des
sciences, 1966, pp. 307-370). Par la suite, l’ob ser va tion de la grande tache
rouge (1664-1665) par Ro bert Hooke et Giovanni- Domenico Cas si ni, et celle
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des bandes de Ju pi ter montrent que cette pla nète n’est pas non plus un
corps par fai te ment lisse et uni forme comme sup po sé.

35  GRANT Ed ward, A His to ry of Na tu ral Phi lo so phy… op. cit., pp. 62-65.

36  Dans ce récit de voyage fic tif et fan tai siste, dont le titre fut donné par
l’édi teur du texte post hume et dont l’ad jec tif co mique ren voie à un genre lit‐ 
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sances scien ti fiques de son époque comme les théo ries de Ga li lée et celles
qui concernent le mi lieu in ter pla né taire dans le quel évo lue son per son nage
ro ma nesque ap pe lé Dy cor na. En 1638, pa rais sait The Man in the Moone (sic)
de Fran cis Good win et tra duit en fran çais en 1648 (L’homme dans la lune ou
le voyage chy mé rique fait au monde la lune, à Paris chez F. Piot), ou vrage qui,
comme Lu cien de Sa mo sate, est une ré fé rence uti li sée par Cy ra no de Ber‐ 
ge rac.

37  CY RA NO DE BER GE RAC Sa vi nien, Les États et Em pires de la Lune et du So leil
(éd. M. AL CO VER), H. Cham pion, Paris, 2004 [1662], p. 229.

38  LE NOBLE Ro bert, « Du Cos mos à l’Uni vers », in TATON René (dir.), His toire
gé né rale des sciences. La science mo derne… op. cit., t. 2, pp. 196-205.

39  Voir prin ci pa le ment DES CARTES René, Les prin cipes de la phi lo so phie (1644),
in Œuvres phi lo so phiques (éd. F. AL QUIÉ), Clas siques Gar nier, Paris, 2010, t. I,
ch. III- IV, et Le monde ou le trai té de la lu mière (1664), in Œuvres (éd. C. ADAM,
P. TAN NE RY), Vrin, Paris, 1996, t. XI, ch. IV-X  ; ainsi que AUGER Léon, «  La
contro verse entre Morin et Des cartes sur la ma tière sub tile », Revue d’his‐ 
toire des sciences, t. 3, n° 3, 1950, pp. 255-262.

40  GAS SEN DI Pierre, Opera omnia…, L. Anis son & J. B. De ve net, Lug du num,
1658. « ATOME. Subts. Masc.. Petit corps de toutes sortes de fi gures qui entre
en la com po si tion de tous les autres corps. Leu cippe et Dé mo crite ont été
les pre miers Phi lo sophes qui ont éta bli la doc trine des atomes, qui a été de‐ 
puis re nou ve lée par Épi cure et Lu crèce, et fort bien ex pli quée en nos jours
par l’illustre Gas sen di, et Ber nier son Tra duc teur et Abré via teur. Ce mot
vient du Grec ato mos, qui si gni fie in di vi sible. » FU RE TIÈRE An toine, Dic tion‐ 
naire uni ver sel… op. cit., t. 1. Cette ques tion de l’ato misme ne sau rait et ne
pour rait être abor dée ici de ma nière ex haus tive. Voir KOYRÉ Alexandre,
« Gas sen di et la science de son temps », Actes du Congrès du Tri cen te naire
de Pierre Gas sen di, Digne, 1957, pp. 173-190 ; CA RIOU Marie, L’ato misme. Gas‐ 
sen di, Leib niz, Berg son et Lu crèce, Au bier Mon taigne, Paris, 1978. SALEM Jean
(dir.), L’ato misme aux XVII  et XVIII  siècles, Tra vaux de la jour née d”étudese e
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Gas sen di et la phi lo so phie cor pus cu laire de Boyle  », inMURR Syl vie (dir.),
Gas sen di et l’Eu rope, Actes du col loque in ter na tio nal de Paris, Vrin, 1997, pp.
227-235 ; PINET Pa trice, « L’ato misme de Gas sen di et la phi lo so phie cor pus‐ 
cu laire de Boyle », Revue d’His toire de la phar ma cie, n° 341, 2004, pp. 67-82 ;
PA GA NI NI Gian ni, « Le lieu du néant. Gas sen di et l’hy po thèse de l’an ni hi la tio
mundi », Dix- septième siècle, 2006-4, n° 233, pp. 587-600.

41  PAS CAL Blaise, Trai tés de l’équi libre des li queurs et de la pe san teur de la
masse de l’air, chez Guillaume Des prez, Paris, 1663. Voir MA GNARD Pierre,
« Pas cal et le sens du vide », Ba roque, 1987 [en ligne] http://jour nals.ope ne d
i tion.org/ba roque/580 [consul té le 18/06/2018]

JOUS LIN Oli vier, « Sciences et ba roque : la po lé mique sur le vide entre Blaise
Pas cal et Étienne Noël (8 oc tobre 1647-été 1648)  », Études Épis té mè, n° 9,
2006, pp. 345-373.

42  Sur la ques tion du vide spa tial c’est- à-dire de l’es pace in ter pla né‐ 
taire,  voir PATY Mi chel, «  Le vide ma té riel ou la ma tière crée l’es pace  », in
DINER Simon, GUN ZIG Ed gard (dir.), Uni vers… op. cit.  ; MA ZAU RIC Si mone, Gas‐ 
sen di, Pas cal et la que relle du vide, PUF, Paris, 1998 ; « De Tor ri cel li à Pas cal »,
Phi lo so phia Scientiæ, n° 2, 2010, pp. 1-44  ; ROU GIER Louis, «  De Tor ri cel li à
Pas cal », Phi lo so phia Scientiæ, n° 2, 2010, pp. 45-236 [en ligne] https://www.
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18/06/2018]

43  DES CARTES René, Prin cipes… op. cit. ; Trai té du monde et de la lu mière, chez
Théo dore Gi rard, Paris, 1664.

44  Pto lé mée est aussi l’au teur d’un trai té d’op tique, où il est ques tion de
l’éther qui se rait, avec l’air, une cause du phé no mène de ré frac tion, qui est la
dé via tion des rayons lu mi neux des ob jets cé lestes. Voir LE JEUNE Al bert, L’op‐ 
tique de Claude Pto lé mée dans la ver sion la tine d’après l’arabe de l’émir Eu‐ 
gène de Si cile, Uni ver si té de Lou vain, 1956.

45  PAR DIES Ignace- Gaston, Œuvres du R. P. Ignace- Gaston Par dies de la Com‐ 
pa gnie de Jésus – Du mou ve ment de la lu mière, frères Bruy set, Lyon, 1725.

46  HUY GENS Chris tiaan, Trai té de la lu mière, où sont ex pli quées les causes de
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dans l’étrange ré frac tion du cris tal d’Is lande, par C. H. D. Z. [Huy gens]. Avec
un Dis cours de la cause de la pe san teur, P. Van der Aa, Lei den, 1690. Voir
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CHA REIX Fa bien, La phi lo so phie na tu relle de Chris tiaan Huy gens, Vrin, Paris,
2006.

47  L’hy po thèse d’un éther gra vi ta tion nel n’est pas fon da men tale dans la
phy sique new to nienne. Voir KOYRÉ Alexandre, Études new to niennes, Gal li‐ 
mard, Paris, 1968  ; PATY Mi chel, «  Le vide ma té riel ou la ma tière crée l’es‐ 
pace », in DINER Simon, GUN ZIG Ed gard (dir.), op. cit., p. 12-15.
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flexions and Co lours of Light. Also Two Trea tises of the Spe cies and Ma gni tude
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tra duit et pu blié par Jean- Paul Marat en 1787.
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très pe tits corps), les cor pus cules qui consti tue raient les rayons de lu mière :
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sem blable à cette idée. Ces dif fi cul tés ont fait naître le sys tème des mo‐ 
nades de M. Leib nitz.
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D’ALEM BERT Jean LE ROND, En cy clo pé die… op. cit., vol. 4, p. 270. Voir aussi dans
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51  Si les idées de New ton et une fi gure de la Terre apla tie aux pôles s’im‐ 
posent en An gle terre, sur le conti nent, c’est dans la pre mière moi tié du XVIII

siècle que les théo ries new to niennes et car té siennes connaissent un mo‐ 
ment d’af fron te ment ma jeur. La France en est sans nul doute le théâtre
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te let ou en core Mau per tuis. Sur la ques tion de la fi gure de la Terre et de la
lutte entre new to niens et car té siens, voir SAN CHEZ Jean- Christophe, « De la
fi gure de la Terre au siècle des Lu mières », His to riens et Géo graphes, n° 409,
janv.-fév. 2010, pp. 253-267.
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et en phy sique élec tro ma gné tique, no tam ment à la suite de l’ex pé rience de
Mi chel son et Mor ley en 1887.

53  VOL TAIRE, Mi cro mé gas, J. Ro bin son et W. Meyer, Londres, 1752.

54  Vol taire ne né glige pas pour au tant les sciences, il est un ar dent dé fen‐ 
seur du new to nia nisme  : voir, dans les Lettres phi lo so phiques (1734), la  15
lettre sur le sys tème de l’at trac tion et 16  lettre sur l’op tique de New ton. RE‐ 
GNAULT Noël, Lettre d’un phy si cien sur la Phi lo so phie de Neu ton, mise à la por‐ 
tée de tout le monde, par M. de Vol taire, 1738 ; DESHAYES P-B., Essai de phy sique
sur le sys tème du monde, chez F. Amb. Didot, Paris, 1772  ; LE RU Vé ro nique,
Vol taire new to nien – Le com bat d’un phi lo sophe pour la science, Vuibert- 
ADAPT, Paris, 2005.

55  DU TENS Louis, « De l’Éther ; de l’Air, de la pe san teur et de son élas ti ci té »,
in Re cherches sur les ori gines des dé cou vertes at tri buées aux Mo dernes, t. 2,
V  Du chesne, Paris, 1761, pp. 3-5.

56  CHA BOT Hugues, «  Joseph- Étienne Ber tier (1702-1783)  », No tice bio gra‐ 
phique, 2007 [en ligne] http://da lem bert.academie- sciences.fr [consul té le
18/06/2018].

57  Ber tier ap par tient aux ins ti tu tions scien ti fiques ma jeures du XVIII  siècle ;
cor res pon dant de l’Aca dé mie royale des Sciences à par tir de 1748 et membre
de la Royal So cie ty en 1768, il sou tient dans les an nées 1770 la frau du leuse af‐ 
fir ma tion que la pe san teur croî trait avec l’al ti tude. Dans sa Phy sique des
corps ani més (H.-L. Gué rin & L.-F. De la tour, Paris 1755), sur la ques tion de
l’élec tri ci té et des ex pé riences de l’abbé Nol let, il s’in ter roge pour sa voir si
« cette ma tière est un éther qui rem plit les es pace cé lestes et qui em porte
les pla nètes au tour du So leil  » (p. 357). Il est enfin l’au teur de Phy sique du
ciel, où l’on confronte sans par tia li té la Vide avec l’Éther, l’At trac tion avec
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l’Im pul sion. Et où sont conte nus les Prin cipes de toute la Phy sique gé né ra le‐ 
ment, Imp. royale, Paris, 1763, 3 t. ; Prin cipes phy siques, pour ser vir de suite
aux Prin cipes Ma thé ma tiques de New ton, Imp. royale, Paris, 1764, 3 t.  ; His‐ 
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vrages de Ber tier, no tons le Trai té des pe tits tour billons de la ma tière sub tile,
par un prêtre de l’Ora toire, Claude Jom bert et Pis sot, Paris, 1727.
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sion. » Mer cure de France, mars 1735, p. 422 ; Phy sique des co mètes, dans le
sen ti ment de l’im pul sion et du plein, Imp. royale, Paris, 1760  ; Phy sique du
Ciel, où l’on confronte sans par tia li té la vuide avec l’éther, l’at trac tion avec
l’im pul sion, Paris, Imp. royale, 1763.

59  Ibid., pp. XIV- XV.

60  L’ou vrage est ap prou vé au nom de l’Aca dé mie par les as tro nomes Jo seph
Jé rôme La Lande (1732-1807) et Jean- Paul Grand jean de Fou chy (1707-1788),
se cré taire per pé tuel de puis 1744.

61  « Des al té ra tions que la ré sis tance de l’éther pour rait ap por ter au mou‐ 
ve ment des co mètes »  ; CLAI RAUT Alexis, Re cherche sur la co mète…, Imp. de
l’Aca dé mie Im pé riale des Sciences, Saint- Pétersbourg, 1762, pp. 38-42.

62  Ibid., p. 42. No tons que l’éthé rien Ber tier s’ap puie sur les conclu sions du
new to nien Clai raut pour s’op po ser aux va cuistes et dé fendre l’exis tence
d’un éther dense : « À ces preuves de l’exis tence d’un éther dense, nous de‐ 
vons ajou ter celle du cal cul de M. Clai raut, dont l’au to ri té doit être de grand
poids dans l’es prit de tous les Phi lo sophes, et en par ti cu lier des Phi lo sophes
New to niens : cet illustre Aca dé mi cien, qui joint à la plus pro fonde Géo mé‐ 
trie une très grande connais sance de la bonne Phy sique, at tri bue à la ré sis‐ 
tance de l’éther une par tie de la pe tite dif fé rence qui s’est trou vée entre son
cal cul et les ob ser va tions sur la Co mète de 1759. » Voir Phy sique des co‐ 
mètes… op. cit., p. 103.
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plus sub til que l’air or di naire ». Cité dans TATON René (dir.), His toire gé né rale
des sciences… op. cit., t. 2, p. 528. Voir « An Ac count of the Phænomena of
Elec tri cy in Vacuo with some Ob ser va tions The reu pon  », Phi lo so phi cal
Tran sac tions of the Royal So cie ty of Lon don, n° 47, 1752, pp. 362-376. FRANK LIN

Ben ja min, Ex pe ri ments and Ob ser va tions on Elec tri ci ty, D. Henry, Lon don,
1769. AU DOUZE Jean, Moi, Ben ja min Frank lin ci toyen du monde, homme des
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66  « La phi lo so phie d’Euler est un car té sia nisme tem pé ré. En adop tant les
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lop per les consé quences ma thé ma tiques, il re pousse l’hy po thèse du vide
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d’éther, la ma tière sub tile de Des cartes, et à s’en ser vir pour l’ex pli ca tion des
phé no mènes de lu mières et d’élec tri ci té. », in Lettres de L. Euler à une prin‐ 
cesse d’Al le magne sur di vers su jets de phy sique et de phi lo so phie, t. 1, Ha‐ 
chette, Paris, 1842, Pré face de l’édi teur, p. VII.

67  « Re cherches sur la cause phy sique de l’élec tri ci té », His toire de l’Aca dé‐ 
mie royale des Sciences et Belles Lettres, Haude et Spe ner, Ber lin, 1759, pp.
125-159.

68  LE MON NIER Louis Guillaume, « Feu élec trique, Fluide élec trique », En cy‐ 
clo pé die ou Dic tion naire rai son né…, op. cit., 1756, vol. 6, pp. 616.

69  EULER Leon hard, « Lettre CLXX VII », in Lettres de M. Euler à une prin cesse
d’Al le magne sur dif fé rentes ques tions de phy sique et de phi lo so phie, chez
Royez, Paris, t. 3 , 1789, p. 109. « Ré pul sion  (…) Euler sup pose que les corps
ma gné ti sables ont deux es pèces de pores, les uns assez grands pour don ner
en trée à l’éther ré pan du dans toute la na ture, les autres trop pe tits pour in‐ 
tro duire l’éther, mais ca pables de per mettre l’en trée et la cir cu la tion d’une
sub stance beau coup plus rare ; enfin, l’éther ma gné tique. Dans la cir cu la tion
de l’éther ma gné tique, de l’un à l’autre pôle, une par tie se ré pand dans l’es ‐
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pace  ; mais de l’éther ma gné tique, conte nu dans la masse d’éther ré pan du
dans l’es pace, le rem place aus si tôt et ré ta blit la quan ti té pri mi tive. » Voir
« PHY SIQUE », En cy clo pé die mé tho dique, par une so cié té de gens de lettres, de
sa vants et d’ar tistes, V  Agas sé, Paris, 1822, t. 4, p. 495.

70  D’ALEM BERT, « ÉTHER », En cy clo pé die ou Dic tion naire rai son né…op. cit,, 1756,
vol. 6, p. 51.

71  « AIR, s. m. est un corps léger, fluide, trans pa rent, ca pable de com pres‐ 
sion et de di la ta tion ; qui couvre le globe ter restre jusqu’à une hau teur
consi dé rable. » DI DE ROT Denis, « AIR », En cy clo pé die ou Dic tion naire rai son‐ 
né… op. cit., vol. 1, pp. 225-236. L’ar ticle AT MO SPHÈRE a été ré di gé par d’Alem‐ 
bert : « AT MO SPHÈRE, s. f. (Phys.) est le nom qu’on donne à l’air qui en vi ronne la
terre, c’est- à-dire à ce fluide rare et élas tique dont la Terre est cou verte
par tout à une hau teur consi dé rable, qui gra vite vers le centre de la Terre et
pèse sur sa sur face, qui est em por té avec la Terre au tour du So leil, et qui en
par tage le mou ve ment tant an nuel que diurne. » Ibid., pp. 819-822.

72  « CIEL, s. m. (Phy siq.) se dit vul gai re ment de cet orbe as su ré et dia phane
qui en vi ronne la terre que nous ha bi tons, et au- dedans du quel pa raissent se
mou voir tous les corps cé lestes. » D’ALEM BERT, En cy clo pé die ou Dic tion naire
rai son né… op. cit., 1753, vol. 3, pp. 442-443.

73  À la fin du siècle les as tro nomes ajoutent Ura nus, dé cou verte par William
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ABSTRACTS

Français
La pu bli ca tion, en 1543, du De Re vo lu tio ni bus est consi dé rée comme une
rup ture ma jeure dans l’his toire de l’as tro no mie et le début de la ré vo lu tion
co per ni cienne. Mais l’hé lio cen trisme pro po sé par Co per nic s’ins crit en core
lar ge ment dans le pa ra digme sco las tique, celui d’un cos mos hé ri té des sa‐ 
voirs an tiques, clos, fini et qui au- delà l’orbe de la Lune est fait et empli
d’éther. Mais des ob ser va tions as tro no miques de Tycho Brahe et de Ga li lée
re mettent en cause les concep tions du monde su pra lu naire. De nou velles
théo ries émergent alors, et les sa vants s’af frontent quant à la na ture de cet
es pace in ter pla né taire : to ta le ment vide pour les « va cuistes » ou rem pli de
tour billons faits de ma tière sub tile pour les « éthé riens » ? Et qu’en est- il de
la force de gra vi ta tion, de la pro pa ga tion de la lu mière et du son dans l’es‐ 
pace in ter pla né taire ?

English
The pub lic a tion of De Re volu tionibus in 1543 is con sidered as a major break
in the his tory of as tro nomy, mark ing the be gin ning of the Co per nican re‐ 
volu tion. But the Co per ni cus’ he lio centric model was still largely de pend ent
on the schol astic paradigm, with a cos mos in her ited from an cient know‐ 
ledge: a closed and lim ited mi lieu loc ated bey ond the orb of the Moon,
made and filled with ether. It was only Tycho Brahe’s and Ga lileo’s as tro‐ 
nom ical ob ser va tions that chal lenged these old con cep tions of the supra‐ 
lunar world. New the or ies then emerged, and schol ars con fron ted with each
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other about the nature of this in ter plan et ary space: for some of them,
known as “the vacu ists”, it was totally empty; for some oth ers, the so- called
“eth eri ans”, it was filled with swirls, made of subtle mat ter… And what about
the force of grav it a tion, the propaga tion of light and sound in in ter plan et ary
space?
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