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A V I S A U L E C T E U R 

Fidèle au p r o g r a m m e que nous nous sommes t racé 

dans le p remie r vo lume da ce t te publ ica t ion spéciale, 

nous p résen tons au jourd 'hu i dans ce second vo lume les 

t r a v a u x et les découver tes de l ' as t ronomie p ra t i qua 

con tempora ine qui v i ennen t d ' ê t re tou t d e r n i è r e m e n t 

accompl is . 

Nulle sc ience ne s ' i l lustre ac tue l lement par d e s p r o 

grès aussi rapides que no t re subl ime science du c ie l ; 

nulle ne p e u t avoir , p a r les conséquences phi losophi

ques des faits qu 'e l le nous révèle^ une plus grande 

influence sur l 'affranchissement de la pensée h u m a i n e ; 

nulle ne nous frappe aussi pu i s samment , pa r les ho r i 

zons nouveaux qu'el lo nous o u v r o , pur l ' é tonnan te 

sp lendeur de ses c o n q u ê t e s . Sa connaissance devient 

enfin popula i re . Puisse- t -e l le b ien tô t s ' é tendre à tous 

les e sp r i t s , et p o r t e r à toutes les cur ios i tés éveillées 

une appréc ia t ion exacte de la n a t u r e de l 'univers et du 

vér i table r a n g as t ronomique de no t r e p e t i t e p lanè te . 

Ce volume s 'ouvre pa r une é tude d 'as t ronomie s te l -

laire sur les Univers lointains, su r les sys tèmes p lané-
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VIII AVIS A.D LECTEUR. 

ta i res s idéraux qui p lanen t loin du nô t r e dans l ' immen

sité d s l 'espace, e t mani fes ten t les forces universe l les 

de la n a t u r e sous des formes si différentes de tou t ce 

que nous avons cou tume de voi r su r la T e r r e . Les so

leils mul t ip les qui g r a v i t e n t les uns au tou r des au t r e s 

et donnent à l eurs mondes les p lus s ingul ières Cormes 

d 'années , de saisons, de j o u r s , et la plus b iza r re mesu re 

du t emps ; les étoiles colorées et les harmonies de 

leurs lumières t o u r à tour séparées e t confondues ; les 

étoiles var iab les , don t le rég ime p lané ta i re doit sub i r 

les plus é tonnan t e s m é t a m o r p h o s e s , sont success ive

m e n t passés en r e v u o dans ce tableau de la n a t u r e 

cé les te . 

Nous avons ensu i te p r é s e n t é le spectacle d u m o u v e 

m e n t e t de la vio dans le ciel , à propos de l'étoile nou

velle s u b i t e m e n t a p p a r u e il y a que lque t e m p s dans la 

constel lat ion do la Couronne boréa le . Tandis que les 

hab i t an t s de la T e r r e sont p o r t é s à s ' imaginer que la 

voûte étoilée es t u n e région si lencieuse , immuable et 

i nco r rup t ib l e , les é v é n e m e n t s do l 'un ivers s idéral v ien

n e n t de t e m p s en t emps n o u s m o n t r e r que les soleils 

de l 'ospace b r û l e n t comme le nô t r e , e t que la vie s 'agite 

l à -hau t comme ic i -bas . 

On r e m a r q u e r a , dans le chap i t r e su r les étoiles 

filantes, la nouvel le théor ie qui assimile l eurs orbi tes 

à celles des comètes , e t élève ces as t res passagers au 

r a n g de corps célestes rég is p a r les lois mécaniques du 

sys tème du m o n d e . 

L'analyse spec t ra le de la lumière des a s t r e s , dans 

sa théor ie d ' abord , dans ses r é su l t a t s p r a t i ques ensu i te , 

p résen te l 'une des p lus mervei l leuses découver t e s des 
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temps modernes , celle qu i p e u t - ê t r e a le plus de droi t 

à exciter no t r e a t ten t ion s tudieuse et no t re admira t ion . 

Déterminer la composit ion ch imique d 'une étoile s i tuée 

à des mil l iards de l ieues de n o u s , pa r l 'examen des 

rayons lumineux qu'el le nous envoie , n ' es t ce pas là 

un des faits qui p e u v e n t m o n t r e r le mieux de quoi l 'es

p r i t h u m a i n se r end capable p a r le t ravai l e t pa r la 

pe r s évé rance ? 

Aux de rn iè res r eche rches s u r la n a t u r e e t la const i

tut ion phys ique du Soleil succède n o t r e é tude su r la 

région luna i r e , dans laquelle u n c h a n g e m e n t géologique 

(ou p lu tô t sélénologique) récent para î t s ' ê t re manifesté. 

Il sera i t à la fois c u r i e u x et impor t an t d ' a r r ive r enfin 

à acquér i r la ce r t i tude que la L u n e n ' es t pas u n as t re 

mor t , e t que des m o u v e m e n t s de te r ra in peuven t ê t r e 

ape rçus à sa surface . 

Ce volume se t e rmine pa r l 'exposé des éclipses o b 

servées , des comètes e t des p lanè tes té lescopiques de r 

n i è r emen t découver t e s . 

Enfin, nous avons c ru ut i le de r é p o n d r e à la demande 

qui nous avait é té souvent adressée de donner la liste 

généra le des obse rva to i re s disséminés à la surface de 

no t re p l anè te . 

Ces différentes é tudes ont é té en pa r t i e publ iées à 

leur h e u r e dans n o t r e anc ienne rovue scientifique le 

Cosmos, e t cons t i tuen t no t r e collaboration as t rono

mique de ces de rn iè res années . Nous cessons ma in te 

n a n t de pub l i e r a u c u n a r t i c le dans ce t t e r e v u e . Désor

mais c 'est ici , dans ces Etudes et Lectures, que nous 

publ ierons nos t r avaux spéciaux d ' a s t r o n o m i e ; et c'est 

ici aussi q u e nos l ec teu r s t rouveron t fnaintenant p é r i o -
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diquement le tableau du mouvement de l 'as t ronomie 

con tempora ine , do la météorologie et de la phys ique du 

g lobe . 

Nous espérons que les nouvelles é tudes qui composent 

ce second volume p o r t e r o n t à un g rand n o m b r e d 'es

pr i t s a t tent i fs , en m ê m e t e m p s que la connaissance des 

de rn i e r s t r avaux (accomplis p ? r l ' as t ronomie française 

et é t r angè re , les é léments successifs d ' une apprécia t ion 

de plus en plus exacte de l 'é tat de l ' un ivers phys ique 

au sein duquel s 'écoulent nos exis tences . 
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A S T R O N O M I E S T E L L À I R E . 

Étuiles doubles, systèmes multiples, leurs lois et leurs révolutions. 
— Les soleils colorés et les manifestât ons étranges de la lu
mière; la nature ullra-terrestre. —Etoiles variâmes; de fer-
lames forces en action dans l'espace, tt des créations lointaines 
inconnues à la Terre. 

Les tableaux de la n a t u r e t e r r e s t r e , pe rpé tue l l emen t 

exposés à nos r ega rds depuis les p remiers jours de no t r e 

t endre en fance , furent le sujet de n o t r e contempla t ion 

habituel le , e t laissèrent dans no t re âme des impress ions 

i neffaçablos. Les phénomènes journa l ie r s du j o u r e t de l à 

nuit r evê t i r en t à nos yeux le ca rac t è re de la nécess i té , 

e t l 'harmonie du monde où nous sommes nous paru t 

complè te et u n i q u e , sans qu' i l nous ai t é té possible de 

recevoir d ' au t r e s sensat ions et d ' imaginer une vie na 

turel le é t r angè re à la n ô t r e . Chaque mat in le soleil vient 

dissiper les t é n è b r e s , l ' hémisphère r ep rend à sa p r é 

sence la vie e t l 'act ivi té qu'i l avait, un ins tan t oubliées 

dans u n repos b ienfa isant ; des nuées s 'é lèvent , les vents 

soufflent, les nuages s 'amoncel lent ou se d i spe r sen t ; 

tantôt u n ciel calme et c h a u d s 'étend s u r nos tè tes , el 

son azur profond ne laisse appa ra î t r e aucune b lancheur ; 

tantôt gr is e t p lombé, il annonce la pluie prochaine ; 

lantôt des flocons aux br i l lan tes couleurs le tapissent 

aux régions du soir . L'action de la chaleur , de la I u 

L E S U N I V E R S L O I N T A I N S . 
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m i è r e s 'exerce s u r les r ègnes v ivants , le flot de la v ie 

mon te ou descend, c i rcule ou res te s ta t ionna i re , la n a 

tu r e e n t i è r e , comme u n ê t r e m u l t i p l e , sen t f rémir en 

soi les rayons de la vie i n t é r i eu re qui la t r ave r se en 

tous sens, et le j o u r succède au j o u r , l ' année à l ' année , 

sans que le spectac le change e t sans que nous imagi 

nions la possibi l i té de le voir t r ans formé. La mise en 

scène inces sammen t se r enouve l l e , les ac t eu r s passen t 

e t sont r e m p l a c é s ; mais l 'un i té p rés ide au d r a m e et 

domine la pensée du s p e c t a t e u r . 

Pour nous se rv i r d 'une express ion b ien c a r a c t é r i s 

t ique , d isons (^objectivement le spectacle du monde 

s'offre à nous dans u n e un i t é p e r m a n e n t e , et que sub

jectivement ce spectacle est en t r é dans no t r e espr i t 

comme la seule forme ex is tan te de l 'œuvre de la n a 

t u r e . 

Cependant l 'observat ion nous a r é c e m m e n t ouve r t 

les po r t e s d 'un domaine u l t r a - t e r r e s t r e , disons môme 

u l t r a -p l ané t a i r e , où l 'action de la n a t u r e s 'accompli t s u r 

u n mode tou t différent de celui que nous connaissons . 

Si les lois é ternel les qui régissent la ma t i è r e sont u n i 

ve r se l l emen t iden t iques à e l l e s -mêmes , elles ag issen t 

néanmoins sous d iverses fo rmes ; la corré la t ion des for

ces n e p rodu i t pas en tous l ieux la m ê m e r é s u l t a n t e , 

l eu r in tens i té individuelle va r i an t selon les é l éments en 

p résence et selon les mil ieux au sein desquels elles ag is 

sen t . Si la n a t u r e en t i è r e es t une g rande h a r m o n i e , les 

i n s t r u m e n t s sont mon tés s u r d ivers t o n s ; ici la h a r p e 

éol ienne module ses t e n d r e s a c c o r d s ; là le mode p h r y 

gien fait e n t e n d r e sa fanfare sonore ; p lus loin la ly re 

ép ique c h a n t e ses h y m n e s glor ieux : modes divers don t 
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l ' accent var ie d ' une par t ie à l ' au t re de l 'universel con

c e r t . 

C'est p e u t - ê t r e u n acte à la fois u t i le e t in té ressan t 

qne de s 'éloigner m o m e n t a n é m e n t des b r u i t s du monde 

où nous sommes pour ciller en d'autres sphères contem

pler de. nouvelles natures, o u , p o u r mieux d i re , de nou

vel les formes d 'act ion de la Na tu re . En s'isolant ainsi d 'un 

milieu qui nous captivai t dans son cercle é t ro i t , on peu t 

a p p r e n d r e à se mieux connaî t re e t se former u n e idée 

p lus approchée de la va leur de l ' un ive r s . L'infini, du 

r e s t e , a cela de b o n , qu ' en nous imprégnan t de lui dans 

u n voyage u l t r a - t e r r e s t r e , nous devenons à la fois p lus 

g rands et plus p e t i t s , plus savants e t p lus h u m b l e s . 

Si Dieu éta i t un ê t r e dont on p û t app roche r p lus ou 

m o i n s , nous d i r ions qu 'a lors nous sommes p lus p r è s de 

lui e t mieux ouver t s à la not ion de sa vra ie n a t u r e . 

P o u r ce voyage aux régions stel laires , choisissons le 

mei l leur m o m e n t de d é p a r t . 

La nu i t est ca lme, profonde e t s i lencieuse . L 'act ivi té 

v i v a n t e du jour s'est é te in te , e t le monde où nous s o m 

m e s nous pa ra î t endormi dans les b r a s invisibles de 

ce t t e immense n a t u r e qui sout ien t l 'un ivers . C'est 

l ' heu re où la pensée , l ibre de toute e n t r a v e , p e u t sans 

pe ine s 'adonner à la contempla t ion des cieux étoi les. 

Chacune de ces c lar tés lointaines nous a t t i r e comme un 

a imant m y s t é r i e u x ; c 'est l ' heure de paix et de t ran

quill i té, où l 'âme p e u t s 'élever au-dessus de l 'ombre e t 

r e g a r d e r en h a u t , ve r s ces domaines inaccessibles qui 

p lanen t dans l ' é tendue . 

Il es t pe rmis de préférer quelquefois la nui t au jour , 

s u r t o u t lorsque l ' âme sent le besoin rlc se r e t r e m p e r aux 
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sources calmes d 'où elle est so r t i e . Cet te préférence que 

nous donnerons en cet te c i rcons tance aux t énèbres su r la 

lumière ne v ient p a s , comme on a pu le dire au siècle 

de rn i e r , en forme de m a d r i g a l , de ce que la nui t est 

une beau t é b r u n e et le j o u r une beau té b l o n d e ; encore 

moins de ce que la nu i t nous enveloppe de ses o m b r e s , 

comme cer ta ins poètes se sont plu à le r é p é t e r ; non : 

la nui t nous convient pa rce qu'el le nous ouvre les vraies 

por tes de la l u m i è r e , et qu ' au lieu de nous envelopper 

d ' o m b r e s , elle fait d i spara î t re celles que la clar té du 

j o u r avai t é t endues sous les étoi les . 

Or ien tons -nous un peu, e t levons la dern iè re illusion 

qui pou r r a i t enco re a l t é re r la franchise de no t r e r e 

gard . Nons sommes tou rnés au n o r d , et devant n o u s 

l 'étoile polaire semblo ê t r e le p ivot immobile a u t o u r 

duquel t o u r n e , t ou te d ' une p i è c e , la sphère éloi lée . 

l îappelons-nous que ce t t e apparence est duo au m o u 

vemen t de la T e r r e , q u e les as t res ne sont point a t t a 

chés à une voûte t o u r n a n t e , mais qu ' i ls sont d isséminés 

dans les espaces à tou tes les d is tances imaginables , et 

qu ' i l s r és iden t dans ces rég ions insondées re la t ivement 

immob i l e s , t andis qu ' au mil ieu d 'eux , au point de l 'es

pace où nous sommes , no t re pet i t inonde p i roue t t e s u r 

l u i - m ê m e . 

Cette illusion levée, e t p o u r n ' y p lus r e tomber , éloi

gnons-nous d 'un t ra i t de ce pet i t globe aux apparences 

t r o m p e u s e s ; que n o t r e pensée fasse abs t rac t ion de lui, 

qu'elle se sen te l ibre e t i ndépendan t e au milieu de 

l 'univers sans c i r confé rence , ayan t au tou r d'elle l'infini 

des cicux peuplé d ' as t res sans n o m b r e . 
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I 

Étoiles doubles, systèmes multiples. 

La p l u p a r t des a s t r e s qui resplendissent dans l 'es

pace sont ries soleils comme le n o t r e , br i l lent par leur 

p rop re lumiè re , e t vo ien t t r è s -p robab lemen t gravi te r 

a u t o u r d 'eux de vas tes sys tèmes planéta i res analogues 

au n ô t r e . Nous ne nous a r r ê t e r o n s pas ce soir à ces 

inondes don t l 'analogie avec celui que nous hab i tons 

est si g rande ; ce n ' es t pas que nous les dédaignions : 

loin de là, nous admirons d'ici la lumière qu ' i ls nous 

e n v o i e n t , e t les bienfaits que r épanden t a u t o u r d 'eux 

les agen t s dont ils sont la source . Nous connaissons 

l ' impor tance de ces a s t r e s solaires disséminés dans l ' in

fini, mais no t r e r e g a r d , a m a t e u r de cont ras tes e t de 

va r ié té , c h e r c h e aujourd 'hui dans le ciel quelque monde 

nouveau , s u r lequel il se posera avec l ' in térê t légitime 

qui s 'a t tache à l 'é tude des m y s t è r e s . C'est en creusant 

des c h a m p s nouveaux que l'on gonfle le t r é so r des sil

lons fertiles ; c 'est en b u t i n a n t su r les fleurs nouvel le 

m e n t éc loses , que l 'abeille enr ich i t des plus belles 

gou t t e s d 'or la ruche au gai m u r m u r e . 

Pa rmi les étoiles dont l ' é t endue est p a r s e m é e , nous 

r e m a r q u e r o n s quelquefois (à l 'aide d ' i n s t rumen t s assez, 

pu issan ts pou r r a p p r o c h e r de nous ces d is tances im

menses] deux étoiles si voisines qu 'e l les para i ssen t se 

t ouche r e t p laner dans l 'espace comme des s œ u r s j u 

mel les . Géné ra l emen t ces deux étoiles groupées para i s 

s e n t de g rosseurs différentes. Cet te réunion peut ê t re 

l 'expression de la r é a l i t é , ou p e u t - ê t r e l'effet d 'une 
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pe r spec t i ve . S'il a r r i v e , en effet, que deux as t res se 

t r ouven t à peu p rès s u r le m ê m e r ayon v isue l , quel le 

que soit d 'ai l leurs la d is tance réelle qui les sépare s u r 

'la l ongueur de ce r ayon , ils nous p a r a î t r o n t voisins ou 

m ê m e confondus en u n seul . On n e saura i t donner à 

ces g roupes fortuits le nom d'étoiles doubles, à moins 

d 'avoi r soin de les c a r ac t é r i s e r sous la dénominat ion 

d'apparences optiques, car leur posi t ion appa ren te à 

nos yeux: dépend un iquemen t de la perspec t ive due à 

no t r e posit ion personnel le dans l ' espace . 

Nous venons de d i re que l ' apparence des étoiles dou

bles pouvai t ê t r e l 'expression de la réa l i té , et qu 'à côté 

des couples opt iques don t nous venons de pa r l e r , des 

couples physiques pouva ien t r e p r é s e n t e r de vé r i t ab le s 

sys t èmes , dont les composantes se ra ien t i nva r i ab l emen t 

liées l 'une à l ' au t re . Ce fait d 'une si h a u t e i m p o r t a n c e 

en as t ronomie slel lairo a é té mis hor s de doute pa r les 

observa t ions , e t r é v è l e , avec p lus d 'é loquence que nu l 

a u t r e , la g r a n d e u r e t l ' un iversa l i t é des lois i nhé ren te s à 

la ma t i è r e c r éée . 

En supposan t que les couples op t iques é t a i en t dus à 

u n s imple effet de perspec t ive , Hersche l voyait dans 

leur observat ion un moyen efficace de se r e n d r e compte 

de la distance de l 'étoile la plus vois ine . Le dép lace

m e n t de no t r e globe dans l 'espace p e n d a n t son cou r s 

annuel devan t p rodu i r e su r celle-ci u n dép lacement a p 

p a r e n t beaucoup p lus considérable que su r la p lus é loi

gnée, on pouva i t d é t e r m i n e r l 'angle de ce dép lacement , 

e t , connaissant d 'a i l leurs le d i amè t re do l 'orbi te t e r 

r e s t r e , t r o u v e r la d is tance dont co d i a m è t r e est u n e 

fonction. C'est l à , du r e s t e , la mé thode un iverse l le -
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m e n t employée pSir le calcul rie la paral laxe des é toi les . 

Mais en c h e r c h a n t ce la , l l e rsche l t rouva quelque-

chose de m i e u x . Il r e c o n n u t quo ces g roupes ne sont 

pas formés pa r des étoiles indépendantes placées par 

hasard su r deux l ignes visuelles excess ivement r a p p r o 

chées , que leur r éun ion dans u n m ê m e point n 'es t pas 

un effet de p e r s p e c t i v e , que ces étoiles forment de vé 

r i tab les sy s t èmes soumis aux m ê m e s forces qui gouver 

nen t le n ô t r e , e t que ce t t e universel le loi d 'a t t rac t ion 

qui sout ient dans l 'espace n o t r e sys tème p lané ta i re 

gouverne l à - b a s , à des dis tances i nconnues , d ' au t res 

Soleils et d 'aut res T e r r e s . 

Nous n ' a p p r e n d r o n s pas à nos lec teurs que chaque 

étoile est un soleil. La découver te des étoiles doubles 

nous m o n t r e donc dans l 'espace u n e quan t i t é i nnom

brab le de Soleils conjugués , de Soleils réunis deux" pa r 

deux dans les c h a m p s du ciel, gravitant l 'un a u t o u r de 

l ' au t re , et e m p o r t a n t chacun dans leur m o u v e m e n t r é 

c iproque des sys t èmes inconnus de mondes habi tés , 

des g roupes de t e r r e s é t r a n g e s , b ien différentes de 

celle que nous hab i tons e t mues pa r deux cen t r e s m o 

biles do grav i ta t ion . 

Magnifique affirmation de l 'uni té des inondes! Le pe 

tit oiseau t r emblan t qui s 'essaye a u t o u r du nid d ' amour 

d 'où sa m è r e inqu iè t e le contemple se sont t omber 

v e r s le sol en v e r t u de la m ê m e loi qu i , par delà l'infini 

des c ieux sans b o r n e s , suspend de gigantesques Soleils 

à l ' invisible r é seau des a t t rac t ions s tel la ires . 

C'est s eu lemen t à d a t e r de la découve r t e des m o u v e 

m e n t s des étoiles doubles , que l'on fut en droi t de déc ré 

te r d ' une m a n i è r e absolue l'universalité de la grav i ta t ion . 
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Jusque- là ce t t e loi ava i t , il est vra i , morftré son act ion au -

delà de no t r e inonde , pa rmi les s p h è r e s p lanéta i res que 

no t r e Soleil en t r a ine avec lui dans l ' espace; les comètes 

m ê m e , que lque excentriques qu'elles so i en t , — mot 

dont l 'acception grammat ica le est applicable i c i — s ' é 

taient rangées sous sa dominat ion s u p r ê m e . Mais il 

n 'é ta i t pas d é m o n t r é que d ' au t res un ive r s ne pussen t 

exis ter sans ê t r e gouvernés par ce t te loi d i rec t r ice du 

n ô t r e ; malgré la vra isemblance phi losophique , il n 'é ta i t 

pas démon t r é q u e la force a t t r ac t ive fût universe l le et 

inhéren te à l 'essence même de la m a t i è r e . Et qui au ra i t 

osé affirmer qu'el le agissait pa r tou t comme ici en r a i 

son d i rec te des masses e t en raison inverse du c a r r é 

des distances '? Les conséquences de cet te découver te 

sont donc assez impor t an t e s p o u r justifier l ' intérêt 

qu'elfe a insp i ré , dès l 'origine des é t u d e s ; elles ont so

l idement fixé les bases encore mal assises de la phi loso

phie expér imenta le . 

Les deux étoiles se meuvent, l 'une e t l ' au t re a u t o u r 

de leur cen t r e c o m m u n de g r a v i t é ; toutefois les obser

vations a s t ronomiques révèlent seu lement le mouve

ment de la plus pe t i te étoile au tou r de la p lus g rande , 

comme il a r r i v e pour nos p lanè tes qui semblen t tou r 

ner a u t o u r du Solei l , quoiqu 'e l les toufnen t en réal i té 

a u t o u r du cen t r e de grav i té du s v s t è m e , e t pa rce que 

ce cen t r e est o rd ina i r emen t s i lué dans le corps m ê m e du 

Soleil. L 'orbi te que nous dé t e rminons d'ici pou r la p e 

ti te étoile de ces g roupes b inai res n 'es t q u ' u n e o rb i t e 

relative : c 'est la courbe le long do laquelle un obser 

vateur si tué sur la g rande étoile, et qui se c ro i ra i t im

mobi le , ve r ra i t la p lus pet i te se déplacer . 
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I O Î » 2 e 

Ι Ι 4 » 3= 
ι 3a » 4= 

Plus ta rd , le catalogue de S t ruve p résen ta en 1 8 3 - : 

987 étoiles doubles rangées dans la 1™ classe. 

675 » dans la 2 e 

65g » dans la 3 e 

736 » dans la 4 e 

en tout , plus de 3,000. Ce n o m b r e résul te de l 'examen 

d e 120,000 étoiles d i v e r s e s ; il se t rouve pa r consé 

q u e n t q u e le quaran t i ème envi ron des étoiles observées 

e s t formé de g roupes b inai res . 

Il y a au jourd 'hu i p lus de 6,000 étoiles doubles cata

loguées . Ce nombre n 'a pas sens ib lement modifié les 

r appor t s p récéden t s . 

Le calcul des probabi l i tés n 'a pas é té é t r ange r à la 

d é c o u v e r t e des étoiles d o u b l e s ; il aura i t eu une in 

La d is tance angula i re des deux étoiles offre, selon 

les g roupes , la p lus grande var ié té . Afin de me t t r e un 

o r d r e p lus facile dans l eur classification , on a par tagé 

ce s g roupes en qua t r e classes p u r e m e n t a r b i t r a i r e s , 

o r d o n n é e s su ivant leur éca r t emen t angu la i r e . La p r e 

miè re classe renferme les g roupes dans lesquels les 

c e n t r e s des deux étoiles sont à moins de 4" do distance 

l 'un de l ' a u t r e ; la seconde d u s s e renferme ceux qui se 

t rouven t compr i s en 4" e t 8"; la t rois ième s 'étend de 

k" à i t i" , e t la qua t r i ème j u s q u ' à 'i-i". 

Les p r emie r s catalogues d 'Herschel renfermaient : 

97 étoiles doubles de la i r e classe. 
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fluence beaucoup plus considérable si l 'on avai t i m p a r 

t ia lement r econnu dans sa va l eu r toute l ' impor tance 

phi losophique dont elle est douée . John Michell est , au 

r a p p o r t d 'Arago, le p r e m i e r qui ait t ra i té la q u e s t i o n s 

ce point de vue ; c 'é ta i t en 1767, quinze ans p a r consé

quen t avant la découver te des g roupes phys iques d ' é 

toiles. F r a p p é de l ' inégale r épa r t i t ion des étoiles dans 

le f i rmament , il voulu t c h e r c h e r s'il é t a i t possible que 

cet é ta t de choses fût l'effet du ha sa rd . Il p r i t pour 

exemple le g roupe des Plé iades , et voici son r a i sonne 

m e n t : 

Ce g roupe r en fe rme 6 étoiles pr inc ipa les au -dessous 

de la c inqu ième g r a n d e u r , e t il n 'y a guè re dans le ciel 

en t ie r que i , 5ou étoiles de cet te in tens i t é . Voici donc 

le p roh lème : i , 5oo étoiles sont j e t ées au hasa rd sur 

l ' é tendue du f i rmament ; quel es t le deg ré de p r o b a b i 

lité q u e 6 d ' en t r e elles se t r o u v e n t r éun ie s dans l 'es

pace r e s t r e in t occupé pa r les Plé iades? Ce degré de 

probabi l i té pa ra î t ê t r e de S Ô T ^ Ô O D I c 'es t -à-dire qu'il y 

a 5oo,ooo à pa r i e r con t re 1 que ce r a s semblemen t n e 

se p r é s e n t e r a pas . Comme le fait ex i s te , il en r é su l t e 

que ce n ' e s t p a s au hasa rd que les 6 étoiles des Pléiades 

se t rouven t si s ingu l i è rement r éun ie s , que ce t t e r é u 

nion e s t due à une cause p h v s i q u e , e t qu 'a ins i elles sont 

dans une dépendance mutue l l e . On voit que , du j o u r où 

ce r a i sonnemen t fut énoncé , on aura i t p u l ' appl iquer 

aux couples op t iques . L ' ingén ieux L a m b e r t , de Berl in, 

avait du r e s t e exp r imé déjà la m ê m e idée six ans p l u s 

tôt . 

Un a u t r e aspect du calcul des probabi l i tés au ra i t 

également pu condui re p lus tard au m ê m e résu l ta t . Si 
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l 'on che rche le degré de probabi l i té que des étoiles 

j e tées dans le f i rmament se p résen ten t pa r groupes d e 

deux, on reconna î t ra a priori que la probabil i té sera 

d ' au tan t moindre que l'on ass ignera u n p lus g rand r a p 

p r o c h e m e n t auxdi tes étoi les , et que par conséquent il 

y aura beaucoup p lus d 'étoi les doubles écar tées l 'une 

de l ' au t re que d'étoiles jux taposées . Mais c 'est préci 

s émen t le con t ra i r e qui exis te . La p r e m i è r e classe des 

étoiles doubles , celle dont les d is tances ne dépassent 

pas 4", es t la p lus n o m b r e u s e . Donc ce n 'es t pas là un 

effet de hasa rd , de pe r spec t ive , mais bien le résul ta t 

d ' une loi effective. 

Vus de la T e r r e , les m o u v e m e n t s régul ie rs de ces 

étoiles doubles affectent diverses formes su ivant la po

sition re la t ive du plan de l eur o rb i te par r appor t à no t re 

r ayon visuel . Géné ra l emen t la pe t i te étoile se meut 

su ivant une courbe su r laquelle elle se t r anspor te avec 

une vi tesse spéc ia l e ; elle se p résen te tan tô t à Test, 

t an tô t à l 'ouest de la g r a n d e , t an tô t au nord , t an tô t au 

sud . Mais la cou rbe de l 'orbite est circulaire ou ellip

t ique selon que le plan dans lequel elle s 'exécute est 

perpendicu la i re ou obl ique. Il a r r ive parfois que l 'el

l ipse devient te l lement mince qu'el le est à pe ine sen

sible, e t lo rsque par hasard le plan de l 'orbi te passo 

p a r la T e r r e , le mouvement para î t s'effectuer su r une 

l igne d ro i t e . 

Tels sont les carac tè res généraux qui appa r t i ennen t 

au monde des étoiles d o u b l e s ; nous allons main tenant 

cons idérer en détail ces étoiles e l l e s -mêmes . 

Dans le pied gauche de la Grande -Ourse , à peu p rès 

au milieu de la ligne qui jo indra i t à Régulus la de rn i è re 
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étoile de la queue , on r e m a r q u e deux pet i tes étoiles de 

qua t r i ème g r a n d e u r . Ces étoiles sont v e t l de la G r a n d e -

Ourse ; \ es t la p remiè re étoile double à laquelle on ai t 

appl iqué des calculs , et c 'est encore aujourd 'hui celle 

dont l 'orbite est une des mieux dé te rminées . Les deux 

composantes de ce t te étoile sont l 'une de q u a t r i è m e , 

l ' aut re de c inqu ième g r a n d e u r . Le demi-grand axe de 

l 'orbi te , loi qu'il serai t vu pe rpend icu la i r emen t de la 

T e r r e , est égal à 3", 8 ; la révolut ion de la pet i te étoile 

a u t o u r de la g rande s'effectue e n 6 i ans . Son excen t r i 

ci té es t de 0,4'·*. A propos de l 'excentr ic i té , nous ferons 

observer qu'elle est généra lement considérable dans les 

orbi tes des étoiles doub les . Ainsi , tandis que la p lus 

excent r ique des p lanè tes de no t re sys t ème , M e r c u r e , 

égale o,'2o5 ; que pa rmi les p lanè tes té lescopiques la 

p lus forte s 'élève à o ,33 , on a des étoiles doubles don t 

l 'excentr ic i té = 0,71 ; celle de a. du Cen tau re , p a r 

exemple . Nous v e r r o n s plus ta rd que ces excent r ic i tés 

doivent donner lieu à des a l t e rnances s ingul ières de 

coloration et de cha leur sur les mondes qui d é p e n d e n t 

de ces sys tèmes . 

L'étoile 01 du Cen taure , don t nous venons de pa r l e r , 

es t la p lus belle ries étoiles doubles , et en même temps , 

comme on sait , l 'étoile la plus p roche de nous . Elle 

n ' e s t éloignée que de 226 400 fois le r ayon de l 'orbi te 

t e r r e s t r e , c ' e s t -à -d i re de 8 trill ions Go3 mille millions 

de l ieues seu lement (*). Connaissant ce t te d is tance , on 

(*) ï . e s dern ière s m e s u r e s p o r t e n t la para l laxe de cette 
é to i l e à u"88 q u i c o r r e s p o n d à "¿3^ 000 rayons d e l 'orbite 
terrestre, t a l u m i è r e met 1 3'jS j o u r s ;i traverser cel te d i s 
tance . 
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peut a r r i ve r à une dé terminat ion approchée des élé

men t s de ce t te étoile double . Le demi-grand axe de 

son orb i te e t t de 12" environ, e t la du rée de la révo

lution de l 'étoile satell i te, de 78 ans . Le demi-grand axe 

para i t dès lors m e s u r e r environ 410 millions de l ieues ; 

«•.'est une dis tance re la t ivement faible, car en la com

pa ran t aux dis tances p lanéta i res de not re sys tème, on 

voit qu 'e l le n 'es t guère plus élevée que celle de Sa turne 

au Soleil, laquelle égale 364 millions de l ieues, et qu'elle 

es t b ien infér ieure à celles des de rn iè res planètes do 

no t r e sy s t ème . 

Si l'on appliquai t le môme calcul à la 61' du Cygne, 

étoile la plus proche de nous ap rès la p récéden te , et. 

éga lement double , on t r o u v e r a i t pou r le rayon moyen 

de l 'orbite de la pet i te étoile une longueur de 1 milliard 

53o millions de lieues, un peu plus que la distance de 

Nep tune au Soleil. La du rée de la révolut ion parait ê t r e 

d e 5oo ans . La masse des deux étoiles r éun ies ,— résul tat 

d igne d 'a t ten t ion , — para i t égale à o ,353, celle de not re 

Soleil é tan t pr ise pour u n i t é . 

P a r su i te d ' une indé te rmina t ion dans le rappor t des 

é l éments de l 'étoile r, de la Couronne , indéterminat ion 

qu i ne s u r p r e n d r a aucun algébr is te , la période de r é 

volut ion de cet te étoile, pouva i t ê t r e fixée à 43 ou à 00 

a n s . Le p remie r n o m b r e a été longtemps accepté , mais 

il semble établi main tenan t que le dern ier doit ê t r e 

a d o p t é sans indécision. La plus cour te des révolut ions 

e s t celle de 42 Chevelure de Bérénice , égale à 25 ans ; la 

p lus longue , celle de y du Lion, égale à 1,200ans.Voici, 

du res te , les é l éments des étoiles doubles les mieux d é 

t e rminées ; nous les choisissons, en les corr igeant , d a n s 
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Éto i l e s . Révo lu t ion . Dist. moy. Excentr i c i t é . 
ans » 

25 0,5 0,08 
36 1,3 0/14 
58 o , 9 o,!¡!¡ 

£ de la Grande-Ourse . Gì 3 / 1 0,^3 
V} de la C o u r o n n e . . . CG »>' 0/(7 
« d u C e n t a u r e . . . . . 7 8 I !¿ , I 0,71 

92 4,8 o,48 
l 5 g 3,5 o , 8 3 

2 5 3 S , . 0,76 
u dr. la C o u r o n n e . . 287 3-7 0,76 

/j5 a » 

j 200 2, 5fi » 

Les p lus anc iennes observa t ions de l de la G r a n d e -

Our se , cons idérée comme étoile d o u b l e , é t a n t de 1782, 

on voit qu 'en 1840 le compagnon de ce t te étoile avai t 

déjà p a r c o u r u le cycle en t i e r d ' une p r e m i è r e révolu

tion o b s e r v é e , e t qu' i l est déjà p a r v e n u ma in t enan t 

p r e s q u e au milieu du chemin d 'une seconde révolu t ion . 

? d 'Hercu le , dont le m o u v e m e n t n 'a pu ê t r e fixé qu ' en 

1847, n 'a depuis ce t t e époque p a r c o u r u que la moi t ié 

de son o rb i t e . de la Couronne , depuis les p r e m i è r e s 

obse rva t ions d 'Herschel , a déjà p a r c o u r u sa révolu t ion 

en t i è r e . Tou te s ces étoiles son t s i tuées à des d is tances 

in imaginab les . Cependant l 'observat ion a pu cons ta te r 

que , là comme ici, la gravi ta t ion les di r ige en v e r t u 

des lois découve r t e s p a r Keple r . E n mul t ip l i an t les 

mesu re s d'angle de posi t ion et de dis tances , on a pu 

s ' a s su re r que la cou rbe décr i t e pa r l 'étoile la moins 

le ca ta logue do Dien-S t ruve des 5oo p r inc ipa les étoi les 

doubles , auque l nous r e n v e r r o n s les o b s e r v a t e u r s . 
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bri l lante au tou r de la plus br i l lante est une ellipse, dans 

laquelle le rayon vec t eu r décr i t des a i res égales en temps 

égaux . Ainsi le m o u v e m e n t du c o m p a g n o n d e telle étoile 

pe rdue au fond de l 'espace insondable est iden t iquement 

le m ê m e que celui de la T e r r e au tou r du Soleil. 

La connaissance de ces lois et l 'observat ion de ces 

m o u v e m e n t s ont fait faire un pas immense vers la solu

tion d 'un p rob l ème qui semblai t au-dessus de l ' intelli

gence h u m a i n e : la dé te rmina t ion du poids, de la masse , 

p e u t - ê t r e un j o u r de la dens i té des étoi les. « Le jour 

où la dis tance d 'une étoile double à la T e r r e est, dé te r 

minée avec exac t i tude , d i t Arago, on sait combien de 

millions de fois ce t t e étoile renferme plus de ma t i è re 

que no t re globe ; on p é n è t r e ainsi dans sa const i tu t ion 

in t ime, quoiqu 'e l le soit placée à plus de 120 millions de 

millions de lieues do nous , quo ique , dans les plus puis

sants télescopes, elle se p résen te seu lement comme u n 

point r ad ieux sans d imensions appréc iab les . » 

Cet te m ê m e connaissance des m o u v e m e n t s slcl laires 

dans les sys t èmes d 'é toi les doubles p o u r r a à son t o u r n o u s 

faire conna î t re la d is tance réelle de ces sys tèmes à la 

T e r r e . On sait, que la mé thode généra lement employée 

pou r la dé te rmina t ion de la d is lance d 'une étoile consiste 

dans la m e s u r e du déplacement a p p a r e n t qu'el le sub i t , 

par suite de la t ransla t ion annuel le de la T e r r e dans 

l ' espace ; la va l eu r angula i re p lus ou moins pe t i t e de 

ce déplacement a p p a r e n t donne une va leur cor respon

dan te p lus ou moins g rande pou r la d is tance réelle de 

l 'éloile en fonction du d iamè t re de l 'orbi te . Or, une 

mé thode nouvelle est mise au j o u r du m o m e n t où l 'on 

p e u t m e s u r e r la durée des m o u v e m e n t s d 'une étoile 
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doub le . Cet te mé thode repose su r la d u r é e de la p ro 

pagat ion de la lumiè re . 

En effet, en se r e p o r t a n t à ce qui se passe p e n d a n t 

le cours c i rcu la i re d 'une étoile secondai re au tou r d 'une 

étoile cen t r a l e , on r econna î t r a faci lement que si le plan 

de ce t t e courbe c i rcula i re n 'es t pas j u s t e m e n t p e r p e n 

dicula i re au r ayon visuel , il y a une moi t ié de la courbe 

p lus éloignée de no t re œil e t u n e moins é loignée. Par 

su i te de cet é ta t de choses , la lumiè re m e t t r a p lus de 

t emps à nous ven i r p e n d a n t que l 'étoile pa rcour ra la 

moi t ié la plus éloignée que lorsqu 'e l le sera su r la p o r 

tion ld plus p r o c h e . E n somme, les deux demi-révolu

t ions observées différeront e n t r e elles du double du 

t e m p s que la lumiè re emploie ;i pa rcou r i r le n o m b r e 

de l ieues dont la d is tance de l 'étoile va r ie , su ivant 

qu 'e l le se t r o u v e du côté le plus éloigné ou du côté le 

p lus r a p p r o c h é . — En sous t r ayan t l 'une de l ' au t re les 

d u r é e s des deux demi- révolu t ions observées , en p re 

nant la moi t ié de ce t te différence, expr imée en se 

condes , e t en mul t ip l iant ce nombre par la vitesse de la 

l umiè re , on a u r a la va leur en lieues de la quan t i t é donl 

l 'étoile secondaire s'éloigne de nous p e n d a n t son cours . 

Or , la position et les dimensions de l 'orbite de cet te 

étoile sont liées d 'une man iè re nécessaire à la quan t i t é 

to ta le des c h a n g e m e n t s de d is lance , et de ceux-ci on 

p e u t r e m o n t e r à la va l eu r des dimensions de l 'o rb i te . 

La connaissance de ces dimensions p e r m e t dès lors 

d 'ob ten i r d 'une m a n i è r e facile, et pa r de s imples m é 

thodes d ' a rpen tage , la va leur réelle do ré lo ignement du 

sy s t ème . 

Ces Soleils lointains qui , dans les champs inexplorés 
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de l 'éLendue, g rav i t en t s i lencieusement l 'un autour de 

l ' au t re , ne doivent point r épandre en nous les pensées 

de sol i tude que la paisible contemplat ion des cieux 

nous fait p r e s q u e toujours éprouver . Sans doute , d'ici, 

ils nous para i s sen t p laner sol i ta i rement dans le v ide , 

et leur aspec t n'a r ien qui fasse v ib re r en nous les im

pressions de la vie ; à les voir de no t re stat ion loin

ta ine, on les p rendra i t pou r de g igantesques cadrans 

stel laires m a r q u a n t au fond des espaces les lentes 

h e u r e s d 'un cycle immense , et peu t -ê t re , en des univers 

plus rapprochés d 'eux, l 'observat ion sui t -el le sur leurs 

mouvemen t s la mesu re d 'une a u t r e d u r é e . Mais l'oeil 

du phi losophe ne saurai t s ' a r rê te r là, e t la raison ne 

saura i t a d m e t t r e que ces mondes br i l lants n 'a ient 

d ' au t r e fonction dans l 'économie de la na tu re que celle 

de lourner é te rne l lement l'un au tou r de l ' au t re . 

Non. Comme le Soleil qui nous éclaire nous échauffe 

et en t r e t i en t chaque j o u r la lampe de no t re vie , ces 

soleils mys t é r i eux sont le foyer et le flambeau de 

g roupes de planètes c i rcu lan t au tou r d 'eux en ve r tu 

des mêmes lois, e t r ecevan t les bienfaits de ces rayons 

qui ne se d i spe r sen t pas , inféconds, dans les champs 

stér i les du ciel. 

Sys tèmes de mondes a p p a r t e n a n t à chacun do ces 

soleils, g roupes b inai res de planètes qui jamais n 'en

t re lacen t l eurs orb i tes , tourbil lons bien dé te rminés et 

bien a c c u s é s , a p p a r t e n a n t chacun à son Soleil et ne se 

d i spu tan t jamais le domaine qui leur est à chacun af

fecté. L 'é tendue de chaque svs tème ne peut ê t re t rop 

g r a n d e ; ils do ivent ê t r e rassemblés dans un espace qui 

ne saura i t se t r o u v e r dans une plus g rande p ropor t ion , 
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avec l ' énorme intervallo qui les sépare , que les d i s t a n 

ces de nos satell i tes à nos p lanè tes avec les d is tances 

de celles-ci au Soleil. Une subord ina t ion moins n e t t e 

ment dé t e rminée sera i t incompat ib le avec la stabili té 

de leurs sys tèmes e t avec la n a t u r e des orbi tes p l ané 

t a i r e s . C'est ce que n 'ont pas toujours su les romanc ie r s 

dont l ' imagination s 'est plu à créer de nouveaux s y s t è 

mes do mondes , sys tèmes i r réa l i sables , et qui n ' au ra i en t 

pu exis ter un seul ins tan t sans ê t re imméd ia t emen t la 

pro ie des bou leve r semen t s les plus é t r a n g e s . L ' au t eu r 

d 'un ingénieux pe t i t r o m a n : Star ou «J» de Cassiopèe, 

p a r exemple , a dess iné au tou r do son monde imag ina i r e 

une suite d 'orbi tes c o n c e n t r i q u e s , dont la d e r n i è r e , 

celle d 'Urr ias , est mécan iquemen t impossible . On voi t 

que , dans le domaine de la r êve r i e m ê m e , u n e b o u s 

sole ne serai t pas inu t i l e . Telle p lanè te s i tuée à une 

égale d is tance de son soleil e t du soleil voisin se ra a t 

t i rée ve r s celui-ci si sa masso est p r é d o m i n a n t e , n e 

sau ra p lus où aller si les deux masses sont égales , e t 

ne p o u r r a dans tous les cas su ivre en a u c u n t emps une 

orb i te c i rcu la i re . L 'harmonie n ' es t possible qu ' en c e r 

taines condi t ions ; au-de là d 'une l imi te , que l'on p e u t 

fixer su ivant les é l ément s , le chaos dev ien t ma î t r e de 

la n a t u r e , ce qu i , p a r p a r e n t h è s e , n ' e s t pas admissi

ble. La mécan ique céleste gouverne tout , oc Si les pla

nè tes d 'un sys tème double ne se t rouven t sous la 

s auvega rde du corps cent ra l auque l elles obéissent 

imméd ia t emen t , di t s i r John Horschel , l 'act ion de l ' au

t re soleil à son passage au point le plus voisin de sa 

cou rbe les en t r a îne ra i t hors de leurs orb i tes , ou l eur 

en ferait déc r i r e d ' au t res qui compromet t r a i en t l 'exis-
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î cnce de leurs hab i t an t s . 11 faut avouer , ajoute le 

même as t ronome , qu ' ic i se p r é sen t e un champ s ingu

l i è rement vaste où nous pouvons donner le p lus l ibre 

essor à n o t r e imaginat ion . » 

A quelles combinaisons sans n o m b r e , en effet, ne 

peuvent - i l s pas donner l ieu, ces m o u v e m e n t s divers : 

a t t r ac t ion , lumiè re , cha leur , force magné t ique de p lu

s ieurs soleils inégaux et inégalement d i s t an t s? Si par 

la cons t ruc t ion la p lus s imple nous supposons si tués dans 

le m ê m e plan les deux sys tèmes d 'orb i tes concen t r iques , 

ce t te s implici té n ' e m p ê c h e r a pas la p lus grande com

plexité de résu l te r des diverses pos i t ions p r i se s par la pla

nète dans son cours , su ivant qu 'e l le se t r o u v e r a à l 'aphélie 

ou au pér ihél ie de son p r o p r e Soleil ou du Soleil vo i 

sin, en t r e les deux as t r e s , ou aux dis tances var iées aux

quelles l 'action d e l 'as t re voisin se fait p lus ou moins 

sen t i r . Telle p lanè te , comme M e r c u r e , t r è s - rapprochée 

de son Soleil , ne sub i ra que méd ioc remen t l 'influence 

de l ' au t re ; telle planète lointaine, comme U r a n u s ou 

N e p t u n e , s e ra l ivrée aux plus g randes p e r t u r b a t i o n s . 

L 'une au ra des saisons régu l i è res résu l tan t de sa seule 

inclinaison su r le plan de l ' o r b i t e ; l ' au t re sub i ra des 

var ia t ions do t e m p é r a t u r e v e n a n t d 'une cause é t r a n 

gère , pa r sui te d e sa proximi té ou de son éloignement 

des d e u x Soleils. S u r u n monde , le j o u r succède à la 

nu i t avec la même régular i té que chez n o u s ; le second 

Soleil, p lanant dans le ciel, n ' es t qu 'une lueur t r è s -

b r i l l an te . Sur u n a u t r e , deux as t res r ad ieux se d i spu 

ten t sans cesse l ' empi re d u j o u r : la nui t n 'es t p lus 

q u ' u n accident soumis en appa rence à toutes les i r r é 

gular i tés poss ibles . Celui-ci , dans son m o u v e m e n t 
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d i u r n e , p r é sen t e cons tamment un hémisphè re aux 

deux soleils à la fois, et fait succéder à la nu i t froide 

«t obscure la chaleur et la lumiè re de deux sources 

l umineuses ; celui-là se p i é sen te success ivement à cha

cun d 'eux , il ne connaî t po in t le repos e t l 'obscuri té 

des nu i t s et voit à pe ine un vest ige do nos beaux c r é 

puscu les . Les condi t ions cl imntologiques doivent être; 

également su r ces mondes complè tement en dehors de 

t ou t ce que nous pouvons observer su r la t e r r e ; el 

faire l 'h is toire de l ' inimaginable divers i té qui p e u t se 

manifester à la surface de l 'un et de l ' au t re , ce serait 

e n t r e r dans la nar ra t ion sans issue du possible . 

Les condi t ions d 'exis tence des ê t r e s organisés , exe r 

çan t leur influence inévitable, s u r les manifestat ions de

là force de vie , a u r o n t donné naissance à des ê t res 

éga lement bien différents de ceux que nous connais 

sons . Soit qu'elle existe comme ent i té individuel le rési

dant à l 'état latent clans chaque a tome de ma t i è r e , soil 

qu 'e l le n 'exisle que comme une ré su l t an te passagère 

d e cer ta ines act ions occul tes s'effectuant dans les com

binaisons in t imes des a t o m e s , la force de vie no peut 

se manifester au dehors e t donner naissance à uni

forme vivante qu 'en r e s t an t soumise au milieu auquel 

elle appa r t i en t . Tous les enfants de la vie sont a t tachés 

p a r des liens plus ou moins é las t iques au berceau dans 

le sein duquel ils ont reçu le j o u r . Les p remie r s è l res 

organisés sont en ha rmon ie in t ime avec les régions où 

ils appara issen t , et commencen t la série des exis tences 

qui se succéderon t pas à pas dans l 'ordre zoologique. 

Une solidarité qui a sa source et son a l imentat ion 

dans le monde m ê m e s 'établi t dès lors en t r e tou tes 
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les c r é a t u r e s , e t lorsque la dern iè re , la plus complète , 

la p lus élevée, celle qui r é sume tou tes les au t res e t 

les domine , v ien t à p a r a î t r e su r la scène de la c réa t ion , 

elle est r evê tue , comme ses s œ u r s aînées, des caractères, 

inhérents à la const i tut ion du g lobe . De ce t te règle 

générale et é ternel le résu l te la plus grande divers i té 

dans l 'habi tat ion des mondes , car cet te habi ta t ion n 'es t 

au t r e que la réalisat ion des condit ions de I habi tabi l i té . 

Sur les mondes dont nous par lons , comme sur le n ô t r e , 

le Soleil est la force impu l s ive , généra t r i ce e t conser 

vatrice de la vie ; s u r eux comme s u r n o u s , cet te vie 

dépend du foyer cen t ra l . 11 en r é su l t e inév i tab lement 

des différences fondamentales dans les manifesta t ions 

de la vie à leur su r face , d ivers i té dont les c a r ac t è r e s 

distinctifs sont ineffaçables, e t qui r épandra é te rne l le 

ment dans la mosa ïque des cieux l ' inépuisable va r i é t é 

des formes possibles (*). 

II 

Des Soleils colorés et de leurs mondes. 

Les considérat ions qui p récèdent se r appor t en t a u 

fond même des choses, aux pr inc ipes de l 'existence, 

aux condit ions int imes de la vie organisée . Mais le 

spectacle de la na tu re en ces lointains un ivers va nous 

( * ) Les é t u d e s sur l e s é to i l e s d o u b l e s se c o n t i n u e n t d e 

part et d 'autre . M. Struve , Direc teur d e l 'Observatoire de 

Russ ie , poursu i t l a b o r i e u s e m e n t les travaux d e son i l lus tre 

père . Sir J o h n Herschel n o u s écrit qu'il s 'occupe l u i - m ê m e 

ac t ivement d e t e r m i n e r le grand ca ta logue qu'i l a en trepr i s -
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mont r e r maintenant, dans les appa rences ex t é r i eu r e s une 

divers i té non moins r e m a r q u a b l e , non moins cu r i euse . 

En effet, ce n 'es t pas seu lement dans l 'organisme vital 

des ê t r e s , dans leur forme, dans l eur mode d 'existence 

qu 'une g rande d ivers i té se fait r e m a r q u e r , séparan t 

pa r des ab imes infranchissables l 'habi ta t ion de ces 

mondes de l 'habi ta t ion du n ô t r e : c 'est encore dans l 'as

pect de la n a t u r e ex t é r i eu re , dans le v ê t e m e n t dont 

elle se p a r e , aux jours de deuil comme aux jou r s de 

fête, e t sous lequel elle manifeste à nos yeux sa m u l t i 

plicité d 'ac t ions . Par lons un peu de ce monde des cou

l e u r s , mys té r i euses apparences qui cons t i tuen t p o u r 

nous l 'aspect des choses, e t qui souvent sont la seule 

impress ion pa r laquelle nous en ayons connaissance . 

La lumiè re b lanche de no t re Soleil déve r se ses r ayons 

éc la tan ts du h a u t de l 'azur, e t grâce à l ' a tmosphère 

t r anspa ren te dont les mille réflexions forment un vér i 

table r é se rvo i r de lumières , tous les objets qui s ' é ten

den t à la surface du globe sont enveloppés de cet te 

l umiè re . Cependant cet te lumière b lanche n 'es t pas 

s imple , elle renferme dans son rayon la puissance de 

tou tes les couleurs possibles , e t les corps , au lieu de 

nous pa ra î t r e tous revê tus d 'une même b lancheur , 

a b s o r b e r o n t ce r ta ines couleurs du rayon complexe de 

l u m i è r e e t réfléchiront les a u t r e s : ce t t e réflexion cons

t i tue à nos yeux la colorat ion de ces corps . Elle dépend 

donc d e l ' agencement molécula i re de la surface réflé

ch i s san te , de sa disposi t ion à recevoi r ce r ta ins rayons 

du spec t r e et à r envoye r les a u t r e s . Mais la somme de 

tou tes ces couleurs cons t i tue le blanc or iginaire , source 

un ique de ces apparences d iverses . 
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Il est bon de se r appe le r ma in tenan t que cet te théo

rie applicable au monde inorgan ique reçoit encore une 

impor tance p lus cons idérable lorsqu 'on envisage le 

mode de colorat ion des subs tances o rgan iques . La 

beauté des p lantes , la couleur des p ra i r i e s , l'or des sil

lons, la b l a n c h e u r du lis, l 'écar la te , l 'orange, l 'azur e t 

les nuances sans n o m b r e qui sont la r ichesse des fleurs ; 

l'éclat du plumage chez les pe t i t s oiseaux des t rop i 

ques , la ne ige des colombes, la four ru re fauve du lion 

du déser t , comme la longue cheve lu re des b londes filles 

d 'Eve , c 'est à la l umiè re b lanche de no t re Soleil qu' i l 

faut r e m o n t e r pou r l 'explication de la beau té visible, 

c 'est en elle que réside la source des nuances infinies 

qui décoren t les formes de la n a t u r e . 

Or, supposons un ins tan t qu ' au lieu de la blanche 

source de tou te lumiè re qui nous inonde, nous ayons 

un Soleil b leu foncé, quel c h a n g e m e n t à vue s 'opère 

aussi tôt dans la n a t u r e ! Les nuages p e r d e n t leur b lan

cheur a rgen tée et l 'or de leurs flocons pou r é t e n d r e 

sous le ciel une voûte p lus s o m b r e ; la n a t u r e ent ière 

se couvre d 'une p é n o m b r e co lo rée ; les plus bel les é to i 

les res ten t dans le ciel du j o u r ; les fleurs a s sombr i s 

sent l 'éclat de leur br i l lan te p a r u r e ; les campagnes se 

succèden t dans la b r u m e jusqu ' à l 'horizon invisible ; 

un j o u r nouveau luit sous les c ieux. L ' incarnat des 

joues fraîches efface son duve t candide , les visages 

semblen t vieillir, et. l ' humani té se demande , é tonnée , 

l 'explication d 'une t ransformat ion si é t r ange . Nous con

naissons si peu le fond des choses , nous tenons t a n t a u x 

appa rences , que l ' un ivers en t i e r nous semble renouvelé 

pa r cet te légère modification de la lumière solaire. 

i 
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Que serai t-ce si, au lieu d 'un seul Soleil indigo, su i 

v a n t avec régu la r i t é son cou r s a p p a r e n t , m e s u r a n t les 

années e t les j ou r s pa r son un ique dominat ion, un s e 

cond Soleil venai t soudain s 'unir â lu i , un Soleil d ' u n 

rouge écar late d i spu tan t sans cesse à son p a r t e n a i r e 

l ' empire du monde des cou leurs? Imaginons-nous q u ' à 

midi , au m o m e n t où no t r e Soleil bleu é tend su r la n a 

tu r e cet te l u m i è r e pénombra le que nous décr iv ions 

tou t à l ' h e u r e , l ' incendie d ' u n foyer resp lendissan t 

a l lume à l 'or ient ses flammes. Des s i lhouet tes v e r d à t r e s 

se d ressen t soudain à t r a v e r s la lumiè re diffuse, et à 

l 'opposi te de chaque objet , une t ra înée sombre v i en t 

d é c o u p e r la c lar té b leue é t endue s u r le monde . P lus 

t a r d , le Soleil rouge m o n t e , tandis que l 'autre descend , 

e t les objets sont à l 'or ient te ints do rayons du r o u g e , 

à l 'occident colorés des rayons d u b leu . P lus t a rd e n 

core , un nouveau midi luit su r la T e r r e , tandis qu ' au 

couchan t s ' évanoui t le p r e m i e r Soleil, e t dès lors la 

n a t u r e s ' embrase des feux de Técar la te . Si nous p a s 

sons à la nu i t , à pe ine l 'occident voit-i l pâlir comme de 

lointains feux do Bengale les de rn ie r s r a y o n n e m e n t s 

de la p o u r p r e solaire , q u ' u n e au ro re nouvelle fait a p 

pa ra î t r e à l 'opposite les l ueu r s azurées du cyclope à 

l'œil b l e u . . . . L ' imaginat ion des poè tes , le capr ice des 

p e i n t r e s c rée ron t - i l s su r la pa le t t e de la fantaisie u n 

m o n d e de lumiè re p lus ha rd i que celui-ci? — Ilégel a 

d i t que « tout ce qui es t réel est ra t ionne l , » e t quo 

« tou t ce qui est ra t ionnel est rée l . » Cette pensée 

hard ie n ' e x p r i m e pas encore tou te la vér i té . 11 y a bien 

d e s choses qui n e nous para issent point ra t ionnel les 

e t qui néanmoins exis tent en réal i té dans l 'une de» 
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c réa t i ons sans n o m b r e de l'infini qui nous e n t o u r e . 

Ce que nous venons de dire à propos d 'une t e r r e 

éclairée par deux Soleils de diverses c o u l e u r s , dont 

l 'un se ra i t b leu foncé et l ' au t re rouge écar la te , n 'a r ien 

d ' imagina i re . Par une belle nui t calme et p u r e , prenez: 

vot re lune t te e t regardez dans Pe r sée , ce hé ros sensi

b le é tendu en pleine Voie lactée et tenant en main la 

tè te de M é d u s e , r ega rdez , dis-jc, l 'étoile ïi : voilà au 

grand jou r not re monde de tout à l ' heu re . La grande 

étoile est d 'un beau rouge , l ' aut re est d 'un bleu som

b r e . A quelle dis tance ce monde é t r ange est-il situé"? 

C'est ce que nul ne p e u t d i re . On peu t seu lement affir

m e r qu 'à ra ison de 77,000 lieues par seconde, la lumiè re 

met p lus de cent ans à nous veni r de là. 

Mais ce m o n d e n 'es t pas le seul de son gen re . Celui 

d'o Ophiucus lui ressemble à un tel point qu 'on pour 

rai t facilement s'y t r ompe r et les p r e n d r e l 'un pou r 

l ' au t re : à ce t te d is tance- là ce se ra i t , il es t vra i , pa r 

donnab le . Seu lement , dans le sys tème d'o Ophiucus, le 

Soleil b leu n ' es t pas aussi foncé que dans l ' au t r e . 

0 du Dragon ressemble beaucoup aux p récéden t s ; 

mais dans ce système; le g rand Soleil est d 'un rouge p lus 

foncé. 9 du Taureau a son grand Soleil rouge , son pe t i t 

b l euâ t r e . K d 'Argo a son grand Soleil b leu et son pet i t 

rouge s o m b r e . 

Ainsi voilà no t re monde imaginai re réalisé en plu

s ieurs endro i t s de l 'espace. E t il y a, à n 'en pas dou te r , 

des yeux huma ins qui là-bas con templen t chaque j o u r 

ces mervei l les . Qui s a i t ? — et ceci est t r è s -p robab le — 

ils n 'y font p e u t - ê t r e guère a t ten t ion , e t dès leur b e r 

ceau, hab i tué s comme nous à la m ô m e scène , ils n ' a p -
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précient pas la valeur p i t to re sque de leur sé jour . Ainsi 

sont faits les hommes . Le nouveau , l ' inat tendu seul les 

tounhe ; quan t au na tu r e l , il semble que c 'est là un é ta t 

é te rne l , nécessai re , fortuit , de l 'aveugle n a t u r e , e t qui ne 

mér i t e pas la peine d ê t r e o b s e r v é . Si les gens de là-bas 

venaient chez nous , tou t en reconnaissan t la s impl ic i té 

de no t re pet i t un ive r s , ils ne m a n q u e r a i e n t pas de s 'ex

tasier devant lui et de s ' é tonner de no t r e indifférence. 

Non, tou tes les étoiles n e son t pas b lanches comme 

not re Soleil; il en est un nombre respec tab le qui sont 

la source des phénomènes les p lus é t r anges , les plus 

éloignés de tous ceux que l 'observat ion nous a fait con

na î t r e . Dans leur va r ié té pa rmi l 'ensemble des a s t r e s , 

une nouvelle var ié té se manifes te encore . Les sys t èmes 

binaires colorés ne se composen t pas u n a n i m e m e n t des 

Soleils rouges e t b leus auxque l s nous faisions allusion 

tout à l ' h e u r e ; les moyens ne l eur font pas dé fau t ; il 

en est ici comme dans l 'universal i té des p roduc t ions de 

la n a t u r e ; c 'est à une source in ta r i s sab le qu'el le a pu isé 

pou r la r ichesse et le luxe don t elle a décoré ses œ u v r e s . 

Voici par exemple le b e a u sys t ème de Y d 'Andro

m è d e . Le g rand Soleil cen t ra l est o r ange ; le pe t i t qui 

gravi te a l en tour est v e r t é m e r a u d e . Que résul te- t - i l 

du mar iage de ces deux couleurs : l 'o range et l ' éme-

raude? N'es t -ce pas là u n assor t iment ple in de, j eunesse ' ! 

— si ce t te m é t a p h o r e est p e r m i s e . — Un grand et magn i 

fique flambeau orange au milieu du ciel ; p u i s u n e éme

r a u d e br i l lan te qu i g r a c i e u s e m e n t ' v i e n t mar ie r à l 'or 

ses reflets v e r i s . 

Yoici enco re a d 'Hercule : Soleils rouge et v e r t s ; la 

2 4 e de la Chevelure de Bérénice : l ' une r o u g e pâle , 
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l ' au t re d 'un v e r t l impide ; in de Cassiopée, Soleil rouge 

e t Soleil v e r t ; nouvel le série do nuances tendres et 

rav issan tes . 

Changeons la scène ; il suffit pour cela d e considérer 

d ' au t res sys tèmes ; il y a p lus de var ié té pa rmi eux que 

dans tous les changemen t s à vue que l 'opticien peu t 

p rodu i re s u r l ' écran d 'une lan te rne magique . Tels uni 

ve rs p lané ta i res , éclairés pa r deux Soleils, ont toute la 

série des couleurs renfermées au-dessous du bleu et ne 

conna issen t point les nuances éclatantes de l 'or e t rie 

la p o u r p r e qui j e t t e n t t an t de vivaci té s u r le m o n d e . 

C'est dans ce l te catégorie que se t r o u v e n t placés les 

sy s t èmes de la 59e d 'Andromède , S du Serpen t , 53'-

d 'Ophiucus , 55e do la Chevelure de Bérénice , 280 d 'An

d r o m è d e , e tc . Tels ne connaissent que des Soleils rou

ges , comme y du Lion pa r exemple . Tels a u t r e s sys tè 

m e s son t voués au b leu et au j aune , ou du moins sont 

éclairés par u n as t re bleu et un as t re j aune qui ne leur 

donnen t q u ' u n e sér ie l imitée de nuances compr i ses 

d a n s les combinaisons de ces couleurs p r imi t ives ; tels 

sont, : la i3<^ de la Baleine, la 4-* 0de l 'E r idan ,don t l 'une 

est couleur de paille et l ' au t re b leue ; 1 Girafe, ï, d 'Orion, 

80 de, la Licorne , 38e des Gémeaux, 2' du Cancer, l 'une 

d ' u n beau j a u n e , l ' au t re bleu ind igo ; c du Bouvier , la 

g rande j a u n e , la pe t i t e b l eue v e r d â t r e ; 6 du Centaure ; 

du Cygne , dont la pe t i te est d 'un bleu in tense . Nous 

avons d 'un a u t r e côté les a s so r t imen t s du rouge et du 

v e r t ; tels i\ de Cassiopée don t le grand Soleil est rouge 

e t le pet i t ve r t , 24 e do la Chevelure , et la belle étoile 

a d 'Hercu le . 

D 'au t res sys t èmes stel laires se r a p p r o c h e n t d a v a n -
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tago du nôt re , en ce sens que l 'un des Soleils qui les 

i l luminent émet comme le nôt re une lumière b lanche, 

source de toutes les couleurs , t andis q u e son voisin 

v ient j e t e r un reflet p e r m a n e n t su r toutes choses . Voici 

par exemple les mondes qui c i rculent a u t o u r du grand 

Soleil d'à du Bélier ; ce grand Soleil est b lanc , mais on 

voit cons tamment dans le ciel un a u t r e Soleil p lus pe t i t , 

dont le reflet b leu couvre comme d 'un voile les objets 

exposés à ses r ayons . La 26 e de la Haleine se t rouve 

dans les mêmes condi t ions ; il en est de m ê m e de e de 

Persée . 62° de l 'Er idan, p d 'Orion, 5 des Gémeaux , I lé-

gulus, S du Bouvier , p du Scorpion, * du Se rpen t , p de 

la Lyre , e t c . ; ce sont là les p lus br i l lantes dos étoiles 

doubles . Telle est encore l 'étoile x du Col du Cygne, 

qui est en o u t r e l 'une des var iables les p lus r e m a r 

quables : dans une pér iode de 4 °4 j o u r s , son g rand 

Soleil b lanc d iminue de la c inquième à la onzième 

g r an d eu r e t revient à son é ta t primitif. Pour les mondes 

qui g rav i t en t a u t o u r du Soleil principal dans ces s y s 

tèmes b ina i res , la lumière blanche or ig inai re pa ra i t 

donner naissance aux va r i é t é s infinies que nous obser 

vons su r la T e r r e , avec réserve d 'un reflet bleu cons

t a m m e n t issu do l ' au t re Sole i l ; mais pour les planètes 

qui g rav i t en t a u t o u r de celui-ci , c 'est la coloration 

bleue qui domine , tandis que l 'act ion du Soleil b lanc 

plus éloigné n 'es t que seconda i re . 

De m ê m e qu' i l y a des Soleils b lancs accompagnés de 

Soleils b l e u s , d e m ê m e il en est qui sont accompagnés 

de Soleils rouges o u j a u n e s . Tels pa r exemple 8 d ' O r i o n : 

blanc et p o u r p r e ; a d 'Hercule -.blanc et rougeâ t r e ; 12 e de la, 

Cheve lure : blanc et r o u g e ; ydu Dauphin : b l anc et j a u n e 
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On p e u t se d e m a n d e r si les as t res colorés p e u v e n t 

é m e t t r e d ' au t r e s r avons que ceux qui appar t i ennen t à 

l eu r coloration p r o p r e , e t si les objets soumis à ce t t e 

coloration peuven t r evê t i r d ' au t r e s n u a n c e s . On sait 

que les couleurs é lémenta i res du spec t re ne se décom

posent p lus lorsqu 'on les fait pas se r au t r a v e r s d 'un 

nouveau pr i sme ; les r ayons rouges r e s t en t rouges sans 

sub i r la moindre décomposi t ion, les rayons bleus r e s 

t en t b leus . Par ce fait, on est fondé à cro i re que les 

Soleils colorés n ' é m e t t e n t que des rayons de l eur cou 

leur . Cependant la quest ion de la cou leu r des objets 

e s t encore si mys t é r i euse qu 'on ne saura i t affirmer 

qu 'une seule e t même couleur r evê t î t tous les obje ts 

d ' u n monde soumis à u n tel r ég ime . Sans dou te , on 

dev ra i t l ' admet t re si l ' hypothèse de l 'absorpt ion et d e 

la réflexion éta i t incontes tab le . Tous les corps su r l e s 

quels t ombe u n rayon de lumière b lanche abso rban t 

« n e pa r t i e des r ayons de cet te l umiè re et réf léchissant 

l ' au t r e , selon ce t t e théor ie , il s ' ensuivra i t que la cou 

l eu r ne serai t au t r e que celle qu ' i ls n ' abso rben t pas e t 

r envo ien t a u deho r s . S'il en é ta i t ainsi , les p lanè tes 

soumises à un Soleil rouge ne connaî t ra ien t que l e 

r o u g e et sera ient p r ivées de tou tes les au t res cou l eu r s ; 

celles soumises à u n Soleil ve r t ne conna î t ra ien t q u e 

le v e r t ; il n 'y au ra i t que les mondes a p p a r t e n a n t à u n 

Soleil b lanc qui jou i ra ien t ind i s t inc tement du spec t r e 

en t i e r des cou leurs . Mais l 'explication p r é c é d e n t e , 

quo ique des plus s imples , a cependan t con t r e elle des 

object ions pu i s san te s . Il es t , du r e s t e , possible que les 

p lanè tes possèdent u n e cer ta ine quan t i t é de lumiè re 

p r o p r e , q u e les corps inorgan iques ou o rgan iques qu i 
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lui appar t i ennen t a ient , les p remie r s , un agencement 

chimique, une s t r u c t u r e donnan t naissance à des p h é 

nomènes d ' in terférence ou de diffraction cons t i tuant 

leur aspect ; les seconds , une sor te de p igment coloré, 

comme celui des p lumes des oiseaux et la chlorophylle 

des p lan tes ou quelque espèce de sécré t ion phospho

rescente . Mais quelle que soit l ' hypothèse que l'on 

adopte pour l 'explication de ce t t e b r a n c h e si mys té 

r ieuse de la phys ique , on e s t dans tous les cas obligé 

d ' admet t r e que l ' influence d e l à colorat ion du Soleil est 

d 'une impor tance capitale dans les phénomènes opt i 

ques p rodui t s à la surface de ces m o n d e s . 

A ce p ropos , A. do Humbold t par le de j ou r s blancs, 

rouges ou v e r t s , su ivan t q u i le Soleil est blanc, rouge 

ou ver t . Exis te- t - i l en réal i té des j o u r s b lancs? Nous 

ne le pensons pas , nous sommes ici d ' u n avis con t ra i re 

à celui d 'un de nos i l lus t res maî t res , car ce faisceau d e 

tous les rayons ne, p e u t que se décomposer suivant la 

s é r i e opulente des cou leurs , des tons e t des nuances . 

Mais revenons à nos mondes . Quelle va r i é t é de c la r té 

deux Soleils, l 'un rouge et l ' a u t r e v e r t , l 'un j a u n e et 

l ' au t r e b l eu , doivent r é p a n d r e s u r une p lanè te qui c i r 

cule a u t o u r de l 'un ou de l ' a u t r e ! à quels c h a r m a n t s 

con t ras tes , à quelles magnifiques a l t e rna t ives doivent 

donner lieu u n jou r rouge et u n j o u r v e r t succédant 

tour à tour à un j o u r b lanc et aux t é n è b r e s ! Quelle 

n a t u r e e s t - ce là? quelle in imaginable b e a u t é revê t 

d ' une sp lendeur inconnue ces t e r r e s lointa ines dissémi

nées dans l ' immens i té des espaces sans fin ! 

Si comme no t re l u n e qui roule a u t o u r du globe, 

comme celles de Jup i t e r , de S a t u r n e qui réunissent 
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leurs mi ro i r s sur l ' hémisphère obscur de ces mondes , 

les p lanè tes invisibles qui se ba lancent là-bas sont en

tourées de satel l i tes qui sans cesse les accompagnent , 

quel est l 'aspect de ces lunes éclairées par .plusieurs 

Soleils? Cet te lune qui se love des montagnes b r u m e u 

ses est divisée en deux quar t i e r s d ive r sement colorés: 

l 'un rouge , l ' au t re b l e u ; cet te a u t r e n'offre qu 'un crois

san t j a u n e ; celle-là est dans son p le in , elle est ve r t e 

e t pa ra i t suspendue dans les cieux comme u n immense 

fruit . Lune rub i s , lune é m e r a u d e , lune opale : quel les 

s ingul iè res p ie r res précieuses du ciel ! 0 nui ts de la 

T e r r e , q u ' a r g e n t é modes t emen t no t r e lune solitaire, 

vous ê tes b ien bel les quand l ' e sp r i t calme e t pensif 

vous con t emp le ! mais qu ' ê t e s -vous à cô té des nuits 

i l luminées pa r ces s p h è r e s merve i l l euses? 

E t les éclipses de Soleils su r ces m o n d e s ? . . . Soleils 

mul t ip les , lunes m u l t i p l e s , à quels jours infinis vos lu

mières m u t u e l l e m e n t écl ipsées n e donnent-el les pas nais

sance ! Le Soleil b leu et le Soleil j aune se r app rochen t ; 

l eu r c la r t é combinée p r o d u i t le ve r t su r les surfaces 

éclairées p a r tous d e u x ; le j aune ou le bleu sur celles 

qui ne reço ivent q u ' u n e seule l umiè re . Bientôt le j aune 

s 'approche du bleu ; déjà il en toure son d isque , e t le 

v e r t r é p a n d u s u r le inonde pâ l i t , . . . pâlit j u squ ' au m o 

m e n t où il m e u r t , fondu dans l 'or qui main tenan t dé

v e r s e en ma î t r e son r a y o n n e m e n t cristallin. L'éclipsé 

to ta le colore le monde en j a u n e . L'éclipsé annula i re 

m o n t r e une bague bleue a u t o u r d 'une pièce d 'or . Peu 

à p e u , insensiblement , le ve r t renaî t et r ev ien t p r en 

d r e son empi re . Ajoutons à ce p h é n o m è n e celui qui se 

p rodu i r a i t si que lque lune vena i t au beau milieu rie 

2. 
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cetto éclipse dorée couvr i r le Soleil j aune lu i -même et 

p longer le monde dans l 'obscur i té , pu is , su ivant la r e 

lation existante en t re son m o u v e m e n t et celui du Soleil, 

cont inuant de le cacher ap rès sa sort ie du d isque b l e u r 

et laissant la na tu re r e t o m b e r sous les r ideaux d 'une 

nouvelle couche azurée . Ajoutons e n c o r e . . . mais non, 

c'est le t résor inépuisable de la N a t u r e ; y plonger à 

pleines mains , c 'est n ' y r ien p r e n d r e . 

Avouons- le ! ces sp lendeurs inconnues sont v r a i m e n t 

t en ta t r i ces . C'est à dés i re r de qu i t t e r la T e r r e pou r s 'en

voler ve rs ces mondes merve i l l eux . Si les hommes qui 

redouten t tant la perspec t ive qui nous a t t end tous con

naissaient l 'existence de ces spectacles célestes, peu t -

ê t re r eg re t t e ra ien t - i l s moins no t r e p a u v r e petite, p la

n è t e . 

Il est toujours plus agréable de res te r dans le monde-

de la contempla t ion que de r edescend re dans celui des 

pet i tes con t rove r ses , mais comme l 'objection non r é s o 

lue s 'oppose à ce que l ' espr i t reçoive avec calme les 

bonnes i m p r e s s i o n s , il es t u t i le de lever l 'objection 

maussade quand l 'occasion s'en p r é s e n t e . Il y a ce r t a ins 

h o m m e s beaucoup plus disposés à c r i t iquer l 'observa

tion scientifique qu 'à l ' accepter ; ils a iment mieux ce qui 

est incomplet que ce qu i est complet , e t p ré fè ren t le 

laid au beau . Ces gens-là ont l ' humeur ma lencon t reuse 

et sont un spécifique infaillible con t re les rêves d 'or ; 

pou rvu qu ' i ls s 'opposent au b o n h e u r , même le plus 

inoffensif, ils sont c o n t e n t s . Ainsi , si la man iè re dont 

nous venons de par le r des étoiles colorées les po r t e à 

croire que nous a imons ces étoiles, et que leur é ta t 

mervei l leux nous fait p la is i r , ils che rche ron t à n o u s 
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pr ive r de cet te innocente jouissance, n Ce sont là des 

effets de c o n t r a s t e , nous d i ront - i l s ; n 'y met tez pas tant 

d ' impor tance . N'avez-vous pas vu que les couleurs des 

étoiles doubles sont souvent, c o m p l é m e n t a i r e s , et que 

l 'optique expl ique parfa i tement ces illusions accidentel 

les? Une faible l umiè re b lanche pa ra î t v e r t e dès qu 'on 

en approche une forte lumiè re r o u g e ; elle devient 

bleue si la seconde lumière est j a u n â t r e , e t c . Cessez 

donc de tant admi re r ces effets d 'opt ique qui n 'on t r ien 

do rée l . » 

"Pardon, ces effets sont t r è s - rée l s (si ce superlatif 

est nécessaire) ; ma lg ré no t re faiblesse pour ce sédui

sant monde aér ien ries couleurs , nous n 'al lons pas j u s 

qu 'à fermer les y e u x ; ce sera i t là, du res te , un fort 

mauvais moyen de satisfaire no t r e admi ra t ion . Certes , 

oui , le con t ras to est possible, e t , dans cer ta ins cas, il 

s 'est , en effet, manifesté avec év idence . Aussi sommes-

nous les p remie r s à r e l éguer dans le domaine des ch i 

m è r e s les effets non objectifs. Mais ils sont r a r e s , t rès -

r a r e s . Di tes-nous si c'est pa r con t ras te q u ' u n e pet i te 

étoile b leue accompagne une br i l lante étoile b lanche . 

Di tes-nous si c'est pa r con t ras te que deux étoiles bleues 

b r i l l en t ensemble au m ê m e point du ciel. P a r quel 

cont ras te avons -nous u n e étoile j a u n e e t une p o u r p r e ? 

Une per le e t u n e o range sont-el les dues aussi à un con

t ras te d ' op t ique? 

Du res te nous avons un moyen de vérifier la réali té 

dans le cas des i l lusions possibles , comme dans celui 

où lo v e r t est allié au rouge , le j a u n e au bleu : c 'est de 

cacher l 'étoile pr incipale avec un fil ou u n é t ro i t dia

p h r a g m e placé dans la l u n e t t e ; si p e n d a n t l 'occul ta-
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tion d 'une étoi le , sa voisine garde la m ê m e te in te , on ne 

peut se refuser à r ega rde r ce t te t e in te c o m m e réelle (*). 

Quelles sont ma in tenan t les causes qui d o n n e n t à ces 

étoiles la coloration dont elles sont pa rées? Quelle 

es t la cause qui donne a no t re Soleil sa l u m i è r e ? La 

science, ne possède pas encore les é l émen t s nécessa i res 

pou r r é soudre ce t te ques t ion . E t s u r les un ive r s loin

ta ins , l 'analogie si souven t ut i le nous fait en t i è remen t 

défaut. Nous no pouvons m e t t r e en p résence deux 

Soleils, e t p e u t - ê t r e les phénomènes observés su r les 

sys tèmes b inai res sont-ils dus à l 'action que deux 

Soleils ch imiquemen t e t p h y s i q u e m e n t différents exer 

cen t inév i tab lement l 'un su r l ' au t r e . P e u t - ê t r e aussi , 

en cer ta ins cas , la colorat ion a-t-ello son p r inc ipe dans 

des a tmosphè re s gazeuses enve loppan t ces a s t r e s et 

donnan t à la lumiè re o r ig ina i rement b lanche qui les 

t r ave r se cer ta in aspect coloré dépendan t des p r inc ipes 

qu i les cons t i tuen t . 

Les nuances des étoi les colorées sont-el les p e r m a 

n e n t e s , ou se modil ient-el les avec le, t e m p s ? C'est là 

une nouvel le ques t ion d igne d ' in té rê t , e t à laquelle on 

es t au tor i sé à r é p o n d r e a f f i rmat ivement . Quoiqu ' i l n 'y 

a i t pas cent ans que l 'on obse rve la colorat ion des 

étoiles doubles , e t que ce laps de temps para i sse t rop 

cour t pour que de tels c h a n g e m e n t s se soient effectués, 

(*) Certains sys tèmes d'étoi les m u l t i p l e s c o l o r é e s sont très-

r e m a r q u a b l e s . N o u s a v o n s représen té les p r i n c i p a u x ( x de 

P é g a s e , 6 i ' d u Cygne , y d ' A n d r o m è d e , y du L i o n , d e Per

s é c u t e . ) d a n s n o s Mci-vciUcs célestes, 2 E é d i t i o n , p . |5(). 

Cette p l a n c h e p e r m e t d e cons ta ter q u e c e n e sont pas il* 

dus efiets d e contras te . 
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les obse rva t ions de S t r u v e et d 'observa teurs plus r é 

cen ts , comparées à celles de W . Herschel , tendent à 

m o n t r e r que ce r t a ines étoiles j aunes du t emps de 

celui-ci sont devenues depuis o rangées et même rouges . 

D'autres var ia t ions ont encore é té s ignalées . M. Piazzi 

Smith, obse rvan t l 'année de rn i è re au pic de Ténériffe. 

et comparan t ses observat ions à celles qu'i l avai t faites 

au même lieu en 1856, s ignala su r que lques étoiles des 

changemen t s de couleur réels e t considérables affectant, 

tantôt un seul des deux individus d 'une étoile double , 

tantôt les deux à la fois. La compara ison avec les ob

servations an t é r i eu r e s ind ique n o t a m m e n t pou r 95 
d 'Hercule des changemen t s régu l ie r s et pér iodiques , 

dont la cause rés ide dans l 'étoile e l l e -même et qui dé 

penden t des mil ieux qui l ' env i ronnen t . Notre savant 

ami M. Goldschmidt a consta té le m ê m e fait pou r a de 

Persée . La couleur rose de cet te étoile lui para i ssan t 

soumise à des var ia t ions , il l 'examina a t t en t ivemen t . 

Il constata qu'elle var ie du rouge au blanc en passant 

par toutes les nuances , rose, o r angé , j a u n e . Au p r e 

mie r abord , il étai t na ture l de pense r que ces var ia t ions 

de nuances dépendaient de la vision individuelle des 

obse rva t eu r s , du v e r r e des l une t t e s , ou de c i rconstances 

locales; mais en obse rvan t s épa rémen t nous avons pu 

cons ta te r tous deux que pou r un cer ta in nombre d 'é

toiles, il y a var ia t ion réelle. 

Mais ce t t e variabil i té de coloration est insignifiante 

à côté de la var iabi l i té q u e l 'on r e m a r q u e dans la l/t-

imère même de cer ta ins as t res du ciel . Ce nouveau 

point d e vue du panorama stel laire ne sera pas moins 

r emarquab le q u e les p récéden t s . 
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III 

Étoiles périodiques, soleils à lumière variable. 

Parmi les a s t r e s qui scint i l lent avec calme dans la 

nu i t profonde e t dont la lumière para i t plus que tou te 

a u t r e fixe e t p e r m a n e n t e , il en est , en effet, un ce r t a in 

n o m b r e dont l 'éclat var ie pé r iod iquement , passant p a r 

tous les deg rés de lumiè re , du p remie r au dern ie r o r d r e 

de la visibili té, su ivant un cycle o rd ina i rement r é g u 

l ier , mais dont la du rée var ie à l'infini. L 'une des p lu s 

s ingul ières des var iables est l 'étoile Ï| d 'Argo, don t les 

voyageurs à l ' hémisphè re aus t ra l ont observé la va r ia 

t ion depuis p rès de deux siècles. A. de Humbo ld t 

donne à son sujet des détails que nous pouvons r é s u 

m e r comme il sui t : 

Dès 1 6 7 7 , Ha l l ey , à son r e tou r de l'île S a i n t e -

Hélènc , émet ta i t des dou tes s u r la constance d 'éclat des 

étoiles du nav i r e A r g o ; il avai t s u r t o u t en vue celles 

qui se t r o u v e n t s u r le houcl ier de la p r o u e et sur le 

tillac dont Ptolémée a indiqué les g r andeu r s . Mais l ' in

ce r t i tude des désignat ions anciennes , les var iantes d e s 

m a n u s c r i t s de l 'Almageste , et su r tou t la difficulté d ' ob 

se rve r des évaluat ions exactes ne p e r m i r e n t point à 

Halley de t ransformer ses soupçons en ce r t i t ude . E n 

1G77, il rangeai t r, d 'Argo pa rmi les étoiles de !\ g r a n 

deur ; en 1761 , Lacaille la t rouva i t déjà de a" g ran 

deu r . Plus t a r d , elle r ep r i t son faible éclat primitif , 

puisqu 'e l le fut obse rvée de 4" g r a n d e u r do r8i 1 à I 8 I 5 . 
Depuis 1822 j u squ ' en 1826, on la v i t de 2 e g r a n d e u r . 
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En 1827 on la t rouve de 1" g r a n d e u r et p resque égale 

à a de la Croix. Un an plus t a rd , elle é ta i t revenue à 

la 1' g r a n d e u r . C'est à cet te classe qu'el le appa r t ena i t 

quand Burehell l 'ohservai t à Goyaz le 29 février 1828; 

c'est sous ce t t e g r a n d e u r que Johnson et Taylor l ' ins

cr iv i rent dans leurs catalogues de 1829 à 1833, et 

quand sir John Herschel alla obse rve r au cap de Bonne-

Espérance , il la plaça cons tamment , de 1834 à 1837, 

en t re la i e e t la 1™ g r a n d e u r . 

Sous les y e u x m ê m e d 'Herschel , en décembre 1837, 

l 'étoile pa ru t a u g m e n t e r d'éclat avec tant de rapidi té 

qu'elle a t te igni t , le 2 j anv ie r su ivan t , la g r andeu r de 

a du Centaure , r es tan t à peine inférieure à Canopus et 

à Si r ius . Elle s'affaiblit ensui te j u s q u ' e n mar s 1 S/[3 ? 

sans descendre cependant j u squ ' à la seconde g r a n d e u r ; 

mais en avr i l , elle acqui t avec rapidi té son éclat le plus 

vif, surpassa m ê m e Canopus et devin t r ivale de S i r ius . 

Jusqu 'en i 8 5 o , elle garda cet éclat ex t r ao rd ina i r e . 

Cet te étoile r emarquab l e n ' e s t pas la p r e m i è r e des 

variables que l'on ait r e m a r q u é e ; dès i5g(i, Fabr ic ius , 

le père de celui qui v i t pour la p r e m i è r e fois les taches 

du Soleil, avait aperçu dans le col de la Baleine u n 

as t re de 3 e g r a n d e u r , qui d i sparu t la même a n n é e . 

Bayer, Holwarda , Ful lénius , Jung ius , I lévél ius , Cassini , 

Bouillaud, Herschel , obse rvè ren t , depuis le commence 

m e n t du x v i i e siècle jusqu 'à la fin du x v i u " , les chan

gements d 'éclat par lesquels l 'étoile passa et revint s u c 

cess ivement . A l 'aide de leurs observat ions minut ieuses , 

on put cons t a t e r que ce l le étoile « admirable de la Ba

le ine, » Mira Ccii, qui avai t légi t imement a t t i r é l 'at

tent ion, va r ie d e la 2 e g r andeu r à la dispari t ion com-
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plète, mais que l 'étoile no revient pas toujours au mémo 

éclat. Une pér iode de 331 j o u r s i5 h e u r e s 7 minu tes 

rend compte des apparences en supposan t que ce t te 

durée es t assujet t ie à une var ia t ion en p lus ou en 

moins e m b r a s s a n t 88 de ces pé r iodes . 

Les étoiles doubles x du Cygne , œ d 'Hercu le , p de la 

L y r e , don t nous avons par lé , sont également des étoiles 

var iab les . La p r e m i è r e passe de la 4 e g r andeu r à la 

dispari t ion en 40G jou r s ; la seconde var ie dans la 3° g r an 

deur en 67 j o u r s ; la pér iodic i té de la 3° es t de 1 2 j ou r s 

2 1 h e u r e s , e t sa var ia t ion do la 3 e à la 4 e g r a n d e u r . 

Dans ce t te pér iode de 1 2 j ou r s , elle passe de plus p a r 

deux maxima et deux min ima . 

Il es t bon de r e m a r q u e r ici que lo r sque nous disons 

q u ' u n e étoile var ie de telle g r a n d e u r à la d ispar i t ion 

complè te , cela n ' impl ique pas qu ' en réali té elle s 'é te igne 

tou t à fait ; ce t t e express ion signifie seu lement qu 'e l le 

descend au-dessous de la puissance visuelle de nos in s 

t r u m e n t s . La limite de nos percep t ions n ' es t pas celle 

des act ions de la n a t u r e . 

On r encon t r e des étoiles var iab les dans tou tes les 

g r a n d e u r s e t dans tou tes les cou leurs . 1 d 'Orion est 

une var iable de p r e m i è r e g r andeu r , a de l 'Hydre est de 

seconde, p de la L y r e de t ro is ième, e t c . Algol est une 

var iable b lanche , *) d e l'Aigle es t j a u n e , 0 de la Baleine 

es t rouge , e t c . ,On sera i t du res te fondé à avancer que 

tous les as t res du ciel sont variables, mais que la p lu

pa r t va r i en t avec u n e e x t r ê m e l e n t e u r e t que des s i è 

cles son t de faibles m e s u r e s p o u r l eu r s longues p é 

r iodes . E n songeant à cela, n o t r e Soleil, qui ne fait pas 

except ion à la règle généra le , sub i t dans no t r e espr i t 
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une sor te de t ransformat ion a t t énuan t le carac tère de 

stabili té dont nous sommes por t é s à le r e v ê t i r ; n o u s 

pouvons l ég i t imement nous demander si , du ran t la 

longue sér ie des âges géologiques, sa lumière e t sa 

cha l eu r n 'on t pas subi cer ta ines var ia t ions dont l 'in-

lîuence ait é té sensible sur laTormat ion du berceau de 

la T e r r e , e t si, dans les siècles qui sont encore r é se rvés 

à l 'existence de no t re monde , cet te lumiè re e t ce t te cha

leur, dont l 'action nous impor te si fort", n e v iendron t 

pas à s'affaiblir ou à s 'accroî t re . De telles perspect ives 

son t encore dans le domaine des p u r e s conjectures ; mais 

l 'histoire de no t r e un ivers peut ê t r e beaucoup plus com

plexe qu'el le ne le para î t dans une sér ie t empora i r e . 

A quelle immense var ié té cet é ta t de choses ne doit-

il pas donner naissance dans la phys ique et dans l 'éco

nomie physiologique des sys tèmes qui appa r t i ennen t à 

ces a s t r e s merveilleux'? de quel nom e x p r i m e r l 'é tendue 

des t ransformat ions qui tou r à tour r evê t en t ces mondes 

d 'une p a r u r e nouvelle '? Quelque s u r p r e n a n t s qu' i ls 

soient , les tableaux q u e no t re imagination est suscep

tible de se former au seul point de v u e de la coloration 

des étoiles ne sont- i l s pas encore infiniment r e h a u s 

sés par l'effet de ces Soleils qui s 'a l lument e t s 'écl ipsent 

pé r iod iquemen t , qui r evê ten t toutes les nuances e t 

r ayonnen t toutes les c o u l e u r s , pa s san t de l 'or à la 

p o u r p r e , du rouge au violet , et d u r a n t ces interval les 

p longent le monde dans tous les deg rés rie coloration 

et de lumiè re qui soient possibles '? Si l ' imagination la 

plus ac t ive succombai t déjà devan t la var ié té infinie 

des fixes colorées , que devient -e l le lorsqu 'el le cherche 

à définir la var iabi l i té de ces m ê m e s corps : ? 
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Les explicat ions de la p h y s i q u e , d e la ch imie , de la 

m é c a n i q u e , ne suffisent pas non plus pou r r e n d r e 

compte de ces réali tés ; p lus d 'une même po r t e r a i t au 

r i r e l 'ê tre qui posséderai t la clef du gouvernement dit 

ciel. Voici par exemple u n bon P è r e qui m e t pe r son 

nel lement en cause l 'Ê t r e s u p r ê m e , d i san t qu ' au c o m 

m e n c e m e n t du m o n d e , les étoiles furent créées br i l 

lantes d 'un côté e t obscures de l ' au t re , e t que lorsqu' i l 

plaît au bon Dieu de se manifes ter a u x h o m m e s de 

ce t te façon, il t ou rne de no t r e côté la moitié lumineuse 

de ces espèces de l an te rnes s tel la ires . Un phys ic ien 

plus ins t ru i t , mais éga lemen t peu choyé du sarcas t iquo 

Voltaire, r egarda i t les étoiles variables comme des l en 

tilles t o u r n a n t su r l eu r t ranche ; elles nous pa ra î t r a i en t 

d ' au tan t p lus lumineuses qu 'e l les nous p r é s e n t e r a i e n t 

p lus pe rpend icu la i r emen t leur face, e t pa ra î t r a i en t s'af

faiblir pé r iod iquement , su ivan t qu 'e l les t ou rne ra i en t 

ve r s nous leur t r anche amincie Il e s t p r o b a b l e qu 'une 

seule explicat ion ne suffirait pas pou r t ou t e s les va r i a 

bles , e t q u e des causes d iverses doivent ag i r su ivant 

les cas . Mais quel le que soit l 'explication que l 'on 

adop te , le merve i l leux res te devan t no t re espr i t , n o u s 

o u v r a n t les po r t e s , souvent t rop faciles, do l ' imaginai re . 

Soit que l'on vo ie , dans ces soleils, des régions d iverse

m e n t éclairées, se p r é s e n t a n t success ivement à l'œil de 

l 'observa teur pa r suite d 'un mouvemen t de ro ta t ion , soit 

q u e cer ta ines rég ions de ces soleils soient c o m p l è t e 

m e n t obscu res , soit que quelques-uns d ' en t re eux aient 

u n e forme non sphér iquo , soit que quelques au t res su 

bissent en réali té dans leur cons t i tu t ion in t ime d e s 

révolut ions i r r égu l i è res , soit que des corps c i rcu lan t 
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nombreux a len tour cachent plus ou moins leur surface 

éclairante , soit enfin que des nuages cosmiques formés 

au tour d 'eux les enveloppent , ces as t res mys té r i eux se 

présenten t à nos r e g a r d s avec tout l ' a t t ra i t de la nou

veau té , tout le cha rme de l ' inconnu. 

L 'hypothèse la p lus plausible, e t sans doute la p lus 

généra lement appl icable , es t do cons idérer ces a s t r e s 

var iables comme des soleils analogues au nô t r e , mais 

couver t s d 'un p lus g rand n o m b r e de taches ; l eu r ro ta

tion amène ra i t de no t r e côté tan tô t un hémisphère im

maculé , t an tô t u n e su rabondance de taches . Ou t re la 

rotat ion, le n o m b r e des taches p e u t ê t re soumis à une 

cer ta ine pér iodic i té , comme nous le voyons p o u r n o t r e 

Soleil. 

L ' imaginat ion p e u t à son gré voyager dans ces c r é a 

t ions inexplorées . Nul œil huma in n 'a pu encore en 

p é n é t r e r les secre t s , nul h o m m e n 'est venu dire s'il es t 

possible à no t r e ê t r e de voler jusque-là et de c o n t e m 

pler ces én igmat iques t ransformat ions . A quelles v a 

r ia t ions de cha leur , de m a g n é t i s m e , d 'é lect r ic i té , c e s 

pér iodes doivent -e l les donner na i s sance? quel est le 

rég ime ries mondes enfe rmés en de tels sys t èmes? sous 

quelle forme la vie s 'y manifeste- t-el le e t s'y sou t ien t -

elle ? quel les lois y dominen t , quelles forces y c i r 

culent? Quest ions r iches , mais infécondes, p r o b l è m e s 

cur ieux, ma i s i n so lub le s ! L'infini de la n a t u r e a laissé 

là son e m p r e i n t e , e t c 'est à pe ine si du seui l , il nous 

es t pe rmis d 'en contempler en espr i t les pe r spec t ives 

in te rminab les . 

Que devient no t r e sys tème planéta i re avec toutes ses 

r ichesses , en p r é s e n c e de ces créat ions é t r a n g è r e s ? De 
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Neptune au Soleil, il ne forme plus qu'un point; on ne 

distingue plus Jupiter de la Terre, ni Saturne de Mars ; 

c 'est un même pays, soumis à la même puissance, gou

verné par les mêmes lois, et dont tous les individus se 

ressemblent; c'est une même famille-serrée autour du 

même père. Lorsque nos regards, s'étendant à peine 

au-delà du glohe que nous habitons, croyaient franchir' 

une grande distance en s'arrêtant à Jupiter, à deux cent 

millions de lieues, à Uranus, à sept cent millions, nous 

nous imaginions trouver une grande, variété dans la 

différence de conditions des diverses planètes de notre 

système. Cotte variété si étendue, lorsqu'on la com

pare aux variétés terrestres, nous paraissait fermer 

l'horizon du possible. Qu'est-ce aujourd'hui lorsque 

nous savons que tous les systèmes ne sont pas comme 

le nôtre soumis au même centre de forces, mais à plu

sieurs pouvoirs qui tantôt s'associent et tantôt se com

battent, et soit par leur union, soit par leur rivalité, 

donnent naissance aux jeux inimaginables de ce 

protée indéfinissable que l'on appelle le Possible ! 

Ce n'est qu'en s'éloignant du lieu céleste où nous 

sommes que l'on peut se former une idée saine de 

l'étendue de la création ; encore n'avons-nous dans nos 

plus longues excursions stellaires qu'une apparence 

confuse de la réalité inconnue! Mais en détournant 

pendant quelques instants nos regards de cette Terre 

et do sa circonscription, nous apprenons du moins à 

mieux juger sa valeur et sa relativité dans l'ensemble. 

C'est là une condition nécessaire de nos progrès dans 

la science du monde. Que notre conception s'élève 

donc au-dessus des fausses apparences, qu'elle prenne 
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son essor dans les champs du ciel e t qu'elle se développe 

à m e s u r e qu 'e l le avance dans la créat ion sans b o r n e s . 

C'est par l ' ampleur du regard, la h a u t e u r de l 'œil, l 'é ten

due de l 'horizon, que l 'on juge la va l eu r naturel le d'une-

contrée : la fourmi ne connaî t ni le ciel ni l a t e r r e e t n ' a 

jamais vu que les gra ins de poussière qu'elle amoncelle ; 

l 'aigle plane du hau t des a i rs e t mesure dans son r ega rd 

les hau t e s mon tagnes comme les plaines immenses . 

Lointa ins u n i v e r s , dont la r ichesse et la beau té se 

dérou len t parmi les profondeurs des espaces inaccessi

bles , qui nous dira les merveil les de vot re n a t u r e in 

c o n n u e ? Le rayon lumineux, plus rapide que l 'éclair , 

emploie des siècles p o u r a r r i ve r j u squ ' à vous, l ' incom

mensu rab l e nous s épa re . Sous quelle forme les lois 

universel les du monde agissent-el les en vous, sous quel 

aspec t se manifes tent-e l les , quel est le mode et l ' é ten

due de leur p o u v o i r ? De quelles p ropr ié tés sont doués 

les é léments qui vous composen t? La dynamique , force 

vitale de l ' un ivers , n 'es t -e l le , chez vous c o m m e ici, 

que l ' inextr icable réseau des forces secondaires , ou sa 

s impl ic i té s'y révè le - t -e l lc dans t ou t son j o u r ? Les 

agen t s q u e dans no t r e langage figuré nous nommons 

impondérab les dévoilent-i ls chez vous le mode si m y s 

térieux de l eur act ion et l 'essence de leur ê t r e , ou 

s 'exercent- i l s comme ici sous le voile impéné t rab le des 

mouvemen t s invis ibles? Cachent- i ls leur vrai ca rac tè re 

dans des all iances mutue l l e s , ou se mont ren t - i l s isolés, 

p e r m e t t a n t à l ' espr i t de su ivre leur marche individuel le? 

Comment se manifeste, chez vous , ce t t e puissance in-
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connue qui crée la vio e t a l imente é te rne l lement le 

flambeau des ex i s tences? 

Nous avions c ru , pa r l ' é lude de no t r e monde , a r r ive r 

à la connaissance des lois abso lues ; nous parl ions de 

la lumiè re , de la chaleur , de l ' é lec t r ic i té , comme si les 

agen t s m y s t é r i e u x que ces noms r e p r é s e n t e n t é ta ien t 

connus dans l ' é tendue de leur pu issance . Vous nous 

mon t r ez combien les manifesta t ions qui s 'accomplissent 

sous nos yeux sont loin d ' ê t r e les seules qui aient cours 

dans l ' un ive rs . P a r vous nous savons que la T e r r e , 

ch amp de l 'observat ion h u m a i n e , n ' es t point le l ivre 

d e l à n a t u r e , qu 'e l le n ' en forme qu 'un chap i t re , q u ' u n e 

page . Heureux encore s'd nous étai t donné de bien l ire 

ce t t e p a g e ! Lorsque la connaissance du tou t nous est 

in t e rd i t e , faisons nos efforts pour bien connaî t re la p a r 

t i e . La science de la T e r r e est un point de d é p a r t p o u r 

la science de l ' u n i v e r s ; elle se r t de base e t do point 

d e compara ison aux p r e m i è r e s not ions que nous nous 

efforçons d ' acqué r i r au-de là du champ limité du t ravai l 

d e chaque j o u r . 

Beaux soirs d 'é té , qui l en t emen t descendez des cieux 

s u r le j o u r clair , venez encore ba igner la T e r r e de 

v o t r e auréole dorée ! Ouvrez encore à la brise parfumée 

les po r t e s des vallons s inueux, laissez encore t omber , 

c o m m e une rosée d 'air , la b r u m e des crépuscules ! Que 

les nuances ha rmonieuses qui se fondent insensible

m e n t du couchan t vermei l au zénith d 'azur décoren t 

e n c o r e cette, voû t e s u p e r b e ; que nos r ega rds c h a r m é s 

pu i s sen t encore e r r e r amp lemen t dans ce t te douce et 

g igan t e sque p ro fondeu r ! Douces h e u r e s du soir, ne 

vous envolez pas 1 Nous a imons ce calme universe l 
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d o n t la n a t u r e s'enveloppe- avant de s 'endormir , nous 

a imons ce t te paix inal térable qui tombe des étoiles nais

san tes . Fa i tes -nous encore ass is ter à ce recuei l lement 

profond auquel tous les ê t r e s pa r t i c ipen t comme s'ils 

en ava ien t conscience ; fai tes-nous encore en tendre ce 

dern ie r b r u i s s e m e n t du t r emblan t feuillage. Le ciel 

étoile qui s 'a l lume, la Te r r e qui s ' endor t : ce sont là 

d e s spectacles qui nous éloignent d 'un monde aux pas 

sions b r u y a n t e s , vo lup tés de l 'âme que nous goûtons 

en paix, et qu i r approchen t nos pensées de cet ê t re 

invisible e t immense que l'on nomme la Nature. Mais 

quelles que soient , ô beaux soi rs , les douceurs de vo t re 

contempla t ion , que lque délicieux que soient les ins tants 

que vous nous donnez, les p r e m i è r e s étoiles que vous 

al lumez dans l'infini seront toujours là pou r nous a t t i 

r e r p lus invinciblement encore , p o u r r av i r plus c h è 

remen t nos r ega rds e t nos pensées . Elles nous di 

sent, que si la T e r r e est, hien belle e t quo si l 'homme 

peu t pu i se r en son séjour des satisfactions bien p r é 

cieuses, le ciel est plus magnifique e n c o r e , e t doit ê t r e 

pour nous une source intar issable de joies in t imes , non 

moins agréables , p lu s profondes e t p lus p u r e s . 

D é c e m b r e 1864. 
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L ' A S T R O N O M I E 
ΕΝ 

1865 ET 1866 
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L'ASTRONOMIE 

E N 

1865 ET 1866. 

N o t r e p remie r v o l u m e , con t inuan t la r e v u e a n t é 

r i e u r e de M. Babinet s u r les p r o g r è s de l ' as t ronomie 

p e n d a n t ces dern iè res années , a exposé les événements 

a r r ivés dans le ciel en i 8 6 3 et 18G4. Nous p o r t e r o n s 

no t r e a t t en t ion au jourd 'hu i sur les événemen t s du 

m ê m e o r d r e qui sont v e n u s enr ich i r les annales de 

l ' as t ronomie en i 8 6 5 et 18GG. Cet examen successif a 

non- seu lemen t pou r objet de nous r e n d r e ma î t r e s des 

découve r t e s con tempora ines faites à la m ê m e époque 

p a r les a s t ronomes des d iverses na t ions ; mais par la 

connaissance de ces faits n o u s a p p r e n o n s à r e n d r e nos 

é tudes personne l les p lus fécondes e t à en t r evo i r comme 

à p r é p a r e r les découver tes fu tures . C'est p a r la réunion 

d e s faits acquis pa r t ous ceux qui t ravai l lent aux mômes 

é tudes que la science généra le progresse , sans la t tes 

inut i les e t sans r é t rog rada t ions . 

Dans l 'ensemble des de rn ie r s t r a v a u x a s t ronomiques , 

d o n t nous avons à nous occupe r ici, d e u x points p a r 

t icul iers dominen t , e t se sont du res te a t t a c h é l 'a t ten

tion généra le au m o m e n t où ils ont p a r u dans le monde 

d e s as t ronomes . Nous voulons pa r l e r de l 'étoile nou-
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I . 

S U M O U V E M E N T E T S E L A V I E S A N S 
L E C I E L . 

La méd i t a t i on , le s i lence, la paix profonde, l ' im

muable sé rén i t é qui descenden t des é toi les , à l ' heu re 

où l 'espri t pensif rêve aux pieds de la Nuit ; la qu ié tude 

qu i tombe du h a u t des cieux ; le calme que les h e u r e s 

noc tu rnes r é p a n d e n t a u t o u r de l 'âme a g i t é e ; la conso

lation que les r ega rds d'en h a u t appo r t en t avec eux ; la 

sa inte majesté qui é tend ses ailes s u r le monde e n -

velie apparue au mois de mai 1866 dans la pet i te c o n s 

tellation de la Couronne boréale , et du grand flux 

d'étoiles lilantes observé p e n d a n t la nu i t du 13 au 14 

novembre iSGfi. Nous donnerons la p r e m i è r e p l a c c a 

la mystér ieuse é t r a n g è r e , e t par les documen t s a r r ivés 

des divers points du globe, nous ferons en sor te de 

découvr i r , sinon son ex t ra i t de naissance, du moins 

les liens de p a r e n t é qui p e u v e n t l 'unir aux au t r e s é toi les 

du ciel. 

Avant de faire l 'h is tor ique de cet te étoile nouvel le , 

il est intéressant, d 'envisager la quest ion des a s t r e s 

tempora i res sous son aspec t généra l . Nous venons déjà 

de côtoyer ce sujet dans n o t r e é tude su r les u n i v e r s 

lo in ta ins ; mais l 'actual i té de ce t te appar i t ion nous in

vi te ici à u n examen spécial , dont le p r e m i e r r é su l t a t 

sera de t r ans former r ap idemen t no t re opinion com

m u n e su r la lé thargie appa ren t e du ciel. 
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dormi ; tout cet ensemble mys t é r i eux et grandiose qui 

const i tue le demaino de la nu i t couvre n o t r e pensée 

d 'une impress ion dominan te . Il nous semble que le 

silence e t l ' immobil i té p rés iden t l 'Etat céles te . Le ciel 

nous para i t ê t r e le r o y a u m e de l ' invar iable . Nul chan

gemen t ne s'y r e m a r q u e . A l 'opposé de la t e r r e , faible 

a tome sans cesse t o u r m e n t é pa r mille révolut ions , 

pro ie décimée p a r l ' inexorable avidi té de la v ie , le ciel 

res te ca lme, froid, impassible . Il domine no t r e monde 

comme l'œil insoumis do la fatali té. Les anciens l 'appe

laient « le seul ê t r e non changean t ; » Aris tote lui dé 

ce rna lo t i t re d ' incorrupt ib le ; saint Thomas d 'Aquin 

bâ t i t u n vas te édifice s u r cel le incor rupt ib i l i t é . Le 

r o y a u m e des cieux, d 'après les apparences causées par 

nos sens , fut u n a n i m e m e n t considéré comme le type 

de l ' immobil i té é te rne l le . 

Cependan t dès le t emps d 'Hipparque , il y a jus te 

2,000 a n s , on avai t déjà r e m a r q u é une except ion à 

ce t te p r é t e n d u e loi d ' incor rupt ib i l i t é . Pl ine nous a p 

p r e n d de son côté que les as t ronomes eu ropéens 

avaient r e m a r q u é dans la constellation du Scorpion 

l ' appar i t ion d 'une nouvel le étoi le . Cet événement est 

an té r i eu r de six ans à la confection du p r e m i e r ca ta

logue d'étoiles, et c 'est lui qui en suggéra l ' idée. Dans 

la mémo année ( i 34 av. . l . - C ) , l ' as t ronome chinois Ma-

Tuan -L in nous r appor t e q u ' u n e étoile nouvelle fut ob

se rvée pa r ses compat r io tes dans la même constella

t ion du Scorpion. Depuis cet le époque déjà lointaine, 

les annales de l 'as t ronomie ont enreg is t ré un certain 

n o m b r e (20 à 2.5) d 'appar i t ions d ' as t res inconnus , ob

servés soit en Chine , soit en E u r o p e . La plus m é m o -
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rablo d ' en t r e elles, celle qui j e ta dans l 'espr i t des 

h o m m e s l ' é tonnement le p lus ineffaçable, c 'est sans 

cont red i t la fameuse appar i t ion de novembre 1.572. Le 

massacre de la Sa in t -Bar thé lémy, accompli quelques 

mois aupa ravan t , le malaise généra l , la t e r r e u r et la 

pr ivat ion qui pesa ient en nos con t rées , l ' a t ten te encore 

crédule quo ique v ing t fois t rompée de la fin du monde , 

la d i rec t ion funeste des événemen t s donnaient à cet te 

appar i t ion un ca rac tè re céleste, manifes tant c la i rement 

les desseins t e r r ib les du Créa t eu r . Cet te étoile gigan

tesque , sub i t emen t a p p a r u e , surpassa i t en éclat toute 

l ' a rmée des d e u x . Tycho -Brahé , qui écr ivi t son h i s to i re , 

déclare que Si r ius , la L y r e , Jup i te r pâlissaient auprès 

d'elle e t qu 'on la voyai t en plein j o u r . Cardan compulsa 

les manusc r i t s pouss ié reux de l 'ant ique g r imoi re , e t 

t rouva que ce t te étoile mys té r i euse étai t la même que 

celle des Mages .Théodore de Bèze, poursu ivan t la même 

hypo thèse , déc lara à l 'Europe cons te rnée que cet te ap 

par i t ion annonçai t le second avènemen t de l ' IIomme-

Dieu, comme l 'appar i t ion or ienta le de Bethléem avait 

annoncé le p r e m i e r . L 'an teehr i s t devai t ê t r e né , d ' après 

les calculs de Slolller et de Léovice ; la fin du monde 

approcha i t ; le j u g e m e n t de rn ie r se p r é p a r a i t ; déjà l'on 

en tendai t le b r u i t lo inta in des prépara t i f s , e t b ientôt 

les étoi les allaient t o m b e r du ciel . 

Mais l 'étoile de Cassiopée commença à d iminuer 

d 'éclat , dès le mois de d é c e m b r e de la m ê m e anné 

i 5 - 2 . E n m a r s i573 , elle é ta i t au r ang moyen des 

étoiles de p r e m i è r e g r a n d e u r ; en avril elle descendai t 

au second o r d r e ; e t success ivement elle descendit 

jusqu ' à la dern iè re g r a n d e u r . En m a r s 1674, elle avai t 
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c o m p l è t e m e n t d i s p a r u à l ' œ i l n u . L e p r e m i e r t é l e s c o p e 

n e f u t i n v e n t é q u e 37 a n s p l u s t a r d . 

A p r è s l ' é t o i l e d e 1572, l a p l u s c é l è b r e e s t c e l l e q u i 

p a r u t e n o c t o b r e 1604, d a n s l e S e r p e n t a i r e , e t q u i f u t 

o b s e r v é e p a r d e u x i l l u s t r e s a s t r o n o m e s : K e p l e r e t 

G a l i l é e . C o m m e i l é t a i t a r r i v é p o u r l a p r é c é d e n t e , s o n 

é c l a t s ' a f f a i b l i t i n s e n s i b l e m e n t ; e l l e v é c u t q u i n z e m o i s 

e t d i s p a r u t s a n s l a i s s e r d e t r a c e s . E n 1670, u n e a u t r e 

é t o i l e t e m p o r a i r e , a l l u m é e d a n s l a t ê t e d u R e n a r d , o f f r i t 

l e s i n g u l i e r p h é n o m è n e d e s ' é t e i n d r e e t d e s e r a n i m e r 

p l u s i e u r s f o i s a v a n t d e s ' é v a n o u i r c o m p l è t e m e n t . L a 

d e r n i è r e é t o i l e d e c e g e n r e e s t c e l l e d ' O p h i u c h u s , a p 

p a r u e a u m o i s d ' a v r i l 1848, a s t r e f a i b l e e t é p h é m è r e 

q u i s ' é t a i t c o m p l è t e m e n t é t e i n t a v a n t m ê m e l a f in d e 

l a s e c o n d e r é p u b l i q u e . 

E n c e t t e a n n é e ( d e g r â c e o u d e p é c h é ) 1866, u n n o u 

v e a u m o n d e v i e n t d e s ' a l l u m e r d a n s n o t r e c i e l . N o s 

l e c t e u r s c o n n a i s s e n t s a n s c o n t r e d i t l a p e t i t e c o n s t e l l a t i o n 

q u ' o n a p p e l l e l a Couronne boréale. C ' e s t u n e c i r c o n f é 

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

q u i n e l ' o n t p a s e n c o r e v u e l a t r o u v e r o n t , f a c i l e m e n t e n 

s a c h a n t q u ' e l l e e s t à p e u p r è s a u t i e r s d u c h e m i n q u i 

v a d ' A r c t u r u s à V é g a . A r c l u r u s , c ' e s t c e t t e b r i l l a n t e 

é t o i l e d e p r e m i è r e g r a n d e u r q u i é t i n c e l l e à q u e l q u e d i s 

t a n c e d e l a g r a n d e O u r s e , s u r l e p r o l o n g e m e n t d e s t r o i s 

é t o i l e s q u i f o r m e n t s a q u e u e ( o u d e s t r o i s c h e v a u x d u 

C h a r i o t d e D a v i d ) . V é g a , c ' e s t é g a l e m e n t u n e m a g n i 

fique é t o i l e d e p r e m i è r e g r a n d e u r q u i , a v e c A r c t u r u s 

e t l ' é t o i l e p o l a i r e , f o r m e u n t r i a n g l e e q u i l a t e r a l , e t q u i 

s e t r o u v e d e l ' a u t r e c ô t é d e l a p e t i t e O u r s e r e l a t i v e 

m e n t à l a g r a n d e O u r s e . O r , c e t t e c o n s t e l l a t i o n d e l a 
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Couronne se compose d 'abord d 'une étoile assez b r i l 

l an te , de t roisième g r a n d e u r , <x ou la Perle; pu i s , du 

côté gauche ou or ienta l , de d e u x étoiles p lus p e t i t e s , 

de qua t r i ème g randeu r , Y e t S, à peu p r è s en l igne 

d r o i t e ; puis d 'une qua t r i ème , s, de m é m o g r a n d e u r , 

qui commence à m a r q u e r la c i rconférence ; puis de 

deux beaucoup plus pet i tes , qui forment le cerc le , du 

côté du n o r d ; enfin, de deux au t r e s , 0 e t (3, de q u a 

t r ième g r a n d e u r , qui t e r m i n e n t la c i rconférence en 

re joignant a, pa r laquelle nous avons commencé . Ce 

sont là les pr inc ipales de la Couronne , e t elles son t 

tou tes visibles à l'mil n u . 

Depuis deux mille ans que ce t te constel lat ion fut 

dessinée pa r Hipparque et P to lémée , en m ê m e t e m p s 

que les pr incipales do no t r e h é m i s p h è r e , a u c u n 

obse rva t eu r n 'avai t r e m a r q u é ni signalé dans cet 

as té r i sme d ' au t r e s étoiles que celles que nous venons 

d ' ind iquer . 

Cependant , dans la soirée du d imanche i3 mai 1866, 

une nouvelle étoile fut r e m a r q u é e au bo rd de ce t te 

cou ronne s te l la i rc , au-dessous do e, e t formant avec e 

et 5 un t r iangle equ i la te ra l . Cette étoile nouvelle ne s'y 

t rouva i t pas doux jours a u p a r a v a n t . Elle étai t a lors 

beaucoup plus br i l lante que a, la Per le de la Couronne , 

beaucoup plus p a r conséquent que Y et S, e t formait 

comme le p e n d a n t br i l lant de la Per le . 

Cet te étoi le , observée en France , ajoutait donc un 

nouveau fleuron à la Couronne. Cer tes , si nous ét ions 

de trois siècles p lus j eunes , e t si Napoléon i n avai t 

comme Cather ine do Médicis son as t rologue aux Tui le 

r ies , la coïncidence de ce t t e appar i t ion et des événe-
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m e n t s poli t iques actuels serai t p lus que suffisante pour 

t radui re d ip lomat iquement ce signe céleste en « p r r -

vinces rhénanes , » p e u t - ê t r e même en « couronne d e 

fer. » Mais n o u s sommes à une époque de progrès 

(profitons de la c i rconstance pou r le dire) , e t nous sa

vons au jourd 'hu i que les étoiles ne s 'occupent guèr.; 

de nous, a t t endu que , à la dis tance où elles sont , no t re 

insignifiant pet i t globule es t complè temen t invisible. 

D'ai l leurs , comme celle de 1848, comme celjes de 

1670 (mort de la duchesse d 'Orléans), de 1604 p u b l i 

cat ion de Son Quichotte), e t de i584 '(mort du duc 

d'Anjou, hé r i t i e r de Henri III, qui élève Henr i rie Na

v a r r e à l 'hér i tage de la couronne) , comme celle de 1 3 7 2 , 

dont nous avons par lé , e t comme heaucoup d ' au t res , 

n o t r e étoile a vu sa lumiè re s'affaiblir successivement, 

e t r e d e s c e n d r e dans la nui t de l 'invisible.11 n'y avait pas 

un mois qu 'e l le é ta i t a p p a r u e , que déjà l 'œil é tonné la 

chercha i t en vain. 

A quelle cause sont dues ces appar i t ions d'étoiles 

t empora i r e s? P o u r sauver l ' incorrupt ibi l i té des cieux, 

F racas to r , J . Dec , Elie Camcra r ius renda ien t compte 

de l 'étoile de 1572 en d isan t que ce t te étoile appelée 

nouvel le é ta i t aussi anc ienne que le monde , ayant, é té 

c r é é e au qua t r i ème j o u r comme toutes les au t res ; 

seu lement qu'elle, s 'étai t tout d 'un coup rapprochée de 

la t e r r e e t é ta i t devenue sub i tement visible. 

Tou t d 'un c o u p ! La chose est facile à d i re . Arago a 

r enve r sé cet te hypo thèse d 'un r eve r s (le main, en m o n 

t r a n t que lors m ê m e que co voyage s 'accomplirai t avec 

la v i tesse de la lumière (77,000 l ieues pa r seconde), il 

n e faudra i t pas moins do 36 ans à une étoile pour a r r i -

3 . 
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ve r de la région de la -f g r a n d e u r , c ' e s t -à -d i re de l 'in

visibi l i té , à la région de la p r e m i è r e g r a n d e u r ; e t a u 

tant pou r s'en r e t o u r n e r . 

Vallesius Covar robianus émit l ' idée qu 'un orbe c é 

leste , de cr is tal , s 'était sans doute in te rposé devant 

cet te étoile, qui aupa ravan t é ta i t t r è s -pe t i t e , e t dont la 

lumière grossie pa r cet te lentille d 'un nouveau genre 

avait causé le p h é n o m è n e obse rvé . Quelle belle lentille 

de cristal de roche il faudrait pour s ' é tendre sur le d is

que d'iin soleil 1 

Riccioli supposa qu' i l y avait des étoiles l u m i n e u s e s 

d 'un côté et obscures de l ' aut re , et que , « quand Dieu 

veu t m o n t r e r aux h o m m e s quelques s ignes ex t r ao rd i 

na i res , il -fait t ou rne r b r u s q u e m e n t u n e de ces étoiles 

sur son c e n t r e . » 

Tycho-Brahé osa penser que l 'étoile nouvelle é ta i t le* 

résu l ta t d 'une récente agglomérat ion d 'une por t ion de 

la ma t i è r e diffuse r épandue dans tout l ' un ivers . 

Aujourd 'hu i on n 'a pas encore dénoué l 'énigme, car 

il n ' y a pas d 'épée d 'Alexandre p o u r les noeuds gor 

diens du ciel . De tou tes les hypo thè se s p résen tées , la 

préférable est de voi r dans ces soleils des as t res en 

voie de fo rmat ion , dont l ' incandescence subi te est 

causée par les gaz et les l iquides à l 'état d ' ignit ion, de 

combust ion ou de combinaison. La t e r r e où nous som

mes passa jadis p a r ce t t e pé r iode . Quand la surface qui 

se solidifie i n t e r cep t e le r a y o n n e m e n t lumineux et 

c o u v r e de t aches le d i sque é t inoelant , l 'astre para î t 

d i m i n u e r e t d i spa ra î t r e . 

La merveil le la plus cu r i euse , c 'est que nous ne voyons 

pas ces événemen t s au m o m e n t où ils s ' accompl issent , 
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p e u t - ê t r e p lus ieurs centa ines de mille ans . 

R é c i p r o q u e m e n t , p e u t - ê t r e les habi tan ts de ce monde 

lo inta in , se p r o m e n a n t le soir su r leur t e r rasse , v i en 

nent - i l s de r emarque r , à l 'a ide d ' i n s t rumen t s d 'une 

p o r t é e nouvelle, no t re T e r r e appa ra î t r e i ncandescen t e : 

i ls ass is tent à la créa t ion du monde t e r r e s t r e , e i , s'ils 

ava ien t d'assez excel lents apparei ls pou r d i s t inguer les 

hab i t an t s de ce globe, ils obse rvera ien t non l 'état a c 

tuel d e sa popula t ion , mais ses hôtes d 'avant le déluge ! 

mais longtemps après qu'ils sont passés. En effet, il n ' y 

a pas d'étoiles don t la lumière n 'emploie moins de plu

s ieurs années pour t r ave r se r la distance qui les sépare 

de nous . Il en est dont le rayon lumineux ne nous a r 

r ive qu ' ap rè s des centa ines e t des mil l iers d 'années de 

vol incessant . Lors donc que nous regardons une étoile, 

nous recevons d'elle, non le rayon qu'el le nous envoie 

à l ' ins tant où nous l 'observons , mais celui qu 'e l le nous 

a envoyé il y a dix, v ing t , cent ans , e t c . , selon sa dis

tance e t selon l ' intervalle nécessa i re . 

L'étoile que nous venons do voi r a p p a r a î t r e e t dis

p a r a î t r e existe donc depuis long temps . L'histoire de sa 

formation es t p e u t - ê t r e con tempora ine de l 'histoire de 

la T e r r e . Aujourd 'hui p e u t - ê t r e , comme le nôt re , ce 

globe est t ranqui l le et habi té par les manifestat ions 

régul ières de la vie . Autrefois , en m ê m e temps que la 

T e r r e , il fut le joue t des révolut ions in té r ieures ; c'est 

seulement aujourd'hui que ces révolu t ions nous a r r i 

v e n t s u r l'aile de la lumiè re , e t nous n o u s imaginons 

qu'el les s 'accomplissent ac tue l lement , quoiqu 'e l les se 

soient écoulées à l 'époque où le r ayon lumineux qui 

nous a r r ive aujourd 'hui est sort i de cet te étoile, il y a 
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Nous ne voyons aucun as t re dans le eiel tel qu'il est, 

mais tel qu'il fut. 

Ainsi, non-seu lement nous ignorons quels m o u v e 

m e n t s formidables s 'accomplissent dans l ' immens i té des 

mondes ; non-seu lement nous sommes é t r a n g e r s à ce t t e 

créat ion inaccessible que nous croyions p o u r t a n t faite 

pou r nous , mais encore les f ragments de son h i s to i re 

qu ' i l nous est parfois pe rmi s de saisir n e nous p a r 

v i ennen t que pa r occasion et long temps après que les 

ê t r e s in téressés à cet te h is to i re ne s'en occupen t p l u s . 

Ce sont de vieilles nouvel les . Le sauvage des îles Sand 

w i c h à qui l 'on raconte que le bon Dieu est né à Be th 

léem, pe t i t e ville de Juda , es t b ien p lus au cou ran t de 

l 'h is toire de l 'Europe ch ré t i enne que nous ne le s o m 

m e s de l 'histoire du ciel. 

Mais les étoiles t empora i res don t nous venons de. 

nous en t r e t en i r no sont pas les seuls indices des chan

g e m e n t s s u r v e n u s dans le ciel. 11 y a d 'anciennes étoiles 

au jourd 'hu i d i s p a r u e s ; il en est don t l 'éclat s 'est affaibli 

d e siècle en siècle ; il en est qui voient en perspec t ive 

l eu r ext inct ion prochaine (e t p e u t - ê t r e no t r e soleil 

es t- i l de ce nombre) ; il en est dont l 'éclat a u g m e n t e ; 

il en est su r tou t un grand n o m b r e de cartables, r é g u 

l i è rement ou i r r égu l i è remen t pér iodiques , qui pa s sen t 

t o u r à tou r de l 'éclat le p lus vif à l ' invisibili té, qu i s 'a l

l u m e n t e t s 'é teignent tour à tour , suivant des pér iodes 

dé t e rminées . Il en est encore d ' au t res qui j e t t e n t fies 

feux colorés e t qui changent de couleur . Il en est d 'au

t res qui sont mul t ip les , associées par g roupes de d e u x , 

t r o i s , q u a t r e , d ive r semen t n u a n c é e s , qui se b e r 

c e n t dans l 'équi l ibre du ciel et mar ien t l eu r s char.-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



géantes couleurs par mille combinaisons successives. 

Notre é tude p récéden te a appr i s à conna î t re ces dif

férents sys tèmes de mondes . 

Non, l 'espace céleste ne doit plus ê t re considéré 

comme la rés idence de la t ranqui l l i té é ternel le , du repos 

absolu, de la si lencieuse i nco r rup t i b i l i t é ; c'est au con

t ra i re le vaste théâ t r e d 'une vie immense , universe l le , 

qui empor t e dans son tourbil lon chaque monde et 

chaque un ive r s . Rien ne lui échappe . Les pér iodes sont 

lentes, mais tou t c h a n g e ; tout se t rans forme, tout so 

meut dans la n a t u r e . 

Ces m o u v e m e n t s immenses de la vie sidérale, ces 

créations e t ces des t ruc t ions , ces t ransformat ions for

midables s 'accomplissent dans l ' é tendue sans que nous 

connaissions un seul mo t de leur h i s to i re . Que de m e r 

veilles renferme un seul aspect i!u Pro téo infini de la 

n a t u r e ! Des m o n d e s , des sys tèmes de mondes , qui 

naissent et m e u r e n t sans que l 'habi tant de la t e r r e s'en 

aperçoive ! L ' ignorance où not re faiblesse nous rédu i t 

sur l 'état généra l du monde doit ê t r e d 'un grand e n 

se ignement pou r nous . Elle nous m o n t r e que nous ne 

comptons pas dans le r ecensemen t de l 'univers . Nous 

ne sommes r ien , ou à peu p rè s . Relégués dans no t re 

sous-sol obscur , on ne se p r é o c c u p e pas de nous . Ce 

qui se passe à la lumière , dans la c i té act ive, nous ne 

le connaissons pas . A peine pouvons -nous r a r e m e n t 

saisir par c i rcons tance un ves t ige , en t enan t cons tam

m e n t les yeux levés ve rs no t re soupirail ; du fond de 

no t re océan bleu, un voile nous sépare de l 'un ivers . 

Jadis nous nous croyions bien g r ands . Le monde étai t 

c réé tout e x p r è s pour n o u s ; nous ét ions les rois de la 
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Gî L ' A S T R O N O M I E E N I8G5 E T 1866. 

créa t ion . Hélas ! combien no t r e ant ique van i t é doit 

r o u g i r ! Quelle é ta i t no t re ou t recu idance et, comme les 

hab i t an t s des s p h è r e s supé r i eu re s se se ra ien t ri de 

nous s'ils avaient connu no t r e orguei l ! Dire que les 

étoiles sont placées dans le ciel pou r nous m o n t r e r le 

pôle : est- i l u n e van i té p lus audacieuse ? Ce r t e s , la 

science du ciel n 'aura i t -e l le d ' a u t r e effet que de nous 

éc la i re r s u r no t r e ancienne sot t ise , que ce serai t en 

core là un service i m m e n s e . Le p lus beau résul ta t de 

l ' é tude , dans l 'espr i t s incère , c 'est do nous amener à la 

conclusion que nous ne savons r ien, que nous ne som

mes r ien, que nous ne comptons pour rien dans l 'uni

ve rs du Créa teu r . Mais si nous avons reçu le don d ' in

tell igence, c 'est p o u r é lever no t r e pensée au-dessus de 

n o t r e médiocr i t é phys ique , faire plier la ma t i è r e sous 

la souvera ine té de l 'espri t , t end re sans cesse par des 

efforts vai l lamment sou tenus à acquér i r la connaissance 

du v ra i . Que no t re âme soit au moins le mi ro i r de la 

v é r i t é ; car elle n 'a d 'éclat , de va leu r , de beau t é , de 

g r a n d e u r que p a r la quan t i t é du vrai qu'elle reçoit e t 

qu 'e l le reflète su r les au t r e s â m e s , dans la s incéri té 

d ' u n e lumineuse candeur . 

Ces considérat ions insp i rées par le spectacle de la 

vie sidérale nous ont un peu éloignés de no t re sujet 

pr inc ipa l . Revenons donc sans t a rde r à l 'histoire de 

no t r e étoile nouvelle do 18G6. 
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I I . 

A P P A R I T I O N D'UNE É T O I L E N O U V E L L E 
D A N S L A C O N S T E L L A T I O N D E L A C O U 
R O N N E B O R É A L E . 

Lo d imanche i 3 mai 1866, à 10 h e u r e s du soir, le 

p ropr ié ta i re d 'un pe t i t observatoi re pr ivé (comme il y 

en a peu en France et beaucoup en Angle te r re ) 

M. Courbebaisse , ingénieur en chef des pon t s et chaus 

sées, à Rochefort , ape rçu t dans la constel lat ion de la 

Couronne boréa le une étoile assez br i l lante qui n ' y 

était pas les j o u r s p récéden t s . La position de ce t te 

étoile, re la t ivement aux étoiles vois ines , fut d é t e r m i 

née par approximat ion et ind iquée dans les t e rmes sui

vants : 

« Elle se t rouve su r le p ro longement de l 'a l ignement 

a y 3, j u squ ' à sa r encon t r e avec la pe rpend icu la i re é le 

vée de s su r E 5. L 'étoi le nouvelle forme ainsi avec E e t 

o u n t r iangle rectangle dont E es t le sommet de l 'angle 

droit ; sa d is tance à 3 est à peu p rès égale à a y. É t a n t 

p resque aussi br i l lante que a la Perle de la Couronne , 

et beaucoup plus pa r conséquent que y e t 5, elle forme 

su r cet a l ignement c o m m e le pendan t br i l lant de la 

p e r l e . » 

La p r e m i è r e idée qui se p r é s e n t e à l 'espri t en rece

v a n t l ' annonce d 'un as t re nouveau , c 'est d 'abord de la 

vérifier, ensu i t e de r eche rche r si cet as t re n 'es t pas 

compris p a r m i les appar i t ions anc iennes . Aussi no t r e 

p r e m i e r devoir fut-il de d resse r (d ' ap rès Humboldt) e t 
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,34 ans avant J . - C . d a n s l e Scorp ion . 

I 7.) a après J . -C. dans O p h i u c h u s . 

i 7 3 s d a n s le Centauro.. 

36g • •ï 

38G d a n s l e Sagi t ta ire . 

3Sr] a d a n s l 'Aigle . 

3 9 3 • d a n s le S c o r p i o n . 

8'2 7 » ? d a n s l e S c o r p i o n . 

» entre Cêphée et Cass iopèe . 

1012 » dans le l i é l ïer . 

I2o3 lì d a n s l e S c o r p i o n . 

12Ì10 d a n s O p h i u c h u s . 

I26.| » entre Céphëe et Cass iopér . 

i 5 7 a « d a n s Cass iopèe ( p r è s de / . ) . 

. 5 , 8 n i» 

i584 n dans l e S c o r p i o n . 
ï fioo d a n s l e Cygne . 

i6o.'i - d a n s O p h i u c u s . 

] Coi 1 0 p 

IC70 » dans le R e n a r d . 

184 s t dans O p h i u c h u s . 

On voi t qu ' aucune de ces étoiles h i s to r iquemen t si

gnalées n 'es t appa rue dans la Couronne . Comme cet 

as té r i sme date des Grecs , il n 'y a pas d ' e r r e u r de posi

tion possible en sa faveur . Trois d ' en t r e ces appar i t ions 

ne sont pas classées : celles de 36g, de 1578 (que le 

catalogue rie Ma-Tuan-Lin indique <i aussi g rande que 

le soleil »), et celle de 1609, que le m ê m e cata logue 

indique seulement comme « vue au sud-oues t »; a u c u n 

de publ ier la liste su ivante , r ep ré sen t an t les appari

tions d'étoiles nouvelles temporaires su r la ce r t i tude 

desquel les on p e u t compte r : 
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fait n 'avance que la Couronne ait é té le théâtre d 'un 

semblable événemen t . 

« L 'appar i t ion d 'une étoile nouvel le , dit l 'auteur du 

Cosmos, a toujours exci té l ' é tonnement , su r tou t quand 

le phénomène a é té subi t , quand l'étoile étai t de p r e 

mière g r a n d e u r e t for tement scint i l lante. C'est là en 

effet ce que l'on pour ra i t n o m m e r à bon droit un évé

nement dans l 'un ivers . Ce qui é t a i^ re s t é jusque- là caché 

à nos r ega rds devient visible et révèle tou t à coup son 

exis tence . La surpr i se , d 'a i l leurs , est d ' au tan t p lus vive 

que do parei ls événemen t s se p r é sen t en t plus r a r e 

m e n t dans la n a t u r e . » Ces événemen t s sont en effet 

assez r a r e s , pu isqu 'on 2,000 ans il y a tout au p lus 

22 appar i t ions d'étoiles dont on puisse garan t i r la 

réa l i té . 

Existe- t- i l une différence essentielle en t r e les étoiles 

nouvelles et les étoiles var iables? Les as t res temDC-

rai res n e sont- i l s pas s implement des var iables a lon

gue pé r iode? P e u t - ê t r e . De la l iste p récéden te on est 

déjà autor isé à d is t ra i re les appar i t ions des années 3g3, 

S27, 1203 et 1609, si les induct ions de M. Goldschmidt 

sont lég i t imement fondées. Nous le croyons , et nous 

pa r tageons sa convict ion. La pér iode moyenne serai t 

de 4°5 ans 70 j o u r s , avec des var ia t ions possibles qui 

p e u v e n t s 'é lever m ê m e à 29 ans , e t qui n ' é tonneron t 

pas les o b s e r v a t e u r s accou tumés à la man iè re de vivre 

de ces étoiles i r r égu l i è res . 

Quoi qu'i l en soit, on ne cite pas d'étoiles t empo

ra i res dans la Couronne . Nous les avons cherchées en 

vain , e t nous n 'avons t rouvé q u ' u n e variable, décou

ver te pa r E . Pigot t , en 1795, qui est considérée comme 
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6G L ' A S T R O M O M I E E X I 8 6 5 E T 186G. 

oscillant i r r égu l i è remen t de la 6 e g r a n d e u r à l ' invisibi

l i té . Sa posi t ion au ra i t é té a35" 36 ' en ascension droi te 

e t 8" 9.37' en déclinaison boréa le . C'est p resque la posi

t ion que signale l ' observa teur de Rochefort pour l 'é

toile nouvel le . Elle forme bien u n t r iangle rec tangle 

avec e e t 8, le sommet de l 'angle droi t se t rouvan t à E. 

Elle n 'exis te pas su r l 'atlas céleste de F lamsteed , cons

t ru i t , comme on saitf a v a n t 1795. Elle est indiquée s u r 

les car tes m o d e r n e s comme une variable de la 6° g r a n 

deu r . S u r l 'atlas do Dien, nous la t rouvons à 235" 6' 

seu lement en et à 28 0 5o ' de décl inaison. Au p r e 

mier abord nous nous sommes demandé si cet te v a r i a 

ble ne serai t pas mon tée de la 0« à la 3̂  g r a n d e u r ? 

Elle est fort i r r égu l i è re . D 'après Arge l ande r , elle 

change parfois si peu d ' in tens i té en t r e lo m a x i m u m et 

le m i n i m u m , qu 'on p e u t à peine d i sce rner un affaiblis

sement . D 'au t res fois, au con t ra i re , après quelques 

années de ces légères f luctuations, les var ia t ions de 

v iennen t si cons idérables que l 'étoile, dans son mini 

m u m , dispara î t complè tement . Mais en examinant la 

nouvelle étoile, nous avons consta té que se t rouvan t 

au-dessous de E, tandis que la var iable se t rouve au-

dessus , elle ne peut lui ê t r e identifiée. En r é a l i t é , elle 

est en dehors do la Couronne . 

Dans le t ra i t é d 'as t ronomie qu'i l v ient de pub l i e r , 

M. Pet i t , le r eg re t t é d i r ec teu r de l 'Observatoire de 

Toulouse, se demande si les trois étoiles do g45 , raG4 

et 1572, ne sera ient pas trois appar i t ions successives 

d 'un m ê m e a s t r e . Cette opinion, d i t - i l , qui pe rme t t r a i t 

de rel ier les étoiles nouvelles aux étoiles pér iodiques , 

acqu ie r t un grand degré de probabi l i té par le simple-
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r approchement des dates et des poin ts du ciel où se 

sont mon t r é s les p h é n o m è n e s . Tous les trois dans 

Cassiopée. 3 1 9 ans d ' in terval le de g 4 5 à. 1 2 6 4 , 3o8 ans 

de 1264 à 1572 . ; une différence de 1 1 ans seulement 

«ur 3o8 et 3 i g . At tendons quelques a n n é e s , e t nous 

pour rons peu t -ê t r e cons ta te r la réal i té de ce t te h y p o 

thèse. E n ajoutant 3 1 3 ans à 1 5 7 2 , nous avons l ' année 

1885 . En d iminuan t cet in terval le de quelques années , s'il 

est ac tue l lement dans une pér iode décroissante, comme 

chez un cer ta in n o m b r e d'étoiles, nous a r r ivons aux 

années où nous sommes . P e u t - ê t r e sa luerons-nous p ro 

chainement l 'étoile mys t é r i euse de 1 5 7 2 ! On annonce 

la nouvelle étoile comme é tan t de 3c g r a n d e u r . Pour 

nous , nous la voyons de 4 e , e t il nous semble qu 'e l le 

diminue déjà d 'éclat . C'est, du r e s t e , le sor t subi par 

toutes les étoiles t empora i r e s . 

Ces cons idéra t ions vena ien t d ' ê t re publiées lorsqu 'à 

la séance do l 'Académie des sciences du 4 ju in sui

vant , M. Montucci , d i scutant la liste des étoiles nou

velles que nous avons classées p lus h a u t , en t i ra une 

progress ion a r i t hmé t ique fort ingénieuse , d e laquelle 

il r ésu l te ra i t q u ' u n g rand nombre d'étoiles nouvelles ne 

sera ient qu 'un seul e t m ê m e as t re , g rav i t an t su r u n e 

orbite inconnue dans un interval le de sept ans e t neuf 

mois env i ron . Voici cet te communica t ion ( Cosmos, 

18G6, II, p . G54, séance de l 'Académie des sciences). 

« Les ar t ic les de M. F lammar ion s u r la nouvello 

étoile t e m p o r a i r e , obse rvée dans la Couronne , ayan t 

appelé mon a t t en t ion s u r la liste des dates des étoiles 

nouvelles, j ' y ai r e m a r q u é cer ta ines étoiles dont les 

époques v iennent na tu re l l emen t se r ange r dans u n e 
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Pro pression arllhiru 
calculée. 

•tique 

= 36g 

Lpoqnes correspondante! 
delà liste. 

36g 
36g -t- 3 X 7 .75 = 392, , 25 3g3 Scorp ion 

392, 25 - 1 - 56 X 7 , 7 5 = 826 ,25 R27 Scorpion 
826, 25 - 4 - 2/, X 7.75 - 1012, i o i 2 Bé l i er 

1012, 2.5 28 X 7 > 75 — ' « ! ) • 1 J3O O p h i u c h u s 

' " 9 ; ,25 -h 45 X 7 ,65 = i5 78 i5 7 8 
i5 78 -+- 4 X 7 w 5 = iGog iGog 
160g - 1 - S X 7,75 = 1671 1670 Renard 

« En examinan t ce tableau, on voi t : 1° qu'i l ne s'a

git pas ici d 'un simple à peu p r è s , comme dans les an

nées 944, 1265 et 1572 examinées p a r M. Peti t , ou 

dans les années 3g3, 827, 1203 et 1609 comparées pa r 

M. Goldschmidt , mais d 'une progress ion a r i t hmé t ique 

aussi r igoureuse qu 'on p e u t la demande r dans le cas 

d ' indicat ions de. dates aussi vagues que celles que nous 

a v o n s ; 2° que dans ma sér ie l 'année 1203, donnée pa r 

M. Goldschmidt , ne saura i t t rouve r de place, et qu ' au 

con t ra i r e o n y t r o u v e les années 36g, 1012, i a 3 o e t 1670, 

qu ' i l a laissées de côté p a r c e que p robab lemen t elles 

ne f igurent pas dans la m ê m e constel la t ion, c i rconstance 

dont il m 'es t pe rmi s de faire bon m a r c h é , pa rce que je 

soupçonne l 'existence, non pas d 'une étoile t empora i r e , 

mais d 'une c o m è t e ; 3° q u e de m ê m e que nous nous 

t rouvons aujourd 'hui à une date composée de 1865 a n 

nées accomplies p lus cinq m o i s , de m ê m e 3g2, a5 

ainsi que 826, 2.5 e t 122g, 25 signifient les années 393, 
827 e t i23o non accomplies e t con tenues dans la liste ; 

progress ion a r i thmét ique ayan t 7 ,75 pou r différence, 

e t Tannée 36g pour point de dépar t . 

En voici le tableau : 
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que par la m ê m e raison 1012, 25 mont re une e r r e u r 

de 3 mois au moins en t r o p , e t 1671 const i tue une 

e r r e u r en t rop d 'une année en t iè re au moins , erreurs-

possibles e t parfa i tement admissibles si l 'on considère 

ce qu'il y a de vague dans les époques indiquées p a r 

Humbold t . 

« Il résul te pour moi de tou t ceci , que t r è s - p r o b a 

b lement on n 'a vu dans les années indiquées que le 

r e t o u r d ' u n e m ê m e étoile (ou comète sans gerbe?) pa r 

courant u n e orbi te que lconque dans un intervalle de 7 

ans g mois envi ron . Si cette hypo thèse se conl i rme, 

l'étoile en quest ion au ra i t paru 193 fois depuis l 'an 3Gg 

de no t r e ère j u squ ' en 1670, et n ' au ra i t é té observée 

que hu i t fois dans ce laps de t emps . En pa r t an t ensu i t e 

de 1670, elle aura i t dû pa rcour i r son orbi te 24 Tois 

en t re 1670 et i85(i sans ê t r e v u e ; sa d e r n i è r e appar i 

tion aura i t eu lieu en 1864. La différence d 'envi ron 3o 

mois qui existe en t re ce t te de rn iè re époque et l 'actuelle 

me para î t t rop forte pou r que l 'on puisse rel ier l 'étoile 

t empora i r e vue d e r n i è r e m e n t à la série c i -dessus . 11 

serai t difficile de r épa r t i r convenab lement l ' e r r eu r , 

puisqu 'à par t i r de 1G70 il serai t nécessai re d ' augmen

te r le chiffre 7,7-5; tandis qu ' avan t 1670 il faudrait le 

d iminuer pou r abaisser 1671 d 'une année . » 

Cette théor ie d e m a n d e réflexion, e t l'on nous p e r 

met t r a de ne pas encore la d iscuter , car elle a cont re 

elle toutes les observat ions faites su r l ' immobil i té des 

étoiles nouvel les , qui décroissent et s 'é te ignent au lieu 

même où elles ont éclaté . Nous n 'avons pas un assez 

g rand n o m b r e d 'observat ions sur ces as t res t rans i to i res 

pou r asseoir une théor ie solide su r leur n a t u r e . Il s e -
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ra i t s u r t o u t fort impor t an t que les as t ronomes placés 

dans les mei l leures conditions a tmosphér iques a ien t pu 

se l ivrer à des é tudes suivies . C'est la réflexion que 

nous communiqua le R. P . Secchi , d i r ec teu r de l 'Ob

serva to i re de R o m e , dans u n e l e t t r e par t icu l iè re qu ' i l 

nous écr ivi t à cet te époque su r ses de rn ie r s t r avaux . 

« Il est assez r eg re t t ab l e , nous disait-il , quo je n'aie 

r ien su de l 'étoile p a r u e tou t d e r n i è r e m e n t dans la 

Couronne , e t ainsi que j e ne l'aie pas pu examine r . M. Le 

Ver r ie r , qui pub l ie un bul le t in quot id ien , a différé cet te 

not ice t r è s - in t é re s san te si t a rd que je n ' en ai pu p r o 

fiter ; h e u r e u s e m e n t que M. I lugg ins a pu obse rve r 

après les indicat ions des a s t ronomes angla is ; il y aura i t 

eu sans doute beaucoup à voir et à é tud ie r dans cet 

a s t r e ; les o b s e r v a t e u r s n ' au ra i en t jamais é té en t rop 

grand n o m b r e . 

a Mais voici u n e co ïnc idence assez cur ieuse que 

M. Respighi v ien t de m ' i n d i q u e r ; c 'est que à t rès-peu 

p rè s dans le lien ind iqué de ce t te étoile il y a sur le 

globe céleste anglais de Cary une nébu leuse , mais qui 

ne se t rouve pas dans le ca ta logue Ilerscliel . Il serai t 

t r è s - cu r i eux d ' examiner l 'h is toi re d e cet te nébu leuse , 

commen t elle fut in t rodu i te su r ce globe et su r que l 

Fondement. La p lace est , c o m m e je v iens do d i re , la 

m ê m e , a u t a n t qu 'on p e u t en juger pa r la configura

t ion . » 

Les r e c h e r c h e s compara t ives Faites s u r la position 

de l 'étoile nouvelle de 18ÜG e t les d ivers catalogues 

on t ameno à identifier ce t te étoile avec une var iable 

qui p o r t e le n° 2765, zone -+- Arge l ande r , du ca ta 

logue de Bonn. 
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Voici ma in tenan t , d 'après la note p ré sen tée à l 'Aca

démie de Belgique pa r M. E r n e s t Quéte le t , une h i s 

toire a s t ronomique do ce m o n d e lo in ta in . Elle para î t 

avoir é té r e m a r q u é e pou r la p r e m i è r e fois pa r M. John 

Birmingham de Tuain, I r lande , q u i , dans la nu i t du 12 

mai , l 'es t ime de la 2 e g r a n d e u r . Le i 3 , elle a été vue 

pa r M. Courhebaisse , à Rochefort , e t par M. Schmid l , 

à A thènes ; ils lui on t tous deux a t t r i bué u n e g r andeu r 

comprise en t r e 2 e t 3. Le i 5 , M. Baxendell l 'a vue de 

3e g randeur , et le i g , M. l l ind l'a obse rvée comme une 

belle 6 e t rès-d is t inc te , à la vue s imple . Le 21 et le 22, 
M. Arge lander lui donne les g r a n d e u r s 7,1 e t 7 , 5 ; et 

le 23, M. Pe t e r s la g r a n d e u r 7 faible. 

Elle a été observée à Bruxel les , le i g , dans u n e lo r 

gnet te de spectacle o rd ina i re , qui p e r m e t t a i t de voir 

s imul tanément y e t ¡5 Coronœ et la v a r i a b l e ; celle-ci a 
été es t imée au tan t au -dessous de 3 que 5 es t au-des 

sous de Y, ce qui donnera i t pou r la var iab le la gran

deur 5 ; faible, d ' après l 'échelle de l 'Uranomet r ia nova 

d 'Argelander . Mais, lors du passage mér id ien , elle a é t é 

es t imée en t r e 5 e t 5 \ . 

Du i 5 au 3o, ce t te étoile est descendue de la 3e 
g r a n d e u r à la gc. Elle a donc d iminué d 'éclat avec u n e 

g rande rap id i té , s u r t o u t e n t r e le 20 et le 21 (5 ~ à 7). 

Mais l 'accroissement para î t avoir été p lus r ap ide en

core , quoique les observat ions fassent défaut. M. Cour

hebaisse pense cependan t pouvoi r assure r que ce t t e 

étoile ne se faisait pas r e m a r q u e r le g mai , ce qui lui 

ass igne pour cotte da te u n e g r a n d e u r infér ieure à 5 . 

D 'après u n e communica t ion de M. A r g e l a n d e r , 

l 'étoile a é té observée à Bonn, le 18 mai 1855 el le 
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3i mars 1856 , lors d e l à cons t ruc t ion du grand ca ta lo 

gue du ciel boréal , et les deux fois elle a été es t imée 

de la g randeur 9-10. 

Elle ne para î t pas d 'ai l leurs avoir été observée par 

d 'aut res a s t ronomes , j u squ ' au momen t où elle a su rp r i s 

tout le monde p a r son r emarquab le éclat . 

La moyenne des posit ions pr i ses à l 'Observatoire d e 

Bruxelles e t de celles de M. Arge lander donnent (1866,0) : 

= ! 5 h 5 3 m 5 3 s , ( i 7 (B = + 2 6 ° i S ' 8 " , 9 . 

En comparan t ces posit ions concordantes avec celle 

de l 'étoile n° 2765, zone + 26 0 , du g rand cata logue de 

Bonn, on ne p e u t pns cons ta te r de déplacement a p p r é 

c iable . 

« La lumière de ce t t e étoile, d i t M. Krn . Quéte le t , 

m 'a paru plus scint i l lante q u e celle des étoiles voisines. 

Le 19 mai , tandis que a, y, S, s, scint i l laient t rès -peu, 

son éclat avait des va r i a t ions b r u s q u e s ; pa r m o m e n t , 

il égalait p r e sque celui de S; puis , e n s u i t e , l 'étoile fai

bl issai t sens ib lement . » 

L 'analyse spect ra le de l 'étoile a é té faite en F r a n c e 

pa r MM. Wolf e t Raye t , de l 'Obse rva to i re , e t en A n 

g le t e r r e pa r MM. i l ugg in s e t Miller. 

La lumiè re de la nouvelle étoile donna aux p r emie r s 

un s p e c t r e complet t r ès -pâ le , s u r lequel se dé tachen t 

un cer ta in n o m b r e de bandes brillantes. 

On sai t que les étoiles et le Soleil donnent des spec 

tres en t r ecoupés do l ignes noi res . Ce ca rac t è re des 

bandes br i l lantes no s'est r e t rouvé jusqu ' ic i que dans 

la l umiè re des nébuleuses et de l ' a tmosphère des co

mè tes . Les obse rva t eu r s français ont donc p r é s e n t é le 
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nouvel as t re comme devant pr inc ipa lement son éc la t 

à des v a p e u r s incandescen tes . 

E n t r e ces b a n d e s , la plus br i l lante et la plus large 

paraissai t d 'une man iè re cont inue à la l imite à peu près 

du j aune et du v e r t . Elle étai t p r é c é d é e , du côté du 

j aune , pa r un espace un peu s o m b r e , puis par une 

ligne br i l lante mais faible. Dans le j aune assez br i l lant , 

et vers l 'orangé, se t rouva i t une t rois ième l igne qui 

semble co r r e spond re à 0 . 

E n h n , en m a r c h a n t do la ligne la plus br i l lante vers 

le violet , on r encon t r a i t le ve r t bien carac tér i sé , puis 

un espace plus s o m b r e et u n peu p lus la rge que celui 

dont nous avons déjà pa r l é , et une nouvelle ligne br i l 

lante qui ne le cédai t en éclat qu 'à la bande pr inc ipale . 

Le res te du spec t re était pâle et mal l imité à l 'épo

que de ce t t e observa t ion (20 mai) (*). 

Les observa t ions de MM. Huggins et Miller ont été 

plus conc luan tes . Dans la soirée du iG, ils v i ren t une 

faible nébulosi té s 'étetidant à que lque dis tance au tour 

de l 'étoile et s 'é te ignant g radue l l ement ve rs ses l imites 

ex t é r i eu res . L ' examen comparat if des étoiles voisines 

m o n t r a que ce t t e appa rence de nébulos i té appar tena i t 

à l 'étoile e l le-même. Dans les soirées des 17, 18, 19 et 

21, on ne p u t découvr i r aucune indication cer ta ine de 

lumière nébu leuse au tou r de l 'étoile. 

Le spec t re do cet as t re est t r è s - r emarquab le et con-

( * ) En e x a m i n a n t la carte é c l i p t i q u e n ° 3ij de M. C h a -

c o r n a c , M. S tephan a cons ta té , d a n s la nu i t du 8 m a i , que. 

l ' é to i l e d e 1 2 E g r a n d e u r , i n d i q u é e sur ce t te carte p o u r iH6>. 

par i 3 ^ i 5 m 3 j s d 'ascens ion dro i te et $ 5 ° 2 0 ' d e d i s tance 

p o l a i r e , a d i s p a r u . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dui t à des conclusions i na t t endues s u r sa cons t i tu t ion 

phys ique . 

Sa lumière est composée et émane de différentes 

sources . Chaque source lumineuse donne son spec t r e 

par t icul ier . Le pr incipal est ana logue à celui du Soleil. 

La por t ion de la l u m i è r e stellaire r e p r é s e n t é e par ce 

spec t re est émise par une pho tosphè re incandescen te 

liquide ou solide, e t sub i t une absorpt ion par t ie l le en 

[lassant à t r ave r s une a tmosphè re de v a p e u r s élevée à 

un degré de t e m p é r a t u r e s u p é r i e u r à celui de la pho

t o s p h è r e . 

Ce spec t re d 'absorpt ion p ré sen t e deux fortes l ignes, 

e t une p e t i t e p l u s réfrangible que la ligne C du spec t r e 

so la i re ; un g roupe assez se r ré de l ignes s i tué p r è s de 

I ) ; u n e faible ra ie co ïnc idan t avec 1) ; enfin de n o m 

breuses l ignes fines aux env i rons d u point b du spec t re 

solaire, où u n e sér ie d e g roupes de l ignes puissantes 

commence et s 'é tend aussi loin que le spec t r e peu t ê t r e 

t r a c é . 

Le second spec t r e , qui dans l ' i n s t r u m e n t para î t s u 

perposé à celui que n o u s venons do déc r i r e , consis te 

en c inq lignes brillantes. Ce genre de spec t re m o n t r e 

que la l u m i è r e qui lui donne naissance fut émise p a r 

une subs tance à l 'état gazeux. 

L 'une de ces l ignesbr i l l an tes est s i tuée dans le r o u g e , 

à l 'endroi t de la raie C do l ' r aunhofer . La p lus b r i l 

lante coïncide avec F ; une plus faible se voit u n p e u 

p lus loin. Une q u a t r i è m e se m o n t r e encore au de l à , 

qui est double ou mul t ip le . Dans la par t ie la p lus r é 

frangible du s p e c t r e , non loin de C, une c inqu ième 

ligne br i l lante appa ra î t par l u e u r . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On compara , dans la soirée d u 17, ce spec t re de l 'é

toile avec les lignes br i l lantes de l ' hydrogène , p rodu i tes 

pa r l 'étincelle d ' induct ion . La ligne la p lus bri l lante 

coïncidai t avec le mil ieu de la large l igne v e r t e de l 'hy

d rogène . L ' au teu r pense qu'i l es t p robab le q u e la raie 

rouge coïncidai t aussi avec celle de l ' hydrogène , mais 

la faiblesse du spec t r e de l 'étoile ne pe rmi t pas de cons

ta te r la coïncidence avec ce r t i t ude . 

Ces l ignes br i l lantes sont tou tes plus éc la tantes que 

les réfrangibil i tés co r respondan tes du spec t r e cont inu 

su r lequel elles t omben t . On doit donc en conclure que 

la t e m p é r a t u r e du gaz p a r lequel est émise ce t te lu

m i è r e , offrant ces cinq l ignes de réfrangibil i té , est plus 

élevée que celle de la pho tosphère stellaire de laquelle 

est émanée la pa r t i e pr incipale de la lumière s te l 

l a i r e . . . . 

On examina de nouveau le spec t re de ce t t e m ê m e 

étoile le 17, le 19 et le 2 1 , e t l 'on n 'y cons ta ta aucun 

changement i m p o r t a n t . Le spec t r e gazeux diminua 

d 'éclat . L ' inflammation subi te de ce t t e étoile e t son 

affaiblissement rap ide suggè ren t à l 'observa teur l ' idée, 

qu ' en conséquence de que lque g rande convulsion in

terne, un immense volume d'hydrogène et d'autres gaz 

s'échappaient du noyau de l'étoile; l ' hvdrogène , par 

sa combinaison avec d ' au t res é léments (les a u t r e s l ignes 

br i l lantes ne co ïnc ident pas avec celles de l 'oxygène), 

éme t t an t la l umiè re r e p r é s e n t é e pa r les lignes b r i l 

lantes e t en m ê m e t e m p s p o r t a n t au deg ré de l ' incan

descence la ma t i è r e solide de la pho tosphè re . 

Le g r o u p e m e n t des lignes sombres du spec t re d ' ab 

sorpt ion e s t semblable à celui qui carac tér i se les spec-
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t rès de a Orion et (3 Pégase, étoiles dont l ' a tmosphè re 

ne présen to aucune t race d ' h y d r o g è n e . 

D 'après les observa t ions de MM. Miller et I luggins , 

p lus ieu r s des p lus r e m a r q u a b l e s des étoi les var iables 

qui offrent une te in te orange donnent des spec t res 

semblables à celui de a Orion. Il est d igne d 'a t ten t ion 

que toutes les étoiles b lanches ou b leu pâle donnen t des 

spec t res dans lesquels les l ignes s o m b r e s dues à l 'ab

sorpt ion par l ' hyd rogène sont t rès - for tes , t andis q u e 

toutes les au t r e s l ignes sont légères e t faibles. Ces 

observa t ions inv i t en t à c ro i re que l ' hyd rogène joue p ro 

bab lement u n rôle i m p o r t a n t dans les c h a n g e m e n t s e t 

var ia t ions phys iques de la cons t i tu t ion des étoi les. 

Les faits de l 'analyse spec t ra le n ' on t pas encore ac 

qu i s le degré de ce r t i t ude nécessa i re pou r les classer 

au n o m b r e des connaissances ch imiques . Mais un jour 

(peu t - ê t r e prochain) la compara i son de ce fait que : les 

équ iva len ts des corps simples sont des mul t ip les en

t iers du demi -équ iva len t de [hydrogène avec les obser

va t ions s idéra les , m e t t r a sans dou te s u r la t race du 

corps simple p r imord ia l que cherchen t les phi losophes . 

Nous t e rmine rons l 'h is toire de l 'étoile nouvelle de la 

Couronne par les d o c u m e n t s que la Société royale as 

t ronomique de Londres a p r i s soin de rassembler et de 

nous c o m m u n i q u e r pa r ses Momhly Notices. 

i° M. Stone fait d ' abord r e m a r q u e r que l 'étoile a é té 

observée au cercle mura l de Greenwich chaque nu i t 

claire, depuis le 17 ma i . Sa posi t ion moyenne p o u r le 

1 " j anv ie r 1866 est la su ivante : 

J&. = i 5 i 5 3 m 5 3 s , 8 D . P. = G3° . ' , i ' 5 a ' , g . 
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Mai 12 2 B a x e n d e l l . 

13 9,3 Courbcbais se . 

14 3 Barker . 

15 3,6 Schrnidt . 

iG B a x e n d e l l . 

17 4 , 5 F l a m m a r i o n . 

1H 4 , 7 D a w e s . 

19 5,0 S t o n e . 

Observée à la lin du mois de mai e t dans le commen

cement du mois de ju in , elle fut jugée se tenir en t r e la 

8 e e t la 9 e g r a n d e u r . Le 7 ju in , les o b s e r v a t e u r s do 

G r e e n w i c h l 'es t imaient de 8,9. 

•20 G,2 B a x e n d e l l . 

21 6 ,3 D a w c s . 

22 7 , 2 C a r p e n t e r . 

23 7 , 5 ObseiY. de Pavis . 

2'j 8,5 Observatoire 

27 8,5 do 

2n 8,5 G r e e n w i c h . 

2° Dans le Jionne.r Stcrnvcrzeichniss d 'Argelander , 

zone -+- 26 0 , n° 2/C5, on t r o u v e , comme nous l 'avons 

déjà vu , une étoile de g",5 g r a n d e u r , dont la posit ion 

m o y e n n e pou r le i " j anv ie r 1855 était : 

M. = i 5 h 5 3 l a aG',ç) D. P. = 63° 3g' 54" . 

La posit ion moyenne do ce t te m ê m e étoile pou r le 

i " j anv ie r 1 8 6 6 , sans a u c u n e cor rec t ion pour le mou

v e m e n t p r o p r e , sera i t : 

M — i5h 5 3 m 5 4 » , 5 D . P. — 63» 4 l ' - ig". 

3° Il n 'y a ce r t a inement aucune étoile de 9* g r andeur 

près do la va r iab le . Il est clair, pa r conséquent , que 

la var iable es t rée l lement l 'étoile 27G5 en quest ion, e t 

q u ' à l 'époque de l 'observat ion indiquée p a r Argelander , 

elle é ta i t au -des sous de la 91' g r a n d e u r . 

4° Kous avons déjà vu que cet te étoile a é té ape rçue 

pou r la p r e m i è r e fois le 12 mai pa r M. Baxendell , de 

T u a m . qui la j u g e a de g r a n d e u r . Les observat ions 

successives donnen t la table su ivante : 
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Nous devons ajouter que l 'observa t ion du 24 m a i , 

qui fait b r u s q u e m e n t s au te r de 7 ,5 à 8,5, n ' a pas é té 

Faite dans un é ta t de ciel favorable. 

5° Une communica t ion de M. G r a h a m nous app rend 

que, dans le catalogue de Wol las ton , il y a pour l ' époque 

1790 une étoile ainsi dés ignée : 

iR = i 4 h . T i ' n U. P. = 63" 2 9 ' 

avec la note suivante : 

« Elle est rée l lement q u a d r u p l e , ca r la pe t i t e étoile 

est double et il y en a encore une p lus pe t i te à 3o° 
s. p . . . )) 

Ces posit ions, r édu i tes à i8G6,o, donnen t : 

!R — i 5 h 5 4 m D. F. = 63° 1,7.' 

qui s 'accordent avec celles do no t r e étoile* 

G" Une au t r e c i rcons tance digne d 'a t tent ion , e t q u e 

nous avons déjà s ignalée , c 'es t q u ' u n e nébuleuse est 

ma rquée s u r le g r a n d globe céleste de Cary, aussi près 

que possible du lieu occupé par l 'étoile, e t que ce t te 

nébu leuse n 'es t pas indiquée dans le catalogue d ' I Iers-

ctiel. 

Cet te étoile a pa ru colorée d 'orange pâle , puis de 

violet , aux y e u x de M. Chambers . On p e u t r e m a r q u e r , 

à ce p ropos , q u ' u n certain n o m b r e de var iables con

nues p r é s e n t e n t à leur max imum d'éclat des l ignes 

r o u g e s , oranges ou violet tes . Ces surfaces d 'étoiles 

changean te s doivent nous cacher des lois phys iques 

i m p o r t a n t e s . 

7 0 Enfin s i r John I lc rschel a envoyé , à la d e m a n d e 

de l ' as t ronome royal , u n e ca r t e des étoiles observées à 
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l'œil nu par l u i - m ê m e , dans la nu i t du g ju in 1842, dans 

l 'aire des cinq t r i ang les m a r q u é s par les étoiles ?i K 3 

d 'Hercu le , y p du Se rpen t , a Couronne , ¡3 et. 5 du Bou

vier . 

Dans l 'un de ces t r iangles on voit une étoile ma» 

quée 6 1 0 qui co r respond , dans le sys tème de rota t ion 

adop té , "à 6 i ' 3 . Cel te étoile rés ide un peu au-dessous 

de la nouve l l e . Sa posi t ion es t r a m e n é e à celle des 

car tes de Bode, au i e r j a n v i e r 1801 : ce sont ces car tes 

qui se rva ien t à l ' i l lustre as t ronome pou r la division du 

ciel en 738 t r iangles e t sa révis ion. Cette étoile p o u r 

rai t b ien, elle aussi , ê t r e l 'étoile nouvel le . Si l 'on con

t inue à compulser ainsi les anciennes observa t ions , on 

finira par r e p o r t e r l ' extra i t de naissance de ce p ré tendu 

nouveau-né au reg is t re commun où tou tes ses s œ u r s 

sont insc r i t e s . 

Le m ô m e as t ronome ajoute que dans un v ieux globe 

céleste de Bordin ren fe rmant les posit ions de 6,000 

étoiles d ' ap rè s les observat ions de son p è r e , de Mas-

kel ine , de Wol l a s to n , e t c . , il t rouva une étoile de 9° 
g r a n d e u r s i tuée exac tement à la place de la p r é c é d e n t e . 

E n r é s u m é , donc, l 'étoile devenue sub i t emen t si b r i l 

lante au mois de mai 1866 n 'es t pas n o u v e l l e , dans 

la s t r ic te acception de ce m o t ; c 'est une étoile anc ienne 

de 9 e g r andeu r , j u sque- l à invisible à l 'œil nu , le n° 2,765 

du grand catalogue d 'Arge lander , qui a p r é sen t é u n 

phénomène subi t d 'exal lat ion d 'éclat . Nos rense igne

men t s actuels su r cet te r emarquab le appar i t ion nous 

p e r m e t t e n t d'affirmer que ce t te étoile a a t te in t son 

m a x i m u m p re sque sub i t emen t dans la nui t du 12 mai , 

époque à laquelle elle a é té vue pour la p r e m i è r e fois 
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par M. Bi rmingham en I r l ande ; qu ' à pa r t i r do ce t t e 

époque son éclat a déc ru , mais compara t ivemen t avec 

lenteur , à raison d 'une d e m i - g r a n d e u r p a r j ou r , j u s 

qu 'au 20 ma i , et b ien p lus l e n t e m e n t encore ju squ ' à la 

fin de ju in , époque à laquelle l 'étoile est r evenue à peu 

prés à son ancien éclat e t n'a p lus m o n t r é do var ia t ions 

appréc iables . 

En r app rochan t ce p h é n o m è n e d e ce que nous sa

vons sur les étoiles nouvelles apparues , on est condui t 

à penser que tous ces faits sont du même o r d r e ; qu ' i l 

ne s'agit pas , comme on l'a c ru longtemps , d 'as t res n o u 

vel lement formés, mais d'étoiles qui . a p r è s ê t re res tées 

longtemps invisibles à l 'œil n u , v iennent de subi r quel

que ca tac lysme. 

Cette théor ie , qu i se ra t t ache à la connexion établie 

p lus h a u t par M. Le Ver r i e r en t r e ces so r t e s d 'étoi les 

et l 'éclat des soleils en voie de formation, a été discutée 

à l 'Académie des sciences par M. Paye d a n s u n t ravai l 

par t icul ier , dont nous devons exposer ici les poin ts 

p r inc ipaux . La ques t ion es t non- seu lemen t cur ieuse , 

mais elle est encore fort i m p o r t a n t e : il s'agit de la 

naissance e t du développement des corps célestes, 

étoiles, soleils, mondes d ive r s . 

L 'é tude qui o u v r e ce volume a fait conna î t re les 

étoiles var iables e t les étoiles pé r iod iques . La p r e m i è r e 

étoile pér iod ique qu 'on ait connue est omicron de la 

Baleine (Mira Ccti); elle a é té s ignalée par F a b r i c i u s , 

u n des a u t e u r s de la d é c o u v e r t e des t aches du Soleil. 

C'est Bouillaud qui , le p r e m i e r , essaya d 'expl iquer ce 

p h é n o m è n e alors un ique , e t d ' au t an t p l u s f rappant qu ' i l 

res ta i t encore que lque chose dans tous les espr i t s do 
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l 'antique c royance à Yincnrruptiùilité des cicux. Com

m e n t concilier ce t t e p r é t e n d u e incorrupt ib i l i té avec 

les var ia t ions pér iod iques si régul ières de Mira CetiP 

Bouillaud imagine que l 'étoile pour ra i t b ien avoir une 

face obscure et une face b r i l l an te , et qu ' en tou rnan t 

s u r e l le-même comme le Soleil, elle nous mont ra i t a l

t e rna t i vemen t ces deux faces avec la régu la r i t é qui est 

le p ropre des mouvemen t s de rotat ion dans le ciel. 

Il suffisait d 'ass igner une du rée de 3 3 1 j o u r s à cel te 

rotat ion pour expl iquer , e t les var ia l ions d'éclat de 

Mira, e t la constance de sa pé r iode . Rien no s 'oppo

sait donc à ce que les choses durassen t ainsi é te rne l 

lement . Q u a n t aux étoiles nouvel les , Tycho et Kepler 

conjecturaient que ces as t res vena ien t de se former 

sub i tement aux dépens d 'une ma t i è r e cosmique , précé

demment éparpi l lée dans la voie lactée ou dans le ciel 

en t ie r . N e w t o n pensai t aux comètes qu i , en tombant 

sur un soleil à moi t ié é te in t , v i endra ien t r an imer sa 

combusLion en lui fournissant des a l iments nouveaux . 

Aujourd 'hui on p ré sen t e r a i t un peu a u t r e m e n t l ' idée 

de Newton ; on a t t r i bue ra i t l 'explosion subito de lu

miè re e t de chaleur , non pas à u n e combust ion , mais 

à la des t ruc t ion sub i te d 'une p a r t i e de la force vive 

dont les doux co rps étaient an imés avan t le choc . Mais 

ici encore nous voilà en p r é sence d 'une de ces conjec

tures ingénieuses que s u g g è r e n t si a i sément u n ou deux 

faits i ncomplè t emen t observés . 

A u j o u r d ' h u i , grâce aux travaux, mode rnes et su r 

tout à l ' impulsion donnée à ces é tudes pa r M. Arge lan-

de r , ces deux o r d r e s de faits se sont s ingu l iè rement mul

t ipl iés. Pendan t les deux de rn ie r s siècles, depuis i5gG, 
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S i D E R N I E R S T R A V A U X D E L ' A S T R O N O M I E . 

époque de la découve r t e d e Mira Ceti, j u squ ' en 1800, 

on n ' a pas t rouvé au ciel p lus de 12 ou 13 var iables . 

A pa r t i r d e 1846 on en a découver t p r è s de 100 en 10 

ans seu lement . Ainsi l eu r pe t i t n o m b r e dans les siècles 

p récéden t s p rovena i t de l ' ina t tent ion générale ; ce 

n o m b r e augmen te chaque année depuis qu 'on les é t u 

die ; on est donc p o r t é à c ro i re qu ' i l y a ici au t re 

chose que des accidents ou des excep t ions . 11 en a é té 

do même des étoiles nouve l l e s . 

La ro ta t ion n'offrant pas u n m o y e n assez élast ique 

dès la p r e m i è r e étoile que l'on é tudia i t , on eu t r ecours 

à une conjec ture plus souple e t p lus commode en ima

ginant a u t o u r des étoi les , toujours fixes, toujours inal

té rab les , comme il convient à des corps céles tes , des 

masses p lus ou moins opaques , telles que des satel l i tes , 

des comètes ou des p lanè tes c i rcu lan t a u t o u r d'elles et 

v e n a n t s ' in te rposer pé r iod iquemen t e n t r e leur as t re 

cen t ra l e t nous . La conjec ture se p r ê t e ce t t e fois à tant 

de combinaisons var iées , qu 'e l le sera i t capable de four

n i r des explicat ions pou r tous les phénomènes , si com

pl iqués qu ' i l s fussent ; mais u n fait nouveau est venu 

dans ces de rn ie r s t e m p s r e n v e r s e r cet échafaudage : 

c 'est la pér iodic i té du Soleil l u i -même . Le Soleil est 

u n e étoile var iab le don t la pér iode e s t d 'envi ron 11 

ans et dont les var ia t ions d 'a i l leurs très-faibles ne 

t i ennen t à aucun des moyens que l'on avai t imaginés , 

mais tout s implemen t aux pa r t i cu la r i t é s d e sa cons t i 

tu t ion phvs ique . Cet te belle découver te de M. Schwabe 

a donné raison aux p r e s s e n t i m e n t s du seul savant 

d 'autrefois qui ait ra isonné sc ient i f iquement su r cot te 

m a t i è r e , de P igo t t qui faisait r e m a r q u e r aux as t ro -
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nomes les taches toutes phys iques du Soleil, pour leur 

mon t r e r que les var ia t ions des étoiles pér iodiques pou

vaient t en i r à de s imples p h é n o m è m c s phys iques et 

non à une combinaison de m o u v e m e n t s as t ronomi

ques . 

Les conjectures re la t ives aux étoiles nouvel les ne 

t i ennent pas davan tage devant les faits. Autrefois, on 

ne connaissai t q u e les étoiles visibles à l'œil n u ; au

jou rd 'hu i que l'on cons t ru i t d ' immenses catalogues de 

3oo,ooo étoiles, on a b ien des chances de pouvoi r dési

gne r la pe t i te étoile invisible dont l 'éclat s'est exalté 

tout à coup pou r un t emps t r è s -cour t , et c'est ce qui 

est a r r ivé pour la d e r n i è r e . Ce ne son t donc pas des 

formations sub i t e s . D 'au t res étoi les pour elles on t p r é 

senté tous les ca rac tè res de la pé r iod ic i t é , avant de 

d ispara î t re pour les faibles i n s t r u m e n t s des siècles p r é 

céden ts . L'étoile nouvelle d 'Anthe lmo, si b ien observée 

à Par is par D. Cassini , é ta i t dans ce cas, e t ses va r ia 

t ions d 'éclat on t d u r é i ans . Ce n 'es t donc pas un corps 

é t r ange r qui , pa r son choc, a p rodu i t la p remiè re appa

r i t ion de ce t te étoile, à moins d ' adme t t r e que pendan t 

2 ans ces chocs se son t répé tés à in terval les r égu l i e r s . 

Celle de Jansen , qui a p p a r u t en 1600 avec l 'éclat d 'une 

étoile de 3e g r a n d e u r , e t qui d i sparu t en 1G21 ap rès 

avoir subi comme la p récéden te d iverses var ia t ions s u c 

cessives, est encore plus r e m a r q u a b l e . Elle a été r evue 

p a r D . Cassini en i 6 5 5 ; elle r e p a r u t u n e t ro i s ième fois 

en i665 (Hévélius), e t ma in tenan t qu'elle es t r e v e n u e 

à son faible éclat primitif , elle figure défini t ivement 

su r le catalogue des étoiles à faibles var ia t ions p lus ou 

moins pér iod iques que les a s t ronomes é tudient de nos 
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jours : c 'est l'étoile. ? du Cygne , d ' après la nota t ion 

d 'Argelander . 

Les faits n o m b r e u x que nous possédons au jourd 'hu i 

nous conduisen t à examiner si les étoiles var iables e t 

les étoiles nouvel les ne sera ient pas a u t r e chose que les 

é ta ts successifs d 'un même phénomène dont le ciel nous 

offrirait à la fois toutes les phases : les étoiles à éclat 

cons tan t , les étoiles à faibles var ia t ions pér iodiques , 

les étoiles à pér iodes i r r é g u l i è r e s ; celles qui s 'é te ignent 

p r e sque dans leurs minirna; celles qui cessent de var ier 

pendan t un t e m p s p lus ou moins long, mais qui r e 

p r e n n e n t de l 'éclat et subissent alors des var ia t ions 

considérables pou r s'affaiblir de nouveau pendant un 

long laps de t e m p s ; enfin les étoiles p r e sque é te in tes 

qui se ra l lument convu l s ivemen t , p r é s e n t e n t des in t e r 

mi t t ences p lus ou moins prolongées , r ev iennen t b ien

tôt à l eu r faiblesse p r e m i è r e ou disparaissent tout à 

fait. Ne d i ra i t -on pas , r e m a r q u e M. Faye , que ce sont 

là les phases successives et de plus en p lus dégradées 

de la v ie d ' une seule e t m ê m e étoi le , phases qui , pou r 

cet te étoile u n i q u e , embrasse ra ien t des myr iades rie 

s iècles , mais q u e le ciel nous offre s imul tanément 

quand on cons idère à la fois tous les as t res qui y b r i l 

l en t? De même dans une v i l le , le spectacle s imul tané 

do tous les individus nous fait embrasse r d 'un seul 

coup d'œil la succession de tou tes les phases q u ' u n 

individu pr is à p a r t doit t r ave r se r jusqu 'à sa m o r t . 

A p r è s avoir établi dans u n e p r e m i è r e note l 'analogie 

qui exis te e n t r e les étoiles pér iodiques e t les étoiles 

nouvel les , l ' a s t ronome consacre une seconde é tude à 

l ' examen des phases d 'éclat pa r lesquelles passe no t re 
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Soleil lu i -même et au r a p p o r t qui pa ra î t r a t t acher la 

const i tu t ion solaire à celle des étoi les. « Les étoiles, 

di t - i l , sont au t an t de Soleils différant sans doute en t re 

eux au poin t de vue de la const i tut ion ch imique , mais 

p r é s e n t a n t tous , quoique à des phases différentes, les 

m ê m e s phénomènes phys iques d ' incandescence , de r e 

froidissement, de formation et d ' en t re t i en d 'une p h o 

t o s p h è r e . Or , n o t r e Soleil est une étoile pér iodique ; 

é tudions donc comment l ' in te rmi t tence a pu et a dû 

s 'é tabl i r à la longue dans le jeu des forces qui p rés i 

den t à sa cons t i tu t ion , e t nous se rons en dro i t de con

c lure du Soleil pér iodique aux étoiles var iables , et de 

celles-ci aux étoiles t empora i r e s . 

«Une masse gazeuse por tée p r imi t i vemen t à une t em

p é r a t u r e supér i eu re à tou tes les affinités chimiques ne 

p e u t ê t r e incandescente à cause du peu de lumière 

qu ' éme t t en t les gaz ou les v a p e u r s po r t é s à une hau te 

t e m p é r a t u r e . Le refroidissement m a r c h e donc avec 

len teur , mais il doi t a r r i ve r un m o m e n t où la t e m p é 

r a t u r e des couches superficielles tombe au point où 

les ac t ions ch imiques c o m m e n c e n t à se p r o d u i r e . Aus 

si tôt appara issent ce r t a ines combinaisons : les unes 

p rodu i sen t des gaz ou des vapeurs nouvel les , tou t aussi 

peu lumineuses que les vapeu r s é lémenta i res ; les a u 

t r e s donnen t lieu à des nuages de par t icu les l iquides 

ou m ê m e solides dont l ' incandescence sera au contra i re 

t r è s -v ive . Ces par t icu les , ap rès avoir abondammen t 

r ayonné la cha leur e t la l umiè re , doivent r e tomber , en 

ve r tu de leur dens i té plus forte, dans les couches infé

r i eu re s où elles finiront par r e t rouve r une t empéra tu re 

capable de les r édu i re de nouveau dans leurs é léments 
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primitifs. Cet te décomposi t ion (*) absorbe une g rande 

quant i té de chaleur et p ropage ainsi le refroidissement 

superficiel j u sque dans les couches profondes. Les gaz 

ainsi reformés dans l ' i n t é r i eu r de la masse r o m p e n t 

l 'équil ibre des couches e t p rovoquen t à leur tour l 'as

cension d 'une nouvelle quan t i t é de vapeurs é lémenta i 

r e s . Celles-ci r e m o n t e n t j u squ ' à la surface où elles 

subissent de nouveau les p h é n o m è n e s p r é c é d e n t s . 

« Dans une sphè re gazeuse, il t end à s 'é tabl i r , d 'une 

couche à l ' au t re , une d i s t r ibu t ion do dens i té e t de 

t e m p é r a t u r e s telle q u ' a u c u n t r a n s p o r t ver t ical de ma

t ières ne puisse avoir l i eu ; alors en chaque couche la 

t e m p é r a t u r e actuelle répond à la pression cor respon

dante , et se t r o u v e au inoins égale à celle où une 

masse plus chaude , pr ise à l ' in té r ieur , t ombera i t spon

t anémen t si elle vena i t à m o n t e r , p a r le seul fait de la 

dilatat ion qu 'e l le devra i t sub i r dans u n e région de 

press ion mo ind re . Mais le refroidissement des couches 

ex t r êmes donne lieu à des p h é n o m è n e s de condensa

tion ch imique et de préc ip i ta t ion qui dé t ru i sen t à cha 

que ins tan t ce gen re d 'équi l ibre , à peu p r è s comme le 

phénomène de la pluie ou de la neige t roub le à chaque 

ins tant l 'équi l ibre de no t re a tmosphè re dans le sens 

ver t ica l . Tan t que la communica t ion de l ' in tér ieur à 

l ' ex té r ieur res te l ibre , tant que les c o u r a n t s a scendan t s 

et descendan t s se m e u v e n t avec facilité à t r ave r s des 

couches en t i è r emen t gazeuses , l ' en t re t ien do la mince 

( * ) N o t o n s auss i l a cha l eur b e a u c o u p m o i n d r e , m a i s non 

nég l igeab le , q u i r a m è n e l e s m o l é c u l e s t o m b a n t e s à la t e m 

p é r a t u r e d e la c o u c h e où e l l e s - s 'arrè tent . 
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couche pho tosphé r ique où se produisent les condensa

tions chimiques s 'opère avec régular i té , e t l 'éclat p e u t 

ainsi r e s t e r cons tan t p e n d a n t une longue durée . Mais 

si , p a r les p rogrès du refroidissement, l 'échange e n t r e 

les couches in t e rnes et la surface se t rouve gêné , il 

a r r ive un m o m e n t où les c o u r a n t s ve r t i caux ne se pro

duisent plus l ib rement su ivant chaque vert icale pou r 

about i r à chacun des points de la p é r i p h é r i e ; des cou

ches en t i è res acqu iè ren t peu à peu une densi té t rop 

forte, e t la rupture de ï'érjuilibre longtemps différée 

se fait subitement, en a m e n a n t pa r con t re -coup à la 

surface u n afflux subi t de mat iè res i n t é r i eu re s dont la 

t e m p é r a t u r e est encore énorme . De là une r e c r u d e s 

cence d'éclat t rès- rapide , mais passagère . 11 faudra év i 

d e m m e n t bien plus de t emps p o u r que cet excédant 

d'éclat s 'é te igne pu isque l 'ext inct ion doit s 'opérer par 

voie de refroidissement e t de radiat ion à l ' ex tér ieur . 

« E n t r e ces deux é t a t s , celui où les couran t s ascen

dants e t les couran t s descendan t s agissent l ib rement , 

r égu l i è remen t dans tou te la masse , et celui où leur 

action ne se p rodu i t p lus que p a r in te rmi t t ences sacca

dées, il y a tou te une phase in te rmédia i re où les p h é 

nomènes p r e n n e n t un carac tè re d'oscillations régulières 

d 'abord peu sensible , puis plus p rononcé , à mesu re 

que, la pho tosphè re s 'épaissit et que des couches plus 

profondes sont a t t e in tes à leur tour pa r les courants 

descendan t s . 

« En r é s u m é , les étoiles di tes nouvelles ne mér i t en t 

pas ce n o m : leur appar i t ion p re sque subi te n 'est 

qu 'une exagérat ion du p h é n o m è n e ord ina i re des étoi

les pé r iod iquement var iables , lequel répond lui-môme 
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ÉTOILES FILANTES, BOLIDES, AÙK.OÏ.ITIÎES. 
LA GRANDI) PLUIE D ¿TOII.ES PB3DAKT 
LA DI 13IT BU 1 3 - 1 4 NOVEMBRE 18E6. 

La date du i 3 n o v e m b r e 18G6 étai t depuis longtemps 

fixée pa r les as t ronomes comme devan t m a r q u e r le 

max imum des chu tes d'étoiles de l ' anneau de n o v e m b r e . 

Dans le p r e m i e r vo lume de ces Etudes, nous l 'avons 

signalée (*) comme a p p a r t e n a n t à la pér iode de 33,2.5 

( * ) Chapi tre sur l ' A s t r o n o m i e en 1863 et iS<V|, étoi les 

f i lantes , p . 143. 

à de simples oscil lations p lus ou moins sensibles dans 

le phénomène de la p roduc t ion et de l ' en t re t ien des 

photosphères de tou tes les étoi les . Ces phénomènes , 

considérés comme successifs dans l 'histoire d 'une étoile 

pr ise à p a r t , ca rac té r i sen t les p rogrès de son refroi

d issement et le déclin de la phase solaire . Quand ils se 

produisen t ainsi avec le ca rac t è re d ' i n t e rmi t t ences 

i r régul iè res de plus en plus séparées pa r de t rès- longs 

interval les de t e m p s , ils sont les p r é c u r s e u r s de l 'ex

t inct ion défini t ive, ou du moins de la formation d 'une 

p remiè re c roû te plus ou moins cons is tan te . C'est pou r 

quoi les p h é n o m è n e s de ce genre ne se p rodu i sen t 

que dans les as t r e s d 'un éclat déjà très-faible e t n 'a 

bout i ssent jamais à do t e r le ciel d 'une belle étoile de 

plus . » 
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ans du prof. N e w t o n . Déjà Oibers avait annoncé l 'an

née 1867 H- ou — 1, se fondant su r ce fait que les 

passages de 1799 et 1833 annonçaient pour cet te 

rec rudescence une pér iode de 34 années . Dn grand 

nombre d 'obse rva teu r s ont é tudié le phénomène des 

divers po in t s du globe. Not re laborieux ami M. Coul-

v ie r -Grav ie r , l 'observa teur des mé téo re s au palais du 

L u x e m b o u r g , a d ' abord fait r e m a r q u e r à l 'Académie 

des Sciences que le, n o m b r e ho ra i r e moyen de cinq 

heures e t demie d 'observat ion r a m e n é à minui t par un 

ciel serein a é té d e 94 étoiles filantes. Par une courbe 

t racée en ' p r enan t les n o m b r e s d'étoiles pour ordon

nances , l ' as t ronome m o n t r e la m a r c h e de ce mvs té r i eux 

phénomène , la m a r c h e descendante et ascendante des 

12 et 13 n o v e m b r e . E n 1833 , époque du grand maxi

m u m , le nombre ho ra i r e moyen à minu i t étai t de i3o 

étoiles. Depuis i 8 3 3 ce nombre a d iminué progress ive

ment jusqu ' en 1860, époque du plus g rand minimum; 

ca r , do i 3o , le n o m b r e s 'é tai t abaissé à 10 étoiles 

filantes. Mais, à pa r t i r de 1861, ce n o m b r e va en aug

men tan t . E n i 8 6 3 , il est déjà de 37 ; en 1865 il appro

che de 80, e t enfin en 1866, le voilà a r r ivé à 94 étoiles 

filantes. 

Pa rmi ce g rand n o m b r e d'étoiles filantes observées , 

MM. Cou lv ie r -Grav ie r e t Chapelas n 'ont vu q u ' u n seul 

globe, filant ou bol ide . Ce n 'es t pas cependant que les 

p remiè re et deuxième g r a n d e u r s d'étoiles filantes aient 

m a n q u é . 

A Metz, M. Goulier , commandant du génie , a observé 

l ' averse d 'étoi les filantes, le 14 novembre i86G,de 1 

h e u r e à 2 heures du mat in , p a r un ciel t r è s -pu r . Lafré-
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quence des météores a pa ru sens ib lement cons tan te pen

dan t cet te h e u r e ; on en a compté Go en trois m i n u t e s , 

dans une é tendue du ciel qui co r responda i t au hui t ième 

seulement de l 'hémisphère céleste s i tué au -dessus de 

l 'horizon. De 2 à 3 heu re s , le ciel s'est p rog res s ive 

ment couver t de n u a g e s . Vers 5 h e u r e s , il a offert une 

éclaircie égale au 12° ou au i 5 e de sa surface, e t 

dans l aque l l e , p e n d a n t p lus de 5 minu te s , on n'a vu 

q u ' u n seul m é t é o r e . On serai t tenté d'en conclure qu 'à 

ce t te heu re - l à l 'averse d 'étoiles avait cessé . Pendan t 

les nui ts du 11 au 12 et du 12 au i 3 , le ciel avait é té 

cons t amment couve r t . Dans la nui t du 14 au i 5 , on 

n 'a vu que que lques r a r e s mé téo re s , quoique lo ciel 

fût découver t . 

Voici les faits p r inc ipaux cons ta tés p e n d a n t l 'obser

vat ion du 14 au ma t in : 

Pour toutes les étoiles moins u n e , observées pendan t 

une h e u r e , les p ro longements des t ra jec toi res , en sens 

inverse du m o u v e m e n t , sembla ient passer pa r un point 

unique, du ciel dont la h a u t e u r au -dessus de l 'horizon a 

varié de 22 à 32 d e g r é s . Ce point de radiation é tai t si 

r emarquab l e , qu'il n ' eû t pas pu échapper à un observa

t eu r non p révenu . La posi t ion de ce point au milieu 

des étoiles du Cou du Lion a é té es t imée à p lus ieurs 

repr i ses , en p ro longean t p a r la pensée les t rajectoires 

des météores qui en é ta ient les plus vois ins . L ' incer

t i tude que I o n éprouva i t s u r ce t te posi t ion étai t cer ta i 

nemen t de beaucoup infér ieure à 1 d e g r é . P a r la com

paraison du ciel avec le p lan i sphère de Chazallon, cor 

rigé des elfets de là précession depuis i 8 5 o , on a t rouvé 

pour les coordonnées du po in t de radiat ion : ascension 
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droi te = i49°5 ; déclinaison boréale = Î 3 d e g r é s . 

Tous les mé téo re s observés avaient , comme couleur , 

comme a l lure , un cachet par t icul ier de parenté ; aucun 

n'a p r é sen t é l ' apparence de bolide, aucun n 'a éc la té . 

Toutes ces é to i les , sans except ion, é taient accompa

gnées de t ra înées phosphorescen tes qui pers is ta ient 

pendant quelques secondes après la dispar i t ion de l ' é 

toile ; e t , chose r emarquab le , la t ra înée é ta i t toujours 

no tab lement plus cour t e que la t rajectoire appa ren t e 

do l 'étoile, celle-ci achevant sa course pendan t quelque 

temps , sans éme t t r e la ma t i è r e phosphorescen te de sa 

t r a înée . L 'apparence étai t la m ê m e que celle qui eût p u 

résu l te r , pou r les mé téo re s , do leur passage b r u s q u e 

d 'une a tmosphè re p r o p r e à manifester la t ra înée phos

phorescen te , à une a tmosphè re i m p r o p r e à la p r o d u c 

tion de ce phénomène , et dans laquelle l 'étoile se serait 

é te inte ap rès un cer ta in p a r c o u r s (*). 

Les mé téo re s voisins du point de radiat ion é ta ien t , 

en généra l , plus faibles e t à t ra jectoires plus cour tes 

que les a u t r e s . En général auss i , les t rajectoires les 

plus br i l lan tes e t les p lus longues abondaient s u r t o u t 

dans les régions du ciel qui en toura ien t le zén i th . 

« Toutes ces apparences , di t M. Goul ier , é ta ient con

formes à celles qui eussen t pu résu l te r de l ' inflamma

tion, dans une couche supé r i eu re de l ' a tmosphère ter

res t re , d 'un essaim de pet i ts corps m a r c h a n t vers nous 

dans une di rec t ion a p p a r e n t e opposée à ce l l e -du point 

(* ) P l u s i e u r s é to i l e s o n t p a r c o u r u l eur trajecto ire en 

para i s sant s 'é lo igner de l ' h o r i z o n . Nous ne s igna lons ce fait 

q u e parce q u ' u n observateur français a pré tendu n'avoir 

j a m a i s v u d'étoi les a scendantes . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L ' A S T R O N O M I E E N I8G5 E T 18G6. 

de radia t ion . Car ce poin t n ' ayan t é té d is tan t de l 'ho

rizon que de 22 à 32 degrés , les mé téo re s vus dans son 

voisinage eussen t alors a p p a r t e n u à des corps dont les 

t rajectoires é ta ien t vues en r a c c o u r c i , et plus d i s 

t an t s d 'ai l leurs (2 | fois à 1 * fois) que ceux dont 

les t ra jec to i res para issa ien t au -dessus de l 'observa

t eu r . » 

Les deux communica t ions qui p r é c è d e n t ont été pré

sen tées à l ' Inst i tut dans la séance qui suivi t l ' appar i 

tion, c ' e s t - à -d i re le 19 n o v e m b r e . Dès ce t t e séance , 

M. Faye cherche à établir les r a p p o r t s qui exis tent 

en t r e les d ivers anneaux d'étoiles filantes et le sys t ème 

du monde . 

« Le beau phénomène, de novembre , di t - i l , était allé 

en s'effaçant de plus en p lus depuis i 8 3 3 ; mais à par

t ir de 18G4, il a p a r u r e p r e n d r e sa m a r c h e ascendante 

de m a n i è r e à justifier le p r e s sen t imen t d 'Olbers pou r 

les années 1866 ou 1867. Les r eche rches de M. N e w t o n 

(Etats-Unis) sont venues fixer su r ce point l 'opinion des 

a s t ronomes . Conformément à ces calculs , nous a t t e n 

dions pou r la nui t du i 3 au 14 le r e t o u r de ces splcn-

dides appar i t ions . J 'ai eu la sat isfaction d'en ê t re t é 

moin , malgré les nuages qui ont t rop souvent couver t 

le ciel. De 1 h e u r e 5 ' à 1 h e u r e 35 ' , j ' a i noté 81 étoiles 

dans un q u a r t env i ron du ciel visible pour moi ; je 

faisais face à la conste l la t ion d 'Orion qui a é té fréquem

m e n t sillonnée pa r de br i l lan tes étoiles. De 3 h e u r e s 

5' à 3 h . 45 ' , j e n'ai vu que 48 étoi les . Ce qui m 'a le 

plus frappé, c 'est que tou tes ces étoiles, sauf deux, 

d ivergeaient de la pa r t i e s u p é r i e u r e de la constel lat ion 

du L i o n , comme en i 8 3 3 . Beaucoup d ' en t r e elles 
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étaient t r è s -b r i l l an tes et laissaient après elles une t ra î 

née pe r s i s t an t e . J 'ai e u occasion d'en voir à t r ave r s les 

nuages qui obscurc issa ien t le ciel, au poin t do masquer 

les étoiles su p é r i eu r e s d 'Orion. 

« Je n 'avais pas pou r b u t de faire des observat ions 

suivies, comme celles que nous devons au zèle assidu 

de M. Coulvier-Gravier ; j e voulais seu lement contem

pler ce beau spec tac le , p r é v u et annoncé si longtemps 

à l 'avance par les a s t ronomes . Mais j e me suis assuré 

qu'il serai t très-facile de donner à l 'observa t ion un c a 

ractère de préc is ion qu'el le n'a j ama i s eu , en appli

quant la proposit ion que j ' a i faite il y a trois ans d 'ob

server avec un i n s t r u m e n t a s t ronomique , non les étoiles 

filantes e l i es -mèmes , mais la posi t ion des deux ex t ré 

mités de la t rajectoire que les t ra înées pe r s i s t an tes dos 

plus belles étoi les dess inent si bien dans le ciel. Cet 

i n s t rumen t consis tera i t en une lune t te d e nui t mon tée 

sur un pied all-azimutal t rès-mobile e t t rès -é levé ,ayant 

une seule vis de se r rage pou r les deux mouvemen t s . 

Deux o b s e r v a t e u r s , inunis chacun d 'un in s t rumen t 

p a r e i l , s ' a t tachera ient à dé t e rmine r exac tement les 

deux ex t rémi tés de la t r a înée . On aura i t aussi des é lé

ments préc is pour dé t e rmine r le point de d ivergence 

de ces m é t é o r e s , e t au moyen de deux s ta t ions r é u 

nies t é l ég raph iquement , leur hau teu r , leur vitesse ab 

solue, e t c . 11 ne serai t pas sans in t é rê t de su iv re aussi 

longtemps que possible, avec le même i n s t r u m e n t , les 

t raînées qui se d is loquent souven t d 'une manière s in

gul ière , sous l 'influence des couran t s supér ieu r s et de 

leur c h u t e à t r ave r s des couches a tmosphér iques t rès -

ra res . » 
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Lo ca rac t è re a s t ronomique que ces phénomènes p r é 

s en t en t d ' u n e manière, si cons tan te dans une longue 

su i t e de siècles, la stabilité p lanéta i re à laquelle ils 

semblent par t i c iper depuis plus de 1,000 ans , la m a r c h e 

régul iè re des pe r tu rba t i ons dues à l 'action de la T e r r e , 

p e r t u r b a t i o n s qui se manifes tent soit dans les dates 

des appar i t ions , soit dans les var ia t ions a n n u e l l e s de 

l eur in tens i té , font e spé re r que la par t ie mécan ique du 

problème pour ra ê t r e abordée lorsque l 'observat ion en 

au ra fait connaî t re les pr incipales par t icu lar i tés géo

m é t r i q u e s . Kn voici une que M. F a y e a r emarquée : 

c 'est que les plans passant par la t angen te à l 'orbite 

t e r r e s t r e et les points de d ive rgence des météores p é 

r iodiques d u 20 avri l , du 10 août et du i 3 novembre 

sont tous à t r è s -peu p r è s pe rpend icu la i res a réclip-

t i que . Il en est do m ê m e p o u r les mé téo res du 2-3 
janvier , dont la pér iodic i té a été soupçonnée . 

Au con t r a i r e , les p lans co r re spondan t p o u r les m é 

t éo re s des 10 avr i l , 19 oc tobre e t 12 d é c e m b r e sont 

t ous couchés à peu p rès su r l ' éc l ip t ique. 

Nous no r e p r o d u i r o n s pas le tableau dressé par 

M. Faye à l 'appui de ces a s se r t i ons ; nous a jouterons 

seu lement avec l ' au teur qu'i l en r é su l t e que les anneaux 

mé téo r iques d 'avri l , d 'août e t de novembre , dont la 

pér iodici té ne sau ra i t ê t r e contes tée , sont à peu p rès 

c i rcu la i res comme l 'orbi te t e r r e s t r e , ou du moins que 

leur g rand axe est t r è s - r a p p r o c h é de la ligne des n œ u d s , 

c i rconstance qu 'on r e m a r q u e dans p lus ieurs comètes 

pér iodiques . Quant au second g roupe , dont l 'existence 

à t i t re d ' anneaux est encore d o u t e u s e , il p r é sen t e r a i t 

un des ca rac tè res p r o p r e s aux étoiles spo rad iques . 
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11 y au ra i t que lque in t é rê t à app l ique r ce genre d'é

p r e u v e aux différents c e n t r e s de r ad ia t ion déjà t rès -

nombreux qui ont été signalés par deux habiles obser 

va teurs , M. le professeur Hcis e t M. Alexandre Here-

chel . On ne saura i t d o u t e r qu ' en dehor s de ces t ro i s 

grands anneaux si bien cons ta tés d 'avr i l , d 'août et de 

novembre , il existe un t r è s - g r a n d n o m b r e d ' a s té ro ïdes 

disséminés dans toutes sor tes de d i r ec t ions , qui vien

nent se mê le r aux grandes appar i t ions et fournir à 

d ' au t res da tes le con t ingent p lus ou moins régul ier des 

nui ts ordinai res . Une bonne pa r t de ces étoiles se t rouve 

dans la région éc l ip t ique et se m e u t p a r essa ims . 

Toujours est- i l que les deux p r inc ipaux anneaux mé

téoriques d 'août e t de n o v e m b r e sont désormais carac

térisés, de la manière la plus n e t t e , par leur s tabi l i té 

séculaire, la position et le m o u v e m e n t de leurs n œ u d s , 

la date de leurs r e t o u r s régul ie rs e t les pér iodes des 

maxhna dn l eu r s appar i t ions . Nous voilà en p résence 

d 'une nouvelle b r anche d 'as t ronomie , dont les p réd ic 

tions pour ra i en t déjà f igurer dans nos éphémér ides , e t 

qui nous touche de bien p r è s , pu i sque les as t res dont 

il s 'agit p e u v e n t deven i r , à un ins t an t donné , de b r i l 

lants ou de redou tab les pro jec t i les . Lorsqu 'on au ra 

enfin dé t e rminé d 'une m a n i è r e p réc i se les poin ts de 

radiat ion, les longi tudes des n œ u d s et leurs m o u v e 

ments s écu la i r e s , les pé r iodes des p e r t u r b a t i o n s que 

ces anneaux é p r o u v e n t dans le sens du rayon vec teu r , 

et qui dé t e rminen t les var ia t ions d 'éclat des appar i t ions 

successives, il y a u r a lieu do c h e r c h e r comment un an

neau d 'as té ro ïdes doit ê t r e cons t i tué a u t o u r du Soleil 

pour satisfaire à ces condi t ions géomét r iques , et pour 
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s u b i r de la p a r t de la T e r r e les p e r t u r b a t i o n s obse rvées . 

Ce p rob l ème ne sera pas t ou t à fait i n d é t e r m i n é , o n 

i inira p a r t en i r compte dans les observa t ions de l 'a t

t r ac t ion que la T e r r e exerce s u r ces pe t i t s corps , enfin 

on saura tôt ou ta rd calculer la pe r t e d e vi tesse qui 

n o u s d o n n e , d a n s les plus hau t e s r ég ions de no t r e a t m o 

s p h è r e , un si éc la tant exemple de la t ransformat ion de 

la force v ive des as t res en lumiè re e t en cha leur . 

Au Collège de F r a n c e , no t re savant ami ] . Si lber-

roann observai t de son côté et cons ignai t une série de 

faits fort i m p o r t a n t s au poin t do vue m é t é o r i q u e . C'est 

dans la nu i t du i 3 au 14 n o v e m b r e , de 11 h . 3o m . du 

soir à 4 h . i 5 m . du mat in que M. J. S i lbermanï i a 

observé la p a r t i e du ciel comprise e n t r e le no rd -e s t et 

le no rd -oues t . Dans la p r e m i è r e h e u r e , il a pu compte r 

140 appar i t ions d'étoiles filantes. Tou tes rayonna ien t 

du no rd -e s t , d 'un point voisin de l 'hor izon; la p lu

part, avaient l ' apparence do chandelles romaines d 'un 

blanc, j a u n â t r e ; cependan t la couleur de que lques -unes 

•con t ras t a i t avec cet te apparence générale : ainsi , il y 

en avai t une dont la couleur bleue ressemblai t à la flamme 

du soufre ; u n e au t re étai t d 'un ve r t d ' émeraude ; une 

t ro is ième ava i t la te inte v e r d â t r e qui carac tér i se la 

flamme du c u i v r e ; une a u t r e enfin é ta i t rouge, p o u r p r é . 

Une m i n u t e ou deux , à peine, sépara ient les appa

r i t ions successives des mé téo res ; a lors on en voyai t c inq 

ou six se succéder , ou môme d e u x ou t ro is appa ra î t r e 

s i m u l t a n é m e n t . Le p h é n o m è n e du ra ainsi j u squ ' à p rès 

de q u a t r e h e u r e s du ma t in . 

M. i. S i lbe rmann a cons ta té , comme tous les obse r 

v a t e u r s , que le poin t de dépa r t ou do r a y o n n e m e n t des 
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météores l umineux éta i t s i tué dans la constel lat ion du 

Lion. Le plus g rand n o m b r e , 75 p o u r 100 envi ron , 

avaient p o u r c e n t r e d 'émission la région à g a u c h e de 

l 'étoile y. 

Cependan t , que lques étoiles filantes semblaient , par 

leur d i rec t ion différente de celle que nous venons 

d e s ignaler , n e pas faire p a r t i e d u m ê m e e s s a i m ; mais 

c 'é tai t la t r è s -g rande m i n o r i t é . Sauf ces except ions , les 

mé téo re s é ta ien t d ' a u t a n t p lus b r i l l an t s , d ' a u t a n t plus 

n o m b r e u x que leurs t ra jec to i res pa r t a i en t d ' u n e région 

plus vois ine du c e n t r e c o m m u n d 'émiss ion. Le rayon

n e m e n t s'effectuait dans tous les sens , les unes m o n 

tan t ve r s le zéni th , les a u t r e s descendan t ve rs l 'horizon, 

les a u t r e s enfin dans tous les a u t r e s poin ts d e la cir

conférence . 

L e u r vi tesse a p p a r e n t e é ta i t d ' abord t r è s - f a i b l e , 

pu i s elle croissai t peu à peu ; que lques -unes semblaient 

d ' abord immobi les pendant u n q u a r t de seconde et même 

u n e demi - seconde , pu i s elles se m o u v a i e n t avec une 

v i tesse r ap idemen t c ro i ssan te à m e s u r e qu'el les se rap

p r o c h a i e n t du zén i th . 

Les formes des t ra jec to i res é ta ien t en généra l r e c -

t i l ignes ou faiblement c o u r b é e s ; u n e d'elles p r é sen t a 

un po in t de r e b r o u s s e m e n t , u n e a u t r e des s inuosi tés 

m a r q u é e s ; une t ro is ième déc r iv i t u n c roche t ; mais 

ces formes except ionnel les appa r t ena ien t à des étoiles 

filantes d 'un faible éclat , qui ne para issa ient po in t faire 

par t ie du m ê m e groupe que les mé téo res émanés du Lion. 

Le d i amè t r e a p p a r e n t de la p lupa r t d ' en t r e elles, 

ou m i e u x l eur éclat , n ' é ta i t ni p lus ni moins grand q u e 

celui de Vénus en q u a d r a t u r e . Le point lumineux éta i t 

5 
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(·] Voir la No ie I à la fin du ro lnme . 

suivi d 'une longue t ra înée, p r é sen t an t cet aspec t carac

tér is t ique que sa l a rgeur dépassai t de beaucoup la g ros 

seur de l 'étoile e l le-même. Les t ra înées é ta ien t p r e sque 

tou tes r ougeâ t r e s , offrant l ' apparence non d 'une lueur 

phosphorescen te ou fluorescente, mais p lu tô t d ' une t r a î 

née d 'ét incel les semblables à celles qu 'on v o i t - d a n s les 

fusées d u feu d'artifice ou qui s ' échappent de la meule 

du r emouleur . 

M. S i lbermann n'a po in t vn d e m é t é o r e do couleur 

v iole t te . 

Il a r e m a r q u é que les étoiles filantes qui ne d i v e r 

geaient pas d u Lion ava ien t avec les au t r e s des diffé

r ences ca rac té r i s t iques : ou t r e u n éclat plus faible, elles 

possédaient une vi tesse p lus uniforme et n 'é ta ient p a s 

suivies de t ra înées lumineuses . 

Ver s minu i t env i ron , a p p a r u t un bolide qu i p r é 

sen ta i t le s ingulier aspect de deux boule t s r ames , p r o 

g ressan t p a r oscillations, comme si u n lien invisible e û t 

a t t aché les deux pa r t i e s du double mé téo re . 

Cet te étoile filante jumel le a spécia lement a t t i ré l 'at

ten t ion de n o t r e ami, e t il a pu faire de son p a r c o u r s 

une descr ip t ion spéciale (1) à laquelle ceux d ' en t r e 

nos l ec teurs qu i s ' in téressent spécia lement à l 'observa

tion des bol ides feront b ien d ' accorde r leur a t tent ion 

pa r t i cu l i è re . 

E n m é m o t e m p s que d ivers obse rva t eu r s français 

é tud ia ien t le p h é n o m è n e dans no t re pays , les m ê m e s 

observa t ions é ta ient faites de l ' au t re côté de la Manche 

par les savants angla is . L 'une des p lus i m p o r t a n t e s 
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communica t ions faites s u r ce point est cello do no t re 

co r re spondan t et ami le doc teu r Phipson, de Londres . 

« L 'essaim d'étoiles filantes que l'on a t tenda i t pou r 

le 11 au 14 n o v e m b r e 18GG s'est manifes té , dit-il , avec 

une sp lendeur ex t r ao rd ina i r e . Le t emps n 'a pas pe rmis 

d 'obse rve r le 12. Le i3 , j ' a i commencé mes observa

tions de bonne h e u r e , e t à 9 h . 20 m. j ' a i vu u n p r e 

mie r m é t é o r e . Il monta d i r ec t emen t de l 'horizon de la 

direct ion de la constel lat ion du Lion, non encore levée , 

e t p a r c o u r u t un vaste a rc passant au zénith e t dispa

ra i ssan t de l ' au t re côté du ciel. Je n 'ai pu le s u i v i e 

que depuis l 'horizon jusqu ' au zéni th , et je no me rap 

pelle pas d 'avoir j amais vu une étoile filante aussi 

belle ; c 'é tai t p lu tô t un bol ide . Ce fut sans aucun 

doute un a v a n t - c o u r e u r de l 'essaim de n o v e m b r e qu 'on 

a t t enda i t . Dans peu de t emps , j ' e n vis p lus ieurs a u t r e s , 

quoique moins cons idérables . Avant de t e r m i n e r m e s 

observa t ions , le n o m b r e d'étoiles filantes dépassa con

s idérab lement 2,5oo pa r h e u r e , e t e n t r e 12 h . 3o m. 

et 1 h . 3o m. , . ce n o m b r e fut si g rand , que j e n 'ai pas 

pu compte r les m é t é o r e s . Il fut facile de s 'apercevoir 

que ces mil l iers d 'étoi les filantes émanaien t tou tes d 'un 

point d u ciel occupé pa r la constel lat ion du Lion. Cinq 

seu lemen t de tout ce n o m b r e m 'on t p a r u venir d 'a i l leurs . 

P o u r les a s t ronomes , la nui t du 13 - i4 n o v e m b r e 18G6 

sera pou r toujours u n e époque d 'un in té rê t ex t r ao rd i 

na i re , car les conjectures de Humbold t e t d ' au t res , que 

la période de novembre a t t e in t son maximum tous les 

t r en te - t ro i s ans , sont ma in t enan t confirmées. 

«Voici les observa t ions que j ' a i faites dans la nu i t du 

13-14 n o v e m b r e : De g h . 20 m, à 10 h . 5 m . , j e n 'a i 
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vu que deux m é t é o r e s ; de 10 h . 5 m . à 11 h . 5 m . , 

t ro is météores s eu l emen t . Alors j ' a i commencé à obser 

ve r m é t h o d i q u e m e n t , en no tan t le n o m b r e d'étoiles 

filantes chaque q u a r t - d ' h e u r e : 
h m h m 

De 11.00 à 11 . 15 j 'ai c o m p t é i4 m é t é o r e s . 
De 11 .15 à i 1 . 3 o » l3 » j 
r. n ' f r t \ n u a g e s . 
De 1 1 . 3 o a 11.40 » 14 » ) b 

D e 11.4.^ à 12.00 » 24 * 
De 12.00 à 1 2 . i 5 » 58 » 

D e 12.i5 à 12.3o o 120 n 

D e 12.3o a 12.4ô ) 
„ , c . I m p o s s i b l e d e c o m p t e r : i o o o p e u t - ê t r e . 
D e 12.40 a 1.00 ) 
De 1.00 à 1.10 ( en 10 m i n u t e s ) , j 'ai c o m p t é 425 m é t é o r e s . 

A 1 4" l e n o m b r e p a r u t d i m i n u e r . 

De 1-4^ à 2.00 ( e n l o m i n u t e s ^ j ' a i c o m p t é 198météores.» 

Quelque t e m p s après la pé r iode du maximum, les 

étoiles t omba ien t à raison de a ,55o pa r h e u r e environ; 

e n t r e 12 h . 3o m . e t 1 h . 3o m., le n o m b r e peu t ê t r e 

es t imé a p p r o x i m a t i v e m e n t , p o u r le ciel en t i e r , de 6,000 

¿7 ,000 étoiles pou r u n e h e u r e . A 1 h . 12 m . , M . le p ro 

fesseur S y m o n s , qui observa dans u n e a u t r e pa r t i e de 

Londres , calcula 100 m é t é o r e s p a r minute. 

T o u s les o b s e r v a t e u r s ici sont d 'accord que la plus 

g rande in tens i té de ce p h é n o m è n e magnifique a r r iva 

assez p r o m p t e m e n t e t d iminua tou t aussi r ap idemen t . 

Les mé téo re s furen t , p o u r la p l u p a r t , t rès -br i l lan ts , à 

tê te rouge ou rouge j a u n â t r e , e t laissaient d e r r i è r e 

eux u n e t ra înée de lumiè re v e r d à t r e . P lus ieurs des p lus 

g rands avaient des t ê tes à lumiè re b lanche éc la tan te 

qui para issa ient t ou t à fait g lobula i res . 

Un peu avan t et p e n d a n t ce t te splendide manifestat ion 
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d'étoi les filantes, M. Phipson a observé , à des in terva l les 

i r r égu l i e r s , des éclats sub i t s de lumière parei ls à ce 

que p r o d u i r a i t un orage s i tué sous l 'horizon no rd . Mais 

il n 'y a pas eu d 'orage dans ce t t e d i rec t ion , car des 

obse rva t eu r s s i tués à Covent ry e t à N o r t h a m p t o n ont 

éga lement r e m a r q u é ces éclats soudains de lumiè re 

rougeà t r e ou j aunâ t r e , e t les ont a t t r i bués aussi à des 

écla i rs d 'orage dans le no rd . M. I l i n d e t M . Symons on t 

auss i vu ces éc la i r s . 

Le p remie r éclair eu t lieu à 9 h . 20 m . , p réc i sément 

à l ' instant du m é t é o r e dont il es t fait ment ion plus 

h a u t ; deux a u t r e s à 10 h . 5 m . , un q u a t r i è m e à 10 h . 

3o m . , u n c inqu ième à 10 h . 4o m . , u n sixième à 

1 h . De son côté , M. Symons r e m a r q u a deux éclairs 

H 12 h . 35 m. env i ron , e t M. Il ind en vit un t r è s -

br i l lan t à 3 h . 54 m . ; ce de rn i e r fut aussi de couleur 

o rangée . Ce savant a r e m a r q u é une lumiè re pâle, dif

fuse, à l ' ho r izon , p r è s de la constel lat ion du Lion , 

e t semblable à ce q u e l'on observe f réquemment pen

d a n t la d u r é e d ' une aurore boréale. N o t r e cor respon

d a n t a v u p r éc i s émen t la m ê m e chose e t l'a a t t r i 

buée aux r a y o n n e m e n t s do la lumiè re de la Cité. On se 

souvient que M. Quete le t e t que lques au t r e s savants 

ont déjà a t t i r é l 'a t tent ion su r cer ta ines radiat ions é lec

t r iques qui se sont mon t r ée s s imul tanément avec des 

essa ims plus ou moins r emarquab le s d 'étoiles filantes. 

De tout ceci M. Phipson est po r t é à c ro i re que les es

saims br i l lants d 'étoi les filantes é lec t r i sent les régions 

supér ieures de l ' a tmosphère en produisan t des phéno

mènes analogues à l ' aurore boréa le . Il r eg re t t e de ne, 

pas avoi r observé l 'aiguille a imantée pendan t la du rée 
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du splendide p h é n o m è n e dont il est quest ion ic i . A 

ces observat ions nous a jouterons d 'abord lo nom

b r e de météores comptés à l 'Observatoi re royal de 

Greenwinh : 

De 9 h 10 h e u r e s , 10 éto i l e s f i lantes. 

De 10 â [ 1 » i 5 » 

D e I I a 11 o 168 » 

De 1 1 à I D' » 

De I à 2 n 48fîo » 

De '2 à » 83a n 

De i à 4 a 538 D 

De fi à 5 VJ » 

Dans p lus ieurs par t i es de l 'Allemagne il y eut', pen

dant cet te nu i t , de la ne ige accompagnée de ven t , d 'é 

clairs e t de t o n n e r r e . A Saragosse , en Espagne , le p h é 

nomène fut t r è s - sp lend ide , e t dans l'île de Malte il a 

excité l ' é tonnement des mar in s e t des pêcheur s , ve r s 

deux heures du ma t in .Les officiers à bo rd du navire le 

Gibraltar, s ta t ionné à Malte, l 'ont décr i t en le compa

r a n t à une c h u t e do neige incandescen te . 

A Oxford, on a r e m a r q u é que la lumiè re zodiacale 

fut ex t r ao rd ina i r emen t br i l lan te le ma t in du 14, un peu 

avan t le lever du soleil. On sai t que depuis l ong temps 

l'on a voulu r a t t ache r ce t te lumière p rob léma t ique à 

la théor ie des m é t é o r o ï d e s . 

Voici ma in t enan t les p lus exactes et les p lus cur ieuses 

observat ions faites sur le phénomène par différents 

as t ronomes d 'Angle te r re . Nous t raduisons ici des l e t t r e s 

de M. Hind (Twickenharn) , Bu rde r (Clifton), Scott ( W e y -

br idgo) , Phil l ips (Oxford). 

a La pluie p réd i t e de m é t é o r e s , écr i t d 'abord le su-
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per in tendan t du Nautical Almanach, a été vue ici pa r 

des c i rcons tances t rès - favorab les .De minu i t à i h . 4 m. 

de G r e e n w i c h , 1120 météores furent notés su ivan t 

une progress ion c ro i s san te . De 1 h . à 1 h . 7 m. 5 s . , 

on n 'en compta pas moins de 514, e t un grand n o m b r e 

r e s t è ren t i n a p e r ç u s , à cause de la rap id i té d e leur 

success ion. A cet te de rn i è re h e u r e , il y eu t u n accrois

sement subi t dans le n o m b r e des étoiles filantes, qui 

rend i t impossible leur énuméra t ion ; mais dès 1 h . 

20 m . une décroissance commença à se faire r econ

na î t re . On p e u t j u g e r que le m a x i m u m arr iva à 1 h . 

10 m. E n ce m o m e n t , l 'aspect du ciel é ta i t t r è s -beau , 

pour ne pas d i re magnif ique. A p a r t leur n o m b r e con

sidérable , on p e u t dire toutefois que les m é t é o r e s 

n'offrirent aucun ca rac t è re pa r t i cu l i è r emen t r e m a r q u a 

ble , soit au poin t de vue de leur éclat , soit pou r celui 

de la pers i s tance de leur t ra înée ; p eu d ' en t re eux re s 

t è ren t visibles p lus de 3 secondes . M. du Chaillu 

observa qu ' i l s furent infér ieurs dans ces aspects à ceux 

de la pér iode d 'avri l , qu ' i l a é tudiés sous le ciel pur de 

l'Afrique equator ia le . D B i h . 52 à a h . 9 m . , 3oo fu

ren t e n r e g i s t r é s . De 3 h . 9 m. à 3 h . 24 m. , 100. On 

n 'en signale p lus que 12 de 4 h- 4 2 à 5 h . , e t faibles 

pou r la p l u p a r t . De 5 h. 45 à 6 h . , on n 'en compte 

que 5. Il n ' es t pe r sonne qu i , familiarisé avec les cons

tellations, ait so igneusement examiné le spectacle de la 

nui t du i3 au 14, sans r econna î t r e la va leur e t l 'exac

t i tude de la théor ie a s t ronomique relat ive à ces eorps 

cé les tes . Le point d 'émission dans la constel lat ion du 

Lion fut manifesté d ' une façon t r è s - r e m a r q u a b l e . Tan

dis que les mé téo re s , dans le qua r t i e r opposé du ciel, 
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t r ave r sa i en t des a rcs de p lus ieu r s deg rés , dans le voi

s inage du po in t de d ive rgence , ils br i l la ient pendan t 

que lques secondes sans m o u v e m e n t appréc iab le , d e 

sorte que ceux auxque ls la configurat ion des cieux n 'es t 

pas familière au ra i en t pu les p r e n d r e p o u r des é toi les . 

On r e m a r q u a auss i p e n d a n t la nui t p lus ieurs écla i rs 

br i l lants . Le d e r n i e r , à 3 h . 54 m . , offrit une c lar té 

pa r t i cu l i è r e , une cou leur d ' o r ange foncé, e t p a r u t 

é m a n e r sous le c e n t r e de r a y o n n e m e n t dans le Lion. 

L'horizon é ta i t occupé dans ce qua r t i e r pa r une t e in t e 

pâle , r essemblan t aux te intes souven t r e m a r q u é e s pen 

dant les au ro res boréa les . Un t é l ég ramme de M.Bi show, 

qui observa le p h é n o m è n e à W e y m o u t h , men t ionne 

i h . comme le m o m e n t du m a x i m u m , ce qui s 'accorde 

sens ib lement avec nos obse rva t i ons . » 

M. Georges Burde r écr i t de Clifton à la m ê m e d a t e , 

14 n o v e m b r e : 

« P e n d a n t la soi rée d 'h ier e t jusqu 'à n heu re s , on 

peut d i re que les m é t é o r e s b r i l l è ren t p a r leur absence , 

car, quoique les cieux a ien t é té cons tamment examinés , 

on n 'en vit pas u n ju squ ' à ce m o m e n t . Ver s 11 h . 20 

m. , on en vi t un beau p r e n a n t u n e course hor izontale 

dans le sud-es t , mais nul a u t r e n e fut en reg i s t ré avant 

16 m i n u t e s ap rès minu i t , lo r sque l 'observat ion ayan t 

été repr i se après u n in te rva l le , un br i l lant mé téo re fut 

vu dans le no rd , descendan t ob l iquement à t r a v e r s 

l 'ouest , e t la issant d e r r i è r e lui une t ra înée lumineuse . 

Il fut r ap idement suivi pa r u n a u t r e , pu i s par u n t roi 

s ième, e t , en moins de 3 m i n u t e s , 11 furent comptés 

dans la m ê m e région du ciel , p r e s q u e tous g rands e t 

accompagnés de t ra înées e t su ivant des d i rec t ions ana -
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l o g u e s . L 'exposi t ion éta i t év idemment ouve r t e . E n t r e 

minui t 11 m. e t minui t 3i m . , les regards t ou rnés à la 

rég ion opposée en c o m p t è r e n t 3G ; la moyenne s'éle

vai t à 4 P a f m i n u t e . Ceux-ci é ta ient disséminés dans 

le sud -e s t , l ' hémisphère en t i e r , et suivaient des d i rec

t ions q u i , quoique var iables en un sens, par ta ien t 

cependan t toutes sans except ion du cen t re commun 

s i tué dans la constel lat ion du Lion. A minu i t et demi , 

un nuage v e n u du no rd -oues t se r épand i t graduel le

ment s u r le ciel , e t de pe t i t es gou t t e s de pluie tombè

ren t . A une h e u r e moins un q u a r t , Je ciel commença à 

s 'éclaircir dans la d i rec t ion du ven t , et comme les 

nuages se diss ipaient , les mé téo re s r ecommencè ren t à 

pa ra î t r e à ra ison de 8 pa r minu te , ou de 98 de o h. 4 8 

m. à 1 h. La progress ion s 'accrut r ap idement , et à 1 h . 

5 m., la pluie de météores a t te igni t son max imum 

d ' in tens i t é . Dans les 2 m i n u t e s comprises e n t r e 1 h . 

5 m . e t 1 h . 7 m . , on n ' en compta pas moins do 81 

dans la par t ie du ciel soumise à l 'observat ion, et comme 

ils é ta ien t éga lement n o m b r e u x dans les deux hémi 

sphères ve rs lesquels l ' a t ten t ion fut a l t e rna t ivement di

r igée , on peu t en conc lure q u e ces magnifiques objets 

para issa ien t en raison de 3o p a r m i n u t e . La scène fut 

t r è s - f r appan te . Les mé téo re s se succédaient avec une 

telle rapidi té q u e , occasionnel lement , en les comptan t , 

on d u t en a jouter 5 en u n m ê m e m o m e n t . Ils é ta ient 

de g r a n d e u r e t do c lar té va r i ées . Un t r è s -g rand nombre 

a t t e ign i ren t la g r andeu r appa ren t e de Si r ius , étoile qui 

donna i t un poin t de compara ison facile. P lus ieurs éga-

è r e n t Jup i t e r , e t un cer ta in n o m b r e furent compara 

bles à V é n u s , dans son plus grand éclat . Peu l 'excédè-
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ren t , e t aucun ne fut beaucoup plus g rand . P r e s q u e 

sans except ion les météores la issèrent des t ra înées lu

mineuses , m a r q u a n t la course qu ' i ls avaient t r ave r sée ; 

dans les cas les p lus br i l lan ts , ces t r a înées furent su

pe rbes , offrant une te inte ver t t endre e t une appa rence 

phosphore scen t e . Cet te te in te v e r d â t r e fut t rès -cons

t a n t e . Les mé téo res eux-mêmes , au con t ra i re , p ré sen 

t è r en t souvent un éclat r ougeà t r e , et dans les cas où 

l 'orbi te paraissai t s ' approcher , e t où la t ra înée e t le 

m é t é o r e venaient se supe rpose r , le con t ras te e n t r e les 

couleurs de chacun éta i t t r è s - r emarquab l e . La t ra înée 

dura i t r a r e m e n t p lus de 2 ou 3 secondes , e t jamais 

peu t -ê t r e plus de 10. L a l o n g u e u r d e l 'orbi te appa ren t e 

var ia i t en raison do la d is tance du poin t où le mé téo re 

appara issa i t . Dans la pa r t i e la p lus lointaine du ciel , 

les mé téo re s sous- tenda ien t des a r e s d e i5,20 ou même 

25 d e g r é s ; ceux des env i rons du Lion é ta ient au con

t r a i r e p lus c o u r t s . On n 'en vit a u c u n t r ave r se r en t iè 

r e m e n t le ciel, comme on l'a observé parfois p o u r les 

g rands mé téo re s . Il é ta i t in té ressan t de voir tous ces 

mé téo re s p r e n d r e l eur or igine dans le voisinage i m m é 

d ia t du cen t re duquel ils rayonnaien t . Cet endroi t é ta i t 

s i tué s u r une ligne t i rée d e Y à TJ Leon i s , env i ron a 3 

degrés de la p remiè re étoile e t à 5 degrés e t demi de 

la d e r n i è r e . » 

Passons m a i n t e n a n t aux de rn iè res l e t t r e s . 

Un cer ta in n o m b r e des réc i t s d 'ou t re -Manche su r les 

étoiles filantes sont que lque peu fantais is tes . M. B. 

Scot t , écr ivant de W e y b r i d g e , déc la re q u e deux m é 

téores p a r u r e n t s ' approcher l 'un de l ' au t re aussi in t i 

m e m e n t que s'ils se fussent enveloppés dans la même 
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at t rac t ion , e t qu ' i ls passèrent en vue, t ou rnan t l 'un au

tour de l ' au t re , en décr ivan t des spirales de lumière , 

comme on voit les danseur s c i rculer dans une figure 

ana logue à la chaîne des d a m e s , « revolving lihi: 

partners hand acrnss in a country dance. » Ce fut là la 

plus s ingul ière observa t ion du s o i r ; on la fit e n t r e une 

e t d e u x . h e u r e s , mais , h é l a s ! on a oublié de no te r Je 

t emps p réc i s . Nous le r e g r e t t o n s s é r i e u s e m e n t ; mais 

nous voulons bien e spé re r , avec l 'observa teur , que 

dans l 'ouest de l 'Angle te r re on n ' au ra pas m a n q u é de 

cons ta te r ce t te i l lus t ra t ion cu r i euse d e s lois de l 'at

t rac t ion . 

Le Sun ajoute q u e l 'on obse rva généra lement des 

éclai rs , e t que l 'on en tend i t le t onne r r e en cer ta ins 

points pendan t ce t te nu i t . Que lques obse rva teu r s v i rent 

ou c r u r e n t voir u n e c la r té insoli te dans tou te l ' a lmo-

sphè re , c la r té i ndépendan t e des m é t é o r e s . (Comparer 

ces observat ions avec celles s ignalées pa r M. Phipson . ) 

M. Phil l ips , d 'Oxford, écr i t du Muséum : « La danse 

de no t r e fou d'artifice céleste commença à ê t r e in té res 

sante à 1 1 h . 3o m . , dev in t b r i l l an te ve rs minui t et 

d 'un éclat splendide à minui t e t demi . Depuis ce m o 

m e n t j u s q u ' à deux h e u r e s , une pluie incessante fut 

lancée des ba t t e r i e s couver tes du Lion, a t t e ignant par 

fois la tê te e t la q u e u e de la g rande Ourse , e t parfois 

c ro isant la ce in tu re d 'Orion, t an tô t vo lan t su r nos t è t e s , 

e t p lus ta rd ba layant les profondeurs de l 'horizon occi

den ta l . Il fut facile de voi r q u e des cen ta ines e t même 

des mil l iers de b o m b e s qui vena ien t de l 'est ou e a d i 

vergea ien t , ou s implement je ta ient u n e lueur momen

tanée su ivan t l ' a rc le plus cour t possible , ou môme ne 
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su iva ient pas d ' a rc e t n e p résen ta ien t q u ' u n globe d e 

lumière ; il fut facile de voir que fort peu ou m ê m e 

aucune ne p a r u r e n t obéir à a u c u n au t r e cen t re d ' é r u p 

tion que celui du Lion. Vers minui t , le point r a y o n 

nan t fut ce r t a inement m a r q u é p lus ieurs fois e n t r e les 

as té r i smes de l 'Ourse e t les étoiles du Lion, a lors à 

peine au -dessus de l 'horizon. Vers 2 h . 3o m . , lo rsque 

le vol des étoiles se fut é levé e t que le Lion futà / ^ " a u -

dessus de l 'horizon, on en vi t t rop peu assez p r o c h e s 

du Lion pour qu 'on puisse les ra t t acher à ce cen t r e . » 

Le type général des mé téo res fut celui d 'un feu d 'ar t i 

fice, su ivant l ' as t ronome d'Oxford, finissant en un globe 

de lumiè re rougeà t r e , avec une longue t ra înée b l euâ t r e , 

para issant caillée ou r é so lue ; de telle sor te que ce t t e 

t ra înée cons t i tua i t une longueur é t ince lante en forme 

de lance, t r è s - souven t séparée p a r un grand interval le 

du pr incipal globe de l umiè re . 

Vers 1 2 h . 42 m . 1 0 s . , on vit au nord le globe se 

diviser l u i -même , souven t s ' agrandi r comme l ' ex t ré 

mité d ' u n m o r c e a u d e méta l chauffé à l 'oxygène. La 

g r a n d e u r excéda quelquefois celle de tou t objet céleste 

visible, pa r exemple S i r i u s ; t r è s - souven t elle fut p lus 

br i l lante q u e M a r s , e t que Jupi te r en son meil leur é ta t . 

La t ra înée fut p r e sque toujours d ro i te ou uni formé

m e n t a r q u é e , quelquefois s e rpen t an t en apparence (for

m a n t sans doute u n e longue sp i ra le en réa l i té ) . La 

longueur d 'un ce r t a in n o m b r e de t ra înées a t te igni t 

3o et 60 degrés . Les t r a înées qui t r ave r sa ien t le zénith 

su iv i ren t un cou r s à angle dro i t avec le cerc le m é r i 

d ien . La durée du vol n 'excéda pas uno seconde ; celle 

de la t ra înée , t rois secondes . E n deux ou trois cas , dont 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ÉTOILES FILANTES, B O L I D E S , AÉROLITI1ES. 10g 

l 'un a r r iva à i h . i m . au no rd , on vi t deux globes e t 

deux t ra înées se succédan t su r la m ô m e l igne. En deux 

ou trois cas auss i , de la rges globes éc la tè ren t e t r épan 

di rent une telle l umiè re qu' i ls furent s ignalés , pa r des 

observa teurs qui ne les avaient pas v u s , sous le t i t re 

« d 'éclairs » ( 12 h . 3o m . ) , (1 h . 3). On n'a pas dis

t ingué les mé téo re s à t r ave r s de faibles nuages lorsque 

oeux-ci i n t e r v e n a i e n t . 

Nous pour r ions ajouter à ces re la t ions une p ièce 

intéressante du Punch s u r la pluie d 'étoiles du 14 no

vembre . Mais nos lec teurs connaissent le char ivar i de 

Londres , e t t r è s -ce r t a inement la pièce à laquelle nous 

faisons allusion ici est en complet désaccord avec leur 

g rav i t é c lass ique (1) . 

A propos d 'étoi les — mais non d'étoiles filantes — 

nos lec teurs se ron t sans dou t e que lque peu su rp r i s 

d ' apprendre q u e sir John Herschol v ient de t radui re 

l'Iliade d 'Homère en ve r s hexamè t r e s anglais accen

tués . L : A t h e n œ u m di t beaucoup de bien de cet te t r a 

duct ion , e t nous nous souvenons qu'il y a un siècle et 

demi on disai t beaucoup do bien de la t raduct ion de 

l 'Apocalypse d e saint Jean par s i r Isaac N e w t o n . Quoi

que la t r aduc t ion nouvel le du poè te g rec soit l 'une des 

plus exac tes e t des mieux compr ises , il es t à c ra indre 

que la forme du m è t r e employé par l ' as t ronome, é t an t 

tout à fait é t r a n g è r e au génie de la l angue anglaise , 

t rès-prosa ïque et peu h o m é r i q u e , cet ouv rage ne puisse 

ê t r e en t i è r emen t lu e t appréc ié que par un nombre de 

lec teurs t r è s - r e s t r e in t . 

(') Voir la Note u a la Tin du volume 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Quoi qu' i l en soi t , c 'est une d is t rac t ion non futile 

pour la vieillesse de l ' auteur des Observations du cap 

de Bonne-Espérance e t des Outlines of Astronomy, 

que celle de t r adu i re en h e x a m è t r e s anglais le chef-

d ' œ u v r e du p r e m i e r poète ép ique . 

La période de novembre n'a pas é té aussi br i l lan te 

en Amér ique qu 'en Eu rope ; cependan t on a obse rvé 

un assez grand n o m b r e de mé téores . Se rappe lan t le 

spectacle magnifique de i 8 3 3 , déc r i t par Olmsted et 

Pa lmer , on avai t fait des a r r a n g e m e n t s pour sonner 

les cloches dans les différentes vil les, dans le cas où un 

g rand essaim comme celui de 1 8 3 3 v iendra i t à se m a 

nifester, afin do réveil ler les h a b i t a n t s . Or , les cloches 

ne sonnè ren t p a s ! M. le professeur Loomis, de Yale-

Col lege, di t que le lundi 1 2 n o v e m b r e (pendant qu 'à 

Londres il faisait u n t emps affreux, avec beaucoup de 

pluie) u n e compagn ie d ' o b s e r v a t e u r s , en Amér ique , 

c o m p t è r e n t 6 9 G étoiles filantes en 5 h e u r e s e t 20 m i 

n u t e s , ce qui est envi ron q u a t r e fois le nombre hora i re 

pou r tou tes les nu i t s de l ' année. Le mardi i 3 novembre , 

on compta en Amér ique 881 étoiles filantes en 5 h e u r e s , 

ce qui est environ cinq fois la moyenne pou r toutes les 

nu i t s de l ' année. Le merc r ed i 14 ( tandis qu 'à Londres , 

en Ang le t e r r e , il faisait u n t emps supe rbe ) , en A m é 

r ique le ciel fut complè tement couver t , e t toute obser 

vation devin t impossible . 

Le même au teu r observe que , si le phénomène p é r i o 

d ique vu ce t t e année e n Amér ique ne peut ê t r e nu l l e 

m e n t comparé à celui de 1 8 3 3 , il a é té cependant assez 

r e m a r q u a b l e ; mais que si l 'on n 'en tend .pas par le r d 'un 

g rand essaim d'étoi les filantes vu ce t te semaine , dans 
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quelque pa r t i e du monde , l 'on a t t end ra avec grande con

fiance une telle appar i t ion pou r les 13-14 novembre 18G7. 

En Perse , la pluie d 'étoi les filantes a é té observée 

dans toute sa s p l e n d e u r , en t r ' au t r e s par M. Mécbin, 

qui se r enda i t à I spahan . A chaque seconde on voya i t 

des points lumineux se dé t ache r du firmament et t om

ber dans le vide. Que lques -unes des étoiles filantes 

laissaient d e r r i è r e elles u n e longue t ra înée lumineuse . 

Il para î t q u e sous le ciel du Mexique le phénomène 

fut également moins carac tér i sé qu ' en E u r o p e . M. N e w 

ton, qui a consacré sa labor ieuse ca r r i è re à l 'é tude s p é 

ciale des étoiles filantes, avait fixé le cycle à 33 , a5 ans , 

et l 'appari t ion probable au i 3 n o v e m b r e 1866. Ce p a s 

sage devai t ê t r e semblable à ceux de 1799 et de 1833 , 

et p robab lement le de rn ie r de ce siècle. 

T r è s - r é c e m m e n t , dans une conférence faite à l ' Inst i tut 

royal de Londres , M. Alexandre Herschel , é tan t revenu 

su r cet te ques t ion , faisait un appel aux obse rva teu r s , 

dans le b u t d e survei l ler s c rupu leusemen t le ciel, cha

que mat in , de i h. à 2 h . , que lques j ou r s avan t et 

après la date ind iquée . Or M. A. Foè'y, as t ronome fran

çais ac tue l lement au Mexique , déclare que la chu te 

ex t raordina i re que, l'on espéra i t vo i r en 18El5, aussi 

bien que celle a t t e n d u e en 1866, a m a n q u é sur toute 

l 'é tendue de l ' empire d u Mex ique . 

A la Nouvel le -Or léans , dans les nui ts du n et du 12, 

plusieurs étoiles filantes furent observées et no t ammen t 

un mé téo re qui fut visible pendan t dix minutes. 

M. Hairlinger, qui s 'est occupé de la pers is tance plus 

ou moins longue des t ra înées lumineuses des étoiles 

filantes e t des météores ignés, signala, depuis 1864, 
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quaran te - s ix exemples d ' une d u r é e prolongée. E n i856 , 

M. Schmid t a obse rvé à Laibaeh (Garniole) u n e pe r s i s 

tance de trente minutes. 

A y a n t e c œ u r d 'observer le phénomène dans tout son 

déve loppement , di t M . P o ë y , sous une la t i tude et à une 

al t i tude de 2280 mè t r e s aussi impor tan te que celle de 

Mexico, je m'é ta i s associé M. Ignacio Cornejo, d i r ec t eu r 

do l 'observa to i re météoro logique de l'Ecole des m i n e s , 

ainsi q u e mon a ide , M. Laure Arizxorreta l , qui se son t 

c h a r g é s , le p r e m i e r d ' obse rve r l ' hémisphère aus t ra l , 

e t le second d ' anno te r e t de nous signaler les étoiles 

filantes qui pou r r a i en t nous échappe r , tandis que je 

por ta is mon a t t en t ion v e r s l ' hémisphère boréa l , théâ t re 

de mes p remiè re s r e c h e r c h e s , é t a n t à môme ainsi de 

rel ier les indicat ions d e Mexico avec celles déjà o b t e 

nues à la Havane . 

Voici m a i n t e n a n t le r é su l t a t des observat ions qui ont 

été faites à l 'observatoi re d e Santa-Clara, de la c o m 

mission scientifique française qui se t rouve sous m a 

direct ion : 

Nuit du i 3 nu 1 4 . 

Hémtgphère nord. Hémisphère sud. Total horaire. 

De 12 à 1 h. 7 é t o i l e s . D e 12 à 1 h . 11 étoi les . 18 

De i à 2 h. 16 » De 1 i 2 II. 1 ) a 28 
Tota l . 23 T o t a l . 23 ~0 

Tota l d e s d e u x heures : t^G étoiles filantes. 

Nuit du 14 au i 5 . 

Hémisphère nord. Hémisphère sud. Total horaire. 

De 1 il 2 h. i 3 étoi les . D e 1 a 2 h . 17 étoiles. 3o 

De a à 3 h. 16 a D e 3 à 3 h . 10 » 2(1 

Tota l . 2t) T o t a l . 27 5G 

Total des d e u x heures : 56 étoi les f i lantes . 
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On voi t d ' après ces deux jours d 'observat ions : 

1° Que le n o m b r e d'étoiles filantes n 'a fait que d é 

passer la moyenne de celles des nu i l s o rd ina i res , ne s 'é-

tan t é levé qu 'à 3o mé téores dans toute l ' é tendue du 

ciel e t dans une seule h e u r e , de u n e heu re à deux 

heu re s , de la nu i t du 14 au i 5 ; a»que le n o m b r e total 

des étoiles filantes observées dans la nu i t du 14 au i 5 

a é té de i3 m é t é o r e s , plus considérable q u e celui du 

i3 au 14 ; 3° que le m a x i m u m du n o m b r e hora i re 

des mé téo res a eu lieu de 1 h . à 2 h . ; 4° qu ' ap rès 2 h . 

de la p remiè re nui t e t ap rès 3 h . de la seconde nui t , les 

étoiles filantes on t cons idérab lement d iminué , de même 

qu'el les ont é té t r è s - r a r e s la deuxième n u i t , de 12 h . 

à 1 h . ; 5° qu ' i l n 'y a pas eu de mé téo res r emarquab les 

sous a u c u n r appo r t , et t r è s -peu de ceux de p remiè re 

g r andeu r , mais que la p lus g r ande pa r t i e , comme l'a

vai t observé O l m s t e d , dans le r e tou r de n o v e m b r e , 

laissait des t ra înées lumineuses e t p r e s q u e toujours 

b leuâ t res ; 6" qu'enfin tou tes ces étoiles filantes d ive r 

geaient ou émargea ien t d 'un cen t r e commun si tué dans 

la constel lat ion du Lion. 

L 'auteur de ces observat ions en a conclu « à la non-

exis tence , sous le ciel aus t r a l , des r e tour s pér iodiques 

d'étoiles filantes, e t à leur ext inct ion graduelle du pôle 

nord à l ' équa teu r . · C'est a s su rémen t là une conclu

sion q u e les a s t ronomes n ' accep te ron t pas sans inven

ta i re . 

Mais le r é su l t a t le plus cur ieux des observa t ions 

as t ronomiques du 13 - i4 n o v e m b r e 18G6 fut assuré

m e n t la théor ie nouvelle que nous allons exposer dans 

les pages su ivan tes . 
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Nous demande rons la permiss ion de commencer 

l 'exposit ion de ce t te théor ie par l 'ar t icle su ivant , que 

nous avons publié dans le Cos/nos, au commencemen t 

de l ' année 18G7 (4 e l ivraison) . 

Au m o m e n t où que lques a s t ronomes français e t 

é t r ange r s d i scu ten t la ques t ion des o rb i t es mé téo r i 

ques e t s'efforcent do les assimiler aux orb i tes comé-

taires , d i s ions-nous , nous croyons oppor tun de t r a 

du i r e u n e l e t t re de S. V. Schiaparell i au R. P . Secchi 

«T s u r la m a r c h e et l 'or igine p robab le des étoiles m é 

téor iques . » Cette l e t t re es t la q u a t r i è m e de l 'as t ro

nome r o m a i n ; m a i s , comme elle r é sume la théor ie , 

nous pouvons la p r é s e n t e r isolément ici . 

L ' au t eu r a m o n t r é dans les l e t t r e s p r écéden te s une 

analogie e n t r e les sys t èmes des étoiles mé téor iques et 

les sys tèmes des comètes . Or , ne pour ra i t -on supposer 

l 'existence de sys t èmes mixtes , dans lesquels une masse 

d ' as té ro ïdes se t rouvera i t g roupée dans l 'espace a u t o u r 

d 'un ou p lus ieurs noyaux plus cons idérab les , c ' e s t - à -

d i re a u t o u r d 'une ou p lus ieurs comè te s? Le monde des 

nébuleuses nous p résen te un cer ta in n o m b r e d 'exemples 

de semblables agg loméra t ions de corps d ' o r d r e s d ive r s . 

Les comètes à noyaux mult iples ne son t pas r a re s , 

une d'elles a é té observée pa r Hévélius ; l ' au t r e , décou

ve r t e pa r le P . Secchi dans le Lièvre l 'an 1853 , avai t 

en tê te , elle aussi , p lus ieurs noyaux . Cette mul t ipl ic i té , 

exis tant dès l 'origine ou p rodu i t e dans la su i te , p e u t 

bien expl iquer la division des comètes . 

11 est év ident que si u n sys tème mix te d e ce t te 
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espèce est a t t i r é ve rs nous sous forme de courant pa

rabol ique p a r l ' a t t rac t ion solaire, la parabole décr i te 

pa r le corps pr inc ipa l (ou les paraboles décr i tes par 

les corps pr inc ipaux) devra ê t r e peu différente de la 

parabole selon laquelle es t plié le couran t des c o r p u s 

cules p lus pet i t s , p a r la raison que le couran t dépend 

du faisceau d 'un nombre, infini de paraboles , don t fait 

par t ie celle du corps p r inc ipa l . E t , par conséquen t , 

nous a u r o n s résolu la ques t ion p r é c é d e n t e d 'une m a 

nière affirmative tou les les fois que nous r e n c o n t r e r o n s 

un courant mé téo r ique formant une parabole ident ique 

en g r a n d e u r e t en posit ion a que lqu ' une des paraboles 

cométai res : car , dans ce cas, la comète fera par t ie du 

courant susdi t et sera un de ses é l émen t s . D'après c e t t e 

idée, M. Schiaparell i a calculé la parabole décr i t e d a n s 

l 'espace par les étoiles filantes du 1 0 août , étoiles que , 

pa r b r i ève t é , il appelle du nom collectif de Perséides, 

d 'après la constel lat ion dont elles pa ra i s sen t so r t i r . 

Avant connaissance de la d i rec t ion et de la quan t i t é 

du m o u v e m e n t absolu de la T e r r e , supposé égal à la 

vi tesse parabol ique des Persé ides , et é t an t donnée la 

direct ion du m o u v e m e n t relatif de celles-ci e t de celui 

de la T e r r e , il sera facile dé calculer la direction du 

m o u v e m e n t absolu des Persé ides dans l 'espace, et de 

dé te rmine r ensui te la t angen te de la parabole décr i te 

pa r elles. Or , une parabole est complè tement définie, du 

m o m e n t qu 'on possède comme données le foyer, la 

t angen te e t le point de contac t . 

Adoptant pour coordonnées du point de d ivergence 

JR. — 44° , déclin, boréa le — 36° ( i ) ; et supposant en 

( * ) Les c o o r d o n n é e s c o r r e s p o n d e n t au h de Persée , o ù 
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o u t r e q u e , dans la p r é sen t e année 1866, le max imum 

du p h é n o m è n e ait eu lieu le 10,75 d 'août , l 'observa teur 

a dé te rminé l 'orbi te su ivante , dans laquelle il a é té tenu 

compte des c i rcons tances du m o u v e m e n t el l ipt ique de 

la T e r r e , abs t rac t ion faite de l ' influence abso lument 

inappréc iable du m o u v e m e n t d iu rne : 

Eléments des Perséides 18G6. 

Passage a u p é r i h é l i e j u i l l e t 23,6a 

Passage a u n œ u d d e s c e n d a n t a o û t 10,75 

L o n g i t u d e du p é r i h é l i e 3 4 3 ° 3 8 ' 

L o n g i t u d e d u n œ u d a s c e n d a n t . . . 138. 16 

Inc l ina i son 6^. 3 

Dis tance p é r i h é l i e 0,96^3 
M o u v e m e n t ré t rograde . 

Not re co r respondan t d e R o m e s 'est se rv i pou r ce 

calcul d 'une mé thode semblable à celle p ra t iquée par 

E r m a n au n° 385 des Astronomtschc Nachrichten; e t 

des d e u x solut ions possibles il a re je té celle qui donne 

p o u r les Pe r sé ides une vi tesse négat ive , en les faisant 

ven i r du poin t du ciel d i r e c t e m e n t opposé au point de 

convergence . La vi tesse re la t ive avec laquelle les m é 

téores a r r i v e n t s u r la T e r r e donne ici 33 milles i ta l iens , 

va leur qui s ' accorde suffisamment avec les données 

d 'Alexandre Hersche l , ob t enues au m o y e n de l 'observa

tion d i rec te (1). L 'accélérat ion p rodui te pa r l ' a t t rac t ion 

Alexandre Herschel a p l a c é le p o i n t d e d i v e r g e n c e d e 

l 'année i 8 6 3 . D'après l e s observat ions d e la m ê m e a n n é e , 

l 'auteur avait d é t e r m i n é ce p o i n t e n n de P e r s é e , d i s tant 

de k d e m o i n s d e d e u x degrés . 

{*) Y. Procedings of the British Meteorol. So<:ie(/, vo l . II, 
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de la T e r r e n ' a l tè re ce résu l t a t que d 'une seule fraction 

de m i l l e . 

Main tenan t , si l 'on compare les é léments rappor tés 

ci-dessus a v e c ceux qui a p p a r t i e n n e n t à la g rande co

m è t e de 1862, selon le d e r n i e r calcul du doc teur 

Oppolzer ( i ) : 

Eléments de la comète 18O2 III. 

Passage au p é r i h é l i e 1862, a o û t 22,9 

L o n g i t u d e d u p é r i h é l i e 3 / |4°4i ' 

L o n g i t u d e d u n œ u d a s c e n d a n t . 1 3 7 . 3 7 

I n c l i n a i s o n 6 6 . a5 

D i s tance p é r i h é l i e 0,9626 

M o u v e m e n t ré trograde . 

T e m p s révolut i f L23 a i u,4 

( S e l o n S t a m p f e r , u 3 a n s . ) 

on voit que les deux sys t èmes d ' é l ément s ne diffèrent 

e n t r e eux que de quan t i t é s facilement imputab les au 

peu de précis ion avec laquelle il est pe rmi s de dé t e r 

m i n e r ainsi la posit ion du n œ u d des Persôides , e t celle 

d e leur point de d ive rgence . On p o u r r a i t c e r t a inemen t 

faire d i spa ra î t r e p r e s q u e e n t i è r e m e n t les différences, 

en adop tan t de faibles changemen t s dans les coordon

nées de ce poin t ; mais M. Schiaparel l i n 'a p a s voulu 

se donne r ce t a m u s e m e n t a r i t h m é t i q u e qui , d 'a i l leurs , 

n 'a joutera i t r ien à l 'évidence des faits ci-dessus re la tés . 

Nous voilà donc a r r ivés à ce t te conclusion fort inat

t e n d u e , que la g rande comète de 1862 n 'es t p robab l e 

m e n t pas a u t r e chose q u ' u n e des Pe r sé ides d 'août , et 

p . i g , o ù la v i tesse m o y e n n e d e s Persé ides en i 8 6 3 équ ivaut 
à 3o rai l les e n v i r o n . 

(*) Âstr. Nachr., n° 1384-
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t r è s - p r o b a b l e m e n t la pr inc ipale e n t r e t ou te s . Une 

pareil le étoile filante, p o u r v u e d 'un m o u v e m e n t pér io

d ique d 'un peu p lu s d 'un siècle, es t un p h é n o m è n e 

p r o p r e à donner de sér ieuses inqu ié tudes . 

Oppolzer a fait le calcul de la d is tance m i n i m u m à 

laquelle la comète passe r e spec t i vemen t à l 'orbi te d e la 

T e r r e , e t il a t r ouvé 0,00472, c ' e s t - à -d i r e moins du 

d iamè t re de l 'orbi te l una i r e . La t e r r e t r ave r se cet 

espace en six h e u r e s ou u n peu p lus . Une telle proxi 

mi té (en supposant q u e la comète passâ t au n œ u d le 

10 août , un peu avan t midi) pou r r a i t bien deven i r une 

vér i tab le t raversée , que la T e r r e ferait dans les pa r t i es 

les plus denses de la comè te . 

Puisqu ' i l est p rouvé par les calculs d e S tampfer q u e 

ce t te comète a une pér iode d 'un peu plus de cent ans , 

11 dev ien t i n t é re s san t de r e c h e r c h e r si les Persé ides 

sont douées aussi d 'un t e m p s révolutif de cet te d u r é e . 

Si la p e r t u r b a t i o n qui a modifié l ' ancienne orb i te de la 

comète de 18G2, dans la p r é sen t e ellipse de cet te p é 

r iode , a é té an t é r i eu re à la sépara t ion des Persé ides 

p lus pe t i tes de leur a s t r e pr inc ipa l , il es t év iden t que 

la révolut ion doi t ê t r e à peu p r è s égale p o u r les unes 

e t p o u r l ' au t r e . Mais, en supposan t que le c h a n g e m e n t 

d 'orb i te ( changement assez léger lorsqu 'on compare 

l 'ellipse p r é s e n t e avec la parabole) a i t eu l ieu a p r è s la 

dissolution du s y s t è m e , il se ra i t possible que les P e r 

séides a ient un t e m p s révolut if t o t a l emen t différent de 

celui d e l à g r a n d e comète de 1862, quo iqu 'au voisinage 

du Soleil les orb i tes soient p r e s q u e iden t iques de forme 

et de posi t ion. 

P o u r ob ten i r que lque éc la i rc issement , l ' au teur a r e -
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cueilli du catalogue chinois de Biot, e t du catalogue de 

Ouetelet , les appar i t ions ex t raord ina i res de météores , 

qui , r a i sonnab lement , p e u v e n t ê t r e classés dans les 

rangs de ces Persé ides . 

Il a t rouvé les dates su ivantes : 730, 833 , 835, 84i , 

9 2 5 , 9 2 6 , 9 3 3 , 1029, 1243, 1451, 1784, 1778, 1789, 

lesquelles forment u n e pér iode assez régul iè re , eu s u p 

posant que tous les 108 ans les Persé ides a ient u n 

m a x i m u m de f réquence, qui ne sera i t pas si subi t e t si 

cou r t que celui de n o v e m b r e , mais du re ra i t v ingt ou 

t ren te an s . Ainsi la pér iode sera i t iden t ique à celle de 

la comète de 1862. Cependant on ne p e u t r ien affirmer 

sur ce point , la d u r é e de la révolut ion é t an t un point 

secondaire dans la p ré sen t e quest ion ; e t l 'on doit a t t e n 

d re que les observat ions poursu iv ies s u r les Pe r sé ides 

v iennen t à d é m o n t r e r s'il existe v ra imen t u n e pér iode 

dans l eur appar i t ion . 

L 'orbi te des étoiles de n o v e m b r e fut éga lement cal

culée , mais seu lement d 'une man iè re approx imat ive . 

Voici les é léments : 

Passage au pér ihé l i e oc tobre 3o,0 

yassage au n œ u d d e s c e n d a n t . . n o v e m b r e i 3 , 5 

L o n g i t u d e d u p é r i h é l i e 7 i ° 

L o n g i t u d e d u n œ u d a s c e n d a n t . a3 i 

I n c l i n a i s o n ia 

Di s tance pér ihé l i e o , g 6 

D e m i - g r a n d a x e 18 ,4 

T e m p s d e la révo lut ion 3 3 a I " , 3 

M o u v e m e n t rétrograde . 

Le catalogue des comè te s n ' ind ique a u c u n e orbi te 

semblab le à cel le-ci . Il es t , par conséquent , v r a i s em-
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blable , en t enan t c o m p t e de la b r i ève té de la du rée , 

q u e l 'amas des étoiles filantes de n o v e m b r e avan t de se 

t ransformer en couran t n ' ava i t a u c u n e masse cons idé

rable dans son sein, ou s'il y en avai t une , elle est d e 

venue invisible p o u r n o u s , p e u t - ê t r e à cause d 'une 

t ransformat ion d 'o rb i t e . 

C'est pa r cet ar t ic le que nous avons annoncé la n o u 

velle théor ie su r les o rb i t es des étoiles filantes. Nous 

avons c ru convenable d e la r e p r o d u i r e , afin que nos 

l ec t eu r s , j ugean t en connaissance de cause , puissent 

r e n d r e à César ce qui est à César. Déclarons-le hau t e 

m e n t , cet te t h é o r i e , quel le que soit d 'ai l leurs sa v a 

l e u r , que n o u s ne j ugeons pas encore , appa r t i en t tout 

en t i è r e à M. Schiaparel l i , qu i l'a pub l i ée dans le Bulle

tin de rObservatoire de Rome, a o û t - d é c e m b r e 186G. 

Le fait le plus i m p o r t a n t des actual i tés scientifiques 

est sans con t red i t la d é c o u v e r t e de la relat ion qui pa 

ra î t ex is te r e n t r e les étoiles filantes e t les comètes . 

Aussi croyons-nous nécessa i re d 'é tabl i r s c rupu leusemen t 

ici l 'his toire de ce t te d é c o u v e r t e e t les po in t s fonda

m e n t a u x qui la ca rac t é r i s en t . 

Jusqu ' à p r é s e n t les a s t ronomes s 'accordaient g é n é r a 

l ement à r e g a r d e r les étoiles filantes c o m m e formant 

des anneaux co n t i nus c i rcu lan t au tou r du Soleil su ivant 

uno el l ipse. Cet te ellipse est cons idérée comme cou

p a n t l 'orbite de la T e r r e ve rs le 10 aoû t e t le 14 no 

v e m b r e . M. Schiapare l l i , d i r e c t e u r de l 'observatoire 

Bré ra , à Milan, a modifié essent ie l lement la théor ie ad

mise ju squ ' i c i . 

M. Schiaparelli e s t le p r e m i e r qui soit a r r i v é à des 
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étoiles filantes avec celles des comètes , e t spécialement 

des essaims d 'août et de n o v e m b r e avec les comètes de 

1862 et de 1866. Nous devons d 'abord donne r la date 

de ses éc r i t s su r ce suje t , lesquels furent success ive

m e n t publ iés sous forme de le t t res au P . Secchi dans 

le Bulicano meteorologico del Collegio romano. 

La première lettre, da tée du 25 aoû t 18GG, fut p u 

bliée dans le Bulletin de Rome, le 5 s e p t e m b r e suivant . 

L ' au t eu r y dédui t du phénomène de la var ia t ion ho 

ra i r e des étoiles filantes, t rouvée pa r M. Coulvier -Gra-

vier , leur vi tesse moyenne dans l 'espace, qui se t rouve 

app roche r beaucoup do la vitesse pa rabo l ique . M. Faye 

a ajouté que lques r emarques à cotto l e t t r e dans la 

séance de l 'Académie des sciences du 24 d é c e m b r e 1866. 

La deuxième lettre, da tée du 1G s e p t e m b r e 186G, fut 

publ iée le 3i oc tobre dans le Bulletin de Rome. L 'as

t r o n o m e de Milan examine dans cet écr i t p a r quelle 

déformat ion successive un essaim de corpuscu les a t 

t i rés pa r le soleil j u squ ' à l ' in tér ieur du sys t ème plané

taire doit se t r ans fo rmer en un cou ran t parabol ique, 

m e t t a n t un t emps p lus ou moins long à passer , par t ie 

p a r pa r t i e , au pér ihél ie . Il m o n t r e q u e , pou r un essaim 

t r è s - r a r e , cela p e u t et doit toujours a r r i v e r . 

La troisième lettre fut publ iée le 3o n o v e m b r e . On y 

examine l'effet que l 'a t t ract ion mutue l le des co rpus 

cules exerce su r la formation des cou ran t s pa rabo

l i q u e s ; p o u r les essaims c o n n u s , cet effet p e u t ê t r e 

r e g a r d é comme abso lumen t nul . On m o n t r e ensui te la 

formation des couran t s annula i res , e t en pa r t i cu l i e r de 

celui de novembre , pa r la p e r t u r b a t i o n q u ' u n e planète 

6 
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aura i t exercée s u r l 'essaim avan t que celui-ci se soit 

t ransformé en c o u r a n t . 

La quatrième lettre, publ iée dans le Bulletin de 

Rome, le, 3 i d é c e m b r e , cont ient le calcul des orb i tes 

décr i t es par les essa ims d 'août e t de n o v e m b r e , la dé

te rmina t ion de la pér iode de l 'essaim d 'août (108 ans) 

e t l ' identification d e son orb i te avec celle décr i te pa r la 

g r ande c o m è t e de 1862. Cet te l e t t r e r é s u m e les p r écé 

d e n t e s . Nous l 'avons t r a d u i t e et pub l iée , comme nous 

l ' avons di t p lus h a u t , e t c 'est elle que nous venons de 

r e p r o d u i r e dans les pages qui p r é c è d e n t . 

Enfin, dans u n e cinquième lettre, publ iée le 28 fé

v r i e r dans le Bulletin de Rome, l ' au teur ajoute un ca l 

cul détaillé de l 'orbi te de l 'essaim de n o v e m b r e fait su r 

les nouvel les observa t ions anglaises du point r ad ian t , 

e t é tabl i t l ' identification do ce t te o rb i te avec l 'orbi te de 

la comète de Tempel (1866, I). Ces de rn ie r s r é su l t a t s 

on t é té publ iés dans le n u m é r o 1G29 des Astronomische 

Nachrichten. Voici les pr inc ipaux passages donnés par 

le j o u r n a l a s t ronomique de M. P e t e r s : 

i( Je crois ê t r e p a r v e n u , di t M. Schiaparel l i , à donne r 

à ce t t e analogie (étoiles filantes e t comètes) , un deg ré 

assez considérable de probabi l i té . Il n e pa ra i t p lus 

dou teux que ce r t a ines comètes , sinon toutes , fassent 

pa r t i e de n o m b r e u x c o u r a n t s mé téo r iques qu i sil lon

n e n t les espaces cé les tes . Ainsi la comète de 1862 n 'es t 

a u t r e chose q u ' u n e des étoiles filantes d 'août , e t la der 

n iè re comète de Tempel fait p a r t i e du couran t de n o 

v e m b r e . » Voici la p r e u v e d e ces asse r t ions s ingul iè res . 

Dans le n u m é r o 385 des Astronomische Nachrichten, 

M. le professeur E r m a n a m o n t r é de quel le man iè re on 
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qui r é su l t en t des observat ions faites en i 863 pa r M. A. 

Hersche l . Le m a x i m u m de l 'appar i t ion pour 18O6 a 

été fixé au 10,75 d ' aoû t . Nous me t tons de nouveau ici 

en r ega rd les é léments des étoiles du 10 août avec 

ceux de la comète III, 1862. 

Passage a u p é r i h é l i e . . . j u i l l e t 23,62 1862, août 22,9 

Le t e m p s révolutif des mé téo res d 'août est encore 

assez d o u t e u x , l ' au t eu r l'a dédu i t dos appar i t ions 

ex t raord ina i res c i tées dans les cata logues de MM. Biot 

e t Quéte le t e t que l'on p e u t avec ce r t i tude r appor t e r 

au phénomène d 'août . E n in t rodu i san t dans le calcul 

m — 4 4 ° . Déc l . bor . = 56", 

L o n g i t u d e du p é r i h é l i e . 

N œ u d a s c e n d a n t 

Inc l ina i son 

Dis tance pér ihé l i e 

R é v o l u t i o n 

343"38' 

i 3 8 . i 6 

6 3 . 3 
0,9643 

3 4 4 ° 4 1 ' 

137.27 

66.25 
o,g62fi 

] 9 . 3 , 4 ? i o5 ans ? 

M o u v e m e n t ré trograde . 

p e u t obtenir la connaissance complè te de l 'orbi te d é 

cr i te p a r un sys tème d'étoiles filantes, lo r squ 'on s u p 

pose donnée la posi t ion appa ren t e du poin t de radia

tion, e t la g randeur de la vi tesse absolue des mé téo res 

dans l ' espace . Convaincu de la nécess i té que l 'orbi te 

de ces a s t r e s soit une sect ion conique très-al longée, 

l ' as t ronome italien profita de ce t te mé thode p o u r cal

culer les é léments parabol iques du couran t d 'août ; 

pou r cet effet, il suppose que la v i tesse soit la v i tesse 

pa rabo l ique , e t adopte pour le point de d ivergence les 

coordonnées su ivan te s : 
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cet te révolut ion h y p o t h é t i q u e de io5 ans , les au t r e s 

é léments sub i ssen t de pe t i t s changements t r è s - i n f é 

r i eu r s à l ' incer t i tude des données s u r lesquelles est 

a p p u y é e leur dé te rmina t ion . 

Dans les écr i t s c i tés , M. Schiaparell i avai t donné 

l 'orbi te des étoi les de novembre , en p a r t a n t d u poin t 

de radia t ion d é t e r m i n é en i 8 3 3 par les Amér ica ins , 

savoir Y Leonis. Mais les de rn iè res observat ions faites 

avec beaucoup de soin en Angle te r re ont d é m o n t r é que 

ce t te position du poin t rad ian t est fautive do p lus ieu r s 

deg ré s , de sor te que l 'orbi te nommée ne p e u t ê t re r e 

gardée que c o m m e u n e t r è s -g ros s i è r e approx ima t ion . 

Voici le calcul plus exac t , comparé avec les é léments 

de la comète de 1866, donnés pa r M. Oppolzer . Le 

passage au périhél ie est r a p p o r t é au t emps m o y e n de 

Milan : 
Étoiles du 1 3 D O T . I 8 G 6 . Gomôte 1 , 1 8 6 6 . 

Passage au p é r i h é l i e . . . n o v . 10,092 j a n v . 1 1 , 1 6 0 
L o n g i t u d e d u pér ihé l i e . 5G°20',9 Go°a8',o 
N œ u d a s c e n d a n t 2 3 i . 2 8 , 2 2 3 i . 2 6 , i 
Inc l ina i son 17 .4^.3 17 .18 ,1 
Dis tance p é r i h é l i e 0,9873 0,9765 
Excentr ic i té 0,90^6 o , g o 5 4 
D e m i - g r a n d a x e 10,3^0 10,324 

R é v o l u t i o n 33»° 5 , - J5O 3 3 a n s , i 7 6 
M o u v e m e n t ré trograde . 

Il es t supposé dans ce calcul : i° que le m a x i m u m 

d e n o v e m b r e ai t eu lieu le i 3 , à i 3 " t e m p s moyen 

d e G r e e n w i c h ; 2° que la posi t ion du poin t d e radiat ion 

soit i43° 1 2 ' de longi tude par io° iG ' de la t i tude n o r d ; 

3° que la révolut ion pér iodique soit 33 ans 2 .5, d'a

p rès M. N e w t o n . La posi t ion du point d e radiat ion 
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est la m o y e n n e de i 5 dé te rmina t ions recueillies par 

M. A. Herschel e t ci tées dans les Monthly notices, 

t . X X V I I , p . i g . E n avançant ce poin t de deux degrés 

en longi tude , en p r e n a n t , pa r conséquen t , 145° au lieu 

de i43" , on peu t faire d i spara î t re la différence de qua t r e 

degrés qu 'on observe dans la longi tude du pér ihé l ie . 

s Ces r a p p r o c h e m e n t s n 'on t pas besoin do commen

ta i r e s , di t en t e r m i n a n t M. Schiaparel l i ; faut-il regar 

de r les étoiles filantes comme des essa ims de pe t i tes 

comètes , ou bien comme le p rodu i t do la dissolution 

d ' au tan t de g randes comètes? Je n'ose pas r épondre à 

une parei l le ques t ion . » 

Cette nouvelle théor ie appa r t i en t en p r o p r e au di

r ec t eu r de l 'Observatoire do Milan. Nous pouvons ajou

ter avec lui que la relat ion en t r e les comètes e t les 

étoiles filantes avait déjà é té devinée par Chladni dans 

son l ivre Die Feuermetcoren, en 181g, et que la né

cessi té de fortes excent r ic i tés dans les orbi tes des 

étoiles filantes avai t déjà é té r econnue pa r M. Newton 

dans les de rn ie r s Reports de l 'Association b r i t ann ique 

et dans VAnnuaire de Bruxelles p o u r i8(i(i. 

A la séance de l 'Association scientifique de F rance , 

t enue le 16 j anv ie r à l 'Observatoi re de P a r i s , M. Le 

Ver r i e r a p r é s e n t é uno nouvelle théorie sur l'origine 

des étoiles filantes, qui offre de t r è s - g r a n d s r a p p o r t s 

avec celle de M. Schiaparel l i . E n se fondant su r le mou

v e m e n t r é t r o g r a d e des étoiles de novembre , il a conclu, 

comme le p r é c é d e n t , qu 'el les devaient ê t r e pr imi t ive

m e n t é t r a n g è r e s au s y s t è m e solaire ; pou r lui , comme 

p o u r le p récéden t a u t e u r , la cause de ces phénomènes 

deva i t ê t r e che rchée dans que lque amas de mat iè res 
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cosmiques , in t rodui t à la man iè re des comètes dans la 

sphè re d 'act ion du Soleil, e t fixé dans no t re sys t ème 

pa r l 'action p e r t u r b a t r i c e d 'une p lanè te accidentel le

m e n t placée s u r sa r o u t e . Les étoiles filantes provien

draient do la désagrégat ion de vas tes amas de m a t i è r e s 

c o s m i q u e s , sous l 'action p e r t u r b a t r i c e du soleil ou 

d 'une grosse p lanè te . 

Le a i janvier , le d i r e c t e u r de l 'Observatoire de Par is 

p ré sen ta à l 'Académie des sc iences u n e même lec tu re 

s u r le m ê m e sujet, et enfin publia dans le Moniteur une 

l e t t re p lus solennelle, su r la m ê m e quest ion, à son i l 

lus t re confrère sir John I l e r sche l . Il a pe rsonne l lement 

ajouté un déve loppement par t icu l ie r relatif à u n e 

action p ré sumée d 'Uranus su r l 'essaim de n o v e m b r e . 

« On ne peu t , di t- i l , q u ' ê t r e frappé de ce l te c i rcons

tance, que l 'essaim de n o v e m b r e s 'étend jusqu'à, l 'or

bi te d 'Uranus , et fort peu au delà ; d ' au tan t p lus q u e 

ces orbi tes se coupent , à fort peu de chose p r è s , en u n 

point s i tué après le passage de l 'essaim à son aphélie et 

au-dessus du plan de l ' éc l ip t ique. Nous sommes donc 

engagés à r eche rche r si Uranus et l 'essaim ont pu se 

t rouver s imul tanément en ce point , c 'es t -à-dire dans le 

vois inage du n œ u d de l ' o rb i t e . . . Kn r é sumé : tous les 

phénomènes p e u v e n t ê t r e expl iqués par la présence 

d 'un essaim globula i re j e t é par Uranus en l 'année 11Ù 

de no t r e è re dans l 'orbi te que les observat ions ass i 

gnent à l ' essa imdes as té ro ïdes de n o v e m b r e . . . . L 'act ion 

d 'Uranus aura changé inéga lement les vitesses absolues 

des corpuscules ; e t ce t te action su rpassan t l ' a t t rac t ion 

résu l tan t de leur masse totale, l 'essaim se sera désa

grégé en s 'é tendant su r la pé r iphé r i e de l 'ellipse. » 
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Les a s t ronomes , et ceux qui on t suivi de p rès la ques 

tion, n 'ont p u s ' empêcher de r e m a r q u e r que M. Le V e r 

r ier a cons t ammen t oublié de n o m m e r m ê m e son col

lègue i tal ien. Nous savons , pa r e x p é r i e n c e , qu ' i l es t 

possible d ' a r r i ve r pa r des voies différentes aux m ê m e s 

conclus ions . Mais il n e semble pas qu ' ic i M. Le Ver r i e r 

a i t p u ignorer le t ravai l de M. Schiaparel l i , publ ié dans 

le Bulletin de Rome et e n pa r t i e t r adu i t p a r les Mondes 

e t par le Cosmos. « Dans ses d iverses communica t ions , 

dit M. l 'abbé Moigno, M. Le V e r r i e r , fidèle à ses p r é 

cédents , s ' a t t r ibue tout le m é r i t e d ' u n e explicat ion qui 

ne lui appa r t i en t que pa r u n e hypo thèse t r è s - secon

da i re . Nous sommes désolé d 'avoir à a p p r e n d r e à nos 

lec teurs que l ' in t répid i té de M. Le Ver r i e r a é té cou

ronnée d u plus g rand succès . Nous demandons à tous 

nos confrères de la p res se qu ' i l s s 'unissent à nous pour 

e m p ê c h e r une spoliation vé r i t ab lemen t injuste ; M. Le 

Ver r i e r a foulé aux pieds tous les dro i t s de la p r io r i t é 

scientifique en ne tenant aucun c o m p t e des publ icat ions 

faites pa r M. Schiaparel l i . Nous ne sachions pas que 

dans l 'histoire en t i è re de l 'as t ronomie on puisse ci ter 

un fait p lus ina t t endu et plus ex t rao rd ina i re que celui 

de l ' identification des orb i tes des deux essaims météo

r iques d 'août e t de n o v e m b r e avec les orbi tes des deux 

comètes r é c e m m e n t a p p a r u e s , comme p o u r se p r ê t e r 

au p lus é tonnan t des r a p p r o c h e m e n t s . Mais répétons- le 

encore , la gloire de ce t t e br i l lante découver te appa r 

t ient tou t en t i è re à M. Schiaparel l i , et M. Le Ver r i e r 

ne peu t en revend iquer qu 'un aperçu conjectural . » 

Celui-ci a néanmoins pers i s t é à se taire su r la pr io

ri té de l ' a s t ronome de Milan. Dans une note insérée 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



à la fois le 3 m a r s dans le Jlullctin international de 

[Observatoire, et le 8 dans le Bulletin de PAssocia

tion scientifique de France, il a cont inué à s ' a t t r ibuer 

la théor ie eométa i re des étoiles filantes. Tel es t l ' é ta t 

h i s tor ique de la ques t ion . Nous n ' ins is terons pas davan

tage su r ces d iscuss ions de pe r sonna l i t é . Voic i , du 

res te , la de rn i è re communica t ion de 51. Le V e r r i e r : 

a M. Newton , de Netv-I laven, pa r t an t de la considé

ra t ion des flux d 'étoi les filantes observés depuis l 'an 

902, et don t les c h r o n i q u e u r s nous ont gardé le sou

ven i r , a fixé à 33 l ans la du rée d 'une pér iode du p h é 

nomène de n o v e m b r e . On est fondé, d 'un a u t r e côté, 

à croire que lo mil ieu d 'une des pér iodes serai t tombé 

en l 'année 186G, 75. On p e u t aussi t rouve r le milieu de 

tou tes les pé r iodes . En r e t r a n c h a n t , par exemple , la 

du rée do 3 2 p é r i o d e s , équivalant à 1729 années , on 

t rouve que le mil ieu d 'une d'elles aura i t eu lieu en 

l 'année i 3 / , j5 de no t r e è r e . 

« La d iscont inui té du phénomène mon t re qu'i l n 'es t 

pas dù à la p résence d 'un anneau d 'as té ro ïdes , quo la 

T e r r e rencon t re ra i t , mais bien à l 'existence d 'un essaim 

de corpuscu les se mouvan t dans des orb i tes t r è s -vo i 

sines les unes des au t r e s , e t qu i , à no t re époque , v ien

nent couper l 'écl ipt ique vers le i3 n o v e m b r e . La lon

gi tude du point d ' in tersec t ion do ce n œ u d de l 'orbi te 

de l'essaim s 'obt ient en calculant aux époques des ap

pari t ions la longi tude do la T e r r e ; on t r o u v e p o u r 

cet te longi tude , comptée de l 'équinoxe, 5 i ° i8 ' - i ' , 711 

(iS5o-T), T é t an t le millésime de l ' année . E n 0 7 . p a r 

e x e m p l e , ' on conclut ainsi : 2° 27', p o u r la longi tude 

équinoxiale du n œ u d . 
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« C e m o u v e m e n t do i ' ; 711 pa r année est considé

rab le . La ré t rograda t ion du point équinoxial sur l 'éclip-

t ique n 'y en t r e que pou r o '837 ; d'où il faut conclure 

que lo noeud do l 'orbi te des as té ro ïdes a un mouvement 

p rop re e t d i r ec t annuel de o ' , 874. Il serai t p rodu i t 

pa r l 'action de la T e r r e , ce qui n 'a r ien d' impossible ; 

on sait , en effet, que les as té ro ïdes de novembre d i 

v e r g e n t en venan t d 'un po in t de la constellation du 

Lion, s i tué pa r 142" de longi tude et 8°, 3 o ' d e la t i tude ; 

10 m o u v e m e n t dans leur orbi te é t a n t r é t rog rade , le 

déplacement du n œ u d dû à l 'action do la T e r r e doit ê t re 

d i rect . 

« Nous avons dit que le phénomène n e peut ê t re 

p rodu i t q u e pa r u n essaim de corps , essaim d 'une lon

gueur assez notable . Nous ajoutons que cet essaim doit 

ê t r e considéré comme v e n u ap rès coup dans la par t ie 

du ciel qu'il p a r c o u r t de nos j o u r s . 

0 Tous les corps bien posés de no t re sys tème pla

né ta i re t o u r n e n t a u t o u r du Soleil d 'occident en or ient 

ils t ou rnen t s u r eux-mêmes , et l eurs satelli tes tou rnen t 

a u t o u r d 'eux dans le m ê m e sens . Comment un corps 

appa r t enan t au m ê m e o r d r e de formation aurai t - i l pu 

marche r en sens inverse de tout lo res te , s u r t o u t quand 

11 n 'a q u ' u n e masse si faible? Nous connaissons , il es t 

v ra i , des comètes r é t rog rades e t dont la masse est fort 

peu de chose ; mais nous savons qu'el les v iennent de 

poin ts excess ivement éloignés dans l 'espace et que , soit 

qu 'on les considère comme appa r t enan t au sys tème 

solaire ou bien aux sys t èmes s idéraux, on t rouve des 

raisons suffisantes p o u r expl iquer leur m o u v e m e n t r é 

t rog rade , ra i sons qui laissent toujours in tac te cet te 

6. 
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conclusion, qu 'e l les ne sont venues q u ' a p r è s coup vi

s i te r les par t ies infér ieures de n o t r e sys tème p lané

ta i re . 

0 L 'essaim que nous considérons pou r r a i t n ' ê t r e pas 

de la m ê m e da t e que no t r e sys t ème et ê t r e p o u r t a n t 

fort anc ien . Il y a lieu de supposer qu'i l est beaucoup 

plus nouveau . 

a Aux diverses époques des appar i t ions cons ta tées , 

la T e r r e n 'é ta i t pas r i gou reusemen t à la même dis tance 

du Soleil . Le rayon de l ' o rbi te t e r r e s t r e é p r o u v e des 

var ia t ions , n o t a m m e n t en raison d e l 'action de la Lune 

et du mouvement progressif du pér ihél ie de la T e r r e . 

11 en résul te que l 'essaim es t fort l a rge , e t comme ses 

par t icu les sont indépendantes les unes des a u t r e s , il 

n 'es t pas dou teux que l eu r s diverses vi tesses t enden t à 

les r épandre peu à peu le long de l 'anneau dont elles 

n 'occupen t encore q u ' u n nombre t rès - l imi té de d e g r é s . 

P o u r pou donc que le phénomène fût ancien, cosmi-

quemen t p. i r lant , l 'essaim se sera i t complè temen t r é 

pandu en un anneau c o n t i n u ; e t s'il n ' en es t pas a ins i , 

il faut que le t ravai l de sa dislocation n 'a i t commencé 

qu'i l y a peu de siècles. Ajoutons que s'il y avait eu 

déjà un n o m b r e immense d 'appar i t ions , la T e r r e , qu i , 

à chacune d'elles, expulse, une, pa r t i e de la m a t i è r e du 

corps de l ' essa im, n ' aura i t laissé r ien do régul ie r à 

no t re époque . 

« Par tous ces motifs, nous c royons que l 'essaim des 

as téro ïdes nous est venu des profondeurs de l 'espace, 

et que , dans l ' intervalle de chacune des pér iodes , il 

r e tou rne ve rs les p lanè tes s u p é r i e u r e s . Un corps v e n a n t 

de loin, animé d 'une g rande vi tesse , au m o m e n t où il 
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bite : 
D u r é e d e la révo lu t ion 3 3 a n s , 25 

D e m i - g r a n d a x e • 10,34017 
Excentr ic i té 0,90/(354 
Dis tance pér ihé l i e 0,98900 

Dis tance a p h é l i e 19,691 3 4 

Mouvement m o y e n a n n u e l i o ° , 82707 

a La considérat ion des vi tesses absolues de la T e r r e 

e t de l 'essaim, au m o m e n t de leur r encon t r e , le 1 3 no 

v e m b r e , condui t d 'ai l leurs à la connaissance de l 'incli

naison de l ' o rb i t e , s a v o i r : 1 4 ° 4 1 ' - Nous avons déjà 

ob tenu le n œ u d . Il ne res te p lus d ' indé te rminé que le 

pér ihé l ie , qui doit ê t r e t rès-vois in du n œ u d . 

« L 'essaim, nouveau dans le s y s t è m e , n 'a pu ê t r e 

in t rodui t e t j e t é dans son orb i te actuelle que pa r une 

cause p e r t u r b a t r i c e é n e r g i q u e , ainsi que cela a eu 

lieu p o u r les comètes pér iodiques , e t comme nous l 'a

vons v u n o t a m m e n t pour la comète, de 1770. D 'un au t r e 

côté, les comètes ainsi t roublées j u s q u ' a u point d 'ac-

at te ignai t la min ime dis tance de la T e r r e au Soleil, n ' a 

pas pu ê t r e fixé par la faible action des planètes infé

r ieures dans une orb i te d 'une ou d e u x années . Le cal 

cul en donne la convict ion, et l 'on en t rouve une p r e u v e 

phys ique en ce que l 'essaim qui repasse tous les 33 

ans p rès de la T e r r e n ' es t pas complè tement t roublé 

dans l ' ensemble de son orb i te , sans quoi on n e le r e 

ver ra i t pas à des in te rva l les r égu l i e r s . 

« A d m e t t a n t donc que l 'essaim c i rcu le dans une orbi le 

de 33 l a n s , que la dis tance périhél ie est égale au rayon 

o, g8y de l 'orbi te de la T e r r e au m o m e n t des appa r i 

t ions , nous t rouvons p o u r p r emie r s é l éments de l 'or
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quér i r une pe t i t e d is tance pér ihé l ie r e t o u r n e n t néces

sa i rement j u s q u ' à l ' as t re dont elles ont subi l 'action ; 

ainsi la comète de 1770 es t r e tou rnée jusqu 'à Jup i te r . 

Sous tous ces r a p p o r t s , on ne p e u t qu ' ê t r e f rappé de 

cel te c i rcons tance , que l 'essaim de novembre s 'é tend 

j u s q u ' à l 'orbi te d 'Uranus e t fort peu au de là ; d ' au t an t 

plus que ces orb i tes se coupent , à fort peu p rès , en u n 

point s i tué après le passage de l 'essaim à son aphélie 

et au -dessus du plan de l 'écl ipt ique. 

« Nous sommes donc engagés à r e c h e r c h e r si U r a n u s 

e t l 'essaim ont pu se t r o u v e r s imul t anémen t en ce 

po in t , c 'est-à-dire dans le voisinage du n œ u d de l 'or

bi te . Or , sans e n t r e r dans le détai l de ce t te recherche , 

nous di rons que rien de pare i l n'a p u avoir lieu p lus 

Lot qu 'en l 'année 126, mais qu ' au commencemen t de 

cet te année l 'essaim a pu s ' approcher d 'Uranus ; c 'est 

ce que nous allons d é m o n t r e r . (Nous omet tons ce t te 

par t ie de l 'exposé et nous nous bornons à d i re que l 'es

saim se sera i t j e té su r Uranus m ê m e , en adop tan t 

l ' exact i tude des données p récéden tes dédui tes des o b 

servat ions changean t lo n œ u d , en l 'an 126, de i°48 ' 

seu lement , e t p laçant le périhél ie à 4 deg rés du n œ u d 

descendant en novembre . ) 

« Nous n ' avons d ' a rb i t r a i r e s dans ce t te conclusion 

que moins de 2 d e g r é s s u r le nœud et 4 degrés s u r le 

périhél ie ; ces i nce r t i t udes sont dans les l imites que 

compor t en t les obse rva t ions . Ivous sommes donc seu le 

m e n t au tor i sés pa r là à conc lure qu 'en l 'an 126 l 'essaim 

est passé dans le voisinage d 'Uranus . Il nous res te à 

examiner s i , en supposan t qu'i l se t rouvâ t à cet te 

époque en une agglomérat ion p lus compacte , l 'action 
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d 'Uranus a é lé capable de le j e t e r dans l 'orbi te ellip

t ique qu'i l a conservée, de même que Jup i te r nous 

avait donné la comète de 1770. 

« L'essaim pouvai t avoir , avant la g rande p e r t u r 

bat ion, un d i amè t r e no t ab l e , éga l , pa r e x e m p l e , au 

t iers du d iamè t re d 'Uranus , p lus ou moins . Malgré la 

faiblesse de l ' a t t rac t ion exercée p a r l 'ensemble de la 

masse s u r chacun des corpuscules , cet ensemble affec

tait u n e forme sphé r ique , ainsi qu 'on le voit pou r les 

comètes qui ne passent pas dans le voisinage immédia t 

de que lque g r a n d corps . 

s II pouvai t décr i re , au tour du Soleil, une hyperbo le , 

une parabole ou m ê m e u n e el l ipse. 

« Le sens du mouvement , avan t les g randes p e r t u r 

ba t ions , pouvant ê t re d i rec t dans une parabole ou dans 

une ellipse fort é t endue , il n ' y a rien qui oblige à s u p 

poser que l 'essaim n ' appa r t î n t pas p r imi t ivement au 

sys tème solaire. 

« L'action d 'Uranus aura changé inégalement les v i 

tesses absolues des corpuscules ; et ce t t e act ion s u r 

passant l ' a t t rac t ion résu l t an t do leur masse totale, l ' es

saim se sera désagrégé en s ' é tendant su r la pé r iphér ie 

de l 'ellipse. Dans un cas que nous avons examiné , le 

passage pr incipal p rès de la T e r r e dure ra i t aujourd 'hui 

p e n d a n t un an et demi env i ron , ce qui suffirait pour 

expl iquer la répar t i t ion de la masse su r un arc de l 'el

l ipse, lors m ê m e qu 'on ne t iendrai t pas compte des per

tu rba t ions u l t é r i eu re s dues à l 'action de la Te r r e . 

« Du m o m e n t que la d is t r ibut ion de la mat iè re le 

long de l 'ellipse a c o m m e n c é , on devra i t s 'étDnner 

qu'elle n ' e m b r a s s â t qu 'un si pet i t a r c , si le phénomène 
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n 'é ta i t pas tout nouveau . Mais cet a rc ira en s 'accrois-

sant e t l ' anneau finira p a r se fermer . 

« Le phénomène appa ra î t r a dans la sui te des t e m p s 

un p lus g rand n o m b r e d 'années consécut ives , mais en 

s'affaiblissant en in tens i té . Celle d iminut ion de l 'éclat 

p rov i end ra non-seu lement de la répar t i t ion de l ' en

semble des corpuscules sur un p lus g r a n d a rc , mais en 

ou t re de ce qu 'à chaque appar i t ion la Te r r e en déviera 

un t rès grand nombre en dehors de leur o rb i t e . 

0 On peut se demande r si un c h a n g e m e n t dans la 

distance périhélie ne pou r r a i t pas faire d ispara î t re tout 

à fait le phénomène . Mais cela ne semble pas, à cause 

de l ' é tendue actuelle de l 'essaim. E n adme t t an t m ê m e 

qu'i l v ienne à r encon t re r de nouveau U r a n u s , ce t te 

p lanè te n 'agira que sur une par t ie de la ma t i è re e t ne 

déviera pas de nouveau le tout , comme Jup i t e r a pu le 

faire, en 1770, pour la comète de Lexel. 

« Les étoiles pér iodiques du 10 août , dues à un a n 

neau complet , puisque le phénomène rev ien t chaque 

année , reço ivent une explication pare i l le . Seulement , 

le phénomène es t plus ancien ; l 'anneau a eu le t emps 

de se fermer . Nous ne pouvons, re la t ivement à cet a n 

neau , nous l iv re r à aucune é tude du m ê m e gen re que 

pour celui de n o v e m b r e , la cont inui té annuel le du phé

nomène ne nous p e r m e t t a n t pas d 'en établ i r la pér iode 

avec assez de ce r t i t ude . 

« La des t ruc t ion progress ive des masses cosmiques 

d 'as té ro ïdes , pa r l 'action de la T e r r e qui les d isperse 

peu à peu dans l 'espace, donne , avec d ' au t res phéno

mènes du m ê m e genre , naissance aux étoiles spora-

diques qui s i l lonnent sans cesse le ciel. » 
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t ' I f o n - la Noie 111 à la fin du TOlunie. 

On voit que la théor ie expr imée pa r le d i rec teur de 

l 'Observatoire de Par i s ne diffère de celle du d i rec teur 

de l 'Observatoire de Milan que par l 'hypothèse secon

daire de l ' a t t rac t ion q u ' a u r a i t exercée Uranus su r l 'es

saim d ' a s t é ro ïdes . On t rouvera dans les notes (i) la 

le t t re éc r i t e à sir John H e r s c h e l , dans laquelle l 'astro

nome français ne daigne pas c i ter plus qu ' ic i le nom de 

l ' as t ronome italien auque l il a e m p r u n t é l'idée de sa 

théor ie , ou dont il n e pouva i t au moins méconna î t r e 

les ar t ic les , pu i sque M. Le Ver r i e r reçoit comme nous 

le Bulletin de l 'Observa to i re de R o m e . 

L'exposé de cet te nouvel le théor ie fut cont inué à 

l 'Académie des Sciences, pa r M. Fayo. 

Cet a s t ronome considère les vues p récéden tes comme 

hypo thé t iques . « Mais ce qui n ' es t pas hypo thé t i que , 

dit-il, ce qui nous a tous frappés d ' é lonnemunt , ce sont 

les deux découver t e s faites coup s u r coup par M. Schia-

parelli et M. Pe te r s su r les deux orbi tes dont nous ve 

nons de pa r l e r . A peine étaient-elles ob tenues , qu 'on y 

reconnut t r a i t pou r t ra i t les o rb i t e s , r é c e m m e n t cal

culées pa r M. Oppolzer, de la g rande comète de 1862. 

et de celle de Tempel . Quelle é tonnan te coïncidence. 

Rien jusque- là ne devait la faire p ressen t i r , car les es 

saims cosmiques admis p a r les deux savan ts a u t e u r s 

n 'é ta ient nu l lement dans l eur pensée de vér i tab les co

mètes ; mais comme r ien n ' empêcha i t d'y m e t t r e h y p o -

thé t iquemen t uife comète au milieu des ma té r i aux des 

tinés à former plus tard les étoiles filantes, on se t i ra 

d'affaire avec ce t te suppos i t ion . On admi t donc que ces 

deux amas cosmiques contenaient chacun une comète 
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à leur en t r ée dans no t r e sys tème , comètes qui au ra i en t 

échappé à la dissolution complète des amas primit i fs , 

tout en cont inuant à déc r i r e la mémo orbi te que les 

ma té r i aux d i spersés . Nous savons en effet que les co

m è t e s p r é s e n t e n t une tou t a u t r e résis tance q u e ces 

essaims cosmiques, témoin celle de 1843, qui a p r e s 

que rasé la surface du Soleil sans ép rouve r de catas

t r ophe . » 

M. Faye déclare qu'il n e peu t se r a l l i e r a ce t te hypo

thèse de nuages cosmiques e t p ropose la théorie su i 

van te : 

Sous l 'action du Soleil, les comètes émet t en t vers 

leur périhél ie des queues gigantesques aux dépens de 

l eur p r o p r e subs tance ; mais,, au r e b o u r s des n u a g e s 

cosmiques qui s 'é taleraient dans le sens de l eur o rb i te , 

les comètes envoient leurs p ro longements ou leurs ap 

pendices dans le sens du rayon vec teur . Ne nous lais

sons pas décourager par ce t t e différence, que lque con

s idérable qu'el le soit. Les comètes semblent fuser dans 

le sens du rayon vecteur par deux bou t s opposés. L ' é 

mission pr incipale est dir igée vers le Soleil, il es t v ra i , 

mais ello r e b r o u s s e chemin en par t ie et va se mêle r à 

l 'émission opposée . Ces maté r iaux , qui occupent un 

espace cons idérab le , font dans le ciel des chemins si 

ditférents de celui du noyau , qu 'on ne peu t s ' empêcher 

de conclure que leur v i tesse finale doit différer sensi 

b lement de la vi tesse parabol ique p r o p r e a la comète . 

É v i d e m m e n t , u n e pa r t i e do ces effluves m a r c h e avec 

une vitesse b ien s u p é r i e u r e à celle de la parabole co-

mé ta i r e , e t va se p e r d r e à tou t jamais dans les profon

deu r s de l 'espace, t andis qu 'une a u t r e pa r t i e , suivant 
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une m a r c h e différente, doit ê t re animée finalement 

d 'une vitesse infér ieure à celle du noyau , et r es te r par 

conséquen t dans le sys tème solaire. 

Toutes les comètes , pér iodiques ou non, continue 

M. Faye , sera ient dans ce cas, pou r peu qu'elles attei

gnen t ou dépassent l 'orbi te de Mars . Chaque comète 

laisserai t ainsi une t r ace matér ie l le do son passage 

dans les régions voisines du Soleil. Si ce t te t race deve

nai t sensible pour nous, elle nous pe rme t t r a i t de r e 

t r o u v e r , non pas l 'orbite de la comète , mais le plan 

dans lequel l 'orbi te étai t s i tuée e t le sens de son m o u 

v e m e n t . Elle nous d i ra i t aussi de quel côté étai t son 

pér ihé l ie . Quand la comète généra t r i ce serait pér io

d ique , à chaque révolut ion, à chaque r e t o u r p r è s du 

Soleil, elle renouvel lera i t pa r son émission nucléale 

cet te t race pe rs i s t an te et r épa re ra i t les disséminat ions 

opérées pa r les p e r t u r b a t i o n s p lané ta i res . 

La ma t i è r e ne se pe rd pas . 11 faut donc qu'elle se 

r e t rouve dans un endro i t du plan p a r c o u r u . Si la co

mète a passé p r è s de l 'orbi te t e r r e s t r e , les effluves 

émises à ce t t e époque repasse ron t aussi p rès de cet te 

orb i te , e t si la T e r r e se t rouve au même ins tant dans 

cet te région, il y a u r a choc, choc bien innocent sans 

dou te pa r des ma té r i aux si l é g e r s ; à peine p o u r r o n t -

ils pe rce r les p remiè res couches de no t re a tmosphère . 

Mais le mouvemen t ne se pe rdan t pas p lus que la ma 

t ière , la force vive se t r ans fo rmera en c h a l e u r ; peut-

ê t r e m ê m e la lumière jail l ira-t-elle un ins tan t . Ce qui 

complè te la ressemblance avec le phénomène des étoiles 

filantes, c 'est qu 'à la môme da te de l ' année , ce sera 

toujours dans la même direct ion que ces chocs auront 
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l ieu. EL comme chaque comète laisse ap rès elle un e s 

saim pareil de molécules abandonnées , lo m ê m e p h é -

n o m è m e se reprodu i ra d 'un bout à l ' au t re de l ' année , 

p a r t o u t où un plan cométa i re sera coupé par l 'orbite 

t e r r e s t r e . Ainsi, le tableau des cen t res de radiat ion des 

étoiles filantes serai t comme le reflet du catalogue des 

comètes r écen tes . 

Ces d ivers anneaux cométaires comptera ient - i l s , se de

mande M. Paye , au tan t de plans dis t incts qu'il es t passé 

ic i -bas de comètes depuis un cer ta in laps de t e m p s ? 

Ce sera sans dou te ve rs leur périhél ie qu'ils dev ron t 

ê t r e vis ibles , ca r là leurs ma té r i aux sont moins dissé

minés qu 'à l 'aphélie. Là ils se pro je t te ront p o u r nous , 

les uns su r les a u t r e s , en une masse confuse de lumiè re 

très-faible dont la perspect ive , su r la voûte noi re de 

la nui t , dépendra de la répar t i t ion de ces pér ihél ies 

a u t o u r du Soleil. Si la répar t i t ion est uniforme, la masse 

lumineuse para î t ra à peu près s p h é r i q u e , avec un ac

cro issement sensible d'éclat vers le c e n t r e . S'il exis te 

que lque cause d 'accumulat ion, cet te masse lumineuse à 

con tours indécis s 'étalera le long d 'un ce r t a in plan et 

p r e n d r a pou r nous une forme gross iè rement len t icu

la i re . Une pareille cause existe pour lo plan do l 'éclip-

t ique ; c 'est la présence des grosses planètes , dont l'ac

tion a t ransformé tant do comètes parabol iques en co 

m è t e s à cour t e pé r iode . 

P e n d a n t l 'obscur i té d ' une éclipse totale, les effluves 

cométa i res peuven t deven i r visibles : loin du Soleil, ces 

couran t s d i spa ra î t ron t sans doute dans le ciel assombri , 

non pas noir , des éclipses ; mais tout p rès du Soleil, là 

où l ' i l lumination des régions c i rcumsolai res est la plus 
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in lense , là où ces couran t s enchevê t r é s se pro je t ten t 

en grand n o m b r e les uns su r les a u t r e s , ils dev ron t 

appara î t r e en t ra i t s de lumiè re capr ic ieusement agen

cés. Tous ceux don t les plans no s 'écar teront pas t rop 

de no t r e œil t r ace ron t des rayons é m a n a n t du cen t re 

m ê m e du disque solaire ; les au t res formeront des fais

ceaux de lignes d ive r semen t or ientées ; que lques -uns 

semblent t angen t s a u contour du Soleil ; d ' au t res en

core, s ' en t recro isant plus loin, p rodu i ron t là que lque 

tache lumineuse plus ou moins compl iquée . 

Si ces cou ran t s é ta ient encore t rop faibles p o u r ex-

l iquer la br i l lante auréole des écl ipses totales , on p o u r 

rai t au moins e spé re r d 'en r e t r o u v e r une t race dans 

leur effet su r les mouvemen t s des comètes e l l es -mêmes . 

Ils cons t i tuen t en effet u n e sor te de milieu rés is tant 

tel que les géomèt res , E n c k e su r tou t , pouva ien t "le con

cevoir ; s e u l e m e n t , ce milieu est en m o u v e m e n t , et 

l 'analyse relative à la rés is tance d 'un milieu immobile 

ne lui es t pas e n t i è r e m e n t appl icable . 

« Je ne sais, d i t M. F a y e , si en g roupan t les consé

quences d 'un fait na tu re l t r è s -vu lga i re , tel que l 'émis

sion nucléale des comètes , j ' a u r a i réussi à expl iquer 

les phénomènes des étoiles filantes, de la lumière zodia

cale e t de l 'auréole des éclipses de Soleil et du milieu 

rés is tant . S'il en étai t a insi , la vitesse des étoiles filantes 

ne sera i t pas p a r a b o l i q u e ; elle serait seu lement bien 

supér i eu re à la v i tesse c i rcu la i re . De même , la pér iode 

des máxima d 'un flux pér iodique ne donnera i t pas le 

t emps de la révolut ion des m é t é o r e s , mais celui de la 

comète géné ra t r i c e . L 'hypo thèse des nuages cosmiques 

se t ransformant en essaims d'étoiles filantes sous l'an-
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tion p e r t u r b a t r i c e des p lanètes deviendrai t inut i le . 

Enfin, la coïncidence si frappante des o rb i t es calculées 

p o u r les flux d 'août et de novembre , avec celle des co

mè te s de 1862 e t de 18G6, proviendra i t do cet te c i r 

constance impor t an t e à noter que la vitesse des effluves 

c o m é t a i r e s , toujours inférieure à la vi tesse pa r abo 

l ique, n 'en diffère pou r t an t que d 'une fraction de cet te 

m ê m e vitesse qui a t te in t son min imum non loin de 

l 'orbi te t e r r e s t r e . En d 'au t res t e rmes , ce sera ient les 

comètes que l'on aura i t réel lement calculées, en em

p r u n t a n t seulement aux courants mé téor iques les é lé

m e n t s qui dé te rminen t le plan de l 'orbite : le peu de 

différence des vi tesses à la distance 1 p e r m e t t a n t de 

p r e n d r e , sans t rop d ' e r r eu r , le point de radia t ion du 

fluxj météor ique pour le point de radiat ion de la co

m è t e e l le-même. » 

Cette explication de M. Faye sera appréc iée de nos 

lec teurs . Mais avant l 'explication il sera bon de cons

ta ter d 'abord si la théorie de la relat ion e n t r e les 

étoiles filantes et les comètes est b ien l 'express ion de 

la réa l i té . 

Il nous res te ma in t enan t à complé ter les d o c u m e n t s 

qui p récèden t par deux communicat ions impor t an t e s 

adressées à l 'Académie des sciences. 

La p r emiè re , de M. Adams , d i rec teur de l 'Observa

toire de Cambr idge , a pour objet l 'essaim de n o v e m b r e 

et la comète I i8G6; elle se r é sume comme il sui t : 

Adop tan t la posi t ion su ivante du point radiant : 

Ascens ion dro i te 

D é c l i n a i s o n b o r é a l e 23. i N. 

qui est la m o y e n n e de la p ropre dé terminat ion de cet 
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as t ronome et de cinq a u t r e s calculs, et tenant compte 

de l 'action do la T e r r e s u r les météores , lorsqu' i ls se 

sont approchés de n o u s , M . Adams conclut les é léments 

suivants de l 'orbi te : 

P é r i o d e 3 3 , 2 D a n n é e s ( a d m i s e 

M o y e n n e d i s t a n c e 10 ,3^02 

Excentr ic i t é o,go/j7 

Di s tance pér ihé l i e 0,9860 

Inc l ina i son 1G0 fô' 

L o n g i t u d e d u n œ u d 5 1 , 2 8 

Dis tance d u pér ihé l i e au n œ u d . 6 , 5 i 

M o u v e m e n t ré trograde . 

L'accord do ces é léments avec ceux de la comète de 

Tempel (I, 18G6) est encore plus g rand que celui que 

p r é s e n t e n t les é léments calculés p lus h a u t pa r M. Le 

Ver r i e r . 

Au moyen de ces é léments et en employan t la m é 

thode de Gauss donnée dans sa Determinano Attrac-

tionis, l ' as t ronome de Cambridge a calculé la var ia t ion 

séculaire du n œ u d de l 'orbi te des mé téo res due à l 'ac

tion des planètes Jup i t e r , Sa tu rne et Uranus . Il a 

t rouvé que , dans une pér iode totale des météores , c 'est-

à -d i re en 33,25 années , le mouvemen t du n œ u d est : 

Par l 'act ion d e Jup i ter , de 20' 

» d e S a t u r n e , de 7 ' 

» d 'Uranus , d e . . . . . . _ I ^ 

Le m o u v e m e n t total du n œ u d , pendan t ce t te pér iode , 

serai t donc de 29 m i n u t e s , ce qui s 'accorde presque 

exac temen t avec la dé te rmina t ion de son moyen m o u 

v e m e n t d ' après l 'observat ion faite par le professeur 
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N e w t o n dans son mémoire sur les pluies d'étoiles de 

n o v e m b r e , insé ré dans les n u m é r o s 111 e t 112. du Jour

nal américain des sciences et arts. 

Cela para î t , di t M. Ada ins , m e t t r e ho r s de doute 

l ' exact i tude de la pér iode de 3 3 , i 5 années . 

La seconde communicat ion est écr i te de Breslau, par 

M. Galle, et a pour objet l ' identification dos essa ims 

d 'avri l et de la comète I, 1861. 

Les différents résul ta ts ob tenus p r é c é d e m m e n t ont 

condui t ce t as t ronome à un calcul de m ê m e n a t u r e s u r 

la p r e m i è r e comète do 1861, qu i dans son n œ u d d e s 

cendan t se rapproche de l 'orbi te de la T e r r e j u squ ' à la 

t r è s -pe t i t e distance de 0 . 0 0 2 2 . 

Le n œ u d cor respond au 20 avr i l , j ou r m a r q u é p a r 

une g rande abondance d'étoiles filantes. E n calculant , 

d 'après les é léments el l ipt iques de ce t te comè te , ex t ra i t s 

p a r M. Oppolzer de l 'ensemble des obse rva t ions , le 

po in t appa ren t de radia t ion de la comète, au m o m e n t 

du passage au nœ ud , M. Galle a t rouvé : 

L o n g i t u d e 26702; l a t i t u d e - t - a 7 ° 0 . 

Les observat ions des météores d 'avri l ayant donné 

en i8G4, pou r le point de radia t ion, l 'ascension droi te 

277" 5, la déclinaison -+- 34° 6, ou bien : 

L o n g i t u d e a8 i °6 ; l a t i t u d e -+- 5y°8, 

ces résu l ta t s s ' accordent seu lement à 7 degrés près en 

a r c de grand ce rc le . 

Si l 'on compare les dé t e rmina t ions de p lus ieurs o b 

se rva t eu r s et d 'années différentes (aussi pou r les phéno

mènes d 'août e t de n o v e m b r e ) , une parei l le différence 

pa ra î t admissible , t Cependan t , di t M. Galle, il sera i t 
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MfitéoreH du 2 0 avr i l . Comète I, 1 8 6 1 

1,746 

9.964 
9 , 8 3 5 

243» 
3o 3o 

• «9 80 
M o u v e m e n t d irect . 

On voi t que la nouvelle théor ie a des droi ts incon

testables au t i t re d e d é c o u v e r t e , e t que les faits du 

m ê m e o r d r e v iennent de différentes par ts s 'associer à 

elle e t la confi rmer . 

On se souv ien t que dans n o t r e p r e m i e r vo lume nous 

avons signalé à p ropos de nébuleuses l 'hypothèse d'un 

professeur amér ica in s u r l 'âge relatif des p lanè tes . 

Voici m a i n t e n a n t u n r a p p o r t établ i é n t r e l e s météores 

cosmiques et la formation de la t e r r e . 

difficile d 'é tabl i r l ' ident i té de l 'orbi te météor ique et de 

l 'orbite cométa i ro , dans ce cas, avec une cer t i tude pa

reille à celle des mé téo re s de novembre , et le bu t pr in

cipal de ma communica t ion sera i t a t t e in t si l 'a t tent ion 

des obse rva teu r s pouvai t ê t r e dir igée de nouveau à 

l ' époque mé téo r ique du 20 avri l , pou r obtenir une dé

te rmina t ion du poin t do radiat ion, encore plus cer ta ine , 

si cola e s t poss ible . · 

Voici le résul ta t du calcul inverse de la dé t e rmina 

tion de l ' o rbi te m é t é o r i q u e , en p a r t a n t du point de ra

diation observé et de la vi tesse t i rée de l 'orbite comé-

ta i re . Cet accord ne sera pas complet , pu i sque la durée 

do la révolut ion est p u r e m e n t hypo thé t ique et le point 

de radiat ion incer ta in j u s q u ' à 5 ou 10 degrés . 
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La Revue a"Edimbourg nous appo r t e , s u r les étoiles 

filantes, des cons idéra t ions fort ingénieuses que nous 

nous faisons un devoir de t r adu i r e à nos lec teurs , e t 

qui t e r m i n e r o n t d ignement l 'h is toi re de la g rande 

pluie d 'étoiles filantes, décorée , comme on l'a vu , par 

ce r t a ins a s t ronomes , du su rnom de feu d'artifice. 

P a r m i le grand n o m b r e d 'aérol i thes au then t iques 

conservés dans les collections minéralogiques , deux 

seulement — l 'un du 10 août e t l ' au t re du i3 novem

b r e — son t tombés aux da tes des étoiles filantes. D'un 

a u t r e côté , cinq ou six mé téor i t e s , à l 'époque du 1 3 - 1 4 

oc tobre , appa r t i ennen t à u n e date où les étoiles filan

tes , a u t a n t qu 'on s'en souvienne , n 'ont pas eu d 'appa

r i t ions . Les météor i t e s , au surp lus , sauf de t r è s - r a r e s 

except ions , tombent après midi ; tandis que le momen t 

du maximum des étoiles filantes se t rouve aux heures 

du ma t in , avant l ' aube . Ces faits é tabl issent une cer 

ta ine dis t inct ion en t r e les étoiles filantes et les aéroli-

thes ; les p r e m i è r e s sont appelées « mé téor ides » par 

le professeur N e w t o n , tandis que le professeur Brogley 

renferme tous les corps qui deviendra ient étoiles filan

tes ou aérnl i thes sous la désignat ion c o m m u n e de 

<c masses mé téo r iques . » Les météor ides , d ' ap rès le 

professeur N e w t o n , ne peuven t pas ê t r e regardés comme 

des f ragments de m o n d e s , mais doivent plutôt ê t r e d é 

cr i ts comme les ma t é r i aux pa r lesquels de nouveaux 

mondes peuven t ê t r e formés. M. Brogley incline de 

m ê m e à suppose r que « la T e r r e fut o r ig ina i rement 

p rodu i t e p a r l 'agrégat ion et la réunion de météor i tes 

ou de masses p lus i m p o r t a n t e s formées par la r éun ion 

préa lable de ceux-c i — the e a r t h w a s originally p r o -
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duccd by the aggrega t ion and coalescence of météo

r i t e s , o r of g rea t e r masses into wh ich thèse had p r e -

viously coalesced. » Les étoiles fdantes et les aérol i thes 

sera ient de la sor te g radue l lement consolidés en p lus 

vastes co rps par la collision ; rien toutefois n 'autor ise 

à croire que les mé téo re s du i 4 n o v e m b r e se préci

pi tent e u x - m ê m e s sous la forme de p ie r r e à la surface 

de la T e r r e . En raison de leur n a t u r e inflammable et 

de leur légèreté spécifique, leur pouvoi r de péné t ra 

tion dans l ' a tmosphère para î t ê t r e e x t r ê m e m e n t faible, 

nonobs tan t l eu r g r andeu r e t leur clarté inaccoutumées . 

P lus de 70 m é t é o r e s de la pluie de n o v e m b r e , observés 

à Newhaven et en d ' au t res points des Éta ts -Unis d 'A

mér ique en i 863 , furent observés surpassan t de i 5 

milles le n iveau des étoiles filantes ord ina i res . Ce ré

sul tat amène à croire que les étoiles filantes du 14 no

vembre sont formées de subs tances p lus inflammahles 

que celles dos au t r e s ondées mé téo r iques . On ne doit 

donc concevoir aucune appréhens ion que l ' a tmosphère 

ne soit pas capable , dans le cas du r e t o u r d 'une chu te 

analogue, d ' empêche r leur pénét ra t ion et de les a r r ê t e r 

à une d is tance respectable d e la sphè re des habi ta t ions 

humaines . 

Cette théor ie , qui r ep ré sen t e la T e r r e comme u n e 

agrégat ion de bolides , est ce r tes fort contestable , et 

ne pour ra i t , dans tous les cas , s ' accorder avec les faits 

géologiques qu ' en s u p p o s a n t que l ' agrégat ion complète 

aura i t eu l ieu avant l ' époque p r ima i re e t au t e m p s de 

la fluidité p r imi t ive . 
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I V . 

A N A L Y S E S P E C T R A L E S E L A L U M I È R E 
D E S A S T R E S . 

Qu'es t -ce que la l umiè re? 

A côté de ce g rand mot Lumière, comme à côté des 

express ions qui r e p r é s e n t e n t pour nous les lois g é n é 

rales e t les p h é n o m è n e s p e r m a n e n t s de la n a t u r e , il y 

a cer ta in po in t d ' in ter rogat ion que nul espr i t huma in 

n 'a pu effacer encore . Puisqu ' i l faut le d i r e , avouons -

le cand idement , la t endance ins t inc t ive de no t r e e sp r i t 

nous p o r t e à vouloir exp l iquer tou t e t à invente r l 'ex

plication q u a n d elle nous m a n q u e . Lorsqu 'e l le nous 

fait défaut, nous nous payons d 'un mot qui la r e m 

p lace ; ce m o t ne signifierait-il r ien par lu i -même, peu 

nous impor t e : il nous le faut. La mécanique céleste 

m o n t r a n t q u ' u n e force agi t cons t amment en t r e les as t res 

e t les gouve rne dans l 'espace suivant ce r ta ines lois, 

nous avons appelé ce t te force attraction, c ' es t -à -d i re 

que nous avons expr imé par u n mot l ' apparence que 

cet te forme r e v ê t pour nos espr i t s , mais il est clair que 

ce mot ne renferme pas p lus d 'expl icat ion q u e s'il 

n 'exis ta i t pa s . De m ê m e , voit-on se p rodu i re les p h é 

nomènes de la l u m i è r e , de la chaleur , de l ' é lec t r ic i té? 

Aussitôt voici des fluides inventés p o u r l 'explication 

desdi ts phénomènes , en t i t és qu i , sans cont redi t , expl i

quen t tou t , pu i squ ' en les c réan t p a r les besoins qu 'on 

en a, on l eur donne tou tes les p rop r i é t é s nécessaires 

pour satisfaire à ces beso ins . Si l 'on avait soin de tou-
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j o u r s avoir d E v a n t l ' espr i t la va leur p u r e m e n t p r o v i 

so i re des hypo thèses , e t d e n e pas à la longue p r e n d r e 

des mots p o u r des réal i tés , on n e cou r ra i t pas r i sque 

de se fausser l ' idée su r bien des choses . L 'hypothèse 

ne doit ê t re q u ' u n auxi l ia i re des t iné à r end re compta 

des faits, e t soumis l u i - m ê m e à recevoi r plus t a rd la 

justification ou le d i sc réd i t qu i p o u r r a r é su l t e r d 'une 

expér imenta t ion u l t é r i e u r e . 

I! é ta i t nécessa i re de faire ces réflexions en ouvran t 

no t r e sujet , afin d 'é tabl i r t ou t d 'abord que la définition 

suivante , la plus géné ra l emen t admise ; « la lumiè re 

est un m o u v e m e n t ondula to i re excité au sein des corps 

lumineux et t r ansmis pa r un milieu appelé é t h e r , > 

n 'es t q u ' u n e man iè re d ' expr imer la cause possible des 

phénomènes op t iques , e t que ce t te hypo thèse , ma lg r é 

la facilité avec laquelle elle se plie à l 'explication des 

faits, n 'es t cependan t q u ' u n e théor ie p e u t - ê t r e supe r 

ficielle et incomplè te et qui ne se r t q u ' à couvr i r les 

apparences . « La lumiè re , di t Arago , est ce quelque 

chose, ma t i è re ou m o u v e m e n t , qui nous fait voir les 

objets ex t é r i eu r s . » Cet te définition rappel le celle d e 

la grâce par Vol ta i re : « La g râce , disait ce lu i -c i , a 

reçu bien des définitions, su ivant qu'el le est suffisante, 

actuelle, personnelle, e t c . ; mais la mei l leure est celle 

du jésui te Bouhours , qui disait que c 'est un je ne sais 

quoi don t i l plaît à Dieu de nous favoriser. » 

Nous admet tons ma in t enan t sans a u t r e difficulté la 

théorie des ondulat ions . P o u r donner u n exemple de la 

manière, dont la lumière se p r o p a g e , nous rappel lerons 

les ondulat ions qui se succèden t dans l 'air lo rsqu 'une 

lame de métal fixée par un de ses bou t s e t mise en vi-
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bra t ion éb ran le les molécules d'air qui l ' env i ronnen t . 

Les ondes qui se p ropagen t spbé r iquemen t dans l 'air, 

dont se r a p p r o c h e n t celles qui se p ropagen t à la su r 

face d ' une nappe d 'eau dans laquelle on j e t t e une p ie r re , 

p rodu i sen t à nos orei l les la sensa t ion du son lorsqu'el les 

f rappent no t r e tympan. . Celles qui t r an sme t t en t la lu

miè re sont i ncomparab lemen t plus r ap ides : elles pa r 

couren t 77,000 l ieues par seconde . Ainsi , un boulet 

qu i ma rche ra i t avec la v i tesse du son, laquelle n e dif

fère pas beaucoup de celle du boule t à sa sort ie du 

canon, emploiera i t qu inze ans à nous ven i r du Soleil, 

tandis q u e la l umiè re de cet a s t r e nous a r r ive en 8 m i -

nutos i3 secondes . 

La lumiè re se propage toujours en ligne d ro i t e , e t 

les v ib ra t ions lumineuses dont nous venons de par ler 

sont en m ê m e t emps calorifiques ; nous v e r r o n s b i en 

tôt qu ' i l y a des v ibra t ions calorifiques invis ib les , dont 

on analyse c h i m i q u e m e n t l ' in tens i té , mais qui n ' ag i s 

sen t p lus su r les nerfs de no t r e œi l . Les v ibra t ions de 

la l umiè re se d i s t i nguen t les unes des au t r e s su ivant 

qu'el les se r a p p o r t e n t à des cou leurs plus ou moins 

vives ; elles n ' on t pas le m ê m e degré de vitesse, et ces 

différences su ivent u n e décroissance à pa r t i r de c e r 

tains poin ts du spectre, don t nous allons pa r l e r , j u s 

qu 'aux limites de la vis ibi l i té , nous pour r ions p r e s 

que d i re , sans mé taphore , j u s q u ' a u x couleurs invisi

b les . 

Le Spectre, mot t e r r ib l e dont le sua i re cache un 

c h a r m a n t fantôme, e t que nous allons découvr i r pou r 

contempler en lui la source br i l lan te du monde des 

cou l eu r s . Supposons -nous pa r une belle j o u r n é e de 
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soleil, enfermés dans une. c h a m b r e b ien close (la s u p 

position n 'es t pas n a t u r e l l e , mais elle e s t indispen

sable) ; nos volets sont fermés e t le p lus pe t i t rayon 

de soleil n e saura i t p é n é t r e r . Si dans le volet d 'uno 

fenêtre exposée au soleil nous p r a t i q u o n s une pe t i te 

ouve r tu re c i rcula i re , un rayon de l u m i è r e e n t r e r a im

média tement par ce t t e pet i te o u v e r t u r e , e t nous le ver

rons dess iner sa rou t e dans l 'air en l igne d ro i te , pour 

peu qu'il y ait dans n o t r e c h a m b r e des corpuscu les de 

poussière f lottante. Si nul obstacle ne l ' a r rê te , ce rayon 

viendra s ' aba t t re su r le m u r opposé à la fenêtre ou s u r 

le p l anche r , y dess inan t u n pe t i t cerc le b l a n c . Mais si 

à u n e ce r ta ine dis lance de. l ' o u v e r t u r e du volet nous 

plaçons s u r le t rajet du faisceau lumineux u n prisme 

de ve r re , la lumiè re sera réfractée p a r ce p r i sme , se 

décomposera , e t en la recevant su r un écran on a u r a , 

au lieu d 'un cercle b lanc , une image oblongue v ivement 

colorée-des nuances de l ' a r c -en -c i eh Cette d ispers ion 

de la l umiè re est \ i s ib le dès sa sor t ie du p r i s m e ; le 

faisceau d ivergen t se compose en réali té d ' une infinité 

de te in tes , mais on en d is t ingue pr inc ipa lement sept 

disposées dans l 'ordre ind iqué par ce ve rs a lexandr in 

si connu : 

V i o l e t , i n d i g o , b l e u , vert , j a u n e , orangé , rouge . 

Tel est , dans tou te sa s implici té , le Spectre solaire, 

t rouvé par N e w t o n , l ' un des fondateurs de l 'opt ique 

m o d e r n e . Les sept couleurs n 'occupen t pas t ou t e s la 

même é tendue ; c 'est le violet qui est le plus large et 

l 'orangé qui l ' es t le moins . Chacune des nuances est 

simple e t ina l t é rab le ; c 'est une individual i té isolée ve -
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n a n t p r e n d r e sa place en un lieu précis . On le d é m o n t r e 

en faisant passe r chacune isolément à t r a v e r s u n s e 

c o n d p r i sme : elle ne subi t a u c u n e décomposi t ion et 

res te iden t iquement la m ê m e . 

La cause de la décompos i t ion de la lumiè re b lanche 

à t r ave r s u n p r i s m e est due à l'inégale réfrangibilité 

des r ayons lumineux . Les rayons rouges sont moins 

réfrangibles que les j aunes , ceux-ci moins que les b leus , 

ceux-ci moins que les violets : do là résul te l ' inégale 

déviat ion qui d 'un seul faisceau forme une bandero le 

de cou leurs . On se représen te ra facilement en quoi 

consiste ce t te réfrangibil i té ou cet te réfraction des 

rayons lumineux passant par u n e masse de v e r r e , si 

Ton songe que ces r ayons sont tou jours dé tou rnés de 

l eur m a r c h e en l igne droi te lorsqu' i ls passent d 'un ce r 

tain mil ieu dans un mil ieu d 'une densi té différente. 

Chacun a pu r e m a r q u e r qu 'un bâton plongé dans l 'eau 

para î t dévié au iriveau du l iquide e t s 'incline en coude 

sous la surface. C'est ce qui a r r ive pou r le rayon lu 

mineux qui passe à t r avers un p r i s m e . 

Nous avons dit ou commençan t que les sensat ions 

de lumière ont pour cause les v ibra t ions e x t r ê m e m e n t 

rap ides du milieu é t h é r é ; o r chaque couleur a ses vi

b ra t ions par t icu l iè res , t an t au poin t rie vue de la lon

g u e u r de ces v ibra t ions qu 'au point de vue de l eu r 

rap id i té . Ainsi , pa r exemple , les r ayons rouges ont des 

longueurs d 'ondula t ions égales à 5oo millionièmes de 

mi l l imèt re , et donnent 620 mil l iards de v ibra t ions pa r 

seconde ; le bleu cor respond à 65o mil l iards de v i b r a 

t ions pa r seconde e t à 470 mil l ionièmes de mi l l imèt re 

pa r ses ondes . La l o n g u e u r des ondes pou r les r ayons 
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chimiques u l t rà -v io le ts n e mesu re p lus que 3oo mil

l ionièmes de mi l l imètre (l 'épaisseur d 'un cheveu fin en 

cacherai t encore p lus de 3oo); les m ê m e s rayons don

nent 900 mil l iards , ci : 900 000 000 000 de v ibra t ions 

dans l 'espace d 'une seconde, on dirai t p r e sque en un 

clin d 'œi l . 

De la décomposi t ion de la l umiè re pa r le p r i sme , N e w 

ton inféra que la lumière blanche de n o t r e soleil est com

posée de tou tes les nuances possibles réunies dans un 

cer ta in r a p p o r t . Cette déduct ion résul te aussi de l ' expé

r imenta t ion d i r ec t e . Si à l 'aide d 'une lentille on r é u n i t l e s 

diverses nuances du spec t r e , on recons t i tue un cercle 

b l anc ; si l 'on t o u r n e r ap idemen t un d isque s u r lequel 

.sont peintes les sep t couleurs du p r i sme , le disque pa

ra î t ra b lanc . Le g roupe de deux coujeurs nommées 

pou r cela complémentaires r ep rodu i t aussi le blanc 

primitif : ainsi le rouge et le ve r t , l 'orangé et le bleu, 

le j aune et le v io le t ; mais s u r la pa le t te le mélange de 

ces couleurs ne saura i t p rodu i re le b lanc , a t t endu que 

ce mélange donne lieu à u n nouvel agencement molé

culaire qui modifie e n t i è r e m e n t les phénomènes op 

t iques des cou leurs s imples . 

En r éa l i t é , les sep t couleurs indiquées plus h a u t 

sont a u t a n t de types f o n d a m e n t a u x . dont les au t res 

nuances se r a p p r o c h e n t p lu s ou m o i n s ; mais ce ne sont 

pas les seules nuances exis tantes , car le nombre des 

nuances de la lumiè re pa ra î t infini, e t dans le spec t re 

même elles se fondent l 'une dans l 'autre par une h a r 

monieuse t rans i t ion . Si m ê m e on a dis t ingué l ' indigo 

e n t r e le bleu et le violet , ce n ' es t point là, à vrai d i re , 

un t ype , mais bien plutôt une créat ion des a m a t e u r s 
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d'analogies qui voula ient r e t r o u v e r p a r t o u t le divin 

n o m b r e VII. 

Nous avons vu que les v ibra t ions les p lus longues e t 

les plus len tes ont lieu au-delà du rouge ex t r ême ; c'est 

la région de la cha leur obscu re . On reconnaî t à l 'aide 

des t h e r m o m è t r e s que le m a x i m u m de chaleur des 

rayons solaires se t rouve dans cet te par t ie du spec t r e . 

Les v ibra t ions les moins rapides sont donc celles qui 

agissent le plus facilement sur les co rps e t les échauf

fent. Les vibra t ions moyennes sont celles qui exc i ten t 

le plus v ivement le sens de la vue , comme on le recon

naît p a r la por t ion j aune du spec t r e , qui es t la p lus 

br i l lante e t à par t i r de laquelle l ' in tens i té décroî t des 

deux côtés . Les v ibra t ions enfin qui sont les plus r a 

pides e t les plus cour tes n 'agissent plus que ch imique

men t , s u r des corps inorganiques , ou même organiques , 

p répa ré s à les recevoir . — On voi t q u e les forces lumi 

n e u s e s , calor i f iques, ch imiques contenues dans un 

rayon solaire sont déployées en front de batail le dans 

le spec t re , su ivan t la valeur r éc ip roque de leur posi

tion dans les ailes ou au c e n t r e . Nous allons recon

na î t re ma in tenan t , dans ce t te m ê m e ligne s t r a t ég ique , 

des forces nouvelles non moins r e m a r q u a b l e s . 

Frauenhofer , opticien bavarois , é tudia i t avec soin le 

spec t re solaire e t chercha i t à découvr i r en lui que l 

ques po in t s fixes qui fussent i n d é p e n d a n t s de la n a t u r e 

des p r i s m e s , e t q u i pussent ê t r e r ega rdés comme points 

de r epè re auxquels on pour ra i t r a p p o r t e r les zones e t 

les couleurs du spec t re , lorsqu'i l s ' aperçut qu 'en don

n a n t au pr i sme ce r t a ine posit ion spéc ia le , on voyait 

b r u s q u e m e n t appa ra î t r e dans l ' imago spectra le des raies 
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obscures coupan t t r ansve r sa l emen t la banderole aux 

sep t cou l eu r s . C'étai t vers i 8 i 5 . Or en 1 8 0 3 . , — co ïn 

cidence assez f réquente dans l 'histoire des s c i e n c e s , — 

Wollas ton avai t fait, de son cô té , la m ê m e découve r t e . 

Ces deux savan ts s 'occupaient , chacun p o u r leur par t , 

d 'une é t u d e nouvel le qui plus t a r d devait c r ée r une 

nouvelle b r anch e de la science : celle de la chimie 

cé les te . 

Frauenhofer che rcha t ou t d 'abord si la product ion et 

la disposition de ces ra ies é ta i t due à que lque loi, e t 

ne t rouva r i en . Il eu t a lors l ' idée d e choisir p a r m i ces 

str ies n o m b r e u s e s qui divisaient le spec t r e les lignes 

les plus visibles et les plus ne t t e s , afin de les p r e n d r e 

pour poin t de d é p a r t des r eche rches qu'il se p roposa i t 

de faire dans ce nouveau gen re d ' é tudes . Il p r i t les hu i t 

pr incipales e t les dés igna pa r les hu i t p r emiè re s l e t t r e s 

de l 'a lphabet ; elles sont d i s t r ibuées comme il sui t : la 

p remiè re à la l imite du r o u g e , la deux ième au milieu 

de cel te cou leur , la t ro is ième aup rè s de l 'orangé, la 

qua t r i ème a la fin d e ce t t e n u a n c e , la c inqu ième dans 

le ve r t , la sixième dans le b leu , la s ep t i ème dans l ' in

digo, la hu i t i ème à la fin du violet . Ce sont là les l ignes 

noires pr inc ipales q u e l'on d is t ingue dans le spec t r e ; 

quan t au n o m b r e total de ces l ignes, il para i t p r o d i 

g ieux; F rauenhofe r en avait déjà compté 600 avec une 

lunet te gross issante : p lus ta rd , s i r David B r e w s t e r 

por ta ce n o m b r e à 2 0 0 0 ; au jourd 'hu i , nous en comptons 

3ooo e t p lus . 

Chacun p e u t se r e n d r e compte d e l 'existence de ces 

s t r i e s ; mais il faut pou r cela s ' en toure r de grandes 

p récau t ions . Voici un moyen facile : recevoir su r un 
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miro i r les r ayons du soleil e t les r envoye r dans uno 

pièce obscure au moyen d 'une fente la rge de i milli

m è t r e ; à 3 m è t r e s de la f e n t e , placer son p r i sme 

t r ansve r sa lemen t e t le faire t o u r n e r jusqu ' à ce que les 

s t r ies appara issent n e t t e m e n t dans le p r i s m e . Comme 

pour les lenti l les, chacun ici a son point par t icul ier de 

vis ion. 11 es t bon de r e m a r q u e r que pou r ape rcevo i r 

les raies du violet il faut un jou r excellent et r a p p r o 

cher l 'œil du sommet du p r i sme , tandis que pou r les 

l ignes s i tuées dans les au t r e s couleurs , un jou r moins 

vif est préférable , e t Ton doit r ega rde r do plus bas . Ce 

sont là des détails que l'on r e m a r q u e dès le commen

cement de la p ra t ique . 

On conçoit que ce t te mé thode fort s imple mais peu 

minut ieuse n 'es t pas la mé thode employée dans les r e 

che rches scient if iques. Wol las ton , cependant , se borna 

d ' abord à o b s e r v e r d i r ec t emen t le spec t re de la sourco 

lumineuse on plaçant convenablement l'œil p rès du 

p r i sme l u i - m ê m e . Frauenhofer compliqua ce t te d ispo

sition en a r m a n t l 'œil d 'une lune t te s i tuée de r r i è r e le 

p r i sme e t dir igée s u r l ' image p r i s m a l i q u e ; en gross is 

sant ainsi les déta i ls du spec t r e , il lui fut possible de 

pousse r plus loin ses r e c h e r c h e s . De plus, la lumiè re 

émise p a r la source é ta i t t r ansmise au p r i s m e au t r a 

ve r s d 'un t ube garni d ' une lenti l le . 

Ces raies du spec t re solaire sont constantes et inva

r iables tou tes les fois que le spec t r e qu 'on é tudie es t 

celui d 'une lumière émanée du Soleil, quelle que soit 

d 'ai l leurs ce t te l u m i è r e . On les r e t rouve dans la lumière 

du j ou r , dans celle des nuages et dans l 'éclat réfléchi 

pa r les montagnes , les édifices e t tous les objets 1er-
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restres. On les r e t r o u v e de m ê m e dans la lumière de 

la Lune et dans celle des planètes , corps célestes qu i , 

comme on sait , ne br i l lent que par la lumière qu ' i ls 

reçoivent du Soleil e t qu ' i ls réfléchissent dans l 'es

pace . 

Signalons en passant , et p o u r ne pas laisser de la

cune , qu'il y a dans le spec t re d ' au t res raies qui 

dépenden t de causes locales dans l ' é tabl issement du 

pr i sme, ou de causes t e r r e s t r e s , comme l 'état de l 'at

m o s p h è r e , les saisons e t les diverses h e u r e s du jour , 

les orages , e t c . , et que ces raies incons tan tes e t pa s 

sagères , b ien dé t e rminées et nommées raies a tmosphé 

r iques ou te l lur iqucs , n'affectent en r ien la n a t u r e des 

l ignes s ignalées p lus hau t . 

Que les spec t res des p lanètes soient au fond sem

blables au spec t re du Soleil, c 'est ce que l'on pouvait 

p révo i r , puisque leur lumiè re n 'es t a u t r e que celle du 

Soleil l u i -même r evenan t s u r ses pa s . P a r con t re , on 

pouvai t pense r que t r è s - p r o b a b l e m e n t les spec t res des 

étoiles différeraient du précédent , a t t endu que la lu 

mière de ces soleils lointains est complè tement indé

pendan te de celle de no t r e as t re du j o u r . C'est effec

t ivement ce que l'on a cons ta té . Chacune des étoiles 

p r é sen t e , dans son image ir isée, un nombre pa r t i cu l i e r 

de ra ies , d i s t r ibuées suivant un o rd re par t icu l ie r . Pour 

en c i te r quelques exemples , le spec t re de Sir ius ne pré

sente pas de raies dans le jaune et l 'o rangé , mais deux 

dans le bleu et une t r è s - m a r q u é e dans le ver t : aucune 

de ces trois l ignes n 'a son analogue dans le Soleil. Lo 

spec t r e de Castor ne diffère pas essent ie l lement de celui 

de S i r ius . On a de m ê m e é tudié les images spectra 
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de Pollux, de la Chèvre , de P rocyon . e tc . Mais voici 

en quoi consis te rée l lement la valeur ana ly t ique de ces 

dé t e rmina t ions . 

Deux physic iens de l ' u n i v e r s i t é d ' H e i d e l b e r g , 

MM. Kirchhoff e t Bunsen, avaient r econnu p a r l ' expé

r i ence la vé r i t é du pr incipe su ivant : Le spec t re de 

tou te source lumineuse artificielle présente dans la dis 

t r i bu t ion de ses raies (bri l lantes et obscures) un o r d r e 

invar iab le , offrant un ca rac tè re précis pou r d i s t inguer 

ce t t e source d 'avec toute a u t r e . Dès lors ils firent p a s 

s e r à l ' é ta t d ' ignit ion un cer ta in n o m b r e de subs tances 

des t inées à ê t r e ch imiquemen t c o m p a r é e s , et compa

r è r e n t l eurs spec t r e s . Une nouvelle loi ch imique se 

révèle d ' e l l e -même : Tout élément mis en suspension 

dans une flamme coordonne les raies de son spectre 

suivant une distribution qui lui est propre. 

Quelle que soit la ténui té du corps ch imique que 

l'on analyse , ne sera i t -ce q u ' u n f ragment invisible e t 

impondé rab le , le foyer p r i sma t ique en révèle l ' exis

tence . Soit un mi l l igramme do soude , un mi l l i g r amme , 

c 'est fort peu de chose ; pa r tageons ce mi l l ig ramme en 

un million de par t i es : ce mill ionième de m i l l i g r a m m e , 

dont la pensée même no saura i t en t revo i r la t énu i t é , 

fera p r e u v e d 'exis tence en pe ignant , pa r l ' a r r a n g e m e n t 

des l ignes lumineuses , la figure qui lui appa r t i en t . 

Mais non - seu lemen t l ' image d ' un corps isolé se fait 

r econna î t r e sans difficulté, ce corps en t re ra i t - i l dans 

u n e combinaison, à un t i t re p r e s q u e insignifiant, on 

p e u t p a r v e n i r à démêle r les spec t res des différents 

corps , spec t r e s rassemblés mais non confondus, e t r e 

cons t ru i re p h y s i q u e m e n t la p ré sence e t la q u a n t i t é de 
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chacun des sels t enus en suspension dans le mélange . 

L'analyse spect ra le révèle des t races d 'une substance 

donnée la où tous les a u t r e s p rocédés de la chimie sont 

impuissan t s . Elle a déjà condui t à la découver te d 'élé

m e n t s inconnus , r e s t é s i nape rçus jusqu ' à ce que l'on 

eût en main ce t t e nouvel le science : tels sont les m é 

taux césium, rubidium e t thallium. 

Du jour où l ' inspect ion de l ' image spectrale d 'une 

source lumineuse que lconque pu t révé le r à l 'observa

teur la p r é sence des é léments en ignit ion dans ce t te 

source , la p r e m i è r e ques t ion de la chimie céleste é ta i t 

résolue, e t le domaine de cet te nouvel le science nous 

é ta i t ouver t . Quelle est la cause des raies du spec t re 

solaire? C'est la ques t ion que Frauenhofer s 'était posée 

mais n 'avai t pu r é s o u d r e , e t q u i , d 'après les t ravaux de 

MM. Ba l fou r -S t ewar t , F o u c a u l t , Miller, l lugg ins e t 

Kirchhoff, se t rouvai t posséder ses p r inc ipaux é léments 

de solut ion. C'est à ce de rn ie r obse rva t eu r su r tou t que 

l'on doit les r e che rches fondamentales su r la cons t i tu

tion du Soleil d 'après l 'analyse de son spec t r e . 

Nous n ' e n t r e r o n s pas dans les détai ls t echniques r e 

latifs aux différentes ca tégor ies de raies spectra les , e t 

aux procédés employés p o u r reconnaître ' qu 'en ce r t a ins 

cas des ra ies de ca tégor ies différentes ne sont que les 

mêmes l ignes in t e rve r t i e s ; mais nous d i rons que par 

la compara ison a t t en t ive e t minu t i euse des spect res de 

tous les m é t a u x avec le spec t r e solaire, M. Kirchhoff 

pa rv in t à dé t e rmine r les subs tances qui se t rouven t 

dans cet a s t re e t celles qui lui font défaut . Il fut ainsi 

constaté e t d é m o n t r é que le Soleil renferme le fer, la 

magnés ie , la soude , la potasse , la chaux , le c h r o m e , 
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mais qu' i l ne renfe rme pas d 'or , d ' a rgen t , de cu iv re , de 

z inc , de p lomb ni d ' an t imo ine . 

Nous avons déjà vu ( t . I ) quels r é su l t a t s l 'analyse 

spect ra le a appo r t é s dans la connaissance de la const i 

tut ion phys ique du Soleil e t dans la théor ie de sa na

t u r e . Nous avons ma in t enan t à nous en t r e t en i r de 

t r avaux plus r écen t s qui ont eu pou r objet les au t res 

corps céles tes , p lanètes , étoiles, nébu leuses . 

C'est en Angle te r re que ces observa t ions dél icates 

on t commencé . Voici en quels t e rmes le D r Phipson, 

de Londres , les annonça le i " oc tobre 1864 : 

« MM. Miller et Huggins s ' oc rupen t depuis que lque 

t e m p s de la dé te rmina t ion des spec t res des p lanètes e t 

des étoi les . On sait que le doc teu r Miller a déjà publié 

p lus ieurs mémoi r e s in t é re s san t s su r les spect res des 

co rps , mémoi re s qui da ten t de l 'année 1835 env i ron . 

P o u r ob ten i r les spec t res des p lanè tes , les au t eu r s on t 

essayé de les c o m p a r e r avec celui du Soleil ; cet te m é 

thode ayan t é té t rouvée t rop difficile, on s 'est conten té 

de c o m p a r e r le spec t re d 'une p lanète quelconque à 

celui de la lumière du ciel . On voulai t ainsi dé te rmine r 

si la lumiè re du Soleil, ap rès avoir é té réfléchie à la 

surface p lané ta i re e t a p r è s avoir passé nécessa i rement 

à t r a v e r s l ' a tmosphère de ce t t e p lanè te , donnera i t dans 

le spec t roscope que lques -unes de ces l ignes d 'absorpt ion 

qui se font r e m a r q u e r dans le spec t re solaire lo rsque 

la l umiè re a passé à t r a v e r s u n e ce r ta ine épa isseur de 

no t r e a tmosphè re t e r r e s t r e . On a t rouvé que tel est 

en effet le cas , et que l ' a tmosphère de Jupi te r donne 

lieu à u n e ce r t a ine l igne d ' absorp t ion d 'une man iè re 

beaucoup plus m a r q u é e q u e n e le fait l ' a tmosphère de 
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no t r e T e r r e ; t andis que la cou leur de la lumière de 

Mars es t éga lement due à une absorpt ion exercée pa r 

quelque chose dans la p lanète e t dans son a tmosphère . 

On a t rouvé aussi des effets d 'absorpt ion dans les spec

tres de cer ta ines étoiles doubles d ive r semen t colorées . 

Enfin M. Huggins seul a po r t é son observat ion sur le 

spectre des nébuleuses planétaires. Cont ra i rement à ce 

qu'on avai t supposé , ces nébuleuses donnen t un spec t re 

assez d is t inc t e t fort cur ieux : Ce spectre n'est pas 

continu comme s'il était produit par des corps solides, 

mais il présente seulement quelques raies brillantes, 

telles que nous en observons dans les gaz fortement 

échauffés. — Ces l ignes br i l lan tes son t en fort pe t i t 

nombre , e t une nébuleuse particulière ne s'est mon

trée composée que dhydrogène et cPazote. — Ce m é 

moi re n'a é té p résen té à l 'Association br i t ann ique 

qu 'en r é sumé ; le t ravai l comple t doit pa ra î t r e dans 

les Transactions philosophiques. — Il para î t que les 

au teu r s on t é té po r t é s à faire l eu r s observat ions 

su r les planètes a p r è s avoir lu l 'ouvrage de M. Flam

mar ion , no t r e co l labora teur au Cosmos, sur la Plu

ralité des mondes habités, e t qu ' i l s ont l ' intent ion 

de les con t inuer au moyen d 'apparei ls per fec t ionnés . 

Le mémoi re p r é sen t é pa r ces savan ts phys ic iens à l 'As

sociation b r i t a n n i q u e pou r l ' avancement des sciences 

offre un in té rê t r e m a r q u a b l e , t an t en ce qui concerne 

les p lanè tes qu 'en ce qui a r a p p o r t aux nébu leuses . 

Les r é su l t a t s ob t enus peuven t ê t r e divisés en trois 

classes : les spec t res des p lanè tes , ceux des étoiles 

doubles et ceux des n é b u l e u s e s . 

«Le télescope qui serv i t aux r eche rches s u r les spec -
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t r è s p lanéta i res a hu i t pouces de d i amè t re e t dix pieds 

de d is tance focale. Au moyen d 'une lentil le cyl in

d r ique , on a t ransformé le poin t lumineux donné par 

la p lanète en u n e pe t i te l igne mince q u i , à son tour , 

se résolut en une image spec t ra le , en passant à t r ave r s 

un p r i sme . Chacun sait que , dans les cas o rd ina i res , 

on peu t facilement supe rpose r deux images spect ra les 

et les c o m p a r e r en t r e e l l e s , lorsqu 'e l les se t rouven t 

ainsi l 'une sur l ' aut re ; mais lorsqu ' i l s 'agit de compa

re r au spec t r e solaire le spec t r e d 'une p l a n è t e , cela 

dev ien t p lus difficile, a t t e n d u que ce de rn ie r n e p e u t 

ê t r e analysé que pendan t la nu i t , e t le p r emie r pendan t 

le jour . Les o b s e r v a t e u r s t r a n c h è r e n t la difficulté en 

p r e n a n t un spec t re in te rmédia i re : celui de la lumiè re 

a tmosphér ique ap rès le couche r du soleil e t en lui 

comparan t le spec t r e de la p lanète dès sa p r e m i è r e 

visibilité au déclin du j o u r . » 

C'est pa r ce moyen que l'on pu t compare r les l ignes 

du spec t r e donné pa r Jup i t e r aux l ignes de Frauenhofer . 

D 'après les observa t ions a n t é r i e u r e s , on avai t géné ra 

l ement admis , e t l 'on avait lieu de c ro i r e , en effet, que 

les images spec t ra les des p lanè tes co r re sponden t avec 

celles do la Lune et des a u t r e s corps i l luminés pa r le 

Soleil ; mais voici q u e des expér iences plus décisives 

on t m o n t r é dans la cons t i tu t ion et dans la composit ion 

de l ' a tmosphère des p lanè tes de nouvel les l ignes ind i 

cat ives de subs tances é t r a n g è r e s à celles q u e r e p r é 

sente le spec t r e sola i re . Faut- i l a d m e t t r e de suite qu'i l 

y ait là, e:i effet, de nouvel les s u b s t a n c e s ? Il est p lus 

p r u d e n t d 'agi r avec l e n t e u r e t de bien sonder le t e r ra in 

avan t de r ien d é c i d e r . En effet, il n 'es t pas si facile 
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qu'on pour ra i t le c ro i re de bien définir le spec t re vra i 

d 'une p lanè te . La lumiè re que nous envoient ces as t res 

provient d 'un d isque , une par t ie seu lement passe pa r 

le spec t ro scope , e t l ' image est e x t r ê m e m e n t faible, 

tandis que pour une étoile la lumière vient d 'un point 

é t incelant e t a r r i ve tout en t iè re au foyer. 

En co mparan t au spec t r e solaire les lignes de ce 

nouveau spec t re de J u p i t e r , on voit deux l ignes nou

velles e t r e m a r q u a b l e s . L 'une se t rouve à peu près au 

milieu d u chemin , e n t r e les lignes C et D ; elle est beau

coup plus in tense dans le spec t r e de la planète que 

dans le spec t re solaire . L ' a u t r e , au-delà de D, est plus 

faible dans le spec t re de Jup i te r q u e dans le spec t re de 

l ' a tmosphère . Main tenant , il faut r e m a r q u e r que la lu

mière qui nous v i en t de Jupi te r , quoique or iginai re

m e n t semblable à celle que la T e r r e reçoit , ne peut 

p a r v e n i r à no t r e œil q u ' a p r è s avoir passé d e u x fois 

pa r l ' a tmosphère de Jup i te r et une fois pa r le nô t re , ce 

qui fait que l ' influence d 'absorpt ion qui réside dans ces 

a tmosphè re s doit ê t r e cons idérable . D'un a u t r e côté , 

la lumière réfléchie pa r le ciel lorsque le soleil v ient 

de descend re au-dessous de l 'horizon, ayan t à t r ave r se r 

les couches basses d e l ' a tmosphère , subira nécessa i re

m e n t une absorp t ion p lus grande que celle qui nous 

v ient de la p lanète , celle-ci so t rouvan t à une ce r ta ine 

hau t eu r dans le ciel . Il ne faut pas oubl ier de tenir 

compte de c e 3 d iverses c i rcons tances . 

Il r ésu l te éga lemen t de l ' inspect ion du spec t re de 

Jup i t e r que les l ignes qui r e p r é s e n t e n t les composés 

d 'oxygène e t de n i t rogèno dénoten t de plus grandes 

p ropor t ions de ces subs tances dans l ' a tmosphère de 
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Jup i t e r que dans l ' a tmosphère de la T e r r e . L ' a tmo

s p h è r e de Mars abso rbe ce r t a ines raies à l ' ex t rémi té du 

b leu de l ' image spec t ra le , e t cel te absorp t ion offre un 

ca rac t è re p a r t i c u l i e r ; leur p e r t e n 'es t pas due s imple

m e n t à la d iminu t ion d e l à l umiè re , mais semble p r o u 

v e r l 'exis tence d 'un gaz absorptlf inconnu à la T e r r e . 

Nous avons vu au commencemen t de ce volumo 

qu' i l existe u n cer ta in n o m b r e d 'étoi les doubles d i v e r 

semen t colorées ; les unes offrent la couleur de l 'o

r a n g e , d ' au t r e s pa ra i s sen t b leues , d ' au t res p o u r p r e s , 

d ' au t res v e r t e s , e t c . Il est e x t r ê m e m e n t difficile de 

les examiner l 'une à côté de l ' au t re dans le s p e c -

t roscope , à cause de leur différence de g randeur et de 

l u m i è r e . H a r r ive auss i que pa r sui te de leur g rande 

p rox imi té , l ' i n s t rumen t , exposé à ê t r e dérangé , m e t 

facilement l 'une ou l ' au t re de ces étoiles h o r s du 

c h a m p de la v i s ion . Malgré ces difficultés, l es obser 

v a t e u r s on t é tud ié cer ta ines étoiles doubles . Dans l eur 

n o m b r e , nous c i t e rons a d 'Hercule e t (3 du Cygne , où 

les l ignes spec t ra les affirment la différence réelle des 

couleurs obse rvées . 

L ' é tude des spec t res des nébuleuses offre des résu l ta t s 

r e m a r q u a b l e s , m a l g r é la difficulté qu'i l y a à o b s e r v e r 

des spec t res aussi faibles. M. I luggins a é tudié six n é 

bu leuses p l ané ta i r e s , e t un nombre égal de nébuleuses 

p r é s e n t a n t u n cen t re lumineux plus ou moins i n t ense . 

Dans quelle condit ion se t rouve la ma t i è re nébu leuse? 

Telle est la ques t ion qui se renouvel le à l 'aspect de ces 

r e c h e r c h e s . Es t -ce une subs t ance gazeuse, cosmique , 

occupant une é t endue i m m e n s e , e t lumineuse pa r elle-

m ê m e ? est-ce au c o n t r a i r e u n e aggloméra t ion de soleils 
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lointains , que l eur d is tance confond p o u r nos yeux en 

u n e masse diffuse? Nous avouons que nous avons tou

j o u r s penché pou r la de rn i è re h y p o t h è s e . Cependant 

n o u s n ' en reg i s t rons pas avec moins d ' in té rê t les r é 

sul ta ts ob tenus pa r les savants obse rva t eu r s dont nous 

par lons , quoique ces résu l ta t s t endent en faveur de la 

p r e m i è r e . Les observa t ions de M. Huggins semblent , 

en effet, m o n t r e r que dans cer ta ines nébuleuses il n 'y 

a pas de mat iè re solide. Que lques -uns de ces corps en

regis t rés par Herschol r e s t en t uniformes dans leur il lu

minat ion, et q u e l q u e s - u n s du catalogue de, lord Rosse 

ne se laissent pas r é soudre davan tage . Mais es t -ce une 

raison pou r p r o n o n c e r ? Les t ro is qua r t s des nébuleuses 

considérées d ' abord comme des nuages cosmiques sont 

ac tuel lement résolues en amas d 'é toi les . 

Pa rmi les nébuleuses analysées , nous c i terons 37 H 

du Dragon. On r e m a r q u e dans son spec t r e une ligne 

t rès-br i l lan te e n t r e b e t F , environ à u n t ie rs de la d is

t ance à pa r t i r de b, qui cor respond à la ligne bri l lante 

du spec t r e de l 'azote, et aup rè s de F , une au t re l igne, 

celle du b a r y u m . Il y a aussi une a u t r e ligne plus faible, 

p r è s de F , t r è s -p robab lement due à l ' hydrogène . Ces 

résu l ta t s ne d é m o n t r e n t pas encore , cependan t , que 

ladite nébu leuse ne soit q u ' u n e a tmosphè re immense , 

composée de ces d ivers gaz. Herschel a établi qu 'une 

nébu leuse p lané ta i re moyenne , en supposant sa dis

tance égale à celle de la 61* du Cygne , rempl i ra i t u n 

espace dont le d i amè t r e serai t égal à sept fois celui de 

l 'orbi te de N e p t u n e . Les savants o b s e r v a t e u r s n 'ont 

r ien t r o u v é dans la lumiè re de ces nébuleuses qui i n 

d ique , comme dans le cas du Soleil, un globe solide 
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lumineux de r r i è r e la pho tosphè re b r i l l a n t e , e t l eu r 

lumière leur a p résen té les ca rac tè res qui appa r t i ennen t 

à la luminosi té des gaz. 

La science du ciel sera redevable à MM. Miller et 

Huggins d 'une bri l lante par t ie des p r o g r è s qu'el le est 

en voie d ' accompl i r ; on ne peut q u ' a d m i r e r la persé

vérance avec laquelle ces observa teurs consciencieux 

t r a v e r s e n t les obstacles, e t l 'habileté avec laquelle ils 

t r i omphen t des difficultés si n o m b r e u s e s qui e n t r a v e n t 

la p r a t i que . 

Nos lec teurs seront sans doute in téressés à conna î t r e 

les mé thodes d 'observa t ions auxquel les nous devons 

les mervei l leux résu l ta t s de l 'analyse spec t ra le . Peu t -

ê t r e , comme tous ceux qui épousent avec a r d e u r une 

théor ie t rop a imée, les savants anglais dont nous expo

sons ici les t ravaux ne lui t rouvent - i l s aucun défaut et 

comptent - i l s avec un peu t rop de complaisance sur les 

résu l ta t s qu'el le leur p r o m e t ; p e u t - ê t r e l ' écouten t - i l s 

avec t rop peu de l iber té et reçoivent - i l s avec une con

fiance p r é m a t u r é e la solution des p rob lèmes qu 'e l le leur 

p ropose . Mais en me t t an t quelque réserve dans ses 

j u g e m e n t s , l ' observa teur peu t enreg i s t re r sans c ra in te 

les résu l ta t s d i r ec t s de l 'é tude expér imenta le . On p e u t 

accep te r les faits sans en t i rer pour cela des conclu

sions absolues . 

Les obse rva t eu r s dont nous parlons basen t s u r les 

pr inc ipes su ivants leur in te rpré ta t ion des phénomènes 

observés dans l e s p e c t r e des corps célestes . Trois o rd re s 

sont à d i s t inguer : 

i° Un spec t r e cont inu , non coupé pa r des lignes 

br i l lantes ou sombres , i nd ique que la l umiè re n 'a subi 
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aucune modification su r son chemin do l 'as t re à nous . 

Sa source est u n corps opaque , p resque ce r t a inement 

à l 'état solide ou l iquide . Un spec t r e de ce genre n e 

donne aucune indicat ion s u r la n a t u r e ch imique de la 

subs tance d'où la lumiè re émane . 

2 ° Un spec t r e de l ignes br i l lan tes séparées par des 

espaces sombres nous informe que la source de la lu

mière es t une subs tance à l 'é tat gazeux . Par la com

paraison des lignes br i l lantes d 'un spec t re de ce genre 

avec les l ignes données par des flammes t e r r e s t r e s , on 

peu t découvr i r si q u e l q u ' u n e de ces subs tances t e r 

res t r e s existe on ce t te lointaine et i nconnue source de 

lumière . Les spec t res d 'un grand nombre de nébu

leuses appa r t i ennen t à cel te classe. 

3° Un spec t re cont inu , i n t e r r o m p u pa r des l ignes 

sombres , m o n t r e que le rayon lumineux a dû t r ave r s e r 

des v a p e u r s qui l 'ont pr ivé d e ce r t a ines réfrangibil i tés 

par un pouvoi r d ' absorp t ion . 

Depuis que Kirclihoff a m o n t r é que ces l ignes som

b re s co ïnc ident exac tement dans leurs positions avec 

les l ignes br i l lantes q u ' é m e t t e n t les vapeu r s en com

bus t ion et lumineuses , la compara i son de ces l ignes 

sombres avec les l ignes br i l lantes des v a p e u r s t e r r e s 

t res indique si que lques-unes de celles-ci sont p ré sen te s 

dans les vapeu r s que la lumière a t r ave r sées . Les spec

t res des étoiles fixes sont de ce l te c lasse . Dans le cas 

de ces corps , les vapeurs qui donnen t naissance aux 

l ignes sombres les e n t o u r e n t immédia tement et sont 

celles des subs tances de leur surface. La cons t i tu t ion 

chimique des a t m o s p h è r e s s tel laires co r respond , au 

moins en par t ie , avec celle des étoiles e l les-mêmes. 
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Les professeurs on t comparé les spec t res des étoiles 

avec ceux de p lus ieu r s subs t ances t e r r e s t r e s , e t ces 

compara isons ont é té faites par la mé thode d e l 'obser

va t ion s imul t anée , excel lente m é t h o d e . 

L 'appare i l est adap té à l 'oculaire d ' u n e lune t t e achro

ma t ique de 8 pouces d ' o u v e r t u r e . La lune t t e est montée 

s u r un pied équator ia l , et suit dans son cours l 'étoile 

ve r s laquel le elle est pointée , p a r le moyen d ' u n mou

vemen t d 'hor loger ie . 

Le point lumineux que forme l 'étoilo au foyer dB 

l 'objectif est al longé dans une seule d i rec t ion par une 

lentil le cy l ind r ique . La pet i te l igne de lumiè re tombe 

s u r une fente é t ro i t e , et les rayons d ive rgen t s sont r en

dus parallèles pa r u n e lentille ach romat ique . Ils sont 

a lors réfractés p a r deux pr i smes de flintglass dense , 

à 60°. On examine le spec t re à l 'aide d 'une peti te lu

ne t te a c h r o m a t i q u e , qui m a r c h e s u r une vis mic romé

t r i que . Par ce m o y e n , l ' observa teur p e u t m e s u r e r avec 

u n e grande préc is ion la posi t ion des l ignes stellaires 

re la t ivement à celles du s p e c t r e solaire . 

On t i re les spec t res do compara ison de l 'étincelle 

d 'une bob ine d ' induct ion pr ise e n t r e des é lect rodes d e 

divers mé taux . Quelquefois on a employé u n fil de pla

t ine e n t o u r é d 'un coton imbibé de la subs tance r e q u i s e . 

La l u m i è r e de l 'ét incelle es t réfléchie p a r u n pe t i t mi 

ro i r mobile s u r un p r i sme réf lecteur couv ran t la moit ié 

de la fente. P a r cet a r r a n g e m e n t , le spec t r e de l 'étoile 

e t le spec t r e du méta l de compara i son sont vus en juxta

posit ion, e t la co ïnc idence ou la posi t ion relat ive d 'une 

l igne s o m b r e dans le spec t r e s tel laire avec une ligne 

br i l lante dans le s p e c t r e méta l l ique peu t ê t re dé t e r -
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minée avec u n e t r è s - g r a n d e préc is ion . Ces copiparai-

sons sont d 'une g rande dél icatesse. 

Voici le r é su l t a t des obse rva t ions faites su r la lune 

et s u r les p lanè tes . 

Cer ta ines rég ions pa r t i cu l i è res de la surface de la 

Lune on t é t é examinées sous des condit ions variées 

d ' i l lumina t ion . On n 'a découve r t a u c u n e modification 

sensible de la l umiè re solaire qui pu i sse ind ique r l 'exis

tence d 'une a tmosphè re luna i re d ' une é t endue impor

t an t e . Le m o d e de dispar i t ion du spec t r e ¿ ' u n e étoile, 

lorsqu 'e l le es t occul tée pa r la Lune , es t négatif, q u a n t 

à l 'exis tence d 'une a t m o s p h è r e a u t o u r de cet a s t r e . 

Dans Jupiter, p lu s i eu r s l ignes d u spec t re ind iquent 

une absorp t ion pu issan te pa r l ' a tmosphère de cet te pla

n è t e . El les furen t comparées avec celle de no t r e a t m o 

sphè re . L'air de Jup i t e r r enfe rme que lques -uns des gaz 

ou des vapeurs cons t i tu t ives de l 'air t e r r e s t r e ; mais 

la subs t ance généra le n ' es t pas iden t ique . 

Les observa t ions de la p lanè te Saturne sont moins 

affirmatives, à c ause de la faiblesse de sa lumière . Un 

cer ta in n o m b r e de l ignes produi tes p a r son a tmosphè re 

para issent iden t iques avec celles que l 'on voit dans 

l ' image spectra le de Jup i t e r . 

Dans Mars, on n e r e t r o u v e p lus les l ignes ca rac té 

r i s t iques des a t m o s p h è r e s de Jup i t e r e t de S a t u r n e . 

On dis t inguo des g roupes de l ignes dans la par t ie b leue 

du spec t r e , e t c e l l e - c i , en causant la p rédominance 

des rayons rouges , p e u t ê t r e la cause d e la couleur 

rouge qui d i s t ingue la l umiè re d e ce t t e p l anè t e . 

Tou tes les fortes l ignes du s p e c t r e solaire son t v i 

sibles dans la b r i l l an te lumiè re d e Vénus, mais aucune 
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raie addi t ionnel le n ' indique une action absorp t ive de 

l ' a tmosphère de la p lanè te . 

Dans le cas général rie l 'examen des p lanè tes , la lu

m i è r e solaire est p robab lemen t réfléchie, non pas de la 

surface p lané ta i re , mais des nuages s i tués à u n e ce r 

ta ine élévation au-dessus d 'el le. En de telles c i rcons

tances , la lumiè re ne sera i t pas soumise à l 'action 

abso rban te des régions plus basses e t p lus denses de 

l ' a tmosphère de la p lanète , qui son! p réc i sémen t celles 

de no t r e a tmosphè re qui p rodu i sen t le plus formelle

m e n t les l ignes n o m m é e s a tmosphé r iques . 

Voici ma in t enan t les résu l ta t s relatifs à l 'observat ion 

des étoiles fixes. 

Pu i sque les corps sont lumineux pa r e u x - m ê m e s , 

nous pouvons espére r d 'ob ten i r pa r l eu r analyse p r i s 

ma t ique une mei l leure connaissance de leur n a t u r e , 

qu ' i l ne nous es t possible de le faire su r les p lanètes 

dont la c la r té n 'es t que la lumière solaire réfléchie. 

Qu'est-ce que les étoi les? se d e m a n d e M. W . Hug-

gins . Rapprochées pa r les plus g randes puissances de 

l 'opt ique, elles ne p résen ten t encore aucun d isque a p 

paren t ; elles r e s t en t au champ du télescope ce qu 'e l les 

pa ra i s sen t à l 'œil nu : des po in t s b r i l l an t s . 

Jusqu 'en ces de rn i e r s t emps , no t r e connaissance à 

p ropos des étoiles pouva i t ê t r e r ésumée en ces t e r m e s : 

elles b r i l l en t , — elles sont immensémen t éloignées, — 

les mouvemen t s de que lques -unes d ' en t r e elles m o n 

t rent qu 'e l les sont cons t i tuées d 'une subs tance douée 

des p ropr ié tés de l ' a t t rac t ion mutue l l e . 

Ce se ra i t une présompt ion do supposer que les 

65 corps s imples t e r r e s t r e s cons t i tuen t la somme des 
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maté r i aux primit ifs de l ' un ive r s . Sans d o u t e , dans les 

spec t r e s des étoi les , le ch imis te est in t rodu i t dans un 

n o m b r e d ' é léments nouveaux . Comment lui serait-il 

possible de les r econna î t r e e t de les i so le r? Quoi qu'il 

en soit, on a des r é su l t a t s p réc is su r ce r t a ins é léments 

dé t e rminés . 

C'est un fait carac té r i s t ique , que les l ignes de l ' hy

drogène co r respondan t à c e t / du spec t r e solaire 

m a n q u e n t dans les spec t r e s d 'à d 'Orion et de p de P é 

gase, e t dans ces deux étoiles seu lement , s u r p lus de 

5o étoiles examinées . 

[S de Pégase renferme le sodium, le m a g n é s i u m , et 

peu t - ê t r e aussi le b a r y u m . 

Sir ius renfe rme le sodium, le magnés ium, le fer et 

l ' hydrogène . 

Véga renferme le sod ium, le magnés ium, le fer. 

Pollux r en fe rme le sod ium, le magnés ium, le fer . 

On a m e s u r é 90 l ignes dans le spec t r e d 'Aldébaran , 

p r è s de 80 dans celui de a d 'Orion et i 5 dans celui 

de p de Pégase . Le d i a g r a m m e du spec t r e d 'Aldébaran 

et de « d 'Orion ayant é té dess iné , on p u t le compare r 

aux spec t res de d ivers é l éments t e r r e s t r e s . On t rouva 

p a r ce t t e compara i son qu ' i l ex is te , su r Aldébaran , neuf 

l ignes r e p r é s e n t a n t les corps é lémenta i res s u i v a n t s : 

sod ium, magnés ium, h y d r o g è n e , ca lc ium,fer , b i s m u t h , 

t e l lu re , an t imoine et m e r c u r e . On t rouva de mémo s u r 

a d 'Orion le sod ium, le m a g n é s i u m , le calc ium, le fer 

e t le b i s m u t h . 

Aucune étoile assez b r i l l an te pou r donne r u n spec t r e 

n 'a é té obse rvée dénuée de l ignes . Une étoile n e diffère 

d 'une a u t r e q u e dans le g r o u p e m e n t et l ' a r r angemen t 

8 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dos innombrab les pe t i t es s t r ies dont l eu r s spec t r e s son t 

t r aversés . 

Les lignes s o m b r e s d 'absorpt ion sont p lus fortes dans 

les spect res des étoiles dont la lumière- es t nuancée de 

v e r t ou do rouge . Dans les étoiles b lanches , les s t r i es , 

quoique aussi n o m b r e u s e s , sont très-fines e t t r è s -

faibles, à l ' except ion de la ra ie de l ' hydrogène , qui e s i 

r e la t ivement t rès - for te . Ce fait ind ique une condi t ion 

par t i cu l i è re des a t m o s p h è r e s env i ronnan t des étoiles 

b l anches , é t a t qui dépend peu t -ê t r e de leur hau te t e m 

p é r a t u r e . 

La compara ison des spec t r e s des étoi les différentes 

de couleur suggè re l 'opinion q u e ces cou leurs on t l eu r 

or ig ino dans la cons t i tu t ion ch imique de l e u r s a tmo

sphè re s . Pu i sque la source de la l umiè re stollaire est 

u n e subs t ance solide ou l iquide dont la t e m p é r a t u r e 

est e x t r ê m e m e n t élevée, ce t t e lumiè re doit toujours 

ê t r e b lanche à son émiss ion. Il pa r a i t exis ter u n e 

g rande analogie en t r e ces sources lumineuses e t no t r e 

soleil incandescen t . 

Les savan ts phys ic iens f e rmen t ce chap i t re en é m e t 

tant l ' idée q u ' u n e c o m m u n a u t é de ma t i è re existe en t r e 

les différentes par t i es de l ' un ive r s . On sait que n o t r e 

doc t r ine do l 'habi tabi l i té des a s t r e s les a déjà p réoccu

pés dans l eu r s r e che rches labor ieuses . Nous les en r e 

merc ions do nouveau . « Il est r emarquab le , disent-i ls 

en t e r m i n a n t , que les é l émen t s les p lus r é p a n d u s dans 

l ' a rmée des étoiles son t les m ê m e s que ceux dont 

les o rgan i smes v ivan t s sont cons t i tués s u r no t re 

g lobe. Ne d o i t - o n pas r ega rde r les étoiles les p lus 

br i l lan tes comme des soleils, cen t res de sys t èmes de 
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mondes peuplés , comme le nô t r e , d ' ê t res v ivants , a 

Il y aura i t du res te beaucoup à d i re e t longuement à 

d iscuter siîr les éléments de l 'univers . 

Nous venons de voir à quel po in t les professeurs 

Huggins e t Miller ont condui t l e u r s r eche rches en ana

lyse spec t ra le , quel i n s t r u m e n t e t quelle mé thode ils 

on t employés , e t quelles vues l eur ont suggérées ces 

longs t r a v a u x re la t ivement à l 'uni té de la ma t i è r e . 

Après les avoir in t e r rogés s u r les p lanètes de no t r e 

sys tème e t su r les étoiles fixes, nous cont inuerons ici 

la quest ion des nébuleuses, déjà soulevée quelques 

pages p lus h a u t ; ces agglomérat ions lointaines et m y s 

tér ieuses n ' on t p u échapper à leur r ega rd . Mais ici, 

p lus que j amais , il faut m e t t r e une g rande p r u d e n c e 

dans ses conclusions e t se défier souvera inement des 

appa rences . 

Out re les étoi les , les cioux sont pa r semés de taches 

nuageuses faiblement l umineuses , e t qui p r é sen t en t 

souvent des formes é t r anges e t fan tas t iques . On connaî t 

environ cinq à six mille d e ces nébu leuses . Quelle est 

la n a t u r e de ces objets s ingul ie rs? Sont- i ls de vastes et 

riches foyers de soleils r a s semblés eu une seule masse 

pa r suite de l ' immense é lo ignement qui nous en sé 

p a r e ? Sont-i ls les masses chaot iques de la subs tance 

pr imordia le de l ' un ivers? Le télescope seul essayai t do 

nous offrir la solut ion de ces m y s t è r e s ; l 'analyse pr is 

ma t ique de ces pâles c réa t ions paraissai t sans espé

rance . 

M. Huggins d i r igea l ' appare i l que nous avons décr i t su r 

une nébu leuse assez pe t i t e , mais re la t ivement br i l lante 

(37 II. iv . ) . Quelle ne fut pas sa su rp r i se d 'observer 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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br i l lantes . 

qu ' au lieu d ' une bande de lumiè re colorée, comme a p 

para î t le s p e c t r e d 'une étoile, la lumiè re de cet objet 

res ta i t concen t rée en t ro i s br i l lan tes lignes* b leu ver t , 

séparées p a r des in terva l les s o m b r e s ! Ce genre de 

spec t re lui m o n t r a que la source do la l umiè re é ta i t 

un gaz lumineux . La p lu s b r i l l an te des t rois l ignes é ta i t 

en posi t ion dans le spec t r e ve rs le mil ieu du chemin 

e n t r e b e t F . Elle é ta i t accompagnée d ' u n e l igne p lus 

faible, p lus réfrangible qu 'el le , e t s épa rée d'elle pa r un 

espace s o m b r e . La t rois ième l igne, qui est aussi la p lus 

faible, coïncide avec F et avec la ligne de l ' hyd rogène . 

La ligne la p lus br i l lante concour t , en posit ion, avec la 

plus br i l lante des lignes du n i t r ogène (azote). La l igne 

in t e rméd ia i r e , en ré f rangib i l i t é , no cor respond avec 

aucun des é léments qu 'on lui a comparés ( 1 ) . 

( 1 ) N é b u l e u s e s d o n t l e spectre i n d i q u o l'état g a z e u x : 
3 7 H. iv. 

6 2 . 

7 3 H. iv. 
5i H. iv . 

G r a n d e n é b u l e u s e d 'Orion . 

18 H. iv . 
N é b u l e u s e a n n u l a i r e d e la Lyre. 
D u m b - b e l l . 

N é b u l e u s e s d o n t l e spec tre est c o n t i n u : 
92 M. ' 
5o H. iv . 
3r M., g r a n d e n é b u l e u s e d ' A n d r o m è d e . 
3a M. 
55 A n d r o m è d e . 
26 Fi. i v . 
i 5 M. 

2 M. 
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L'examen m i n u t i e u x des différentes par t ies de la n é 

buleuse nommée Dumb-bcll e t de la g rande nébuleuse 

d'Orion m o n t r e que ces deux nébuleuses sont uniformes 

en const i tu t ion ; si la lumière d 'une pa r t i e diffère de 

celle d 'une a u t r e , c'est seu lement en i n t ens i t é . 

Les nébuleuses 37 H. iv . e t 73 IL iv . donnen t en ad

dit ion à l eu r s l ignes bri l lantes unfa ib le spec t r e cont inu . 

Ce spec t re est dû à la lumiè re du noyau. 

Des observa t ions de ce g e n r e ont semblé suffisantes 

à l ' au teur pou r au tor i se r les opinions su ivantes , en ce 

qui conce rne la n a t u r e e t la s t r u c t u r e de celles des 

nébuleuses qui donnen t u n spec t r e de l ignes b r i l 

l a n t e s ; nous les t r adu i sons de l 'anglais : 

1. La lumière de ces nébuleuses émane d 'une ma

t iè re chauffée à une hau te in tens i t é , exis tant à l'état 

gazeux. Cet te conclusion est cor roborée pa r la g r ande 

faiblesse qui d is t ingue la lumiè re de ces nébuleuses . 

Une por t ion c i rculai re du d i sque du soleil sous- tendant 

un angle d 'une minu t e donnera i t u n e lumiè re égale à 

780 pleines l u n e s ; c ependan t u n g rand nombre de ces 

nébu leuses , quoique sous - t endan t u n angle beaucoup 

plus grand , sont invis ibles à l'œil n u . Sur la t e r re , le 

gaz lumineux émet une lumiè re bien infér ieure en éclat 

à la ma t i è re solide incandescen te . 

1. Si ces é n o r m e s masses de gaz sont en t i è remen t 

lumineuses , la l u m i è r e venan t des par t ies s i tuées au -

delà de la surface qui nous est visible sera i t en g rande 

pa r t i e é te in te p a r l ' absorpt ion du gaz à t r a v e r s lequel 

elle au ra i t passé . Ces nébu leuses gazeuses nous p ré 

sen t e r a i en t , pa r conséquent , un peu plus qu 'une sur

face lumineuse. Cette cons idéra t ion p e u t se rv i r à expo-
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sor les formes d ' é t r ange appa rence do q u e l q u e s - u n e s 

d ' en t r e elles. 

3 . Il es t p robable que deux des é l é m e n t s consti tut ifs 

d e ces nébu leuses sont l ' hydrogène et l 'azote, à moins 

que l 'absence dos au t res l ignes du spec t re du n i t rogène 

n ' ind ique une forme de subs tance plus é lémenta i re que 

lu i . La t ro is ième subs tance gazeuse n ' e s t pas encore 

c o n n u e . 

4 . L 'uniformité e t l ' ex t rême simplici té des spec t r e s 

de toutes ces nébuleuses comba t l 'opinion q u e ce t t e 

m a t i è r e gazeuse r e p r é s e n t e le « fluide nébu leux » in

d iqué pa r "William Herschel , duquel les étoiles a u r a i e n t 

é té formées pa r u n p rocédé de condensa t ion . Dans u n 

tel fluide p r imord ia l , on t rouve ra i t tous les é léments 

qu i e n t r e n t dans la composit ion des étoiles. Si ces 

é l éments existaient en de telles nébuleuses , les spec t r e s 

de leur lumière sera ient croisés des mômes lignes b r i l 

lan tes qui se t rouven t sur les spec t res stel laires en 

l ignes sombres . 

5 . On ne peu t guè re souteni r la proposi t ion que les 

t rois l ignes br i l lantes ind iquen t une condi t ion plus p r i 

mi t ive et p lus simple de m a t i è r e ; ca r a lors , si le p r o 

cédé d 'élaborat ion en étoiles s 'accomplit , m a i n t e n a n t , 

nous pour r ions nous a t t end re à t rouver dans que lques -

unes des nébu leuses , ou dans que lques par t i es d ' en t re 

elles un é ta t p lus avancé v e r s la formation des é lé

m e n t s dis t incts dont nous savons ma in t enan t les étoiles 

ê t r e cons t i tuées . Un tel p r o g r è s serai t indiqué par un 

n o m b r e croissant de lignes br i l l an tes . Il est difficile de 

supposer que la t e m p é r a t u r e excess ivement hau te des 

nébuleuses garde en échec des affinités par lesquelles, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NÉBULEUSES E T MATIÈRE COSMIQUE. 17/) 

si elles n ' é ta ien t pas r e t e n u e s , la formation des élé

men t s s ' opé re ra i t ; car , dans que lques -unes des n é b u 

leuses, un noyau existe qui , par son spect ro cont inu , 

son éclat s u p é r i e u r et sa sépara t ion appa ren t e du gaz 

env i ronnan t , se p r é s e n t e comme ren fe rman t une m a 

t ière solide ou l iquide. A une t e m p é r a t u r e à laquelle 

la mat iè re p e u t r e s t e r l iquide ou solide (quoique en des 

cons t i tu t ions par t icu l iè res ce t te t e m p é r a t u r e puisse ê t r e 

t r è s -é l evée ) , nous n e p o u v o n s pas suppose r q u e la for

mat ion des é léments ch imiques soit a r r ê t ée par la cha 

leur excess ive . 

6. Une formation p rogres s ive de que lque genre est 

suggérée pa r la p r é sence des por t ions p lus condensées , 

e t , dans que lques nébu leuses , d 'un noyau . Les n é b u 

leuses qui donnen t un spec t re cont inu et res ten t p o u r 

tan t fort peu résolubles — telles que la g rande n é b u 

leuse d 'Andromède — ne sont pas nécessa i rement des 

amas d 'é toi les . Elles p e u v e n t ê t r e des nébuleuses ga

zeuses q u i , p a r la p e r t e do la cha leur ou l ' influence 

d ' au t res forces, se sont condensées en por t ions plus 

solides et dans la condit ion o p a q u e . 

Si les obse rva t ions do lord Rosse , du professeur 

Bond et d ' au t res sont, acceptées en faveur de la r é so 

lut ion part iel le do la nébu leuse annu la i re de la L y r e e t 

de la g rande nébuleuse d 'Orion en po in t s br i l lants d is

t inc ts , ces nébu leuses p e u v e n t ê t r e r e g a r d é e s , non 

comme de simples masses do gaz, mais comme des sys 

t èmes formés pa r l 'agrégation de masses gazeuses . 

Est- i l possible que la p e r m a n e n c e de la forme générale 

de ces nébuleuses puisse ê t r e ma in tenue p a r les m o u 

vemen t s de ces masses séparées 1 ? 
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7. L ' idée de l ' énorme d is tance des nébuleuses à 

no t r e s y s t è m e , en tan t que fondée sur l 'é tendue s u p 

posée d e l ' é lo ignement auquel les étoiles du plus b r i l 

lant éclat cessera ien t d ' ê t r e visibles à nos té lescopes , 

n ' es t plus fondée en ce qui concerne les nébuleuses à 

spec t re con t inu . Il p e u t se faire que que lques -unes 

d ' en t r e elles ne soient pas p lus éloignées de nous que 

des étoiles p lus b r i l l an tes . 

8. Aussi loin que s ' é t enden t les obse rva t ions du nar 

r a t e u r , elles pa ra i s sen t favoriser l 'opinion que ces n é b u 

leuses sont des systèmes gazeux don t la s t r u c t u r e 

comme la des t ina t ion sont en relat ion avec l ' un ive r s , 

mais dis t incts de la g rande masse cosmique à laquolle 

le soleil e t les étoiles fixes appa r t i ennen t . Quelle est 

ce t t e des t ina t ion spécia le? P lus ieurs théor ies sédu i 

santes se p ré sen ten t d 'e l les-mêmes en connexion avec 

les g rands p rob lèmes de la conserva t ion de l 'énengie 

de l 'univers , de la source e t de l ' en t re t ien de la cha 

leur solaire e t s tel la ire . — L ' au t eu r te rmine en d isant 

q u e l ' accumula t ion len te e t labor ieuse des faits fera 

p lus avance r la science que les spécula t ions les plus 

b r i l l an tes , e t en cela il a g r a n d e m e n t ra ison. 

Mais il r e s t e beaucoup , beaucoup à d iscuter , s u r la 

légi t imité des conséquences que l'on t i re des l ignes 

d 'absorpt ion du spec t r e des nébu leuses , e t sur les

quel les on croi t pouvoi r fixer la théor ie de l eu r com

posit ion ch imique . 

Si l 'analyse spec t ra le a de labor ieux r ep ré sen tan t s 

en Angle ter re , elle compte u n actif i nves t iga teu r à 

l 'observato i re de R o m e : le H. P . Secch i . 

Puisque cet éminen t a s t r o n o m e veu t bien nous tenir 
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au cou ran t des t r avaux auxque ls il appl ique actuel le

m e n t ses veilles fécondes, nous nous faisons u n devoi r 

de p o r t e r ses nouvelles d é c o u v e r t e s à la connaissance 

de nos l ec teu r s e t de tous ceux qui s ' in téressent aux 

p r o g r è s de la science d u ciel. * 

Les spec t res stellaireâ, nous écr i t - i l , sont toujours à 

l ' o rdre du j o u r ; avec les nouveaux apparei ls , j 'a i pu 

voir les raies d ' A r c t u r u s aussi nombreuses et aussi 

fines que eeiles du Soleil. Si vous avez reçu mon qua

t r i ème n u m é r o du Bulletin que j e vous ai envoyé , vous 

y avez t r o u v é le dessin du spec t re de Bételgeuse et 

d 'A ldéba ran , d o n t les analogies sont r emarquab les . 

Aussi , dans ce t te c lasse , il faut r a n g e r m ê m e A r c t u r u s . 

L 'absorpt ion p lus faihle de l ' a tmosphère de cel te étoile 

rend les lacunes noi res plus Fines, mais l ' absorpt ion 

para î t de la m ê m e classe. J 'ai déjà, dès l 'année i8G3, 

dis t ingué les étoiles en classes sous ce rappor t ; les 

rouges e t colorées forment u n e catégor ie , les b lanches 

une a u t r e . 

Celles-là son t carac té r i sées p a r des l ignes s o m b r e s , 

nombreuses , e t dans ces de rn i è r e s il y a plus de con

t inu i t é , e t au con t r a i r e r ègne u n e g rande lacune dans 

le ve r t -b leu . Sir ius en sera i t le type comme a. L y r e . 

J 'ai t rouvé que ces dis t inct ions ont lieu m ê m e - d a n s les 

étoiles de 4" fi' 5" g r a n d e u r . 

Ces rec t ; c h e s ont pu ê t r e appl iquées à l ' inspection 

des comèlJo, e n t r e au t res à celle de la comète de Tem-

pel . L ' o b s e r v a t e u r a t rouvé que son spec t re est com

posé de t rois raies seu lement : une qui correspond à 

a /5 de la d i s t ance e n t r e b e t F de Frauenhofer e t est 

assez v ive ; sa couleur est ve r t e , mais diffère de celle 

8. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des nébuleuses do toute sa l a r g e u r ; les a u t r e s d e u x 

l ignes ou raies sont t rop pe t i tes et faibles pour en 

pouvo i r fixer exac tement la posi t ion. L'une est, du côté 

d u r o u g e , assez p rès de la la rge raie pr inc ipa le , l ' au t re 

est assez So ignée du côté du violet . D 'après cela on 

doit r anger les comètes , p o u r leur const i tu t ion phy

s ique molécu la i r e ,pa rmi les n é b u l e u s e s ; mais leur ré-

frangibilitô de lumière n 'es t pas la môme que celle des 

nébu leuses . 

Dans sa l e t t r e , il ajoute : « Le Bulletin de l 'observa

to i re du Collège romain est occupé p a r les t r a v a u x 

actuels de l 'observatoi re . P o u r le m o m e n t , je vous dirai 

que j ' a i réussi à voir dans la comète de Tempel t rois 

b r a n c h e s spect ra les lumineuses , confirmant ainsi p o u r 

ce t te comète ce que M. Donatï avait observé pour u n e 

a u t r e . Deux exemples font déjà b e a u c o u p . 

a Je vous dirai de plus , ajoute-t- i l , que j ' a i éga lement 

réussi à voir 16 spec t re do Sir ius r ayé à peu p r è s 

comme celui du soufre publié par M. P l u c k e r dans le 

d e r n i e r n u m é r o des Transactions philosophiques. P a r 

ce t t e publ ica t ion , on voit justifié ce que j ' ava i s déjà 

obse rvé : que le spec t re ob tenu par le magnés ium b r û 

lant n ' es t pas du tout ident ique avec celui du m a g n é 

s ium donnan t l 'étincelle é lec t r ique . » 

P o u r en r even i r aux étoiles et t e rmine r par là no t re 

é tude , nous di rons qu ' en r é s u m é il résu l te des r e c h e r 

ches du labor ieux co r re spondan t de l ' Inst i tut que les 

spec t r e s stellaires sont l imités à u n t rès -pe t i t n o m b r e 

de types ca rac té r i s t iques , qu 'on p e u t r édu i r e à t ro is , 

e t qui sont r ep ré sen té s respec t ivement : 1 ° par a L y r e ; 

2 0 p a r a H e r c u l e ; 3° pa r a Bouvier , ou m ê m e , pou r ce 
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dernier type , pa r n o t r e Soleil l u i - m ê m e ; ce qui n ' e m 

pêche? pas , c ependan t , qu'il y ait des différences no

tables dans les étoiles du m ê m e type . De plus , il a 

annoncé q u ' e n t r e le p r e m i e r et le de rn i e r type se pa r 

tageaient , en n o m b r e à pou p rè s égal , p resque toutes 

les étoiles examinées ju squ ' a lo r s . 

Ces r é su l t a t s ont é té confirmés pa r des obse rva 

tions é tendues et nombreuses d ' env i ron cinq cents 

étoi les , faites à l 'observato i re du Collège, romain, avec 

une descr ip t ion détail lée do p lus do q u a t r e cen ts de 

ces étoi les . 

Le p remie r type de a Lyre cont ient comme lignes 

fondamentales doux l ignes très-visibles de l ' hyd ro 

gène , c 'es t -à-dire celle du b leu , et une a u t r e dans le 

violet. 

L 'hydrogène sera i t donc, d ' ap rès ces obse rva t ions , 

le pr incipal é l ément des étoiles de ce t ype . Le s in

gul ier p h é n o m è n e que p ré sen t e y Cass iopée , qui a 

une ra ie b r i l l an te à la place de la raie obscure / (hy

d rogène) , serai t expl iqué par cet a u t r e fait, que l ' hy 

drogène à basse t e m p é r a t u r e donne un spec t r e con

t i n u , sur lequel la raie / est b r i l l an te , et que , l 'hy

drogène é tan t en pe t i t e quan t i t é , il ne renverse pas le 

spec t r e . Il existe d ' au t r e s raies e n t r e celles do l 'hy

d r o g è n e , mais elles son t r e l a t ivemen t très-faibles ; les 

ra ies qui dominen t sont celles du magnés ium et du 

sod ium. 

Le deux ième t ype , r e p r é s e n t é pa r a Hercule , est 

b e a u c o u p moins cons idérable , mais il est aussi r e m a r 

quab lemen t cons tan t . Les mesures d i rec tes donnent 

r i g o u r e u s e m e n t à la même place les mêmes lignes 
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dans toutes les étoiles de ce t y p e ; la seule différence 

es t que , dans les étoiles normales x Hercule , p Pégase , 

o Haleine, p l ' e r sée , e t c . , les l ignes qui sépa ren t les 

colonnes son t par fa i t ement noi res e t t r anchées , pen 

dant que dans que lques -unes , comme a Or ion, a Scor

pion, e t c . , elles son t assez faiblement p rononcées dans 

la par t ie la moins refrangible du s p e c t r e . Malgré cela, 

il n ' y a pas de différence essentiel le , comme ce l te 'par

t icular i té p o u r r a i t le faire c ro i re . 

Ce t y p e comprend les étoiles for tement colorées en 

rouge e t les étoiles var iables . Mira, de la Baleine, est 

une p r e u v e s u r p r e n a n t e de cet to s ingular i té . Lorsque 

le P . Secchi l 'observa, au mois de s e p t e m b r e , sa pe t i 

tesse ne p e r m i t do r i en conc lu re . E n m a r s , elle étai t 

déjà de 4 e ou de 5" g r a n d e u r ; elle m o n t r a i t alors la 

colonnade de a Hercule avec une é tonnan te fidélité ; 

sa faiblesse faisait p a r a î t r e seu lement le spec t r e p lus 

c o u r t e t les ra ies e x t r ê m e s p lus r a p p r o c h é e s . L'étoile 

rouge du Cocher (Lalande, i256i) a p p a r t i e n t aussi à 

ce type , seu lement les 2° e t 3" colonnes sont réunies 

en une seule, e t les 4" e t 5" en une a u t r e . Il es t cu

r ieux do t r o u v e r une telle ident i té dans les spec t res 

d 'étoi les si différentes. L ' au teur pense que les étoiles 

de ce t y p e sont assez n o m b r e u s e s , mais que la cou leu r 

sombre d e cer ta ins d ' en t r e eux empêche d'en dé t e rmi 

n e r les c a r a c t è r e ^ e t il se propose d 'en faire u n e r e 

c h e r c h e p lus m i n u t i e u s e . 

Le t ro is ième t y p e , qui est celui de no t r e Soleil , 

semble p a r sa n a t u r e p r é s e n t e r un g rand n o m b r e de 

différences, e t cependan t il n 'en est pas a insi . Les dif

férences pr incipales se réduisen t à ce qu 'e l les offrent 
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les ra ies fines en faisceaux plus ou moins ser rés , mais 

ces raies occupen t les m ê m e s places différentes de 

celles d u t y p e p r é c é d e n t . Le magnés ium l u i - m ê m e , 

qui est t r è s -déve loppé dans le type ac tue l , ne p résen te 

pas le mémo assemblage do ra ies voisines que dans le 

deuxième t y p e ; do plus , dans le type ac tue l , la r a i e / 

est toujours assez facile à d i s t ingue r , tandis qu'elle 

manque dans le deux ième . A cause de ces différences, 

il es t facile de d i s t inguer ce type de l ' au t r e , m ê m e 

lorsque les ra ies sont g roupées de man iè re à l eu r don

ne r un aspec t qui les r a p p r o c h e . Les cas dou teux que 

j ' a i t r o u v é s , di t l ' observa teur , s e ron t facilement résolus 

après des m e s u r e s déf in i t ives , pr i ses avec plus do 

loisir. 

Ces t ro i s t ypes différents sont ca rac té r i s t iques dans 

cer ta ines par t i es du ciel. Ainsi, le P . Secchi a r e m a r 

qué q u e le type d 'Orion est r e p r é s e n t é p a r une por t ion 

de la constel lat ion du Chien et du Lièvre , mais il es t 

t r è s - r a r e dans les au t r e s pa r t i e s du ciel ; dans ces 

étoiles domine le ve r t , ce qui est le p r o p r e de la n é b u 

leuse . Les étoiles j aunes qui se r a p p o r t e n t au t rois ième 

type sont t r è s - n o m b r e u s e s dans la Baleine et dans l 'E-

r idan . Le T a u r e a u es t p r e s q u e exc lus ivement formé 

d'étoiles du p r e m i e r t y p e ; Aldébaran e t quelques a u t r e s 

seu lement font excep t ion , e t n e se r appo r t en t pas à ce 

type r e p r é s e n t é p a r a L y r e . 

Le savant d i r e c t e u r de l 'observa to i re romain donne 

ainsi l 'expl icat ion d e ce fait, que des étoiles rouges de 

7° g r a n d e u r , comme Lalande 12661, donnen t un spec t re 

qu 'on p e u t m e s u r e r , ce qui n 'es t pas possible pou r les 

étoiles b lanches de ce t t e g r a n d e u r . « C e l a est dû, dit- i l , 
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à la faible dispersion p r i s m a t i q u e q u ' é p r o u v e leur lu

m i è r e , d'où r é su l t en t des l ignes b r i l l an tes s é p a r é e s B à 

peu p r è s comme dans les n é b u l e u s e s . Une l u m i è r e , 

m ê m e faible, si elle n e se d i spe r se pas , conserve une 

in tens i té r emarquab le . C'est a ins i , a joule- t - i l , q u e j ' a i 

pu voir les raies du sodium bien séparées dans la flamme 

d 'une pe t i te boug ie o rd ina i re , à a k i lomètres de dis

t ance . » Les lignes noires de ces étoiles sont cependan t 

p lu tô t de vér i tab les b a n d e s , semblables à celles q u e 

p r o d u i t l ' absorpt ion de no t re a t m o s p h è r e s u r le Soleil . 

La raie D du sodium, pur exemple , qui est t rès-f ine, 

se t rouve ici éno rmémen t di latée, ce qui p rouve ra i t 

que ces as t res sont e n t o u r é s d ' a tmosphères absorban tes , 

dont la n a t u r e ne p o u r r a ê t r e r e c o n n u e que lo r squ 'on 

a u r a séparé dans les spec t r e s ce qui appa r t i en t à la 

n a t u r e de la subs tance ana lysée , et ce qui t ient à la 

t e m p é r a t u r e do ce m ê m e co rps . 

Lo r sque les ch imis tes se ron t a r r ivés à la sépara t ion 

d e ces d e u x causes , l 'analyse spec t ra le sera enr ich ie 

d ' une g r a n d e d é c o u v e r t e , et il se ra cu r i eux de cons 

t a t e r p e u t - ê t r e , dans ces as t res l o in t a ins , ce r ta ines 

a t m o s p h è r e s ayan t de l 'analogie avec la n ô t r e . 
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V . 

LE S O L E I L . D E R N I È R E S R E C H E R C H E S SUR. 
S A N A T U R E E T S U R S A C O N S T I T U T I O N 
P H Y S I Q U E . 

Nous avons ouve r t no t r e v o l u m e de Tannée d e r n i è r e 

par une é tude spéciale su r la n a t u r e du Soleil, telle que 

les plus exactes inves t iga t ions de la science nous ont 

permis d 'en établ i r la t héo r i e . Nous avons vu qu 'en ces 

dernières années u n e scission s'est opérée dans le camp 

des as t ronomes à la sui te des découve r t e s de M. Kirch-

hoff et des p a r t i s a n s de sa théor ie . Nous avons de 

même établi en quoi diffèrent les deux théor ies a c 

tuel lement adop tées pa r l 'un ou par l ' au t re par t i , e t s u r 

quels faits d 'observa t ion elles p r é t e n d e n t s ' appuyer 

l 'une et l ' au t r e . 

Comme ce son t p r éc i s émen t les faits observés qui 

ont la p lus g r ande i m p o r t a n c e , e t non les hypo thèses 

que l 'on inven te pour les m e t t r e d 'accord avec cer ta ines 

idées reçues , n o u s nous p roposons encore do m e t t r e 

sous les y e u x des l ec teurs les observat ions dues aux 

différents a s t ronomes qui t rava i l len t à ces r eche rches , 

sans donner do pr ivi lège aux uns ni aux a u t r e s , e t sans 

nous p réoccuper des théor ies qu ' i ls défendent . Les faits ! 

toujours les faits ! 

Pu i sque , su ivant le noble exemple de M. Carr ington, 

les a s t ronomes d 'out re-Manche s 'occupent du sujet avec 

une pat ienco incomparab le , nous les p r é sen t e rons au 
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p r e m i e r r a n g . MM. W a r r e n do La B u e , Balfour Ste-

w a r t e t Benjamin L o e w y vont nous offrir les résul ta ts 

p r inc ipaux de l eu r s r e c h e r c h e s ; nous comparerons en

sui te ces r é su l t a t s à ceux que d 'au t res c h e r c h e u r s ont 

p u acquér i r . C'est p a r les efforts combinés de nom

b r e u x obse rva teu r s que la sc ience p e u t a t t e ind re la 

solut ion de t an t d ' én igmes qui lui r e s t en t encore à ré

s o u d r e ; aussi est- i l bon de ne j amais p e r d r e de vue 

aucune des b r a n c h e s qui cons t i tuen t ce g rand a rbre 

l e n t e m e n t progressi f du savoir . Les a s t ronomes que 

n o u s v e n o n s d e n o m m e r ont p r é sen t é à la Société royale 

de Londres d ' in té ressan t s t r avaux s u r la const i tut ion 

phys iquo du soleil, ques t ion mise à l ' o rdre du j o u r 

depuis l ong t emps , e t qui est assez complexe p o u r res 

t e r long temps encore dans le champ de la discussion. 

Après avoir donné u n e esquisse rap ide de leur sujet , 

les a u t e u r s q u e nous venons de n o m m e r é tabl issent la 

nature, des ma té r i aux qui ont é té m i s a leur disposi t ion. 

E n p remie r lieu, M. Car r ing ton a mis ob l igeamment 

e n t r e l eu r s mains tous ses dess ins o r ig inaux rie taches 

solaires, s ' é t endan l depuis le mois de n o v e m b r e 1853 

jusqu ' au mois de m a r s 1861. Ils adjoignirent à ces des

sins ceux qui on t é té p r i s a l ' h é l i o g r a p h e d o K e w . Q u e l 

q u e s - u n s furent p r i s à cet i n s t r u m e n t à l 'observatoi re 

de K e w p e n d a n t les années i 8 5 8 et 1859. E n juil let 

18G0, il fut employé en E s p a g n e , à l 'observat ion de 

l 'éclipsé to ta le . E n i 8 6 i , que lques r ep roduc t ions furent 

ob tenues à K e w ; de février 1862. à février i 8 6 3 , l ' ins

t r u m e n t fut en occupa t ion pe rpé tue l l e à l 'observatoi re 

pr ivé de M. de La R u e (Cranford) , et depuis mai i 8 6 3 

jusque au jourd 'hu i , il d e m e u r a en occupat ion à K e w 
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sous la d i rec t ion du môme as t ronome. On const ru is i t 

alors une t a b l e , de laquelle on p u t dédu i re que le 

nombre des g roupes observés à K e w , de ju in à décembre 

1863 inc lus ivement , é ta i t de 64, t andis que le n o m b r e 

de ceux obse rvés p a r M. S c h w a b e (le célèbre observa

teur de Dessau, dont nos l ec teu r s connaissent les t r a 

vaux) é ta i t do 89, p o u r le m ô m e in te rva l l e . Sembla-

b lement , le n o m b r e observé à K e w , e n t r e j anv ie r e t 

novembre 1864 inc lus ivement , fut de 109, tandis que , 

pendan t le m ê m e espace de t e m p s , S c h w a b o en observa 

126. Le n o m b r e de taches obse rvées p a r celui-ci es t , 

comme on le voit , supé r i eu r à celui de K e w ; mais il 

est p robable qu 'en leur app l iquant une correct ion cons

t an te , les deux sér ies p e u v e n t concorder sans pe ine . 

Les a u t e u r s se p r o p o s è r e n t donc d e r é p o n d r e aux 

ques t ions su ivantes : 

1° L 'ombre d 'une tache est-elle p lus p r è s du cen t re 

du soleil que la p é n o m b r e , ou, en d ' au t res t e r m e s , a p 

par t ien t -e l le à u n n iveau p lus bas? 

2° La p h o t o s p h è r e de l ' as t re qui nous éclaire doit-

elle ê t r e r ega rdée comme formée d 'une subs tance so

lide ou l iquide , ou b ien est-el le d 'une na tu re gazeuse 

ou nuageuse? 

3° Les taches ( y compr i s l ' ombre e t la p é n o m b r e ) 

sont-el les des p h é n o m è n e s s i tués au-dessous du niveau 

de la pho tosphè re solaire ou au -dessus do l u i ? 

E n r éponse à la p r e m i è r e de ces ques t ions , il fut 

m o n t r é que si l ' ombre est , d 'une façon appréc iab le , 

s i tuée s u r un niveau inférieur à celui de la p é n o m b r e , 

nous sommes condui ts à a d m e t t r e u n empié tement a p 

pa ren t de l 'ombre su r la p é n o m b r e du côté le p lus 
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proche du cen t re visuel du d i sque . Ceci es t , en fait, le 

p h é n o m è n e obse rvé p a r W i l s o n , lequel induis i t dans 

l 'opinion que l ' ombre é ta i t plus r a p p r o c h é e du cen t re 

du Soleil que la p é n o m b r e . 

On cons t ru is i t a lors deux tables m o n t r a n t la d ispo

sition re la t ive do l 'ombre et de la p é n o m b r e pou r 

chaque tache au tog raph iée à K e w , qui pouvai t se rv i r 

à ce desse in . 

Dans la p r e m i è r e do ces tables , ce t te disposi t ion fut 

établie de gaucho à d ro i t e , car telle es t la d i rec t ion dans 

laquelle les t aches s 'avancent à t r a v e r s le d i sque , en 

v e r t u du m o u v e m e n t do r o t a t i o n ; dans la seconde , 

ce t t e disposit ion fut établie dans une d i rec t ion pa ra l 

lèle a u x cercles de longi tude solaire, et l'on ne consi

dère dans ce t t e table que les t aches s i tuées à u n e hau te 

la t i tude so la i re . 

D 'après la p r e m i è r e de ces tables , on m o n t r e qu ' en 

p r e n a n t tous les cas où un empié temen t de l 'ombre sur 

la d ro i te ou s u r la g a u c h e de la p é n o m b r e est p e r c e p 

t ible, on t rouve 86 p . °/„ en faveur de l 'hypothèse que 

l 'ombre est plus p roche du cen t re que la p é n o m b r e , e t 

14 p . % con t re cot te h y p o t h è s e . Il résul te également 

de l ' inspection, qu 'en p r enan t tou tes les taches valables 

e t en les d i s t r i buan t p a r zones, selon leur dis tance au 

cen t r e , l ' emp ié t emen t est plus g rand lorsque les taches 

se t r ouven t p rès du b o r d , et moins g rand quand elles 

se t rouven t p r è s du c e n t r e . 

D 'après la seconde tab le , dans laquelle on a seu le 

m e n t considéré les taches s i tuées à de hau t e s la t i tudes , 

on é tabl i t q u ' e n p r e n a n t tous les cas où l ' empié tement 

de l 'ombre en h a u t et en bas est percept ib le , 81 p . ° / u sont 
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en faveur de l ' hypo thèse que l ' ombre es t plus proche 

du cen t re que la p é n o m b r e , t andis que 19 p . % sont 

contre elle. 

Le résultat de ces tables est donc favorable à cette 

hypothèse. 

Les a u t e u r s se p roposè ren t ensui te de r é p o n d r e à la 

quest ion su ivan te : 

La p h o t o s p h è r e de l 'as t re qui nous éclaire doit-elle 

ê t re regardée comme formée d 'une subs t ance solide ou 

liquide, ou bien est-el le d 'une n a t u r e gazeuse ou nua

geuse ? 

Il fut cons ta té que le g rand écla t relatif des faculcs 

près du bord po r t e à c ro i re que ces masses planent à 

une haute élévation dans Vatmosphère solaire, échap

pant pa r là à une g rande par t ie de l ' influence abso rp -

t ive, qui est pa r t i cu l i è remen t forte dans le voisinage 

des bo rds ; ce t te conclusion fut confirmée pa r ce r ta ines 

vues s té réoscopiques ob tenues par M. W . de La Rue , 

dans lesquelles les facules pa ra i s sen t t rès-é levées . On 

r e m a r q u e aussi que les facules ga rden t souvent le même 

aspect p e n d a n t p lus ieurs j o u r s , comme si la mat iè re 

qui les compose étai t suscept ible de d e m e u r e r à l 'état 

de suspens ion pendan t que lque t e m p s . 

On cons t ru is i t ensu i te une table m o n t r a n t la posi t ion 

relative des taches solaires et les facules qui les accom

pagnen t , d 'après tous les dessins de Kew, susceptibles 

do servi r à cet examen. 

11 résul te des compara isons que , s u r 1137 cas, 584 

taches p r é s e n t è r e n t leurs facules en t i è r emen t , ou p r e s 

que en t i è remen t s u r le côté gauche , que 5o8 les offri

rent à peu p r è s éga lement des d e u x côtés , tandis que 
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45 seulement les m o n t r è r e n t à d ro i t e . C'est comme si 

la mat iè re lumineuse , é tan t lancée dans une région d 'une 

p lus g rande vi tesse absolue do ro ta t ion , se raBattai t en 

a r r i è r e , à g a u c h e ; e t l'on p e u t suppose r que la sub 

s tance des facules qui accompagnen t les t aches p rov ien t 

de la région de la surface solaire qui r en fe rme la t ache 

et qui a de ce t t e façon été pr ivée de son éclat . 

Il y a, de p lus , un b o n nombre de cas où la tache 

s 'est br isée de la manière su ivante : u n pon t , de s u b 

s tance lumineuse , do m ê m e éclat a p p a r e n t que la p h o 

tosphère env i ronnan te , pa ra i t c roiser l ' ombre d 'une 

tache que nulle p é n o m b r e n ' accompagne . Il y a des r a i 

sons suffisantes de p e n s e r q u e ce pon t est au -dessus 

de la tache ; car , si l ' ombre étai t un nuage opaque et la 

p é n o m b r e un nuage demi -opaque , tou tes deux se t rou 

v a n t au -dessus de la pho tosphère so la i re , il n ' e s t pas 

p robab le q u e la t ache se b r i se ra i t de telle façon que 

l ' obse rva teu r ne p û t apercevoi r que lque p é n o m b r e a c 

compagnan t le pon t lumineux . Enfin, des por t ions d é 

tachées de ma t i è r e lumineuse para i ssen t quelquefois se 

mouvoi r à t r a v e r s u n e t a c h e , sans p r o d u i r e pour cela 

a u c u n e a l té ra t ion p e r m a n e n t e . 

De ces cons idéra t ions on infère que la pho tosphè re 

lumineuse n e doit pas ê t r e r e g a r d é e comme composée 

d 'un lourd solide ni d ' une subs tance l i q u i d e , mais 

qu 'e l le est p lu tô t de la nature des gaz, des v a p e u r s e t 

des nuages , e t que les t aches sont des phénomènes 

p rodu i t s a u - d e s s o u s du niveau de la pho tosphè re du 

Soleil . 

Le mémoi re se t e rmine p a r des cons idéra t ions théo

r iques plus ou moins p robab le s . Pu i sque la par t ie cen-
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tralo ou profonde d 'une tache est b ien moins lumineuse 

que la pho tosphè re , on p e u t en conclure sans doute 

que la tache e s t d 'une t e m p é r a t u r e infér ieure à celle 

de la p h o t o s p h è r e ; et si l'on p e u t suppose r que toute 

la masse solaire à ce niveau est d 'une t e m p é r a t u r e 

plus basse q u e la p h o t o s p h è r e , on p e u t enco re en con

clure que la cha l eu r du flambeau v ien t du dehors et 

non de son sein . 

Tels sont les r é su l t a t s ob t enus par les as t ronomes 

cités plus h a u t . Avan t d 'açr iver à d ' au t res observa t ions , 

nous s ignalerons ici, p a r p a r e n t h è s e , u n phénomène 

qui se r a t t ache aux idées p récéden tes : c'est la chute 

d'un météore à la surface du soleil. — Le 1 " octobro 

18G4, ve rs 22 h . 3o m . , t e m p s moyen de G r e e n w i c h , 

M. Frédér ic Brodie observa i t à Nickfild la surface du 

Soleil à l 'aide d 'un équa tor ia l de 8 pouces e t demi 

d ' ouve r tu re e t d 'un gross i ssement de n o . Subi tement , 

un mé téo re d 'un éclat t rès-vif t r ancha le champ de 

vue : sa lumière surpassa i t beaucoup en in tens i té celle 

de la pho tosphère du Solei l , dans laquelle ce corps 

paraissai t t o m b e r . L a longueur de la l igne qu'i l décr iv i t 

dans l8 c h a m p d e la l une t t e fut d 'envi ron une m i n u t e 

d 'arc . La l a rgeu r de la t è t e du m é t é o r e étai t de 4 ou 

5 secondes d 'a rc env i ron , e t la du rée de sa visibilité fut 

de 3 d ix ièmes de seconde . Il p a r u t d 'abord à la par t ie 

inférieure du c h a m p et d i spa ru t près du c e n t r e ; sa 

course appa ren t e fut donc p resque ver t ica le . Il parais

sait t e r m i n é pa r u n e q u e u e légèrement courbée , la

quelle por ta i t doux den t e lu r e s « se r ra t ions » t r è s -

considérables à son bo rd or ienta l . 

Un pet i t d e s s i n , j o in t à ce t te no te des Monthly 
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notices, r e p r o d u i t ce t t e a p p a r e n c e m é t é o r i q u e . L 'ob

se rva teu r avai t c ra in t u n i n s t an t que ce t te appa rence 

fût une illusion causée pa r la cha leur du Soleil qui 

aura i t opéré u n d é r a n g e m e n t molécula i re dans l ' ob

jectif. Mais l 'effet n ' é t an t pas p e r m a n e n t , il fut assuré 

qu'i l é ta i t ex t é r i eu r à l ' i n s t rumen t . 

MM. Ca r r ing ton et Hodgson ava ien t déjà observé un 

p h é n o m è n e ana logue . 

A ce p ropos , n o u s s igna lerons ici une observat ion 

fort cur ieuse faite p a r le savant d i r e c t e u r de l 'observa

to i re du Collège romain . 

Les a s t ronomes a u r o n t sans dou te observé , nous 

écrit-i l , la t ache solaire t r è s - i n t é r e s san t e qui a p a r u 

l ' é té de 1866. Mais je ne sais pas si tous au ron t eu l 'op

po r tun i t é d 'en su iv re les phases comme nous avons 

fait ic i . Permet tez -moi de vous en donne r que lques 

r é s u l t a t s , r é s e r v a n t le r e s t e à une publ icat ion plus 

développée , car cela ne se ra pas sans avan tage , p u i s 

que la quest ion solaire es t rédui te à tel point , qu 'el le 

ne p e u t avance r qu ' avec des observa t ions de détai ls . 

,1e crois que j ' a i ass is té , p o u r ainsi d i re , à In fo rma

tion p r e m i è r e d e la t ache . E n effet, le 28 jui l let , r ien 

à sa place n ' é t a i t visible : le 29 il y avai t seu lement 

deux points p r e s q u e impercep t ib les . Le 3o ju i l le t , à 10 

heu re s , la t a c h e é ta i t élargie à l ' énorme extension de 

76", et elle occupai t la place de l 'un des deux points 

de la vei l le , p e n d a n t que l ' au t re étai t d e m e u r é inva

r i ab le . 

Sa l igure é ta i t p r e sque circulaire , et composée d 'un 

cercle de t aches p lus pe t i t e s q u i , observées avec le 

g rand ré f rac teur e t l 'oculaire diagonal , avaient l 'air 
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d ' ê t r e a u t a n t do tourbi l lons de formes t rès - i r régul iè res . 

J 'en fis immédia t emen t le dessin dans une demi -heu re , 

en t r e n h . 1 /2 et midi , qui es t réussi aussi exact que 

possible dans la mu l t i t ude i nnombrab le de détails qui 

va r i a i en t à v u e . J'ai fait pho tog raph i e r ce dessin e t j e 

vous en envoie u n e copie . L ' a p r è s - m i d i à 3 h e u r e s , on 

fit un a u t r e dessin, mais la t ache éta i t éno rmémen t 

changée . On t rouve , dans le p r e m i e r dessin, la t race 

des tourbi l lons qui se déve loppa ien t ap rès en se sépa

r a n t les u n s des a u t r e s . On p e u t avoir une idée des 

t ransformat ions do la t ache , en r ega rdan t la seconde 

pho tograph ie qui la r e p r é s e n t e le j o u r su ivant , 3 i ju i l 

le t , p r e s q u e à la m ê m e h e u r e . On voi t que ses par t i es 

pr incipales n e sont q u e le déve loppement de celles du 

j o u r p r é c é d e n t , e t que la var ia t ion pr inc ipa le consiste 

dans la format ion de g rands tourbi l lons isolés. Le res te 

des var ia t ions a cons i s té , j u s q u ' à la fin de la d i spar i 

tion d e r r i è r e le l imbe , à d é t e r m i n e r plus exac t emen t , 

e t s épa re r les g rands cen t r e s du m o u v e m e n t ou des 

noyaux , les p lus pe t i t s é t an t abso rbés pa r les p lus 

g rands , et les p lus g rands s 'é loignant de plus en p lus . 

Ainsi , la pa r t i e cen t ra le du cercle du p remie r j ou r , qu i 

était, de s t r u c t u r e g ranu lée , corfime le r e s t e du Soleil , 

a d i s p a r u , absorbée pa r les taches par t ie l les du con

tou r , pou r donner lieu à une g rande extension de p é 

n o m b r e , s u r laquelle se dessinai t une mul t i tude de 

corps b lancs al longés comme du co ton é t i r é . 

E n che rchan t , p a r m i les objets usue l s , quel pouvai t 

ê t r e le p h é n o m è n e p lu s semblable aux phases parcou

rues p a r cet te t ache , j ' a i t rouvé qu 'on p e u t assez bien 

la compare r à u n e g rande agi ta t ion p rodu i t e dans une 
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masse d 'eau c o u r a n t e , comme u n e r i v i è r e , dont le 

r é su l t a t final est de p r o d u i r e une quan t i t é de tourb i l 

lons i n d é p e n d a n t s , qui sont emportés , avec des d i rec 

t ions à peu p r è s parallèles pa r l e t o u r a n t lu i -même . 

L 'énorme a l longement qu 'a reçu le g roupe , qui est p lus 

que doublé de l ongueu r , le i e r août , en a r r i v a n t à 148" 

de longueur , e t conse rvan t p r e s q u e la m ê m e l a rgeu r 

(en sens de la la t i tude) , c ' es t -à -d i re 74", para î t démon

t r e r une t rans la t ion systématique, qui s 'est t r ouvée , 

d 'un côté, add i t ionnée du m o u v e m e n t i m p r i m é pa r la 

p r e m i è r e formation, tandis que de l ' au t re il avai t lieu 

en sens c o n t r a i r e . Il é ta i t impossible do p r e n d r e des 

mesures mic romét r iques s u r cet objet , e t nous nous 

sommes l imités à faire des dessins pa r project ion avec 

une g rande éche l l e , e t j ' e s p è r e pouvo i r les publ ie r 

b ien tô t . 

Je v iens ma in t enan t à l 'observat ion la p lus i m p o r 

t an t e , con t inue l ' as t ronome romain : dans son a v a n c e 

men t , la t ache avai t subi un grand a l longement do la 

p é n o m b r e i n t é r i e u r e , e t dans ce t t e p é n o m b r e se t r o u 

va ien t des noyaux t r è s -b i en déc idés , env i ronnés de 

facules ou par t i es plus c la i res . Je surveil lais donc avec 

g rand empres semen t la d ispar i t ion de la t ache aux 

bo rds du Soleil , p o u r voi r quels p h é n o m è n e s se man i 

festaient . La p r e m i è r e pa r t i e de la tache a r r iva au bo rd 

le 5 août , à 6 h. 1 m . , mais l ' é ta t d e l ' a tmosphère 

agi tée ne p e r m i t pas d 'obse rve r avec s û r e t é des p h é 

nomènes pa r t i cu l i e r s . Le mat in s u i v a n t , la seconde 

pa r t i e de la t ache ar r iva au bord , e t j ' e u s la satisfaction 

de faire l 'observat ion su ivan te , d a n s des c i rcons tances 

d 'air assez favorables . 
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Le j o u r p r é c é d e n t (5 a o û t ) , la t ache montra i t un 

noyau qu i , le mat in à 9 h e u r e s , se t rouva i t t r è s - r a p -

proché du b o r d . Ce noyau se voyai t comme un t ra i t 

n o i r , séparé p a r un filet t r è s - lumineux du bord du 

soleil , e t ce filet p roduisa i t une p roéminence su r le 

bord solaire, e t à droi te e t à gauche de cot te p roémi

nence on voyai t n e t t e m e n t u n e dépress ion . A quoique 

distance du noyau on avait , su r le bo rd , une par t ie 

br i l l an te , et d e là le bo rd so re levai t , pou r con t inuer 

ondulé jusqu ' à la l imite de la tache , au-de là de laquelle le 

l imbe solaire r ep rena i t sa r égu la r i t é . J 'é ta is absorbé 

dans ces observa t ions , lo rsque je r eçus la visi te de 

M. Tacchini , a s t ronome à Pa le rme , e t t r è s -exercé dans 

les observa t ions solaires, et sans lui d i re ce que j ' ava i s 

v u , je le pr ia i de faire g r a n d e a t ten t ion au lieu de la 

tache et de dess iner ce qu'i l voyait . M. Tacchini fit une 

figure que j e t rouva i j u s t e l 'expression de ce ijue 

j ' ava i s vu . 

A 10 l i . 3a m., t emps moyen de Rome , le bo rd lumi

neux qui enveloppai t le noyau éta i t encore visible 

comme une ligne déliée, mais avec des n œ u d s et des 

i r r égu la r i t é s assez sensibles à l ' i n té r ieur . On no p e u t 

se refuser de compare r ces apparences à celles qu 'on 

voit dans la lune , p r è s du bo rd , lorsqu'el le es t p resque 

pleine. La pleine lune on pho tograph ie do M. R u t h e r -

iu rd , de N e w - Y o r k , qui m ' a r r i v a ce jour- là , finit par 

nous convaincre que les apparences é ta ient les mômes . 

P o u r plus de sû re té , dans une observat ion de telle im

por tance , nous avons p r i s le bord par project ion, et 

nous avons es t imé les i r régular i tés e n t r e 1/4 et 1/2 se

conde en a r c . 
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D ' a p r è s ces c i rcons tances , il m e pa ra î t b ien démon

t ré que les facules é ta ien t des p roéminences , et les pé 

n o m b r e s des dépress ions dans le corps solaire . Si ces 

dépress ions se vo ien t si r a r e m e n t , c 'est q u e les taches 

sont o rd ina i r emen t t r è s - p e t i t e s p a r r a p p o r t au globe 

solaire, e t pa r là il a r r i v e quo le bo rd sail lant de la 

par t ie i n t é r i eu re , lorsque la t a c h e est p r è s du l imbe , 

cache l u i -même la p é n o m b r e et la cavi té , c o m m e il 

a r r ive m ê m e dans la l une . Mais , si la dépress ion a une 

t r è s -vas t e é t e n d u e , comme ce t te fois-ci, le bord sail lant 

n e p e u t emp ié t e r assez p o u r cacher t ou te la dépress ion 

d e la p é n o m b r e . 

Il est inut i le d ' ins is ter s u r l ' impor tance de ce t t e o b 

se rva t ion qui appo r t e u n nouveau j o u r s u r ce point 

d o u t e u x . 

«Dans les dess ins des taches que j e vous envoie , ajoute 

le P . Secchi , vous v e r r e z auss i la cons t i tu t ion des pé 

n o m b r e s : il es t v r a i que cot te fois les feuilles de saule 

n e sont p a s bien sens ib les , car elles n e sont b ien a r 

r angées e t o r ien tées quo dans la par t ie ries p é n o m b r e s 

qui son t du côté e x t é r i e u r du g rand amas de t aches , 

tandis qu 'e l les sont t rès-confuses e t en t re lacées du côté 

ï n l é r i e u r . Elles para i ssen t m ê m e é t i rées e t fondues 

dans la par t ie c e n t r a l e , de so r t e qu'i l est impossible 

d ' adme t t r e que ces corps al longés soient que lque chose 

d e solide : je les ai v u s se fondre e t se d i s soudre sous 

mes y e u x dans ce t t e occasion. Je no pour ra i me former 

une a u t r e idée q u e celle de nuages , e t que ce t te ma t i è r e 

est poussée p a r une force d 'aspirat ion vors le c e n t r e 

du noyau . 

«Je va i s finir en vous ind iquant seu lement un résu l ta t 
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curieux que j ' a i ob t enu p a r les mesures de la belle 

tanbe c i rcula i re , qui a é té visible sur le soleil j u squ ' au 

ao jui l let . J 'en ai fait des m e s u r e s de dis tance au l imbe 

du soleil, avec le p lus g rand soin possible, e t dans des 

c i rconstances a tmosphér iques t rès-favorables . 

« I.e r é su l t a t a été comme si l 'arc de ro ta t ion d iu rne 

devenai t success ivement m o i n d r e au fur et à m e s u r e 

que la tache approcha i t du l imbe . Ainsi, j ' a i ob tenu 

pour l ' intervalle de 24 h e u r e s des obse rva t ions faites 

le soir . 

Du 17 au 18, ro ta t ion de la t ache 14° 4 ' o 

18 au 19, » 13° 54' 3 

19 au 20, » i 3 ° 4 1 ' 9 
Les observat ions du mat in m ' o n t donné : 

Du 17 au 18, ro ta t ion de la tache i 4 ° n ' 2 

18 au 19, » i3°54 ' 8 

• Il pa ra î t que plus l 'axe va en d iminuan t p lus la t ache 

s 'approche du bo rd . Ce phénomène no m e semble pas 

i so lé ;M. Spoerer, dans les Astron.ISachrichten, n° i5a7, 
a r e m a r q u é q u ' u n e tache paraissai t avec u n m o u v e m e n t , 

dans un sens p r è s de l 'un des bo rds , e t dans un sens 

cont ra i re , p r è s de l ' au t re bo rd . 

« Je crois que ces phénomènes peuven t ê t re tout s im

plement l'effet de la réfract ion de l ' a tmosphère solaire, 

qui di la terai t les a r c s d iurnes p r è s du cen t re , e t les 

r é t r éc i ra i t p r è s des b o r d s , comme il est aisé de se con

vaincre que cela doit a r r i ve r pou r u n objet envi ronné 

d 'une couche ré f r ingente . Je n e donne pas ce t te con

clusion comme suffisamment é tab l ie , mais seu lement 

comme u n ape rçu e t pou r p r e n d r e d a t e . Malheureu-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sèment , les occasions d 'observa t ions favorables sont 

t r è s - r a r e s , car il faut des taches t r è s - régu l i è res e t qui 

ne se déforment p a s . » 

Ajoutons à ces r eche rches la récapi tu la t ion q u e 

M. Rodolphe Wolf vient rie p résen te r s u r ses t r a v a u x 

relatifs aux taches solaires. 11 s 'est donné pou r mission 

d ' é tud ie r toutes les observa t ions de ces taches depuis 

leur découve r t e , e t a réussi à é tabl i r les pér iodes do 

n 1 / 9 , 5 5 1/2 et 16G années qui coïncident ( toutes les 

trois) pour la f réquence des taches solai res , des p e r 

tu rba t ions magné t iques e t des au ro res boréa les . La 

pér iode de 11 1 / 9 n ' e s t a u t r e chose que la pér iode d é 

cennale de S c h w a b e , ratifiée e t élargie pa r lui à 2 1/2 

siècles, e t il ne sera guère possible de fixer définitive

m e n t dans no t r e siècle la g r ande pér iode de 1G6 années , 

vu que les séries d 'observat ions régul ières ne possèdent 

pas encore l ' é tendue n é c e s s a i r e ; ma i s la pér iode de 

5 5 1/2, découver te et publ iée pa r lui (1860-1861), est 

d 'une p a r t sa p ropr ié té incontes tab le e t d 'au t re pa r t 

elle est assez bien établ ie , soit pou r les taches solaires, 

soit pou r les au ro res boréa les . 

Nous parl ions p lus h a u t d ' u n e explication du P. Sec-

chi à propos des effets de la réfraction su r la position 

des taches sola i res . M. Dauge, professeur à l 'Dniversi té 

d e G a n d , confirme par ses observat ions personnel les la 

théor ie de l ' as t ronome roma in . Une note du bullet in 

de 1 ! Académie des sciences de Belgique r é sume ces 

é tudes . Des obse rva t ions faites r écemment par JIM. Car-

r ing ton et S p œ r e r , di t le r a p p o r t e u r , ont fait conna î t re 

cer ta ines inégal i tés qui affectent le m o u v e m e n t des 

taches solaires. Ces obse rva t eu r s ont reconnu que les 
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vitesses angula i res des tacjies d iminuen t à m e s u r e que 

leur la t i tude croî t , et qu ' en ou t r e elles ont un mou

v e m e n t en la t i tude q u i a paru tantôt croissant , tantôt 

décroissant . P lus ieurs expl icat ions ont é té données de 

ce phénomène : le père Seechi , qui r appor t e l 'obser

vation d 'une tache dont le m o u v e m e n t a pa ru se ra 

lent i r no tab lemen t à m e s u r e qu 'e l le se rapprocha i t du 

bord du l imbe, a a t t r ibué ce phénomène à l'effet rie la 

réfract ion solaire . M. Dauge a che rché à démon t re r 

que tou tes les inégali tés observées p e u v e n t ê t re expli

quées par la m ê m e cause . Il é tabl i t , en conséquence , 

que la réfraction solaire a pour effet : i ° d ' augmen te r 

le d iamèt re a p p a r e n t du solei l ; i° d ' augmente r la durée 

appa ren t e do la ro ta t ion du solei l ; 3° de r a l e n t i r le 

m o u v e m e n t appa ren t de rotat ion d 'une tache à mesu re 

qu'el lo se r a p p r o c h e du bo rd du d i s q u e ; 4° de fairo 

c ro î t re la durée des révolu t ions des taches avec l eu r s 

la t i tudes ; 5° de donner aux taches u n mouvemen t ap

paren t en l a t i tude . M.Dauge a che rché à app l iquer ses 

formules à la dé te rmina t ion des inégal i tés de m o u v e 

ment qui dépenden t do la la t i tude des t aches . En fai

san t une hypo thèse par t i cu l i è re su r la réfraction solaire, 

il a r r ive à des résu l ta t s qui ne diffèrent que t r è s -peu 

de ceux que l 'observat ion a fournis à M. Car r ing ton . 

Il parai t donc t r è s -p robab l e que la réfraction solaire 

est une des causes pr incipales des effets observés . 

Nous nous sommes e n t r e t e n u s des as t ronomes an

glais, MM. W a r r e n do La R u e , Balfour S t e w a r t , Ben

jamin Loewy e t Ca r r i ng ton , su r la na tu re des taches 

solaires et la cons t i tu t ion phys ique qui para i t ressor t i r 

de leur analyse , e t nous avons vu q u e , selon ces o b -
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s e r v a t i o n s , les taches se p rodu i sen t a u - d e s s o u s du 

niveau do la p h o t o s p h è r e du soleil, confirmation de 

l 'hypothèse émise pa r Wi l son , Hersche l et leurs s u c 

cesseurs . Nous avons ensu i te exposé les d e r n i è r e s o b 

servat ions du P . Secchi . Que lque soin que les au t eu r s 

q u e nous venons de c i ter a ient employé à l eurs obse r 

vat ions e t à la cons t ruc t ion de leurs tab les , l eurs résul

ta ts laissent encore , de leur avis m ê m e , une cer ta ine 

indécision difficile à exp l iquer , si la théor ie généra le 

m e n t admise étai t l ' express ion absolue de la réal i té . 

Déjà nous avons vu qu ' ap rès l 'émission de l 'hypolhèse 

de MM. Kirehhoff e t Bunsen su r l 'é tat d ' incandescence 

du soleil, de labor ieux o b s e r v a t e u r s , exci tés par les 

nouvel les déduc t ions que l'on pouva i t t i r e r des décou

ver tes de l 'analyse spec t ra le , e t m é c o n t e n t s de l ' h y p o 

thèse officielle con t red i t e par ces découver tes , se sont 

mis à l 'œuvre afin d ' é tud ie r d i r ec t emen t de l eur côté 

ce t te surface solaire , objet de t a n t de discussions. 

Pa rmi les p r e m i e r s , on doit insc r i re le nom du colonel 

du génie , M. Emi le Gaut ie r , de Genève , auquel on doit 

la théor ie qui assimile les taches solaires à des solidi

fications par t ie l les formées à la surface d 'un métal en 

fusion. Dans cet te théor ie , le noyau des taches ne serai t 

a u t r e q u e la p lus g r ande épaisseur cent ra le de la soli

dification, et la p é n o m b r e se ra i t la pellicule qui , dans 

toute formation de ce g e n r e , observée à la surface d 'un 

méta l en fusion, enve loppe inva r i ab lemen t la scorie . 

Un cer ta in nombre de par t i sans se sont ralliés à cet te 

h y p o t h è s e . 

M. Emi le Gaut ie r a con t inué cet h iver , à Kome, des 

observat ions re la t ives à la n a t u r e des taches sola i res , 
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Nous connaissons pa r t i cu l i è rement l 'obligeance désin

téressée du P . Secchi , p o u r tou tes les ques t ions de 

science, e t M. Gaut ie r , en chois i ssant le ciel p u r de 

l 'Italie, choisissait encore le p lus a imable des d i rec teurs 

d 'observa to i res (soit, dit sans froisser pe r sonne , si tou

tefois que lqu 'un se croyai t a t te in t pa r la compara i son) . 

M. Gaut ie r nous a fait l ' honneur de nous adresse r , à 

son r e tou r , les p r émices du résu l t a t de ses é tudes , e t 

nous nous faisons u n devoir de les p r é s e n t e r ici , en 

contradic t ion, ou, si l'on aime mieux , en sér ieux p r in 

cipe de discussion avec les résu l ta t s que nous venons 

de p r é s e n t e r . C'est d e l à discussion que naî t la lumiè re , 

e t ce sont les dogmes , scientifiques ou a u t r e s , qui l 'é-

touffent. D o n c , pas do dogme , mais l ' é tude . 

Nous ne pouvons m i e u x faire que d ' ex t r a i r e d e la 

le t t re de M. Emile Gau t i e r les po in t s relatifs à ses o b 

serva t ions : 

« La mei l leure m a n i è r e de vous e x p r i m e r m a 

reconnaissance pou r la b ienvei l lance avec laquelle vous 

avez appréc ié ma théor ie , soit dans la Revue contem

poraine, soit dans XAnnuaire du Cosmos, se ra , je pense , 

de vous faire p a r t de la su i te de mes é t u d e s . t . . Elles 

n 'ont pas por té su r les phénomènes accompagnan t la 

fusion des m é t a u x , comme l 'an de rn i e r , mais elles on t 

eu pou r objet l ' examen d i rec t des taches du Soleil avec 

un i n s t r u m e n t p lus pu i ssan t . 

Grâce à la parfai te obl igeance du P . Secchi , j ' a i p u 

me se rv i r , p o u r cet examen , du grand réf rac teur du 

collège r s m a i n , e t c . ; je crois pouvoi r conc lure de mes 

observat ions la confirmation de mon h y p o t h è s e . 

L 'apparence des taches solaires change d 'une ma-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2no nKn.MF.ns T R A V A U X D E L ' A S T R O N O M I E . 

nière t rès ,no tab le lorsqu 'on les considère avec de forts 

gross i ssements . La concept ion des deux, voire même 

des t r o i s enveloppes du p ré tondu noyau o b s c u r d u 

Soleil, ne se serai t p robab lement jamais p rodu i t e , si les 

as t ronomes avaient eu. dès l 'or igine, les moyens d 'ob

servat ion m o d e r n e s . L 'exis tence des taches so i -d i san t 

régul iè res ou svmé t r i ques n ' au ra i t pas joué dans la 

science le rôle qu'on lui a a t l r i bué . Je n ' au ra i s pas non 

plus invoqué en faveur de la théor ie que j ' a i émise su r 

la solidité des taches l ' a rgumen t t i ré de la ne t te té de 

leurs con tours . 

Tou t es t nuageux dans les taches sola i res , non - seu 

lement l eu r théor ie , on employan t ce t te épi thèlo au 

figuré, mais aussi en réal i té l eurs b o r d s , l eu r s diffé

r en t e s pa r t i e s , leur pénombre , leur noyau , les points 

lumineux qui le t r aversen t . Je n 'en ai pas a p e r ç u une 

seule cet h i v e r , où l'on pû t d i sce rner les c i rcons tances 

censées normales des taches : noyau un i fo rmément 

obscur , régul iè rement rond ou à peu p r è s , avec p é 

n o m b r e symé t r ique et donnant na issance à ce t te h y 

po thèse de cavi tés en forme d ' en tonnoi r s qu i , encore 

au jourd 'hu i , est pour p lus ieurs inséparab le de la no

t ion des taches solaires . 

J ' ignore si la pér iode de mes é tudes a coïncidé avec 

u n e phase exceptionnel le de t a ches ; j ' a i lieu de cro i re 

q u e non, mais toutes celles que j ' a i obse rvées é ta ien t 

i r r égu l iè res , t o u r m e n t é e s , changeant r ap idemen t de 

formes et p r é sen t an t dans le plus grand désord re toutes 

les •intensités do lumière et d 'obscur i t é . C'est à-diro 

qu 'au milieu d 'un noyau foncé se mon t r a i en t des points 

lumineux du p lus vif éclat e t de tou tes les formes. Un 
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jour , e n t r e a u t r e s , une étoile do mat iè re br i l lante lan

çait des rayons inégaux j u sque vers les bords de la p é 

nombre voisine. La p é n o m b r e aussi offre les apparences 

les plus d iverses . Elle ressemble parfois à une surface 

pa r semée de flocons de neige ; d ' au t res fois à une toison 

tachetée de t rous inéga lemen t foncés et inégalement 

profonds. Cer ta ines s t r i e s lumineuses , d ' intensi té va

riable, la t r ave r s en t , faisant souvent saillie sur le noyau . 

Sa te inte généra le p e u t se fondre d 'une manière dégra -

• dée pour a r r i v e r à la couleur foncée du noyau . En re 

vanche , j ' a i vu une large bande lumineuse , aussi b r i l 

lante q u ' u n e facule, b o r d a n t un noyau su r une por t ion 

de son con tou r et le s épa ran t de sa p é n o m b r e . 

Sur tous les con tour s , l ' apparence b r u m e u s e , co ton

neuse , se p r o d u i t . Elle donne l ' impression d 'émanat ions 

gazeuses, impossibles à p r e s sen t i r avec un i n s t r u m e n t 

de pet i tes d imens ions e t p o u v a n t s 'accorder avec la 

théorie du Soleil l iquide, incandescen t et suscept ible de 

solidifications part iel les à sa surface. Pa rmi ses compo

sants , il en est en effet de p lus ou moins fusibles et de 

plus ou moins volat i l isahles. Les vapeurs p rodu i t e s p a r 

ces de rn iè res peuven t ê t r e opaques ou br i l l an tes , e t 

dans ce de rn ie r cas, semblables à celles du z inc , qui , 

dégagées dans la p répara t ion du la i ton, e m p ê c h e n t , pa r 

leur éclat , de voir la surface de l'alliage l iquide. On 

peut t r ès -b ien supposer que cer ta ines causes , à nous 

inconnues , venant à p rodu i re su r ce t te surface, soit un 

épaiss issoment de la mat iè re so l ide(épaiss issement cor 

respondan t à la p é n o m b r e ] , soit un éc la i rc issement (cor

r e spondan t au noyau d 'une tache), les gaz émanan t do 

la fournaise sous- jacente pu issen t se f rayer un passage 
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au t r a v e r s de ce t te c roû te ou de cet te é cume . Ils p r o 

du i ron t alors les apparences des points et des s t r ies 

lumineux , qui coupent si f réquemment les noyaux et 

les p é n o m b r e s des t aches . Ces émanat ions bri l lantes 

p o u r r o n t ê t r e d ' au tan t p lus in tenses et plus vives que 

leur émission sera p lus gênéo pa r le voisinage d 'ob

s tac les . On aura i t ainsi l 'explication de l 'abondance des 

facules aux a len tours des taches e t dans leur proximité 

immédia te . 

Tels sont , Mons ieur , les que lques déve loppements 

que j e crois devoir ajouter à la note publ iée pa r moi 

l 'an de rn ie r , ap rès mes observa t ions romaines . Moyen

nan t ces addit ions, la théor ie que j 'ai hasardée me pa

raî t cadre r avec toutes les apparences des taches , tout 

en res tan t ph i losophiquement plus p robab le qu ' aucune 

a u t r e , soit pa r sa s implici té , soit pa rce qu'el le fait con

corder l 'é tat actuel du Soleil avec la phase de l iquidi té , 

que les géologues sont d 'accord pou r a t t r i b u e r jad is à 

la T e r r e . » 

I.a théor ie pa r t agée par M. Gaut ie r est cer tes l 'une 

des p lus sat isfaisantes; mais elle ne l 'es t pas encore 

d 'une man iè re absolue. Aussi revenons-nous aux faits 

e t ne nous hâ tons -nous pas d ' a r rê te r une doc t r ine . 

Voici de nouveaux faits, pa r e x e m p l e , qui ne con

corden t pas p réc i sémen t avec l 'hypothèse p r é c é d e n t e : 

ce sont les observa t ions de M. Chacornac, not re ancien 

a s t ronome à l 'Observa to i re . L'opinion de celui-ci diffère 

au t an t des de rn i è r e s idées que nous avons émises avec 

M. Gaut ie r , que la théor ie du Père Seochi diflèro el le-

m ê m e de celles des a s t ronomes anglais . M. Chacornac 

cons idère les taches sola i res comme la p roduc t ion de 
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bouches volcaniques . On connaî t déjà les raisons qui 

combat ten t ce t t e h y p o t h è s e ; mais c o m b a t t r e n 'es t pas 

vaincre, e t nous devons à la science d 'écouter tou tes 

les raisons données avan t de nous p rononce r sur aucune . 

Un vieux p rove rbe d i t : «Qu i n ' en t end q u ' u n e cloche 

n 'entend q u ' u n son. » C'est ce qui a r r i v e pour celui q u 1 

ne lit, su r no t r e ques t ion , que les j o u r n a u x angla is , ou 

que les jou rnaux a l lemands , e t c . , ou qui n 'écoute q u ' u n e 

classe d ' obse rva t eu r s do la m ê m e école. 11 est bon de 

tout écou te r . Seu lement , de m ê m e q u ' u n e m u l t i t u d e do 

cloches sonnan t ensemble p rodu i r a i en t u n e cacophonie 

plus nuisible q u ' u t i l e à l ' a p p r é c i a t i o n , n o u s avons soin de 

ne pas in t e r roge r tous les obse rva t eu r s ensemble ; c 'est 

success ivement q u e nous pouvons j u g e r le m o u v e m e n t . 

Nous re l ierons d ' abord les t ravaux que nous allons 

p r é s e n t e r à ceux dont nous nous sommes e n t r e t e n u s 

sur l 'analyse spec t ra le , en donnan t de su i t e un résu l t a t 

in té ressant des mesu re s pr ises pa r M. Chacornac su r 

le spec t r e sola i re . Cet o b s e r v a t e u r pa rv in t à amener au 

contact , dans le m ê m e c h a m p , deux spec t res solaires, 

l'un e m p r u n t é à l ' ex t rême base du d i sque , l ' aut re aux 

régions c e n t r a l e s ! Il lui fut * n p o s s i b l c de consta ter au 

cune différence sensible dans l ' in tens i té des raies des 

deux r ég ions . 

Ce fait, déjà obse rvé , mais moins p réc i sément , est 

d 'autant plus i m p o r t a n t qu ' i l est à peu p r è s cer ta in que 

l 'épaisseur de la p h o t o s p h è r e ne dépasse pas au maxi

mum un mil l ième du rayon de l 'as t re : l ' observa teur 

laisse aux phys ic iens expér imen tés le soin de d iscuter 

cet te anomalie e n t r e la var ia t ion d ' in tensi té des raies 

t e l l u r i ques , dont la visibili té croî t incontes tab lement 
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en fonction de l 'épaisseur d ' a tmosphère t e r r e s t r e t ra 

ve r sée , et la constance do l ' intensi té de celles du Soleil, 

cfuello que soit cet te épa isseur d ' a tmosphère absorbante 

p a r c o u r u e p a r l e s r ayons é m e r g e n t s de la pho tosphè re . 

Cependant , p o u r exp l iquer s o m m a i r e m e n t sa pensée , il 

lui semble que ces faits ind iquent plutôt une immense 

é t endue à l ' a tmosphère i n t é r i e u r e du Soleil, q u e l 'exis

tence d 'un corps cen t ra l gazeux. R e m a r q u o n s à ce t te 

occasion q u e l 'une des p h o t o g r a p h i e s de l 'auréole que 

M. Foucaul t a obtenues en 1860, lors do l 'éclipsé tota le , 

accuse une é tendue sens ib lement égale à t ro is fois le 

rayon du d i sque , e t que , p e n d a n t l 'éclipsé de i 8 5 i , les 

a s t ronomes russes et eu ropéens ont m e s u r é des rayons 

d e l 'auréole qui se d is t inguaient n e t t e m e n t de la feinte 

i l luminée du ciel à trois degrés de d is tance du bord de 

la Lune . Si l'on réfléchit que l ' i l lumination de l ' a tmo

s p h è r e t e r r e s t r e nous dérobe c e r t a i n e m e n t une ma

j e u r e pa r t i e de ce t t e a tmosphè re e x t é r i e u r e du Soleil, 

on a u r a , d i t l ' au teur du Mémoire, une raison suffi

san te p o u r concevoir que p e u t - ê t r e la différence des 

épa isseurs p a r c o u r u e s pa r les r ayons des cen t r e s et 

des bords du d isque n ' influence pas sens ib lement pou r 

n o u s l ' intensi té des ra ies spect ra les d 'or igine sola i re . 

Quoi qu'il en puisse ê t r e , a joute-t- i l , faisons r e m a r q u e r 

q u ' u n e pareil le a t m o s p h è r e , soumise aux lois d 'une g ra 

v i té 20, fois plus considérable que celle de la t e r r e , 

doit d é t e r m i n e r une press ion telle dans les couches 

infér ieures qu'i l ne doit pas p a r a î t r e é t o n n a n t que le 

phénomène lumineux en jai l l isse. Si ces vues étaient 

j u s t e s , il faudrait voir dans l 'universal i té de la pesan

t eu r les principales causes des phénomènes d ' incandes -
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cence à la surface des masses éno rmes des corps cé 

lestes stellaires par la p ress ion des couches inférieures 

de leurs immenses a t m o s p h è r e s , e t t rouver u n e confir

mation de plus dans un phénomène insignifiant en a p 

parence à la belle concept ion du sys tème cosmogra

phique de Laplace . 

Passons ma in t enan t au corps solaire l u i - m ê m e . Nous 

avons dit que , dans l ' espr i t do M. Chacornac , les taches 

ne sont causées que p a r des é rup t ions volcaniques. 

Ecoutons donc l 'exposé de ses observat ions et la con

clusion, e l l e -même encore t rop anticipée, qu'il a t i rée 

de ses r eche rches : 

L'étoile à laquelle on a donné le nom de Soleil é tan t 

la plus r app rochée de nous , tout ce que nous pour rons 

acquér i r de connaissance su r la cons t i tu t ion phys ique 

de ce corps p o u r r a s 'appl iquer , pa r voie d'analogie, à 

celles qui son t p lus é lo ignées ; e t il es t cur ieux que le 

globe obscur cen t ra l , en se découvran t par sui te des 

accidents volcaniques d iss ipant l e p h é n o m è n o lumineux , 

p e r m e t t e de dis t inguer les mo ind re s t races d ' é rup t ions . 

En examinan t les l ignes de dislocations des chaînes 

volcaniques , il est cer ta in qu 'e l les se p ré sen ten t tou tes 

formées de bouches é r u p t i v e s s i tuées les unes à la su i te 

des au t r e s , e t occupent les in ters t ices d ' immenses mon

tagnes de facules dont elles semblent sou lever la base 

pour se faire j o u r . 

Lorsqu'el les son t assez voisines les, unes des au t res , 

la tendance qu 'on t les c r a t è r e s solaires à se réuni r 

forme des failles c o n t i n u e s , lesquelles s 'agrandissent 

tant qu'i l y a de cen t r e i r rupt i f voisin ; tandis qu'elles 

ont une t endance à se former en o u v e r t u r e circulaire , 
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aussi tôt qu'i l n 'y a p lu s de bouches volcaniques nou

velles e t que les é rup t ions con t inuen t . 

C'est l 'his toire de tou tes les t aches solaires et de tous 

les groupes de volcans solaires . Mais ceci dénonce des 

cou ran t s en tourbil lon c o m m u n s à tous les g rands cen

t r e s é rupt i f s , c ' e s t aussi ce qu ' ind ique la s t r u c t u r e 

r ayonnée de la p é n o m b r e ou du c ra t è re d 'effondrement, 

en se d i sposan t en spirale p lus ou moins accen tuée . 

Enfin la région des facules par t ic ipe souvent à ce m o u 

v e m e n t g i ra to i re , e t les ru isseaux lumineux qui en tou

r e n t les volcans actifs se courben t dans le m ô m e sens 

que ceux du c r a t è r e d 'effondrement, p r e u v e que ces 

couran t s ou tourbi l lons s ' é tendent ju sque dans les cou

ches supé r i eu re s de l ' a tmosphère l u m i n e u s e ; les es 

quisses des g roupes do volcans r é c e m m e n t appa rus 

t émoignen t de ces faits p lu s ou moins a r c u s é s . 

Il y a, sous le r a p p o r t de l ' é t endue , de la fixité que 

ce phénomène présen te ac tue l lement à la surface de 

la t e r r e , une grande différence avec les p ropor t ions e t 

la mobi l i té qu ' i l offre dans la zone équator ia le de l ' as t re ; 

mais cela n 'en lève a u c u n e m e n t le ca rac tè re d'analogie 

qui pa ra î t ex is te r e n t r e les n a t u r e s volcaniques solaires 

e t celles de no t r e globe. E n effet la disposit ion des 

feuilles de l 'écorne t e r r e s t r e ne p e u t r ien nous révéler 

d e l 'o rdre des phénomènes qui doivent r é s u l t e r du r e 

f roidissement de d iverses zones de la t e r r e fluide et 

incandescen te , de m ê m e que les f rac tures actuelles de 

son écorce no peuvent r ien nous a p p r e n d r e su r les p h é 

nomènes de cristal l isation ou de dissociation i m p e r c e p 

tibles qui s 'effectuaient dans l 'épaisseur de la pell icule 
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primit ive en voie de formation, alors qu'elle était en

t ièrement à l 'état pâ teux. II résu l te même de l 'examen 

des phénomènes que doit offrir u n e sphè re fluide incan

descen te , en voie de refroidissement , et douée d 'un 

mouvement rapide de ro ta t ion a u t o u r d 'un axe, que 

les phénomènes de dissociation, e t pa r conséquent les 

phénomènes volcaniques , peuven t s u r t o u t s'effectuer 

dans le sens des parallèles, s u r u n e p lus grande é ten

due que dans tou te a u t r e d i rec t ion . 

Considérons, par exemple, le cas le plus simple du 

refroidissement de la masse liquide incandescente au 

pôle, refroidissement qui doit ê t r e supposé égal sur la 

totalité de la surface pa r sui te du r a y o n n e m e n t un i 

forme vers les espaces célestes . En ve r tu de l ' intensi té 

prédominante de la p e s a n t e u r en ce point , les couches 

superficielles, a u g m e n t a n t de d e n s i t é , t endron t à se 

déplacer dans le sens qui les rapprochera du cen t re de 

gravité p lus r ap idemen t que les couches ex té r ieures 

des zones vois ines , d ' une moindre la t i tude , où celles-ci 

é tant moins pesan tes pa r sui te de la force centrifuge 

qui naî t de la ro ta t ion de la masse , il en résul tera des 

courants l a t é raux dont l 'analogie avec les ven t s alizés 

peut ê t r e ape rçue dès à p r é sen t , b ien que la cause soit 

inverse de celle qui p rodu i t ces cou ran t s a tmosphé 

r iques ; mais il est visible que ces couran ts se ron t plus 

in tenses dans les la t i tudes où la var ia t ion de la pesan

teur sera p lus g rande p o u r une même différence de 

la t i tude. Or, su ivan t la loi du décro issement de la pe

santeur à la surface d 'un sphé ro ïde comme la t e r r e , 

on sait q u e c 'est ve r s le 4 2 ° parallèle que ce t te diffé

rence est la p lus considérable , e t que l 'un des minima 
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do var ia t ion est au polo, tandis que l ' au t re exis te à 

l ' équa teu r . E n r e m a r q u a n t qu 'à la région du pôle il 

doit se p rodu i re des couran ts en r e m o u s qui doivent 

mélanger les couches t r è s -d ive r sement e t affluer de 

toute pa r t , il ne doit y ex is te r aucune vaste surface 

rie calme, tandis qu'i l n 'en peut ê t r e ainsi ve r s l ' au t re 

min ima s i tué à l ' équa t eu r . 

En effet, dans ce t t e rég ion où la var ia t ion de la pe

s a n t e u r est t rès-faible d 'une la t i tude à l ' au t re , j u s q u e 

vers le 3 o e paral lèle , il s 'ensui t que ces couran t s doi

ven t y avoir moins d ' énerg ie , e t qu'il doit se former 

une zone de calme où les couches homogènes se p r é 

sen ten t s u r u n long espace , comme la zone e q u a t o 

riale de Jup i t e r ; les phénomènes de cristal l isat ion su

perficielle, ceux do dissociat ion pouvan t s'y p rodu i re , 

il en résu l t e ra l ' appar i t ion du phénomène volcanique , 

lequel ne p o u r r a se m o n t r e r dans les zones où les cou

r a n t s se mé langen t avec rap id i t é . 

On a observé de rap ides m o u v e m e n t s dans c e r t a i n e s 

réunions de taches qu i rappe l len t le p h é n o m è n e d 'a t 

t rac t ion des bul les d'air à la surface d 'un l iquide . Le 

i 3 mai 1864, à neuf heures un quar t du ma t in , u n e 

pe t i t e tache s i tuée non loin d 'une grande a employé 

dix h e u r e s à franchir l 'espace qui la sépara i t , en s 'ap-

p r o c h a n t success ivement de la p é n o m b r e , en s'y p r é 

c ipi tant e t en a r r i v a n t p r e s q u e en con tac t avec le 

cen t re éruptif p r inc ipa l . De neuf h e u r e s e t demie à 

t rois h e u r e s v ing t -c inq minu tes , u n espace de i 5 " à 17" 

fut franchi . Ce p h é n o m è n e est f réquent . Mais il n ' es t 

pas toujours facile d 'obse rve r la phase m a x i m u m du 

m o u v e m e n t de préc ip i ta t ion dans le gouffre. Cet exemple 
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mont re que la vitesse étai l de 570 m è t r e s par seconde , 

ce qui est s u p é r i e u r à tous les couran ts l iquides %u 

aériformes do la surface de not re p l anè te . 

Si l'on examine les figures de dislocation qui para is

sent ê t r e analogues aux dislocations d 'un corps solide, 

on est e m b a r r a s s é en face de pareils mouvemen t s ro ta 

tifs et de semblables a p p a r e n c e s . Es t -ce une masse ga

zeuse qui peut p r o d u i r e des failles en é to i lemenl com

parables dans ce r ta ins cas à ceux d 'un choc su r une 

plaque de v e r r e ? E s t - c e au sein d'un liquide que de 

pareil les t r o m b e s c i r c u l e n t ? 

On voi t dans l 'une des taches un cen t r e érupt i f en 

train de se clore par des trei l lages superposés ; c 'est le 

cen t re pr inc ipal du g roupe des «volcans >> du i " avr i l . 

Il est signalé comme ayan t p résen té des dénivel lat ions 

a l te rna t ives , de t ro is h e u r e s à cinq h e u r e s et demie : le 

pont pr incipal s 'est abaissé e t re levé p lus ieurs fois, tout 

d 'une p ièce , comme si la masse en t i è re qui le suppor t e 

s 'était m u e à la man iè re d 'une soupape . Ce phénomène 

était accusé pa r une var ia t ion d 'éclat e t des apparences 

é t i rées des mail les de ce réseau ; les facules p ré sen 

tent un aspect gé la t ineux. 

Recuei l lons p réc i eusemen t les observa t ions qui m é 

r i ten t d ' ê t re en reg i s t r ées , observons l 'ensemble de ces 

phénomènes que, dos yeux si d ivers voient si d ive r se 

ment , ne nous h â t ons pas de conclure : la syn thèse ne 

doit veni r qu ' ap rè s l 'analyse. 

Ces é ludes au ra i en t sans dou te pour résu l ta t direct 

de ts'.ie avancer p lus r ap idemen t les mys té r i eux dé 

ba ts de l 'hé l iographie . Mais de, tous les t r avaux récem

m e n t en t r ep r i s en F r a n c e s u r ces p rob lèmes , ceux de 
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M. Faye nous semblen t pa r t i cu l i è rement des t inés à 

l e v e r les de rn ie r s voi les . 

Dans un p r e m i e r t rava i l , l ' a s t ronome français a en

t r e p r i s la r éduc t ion de tou tes les observa t ions ac tue l 

l ement u t i l i sables , de i 8 5 4 à 1861, la dé te rmina t ion 

définitive de la pa ra l l axe , le tableau des m o u v e m e n t s 

pé r iod iques des t aches en la t i tude , e t enfin la r e c h e r 

che de la loi de ro ta t ion . 

L ' in terval le de t e m p s des taches choisies est de v ing t -

sept jours au m i n i m u m , l ' ensemble des sér ies r é u n i e s 

r e p r é s e n t e p lus de 4 , 0 0 0 sér ies s imples re la t ives à 

u n e seule appar i t ion . 

La belle découver t e de M. Car r ing ton cons is te en ce 

que la vi tesse angulaire de ro ta t ion des taches dépend 

de la l a t i tude , e t va r ie assez con t inûmen t avec ce t te 

m ê m e la t i tude pour qu'i l y ait lieu de r e p r é s e n t e r la 

p r e m i è r e pa r une fonction cont inue de la seconde. 

M. Faye croi t le m o m e n t v e n u de chercher la vé r i 

table express ion ma théma t ique de la ro ta t ion de la 

p h o t o s p h è r e : 

« P o u r réuss i r dans u n e telle r e c h e r c h e , di t- i l , il 

y a deux condi t ions de succès : la p r e m i è r e , que la loi 

soit en réal i té e x t r ê m e m e n t s imple, comme l 'est, par 

exemple , la loi de la var ia t ion de la pesan teu r sur un 

globe t o u r n a n t , e t non pas complexe comme la loi des 

mouvemen t s d 'une a tmosphè re su r un corps mi -pa r t i e 

solide et l iqu ide , chauffé pa r une source ex té r ieure ; 

la deuxième, que les obse rva t ions aient une précision 

suffisante. Cet te seconde condi t ion est parfa i tement 

rempl ie à cause du soin que j ' a i eu de n 'employer que 

des taches à ro ta t ion complè te . 35 taches d i s t inc tes , 
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répar t ies à peu p r è s un i fo rmément en la t i tude, ayant 

exécuté .58 ro ta t ions c o m p l è t e s , observées en grand 

nombre de fois à chaque appar i t ion , corrigées de toutes 

les inégali tés pér iodiques dont j ' a i reconnu l 'exis tence, 

me para i ssen t r empl i r les qual i tés requises de préc i 

sion. C'est le résul ta t final de sept années d 'observa

tions cont inues du Soleil dues à l 'un des p lus habi les 

obse rva teurs de n o t r e époque . 

«La formule la plus satisfaisante est : m = 6', 54 —157'5 

sin 5).. L 'obse rva t eu r en conclu t que le m o u v e m e n t an

gulaire de ro ta t ion décro î t de parallèle en parallèle, 

p ropor t ionne l lement au ca r ré du s inus do l a t i t ude ; que 

ce t te loi n ' es t pas p u r e m e n t empi r ique comme celles 

qu 'on a essayées jusqu ' i c i , mais qu'el le est l 'expression 

d 'un g rand fait na tu re l e t qu 'el le répond à une cons t i 

tu t ion phys ique par t icu l iè re à la cons t i tu t ion du Soleil. 

« L 'examen dos e r r e u r s m o n t r e que la rutat ion s'ef

fectue exac t emen t de la m ê m e m a n i è r e dans les deux 

hémisphè re s . La moyenne des e r r e u r s sur l ' hémisphère 

boréal est — o',34 ; elle est de -+- o',45 sur l ' hémisphère 

aus t ra l , mais on voi t que ces faibles excès en sens con

traires t i ennen t u n i q u e m e n t à deux mauvaises sér ies 

d 'observa t ions faites pa r -+- 3o° e t — 3o° de la t i tude . 

E n exc luant ces observat ions , on ferait d i spara î t re ce t te 

pe t i te différence dans les d e u x h é m i s p h è r e s . 

« Q u a n t à la paral laxe, la moyenne , pou r l ' hémisphère 

boréal est o° ,4i5 ; pour l 'hémisphère aus t ra l , o°,3g8, e t 

la moyenne généra le des v ingt -neuf dé te rmina t ions est 

o° ,4 i . Pour en dédui re la p rofondeur des t aches ou 

l 'épaisseur de la p h o t o s p h è r e , il faut en r e t r a n c h e r 

o ° , i i , qu i r e p r é s e n t e n t ici l'effet de l ' e r r eu r commise 
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d 'ordina i re su r le demi-d iamèt re du Soleil dans les ob

serva t ions mér id iennes . Vu à la d is tance d 'un rayon 

solaire, le rayon de la T e r r e sous - t endra i l un angle 

rayon de la T e r r e . 

«Les résu l ta t s qui v iennent d 'ê t re cont rô lés pa r l 'en

semble des observat ions anglaises peuven t ê t r e r é s u 

mées ainsi : 

i° Le ra len t i ssement de la ro ta t ion de la p h o t o s p h è r e , 

d 'un parallèle à l ' au t re , est p r o p o r t i o n n e l au ca r ré du 

s inus de la l a t i tude . 

a 0 La cons tan te de la para l laxe de profondeur a p p l i 

cable aux obse rva t ions des t aches est de o n , 4 i ; la p r o 

fondeur des t aches est e l l e -même de o°,3o ou de 0,57 

du rayon de la t e r r e . Elle es t cons tan te dans tou te l'é

tendue obse rvée compr ise e n t r e + 3o d e g r é s e t — 3o 

d e g r é s de l a t i t ude . 

3" Les t aches e x é c u t e n t des oscillations pendula i res 

en l a t i t u d e ; la pér iode de ces oscillations var ie avec la 

la t i tude et pa ra î t a t t e indre un m a x i m u m do i5o à 160 

j o u r s ve r s le i 4 B d e g r é . A i 5 degrés de là, elle se r é 

dui t de p r è s de moi t i é . 

4° Les taches ont en longi tude un m o u v e m e n t d 'os

cillation c o r r e s p o n d a n t e de même pér iode , et la combi

naison g é o m é t r i q u e de ces m o u v e m e n t s s 'opère comme 

si la t ache déc r iva i t dans le sens de la rotation une 

ellipse au tou r de sa posi t ion moyenne , ellipse dont le 

g rand axe est d i r igé d 'un pôle à l ' au t r e ,» 

« La profondeur des taches est donc 
o,3o 

0 ,529 
0,57 du 
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HISTOIRE DIT SOLEIL ET DES ÉTOILES. 2 1 3 

Après ce t te syn thèse de toutes les observat ions faites 

s u r les mouvemen t s des t a c h e s , l ' au teur a en t repr i s 

celle de l 'histoire en t i è re du soleil et de l 'histoire géné

rale des a s t r e s . Voici le r é s u m é de cet te théorie : 

Trois phases pr inc ipa les m e s u r e r a i e n t l 'existence 

d 'un a s t r e . Not re soleil sera i t ma in t enan t dans sa se

conde phase . Voici les p r inc ipaux ca rac tè res de chacun 

de ces âges . Nous p r ions nos lec teurs de donner une 

a t ten t ion spéciale à l 'exposé su ivan t de ces carac

t è r e s . 

E n - d e h o r s des époques casmogoniqucs , il y aura i t , 

d isons-nous , t rois phases à cons idérer dans le refroidis

sement d ' u n e masse fluide isolée dans l 'espace, animée 

d 'un m o u v e m e n t de rotat ion , et p o r t é e à une t empé

r a tu r e bien supér i eu re aux forces d 'associat ion p h y 

sique et ch imique des molécules ou des a tomes . 

i u La phase de complète dissociation (nébuleuses 

planétaires?) où la cha leur va en décro issant du cen t re 

à la pé r iphé r i e . Cet é ta t est suscept ib le d 'un équil ibre 

par t icul ier : le pouvoi r émissif est très-faible ; la lumière 

est p u r e m e n t superficielle, pu i sque celle des couches 

profondes p e u t ê t r e absorbée e n t i è r e m e n t pa r les cou

ches superficielles. Le s p e c t r e es t p robab lemen t rédui t 

à do nombreuses raies br i l lantes séparées par de larges 

interval les obscu r s . 

2 ° Refroidissement des couches ex te rnes au point où 

le jeu de ce r t a ines affinités moléculai res dev ien t impos

sible. Fo rma t ion d 'une pho tosphè re , espèce de labora

toire superficiel qui dé te rmine les con tours appa ren t s 

de la masse . Pouvoi r émissif considérable pour la cha

leur e t la l umiè re . La lumière émise vient d 'une p ro -
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fondeur cons idérable de la pho tosphè re . Le spec t re de 

la phase p récéden te est i n t e r v e r t i . La lumiè re n ' es t 

sens ib lement polar isée sous aucun angle d ' émergence . 

L ' énorme flux de cha leur é m a n é de la pho tosphère 

est en t r e t enu a u x dépens de la masse en t i è r e , pa r le 

j eu des couran t s a scendan t s e t descendants qui s 'é ta

bl issent e n t r e les couches profondes et la pé r iphér ie , 

cou ran t s impossibles dans la phase p r é c é d e n t e . La 

deuxième phase doi t donc occuper un laps do t emps 

cons idérable , e t p r é s e n t e r dans les phénomènes u n e 

g rande fixité. 

Si la pho tosphè re v i en t à se diss iper loca lement , la 

lumière e t la chaleur émises se rédu isen t en ce point 

dans le r a p p o r t des pouvoirs émissifs de la pho tosphè re 

à celui du mil ieu gazeux géné ra l . 

Le m o u v e m e n t de ro ta t ion ne s ' exécute pas tout d 'une 

pièce comme dans la phase p r é c é d e n t e où la masse 

fluide s ' écar te peu des condi t ions de l 'équil ibre : la 

surface est en r e t a r d s u r le m o u v e m e n t de la masse 

e n t i è r e ; sous l ' an tagonisme des forces qui t roub len t 

cet équi l ibre , les p h é n o m è n e s superl iciels peuven t r e 

vê t i r le ca rac tè re de l ' i n t e rmi t t ence . 

3o L o r s q u e , pa r les p r o g r è s du refroidissement , les 

cou ran t s ve r t i caux commencen t à se ra len t i r , lorsque 

la masso en t i è re success ivement cont rac tée a une den 

si té m o y e n n e suffisante (à laquelle le soleil es t loin 

d ' ê t re p a r v e n u ) , la p h o t o s p h è r e devenue t rès-épaisse 

p r e n d à la surface u n e cons is tance liquide ou pâ teuse 

et f inalement sol ide. Alors la communica t ion avec la 

masse cent ra le e s t i n t e rcep tée , le refroidissement de 

cet te masse n e s 'opère p lus g u è r e que pa r la s imple 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



conduct ib i l i té d 'un l iquide p lus ou moins p â t e u x ; ce 

lui de la c roû te l iquide ou solide fait des p rog rés r a 

pides à la superf ic ie ; la ro ta t ion qui s 'est accélérée se 

régu la r i se ; l e s phénomènes des taches e t des facules 

ont d i sparu , e t la figure est celle qui convient à u n e 

masse fluide en équi l ibre sous l 'act ion des forces i n t é 

r i eures . L ' in tens i té de la radia t ion baisse r a p i d e m e n t ; 

la lumiè re émise ob l iquement est for tement po la r i sée ; 

le spec t r e p r écéden t ne change pas essent ie l lement 

d 'aspect , mais il ne p résen te que les ra ies noi res dues 

à la couche a tmosphé r ique , laquelle est désormais 

dis t incte du c o r p s m ê m e de l 'as t re : le spec t r e des 

bords diffère no tab lemen t du spec t r e cent ra l par le 

n o m b r e e t l 'obscur i té des r a i e s . Pu i s v i e n n e n t les phé

nomènes de l 'extinction définit ive. C'est là la phase 

géologique. 

Ce tab leau n e serai t - i l pas la p r e m i è r e ébauche , en 

core bien gross ière sans doute , d 'une réponse r a t i o n 

nelle à ce t te quest ion f ranchement posée par M. Car-

r ington : What is the Sun? ou à ce t t e a u t r e plus g é 

néra le : What is a star? 

Arrôtons-nous un ins t an t au début de la t ro i s i ème 

phase , c ' e s t - à -d i re à la pér iode de l iquidi té . Cet te pé 

riode est p u r e m e n t t rans i to i re ; elle no sau ra i t avoir une 

longue d u r é e , tandis que la deux ième p h a s e , p e n d a n t 

laquelle p r e s q u e toute la masse con t r ibue à l 'émission 

de lumière e t d e cha leur qui s'effectue p a r la pho to 

sphè re , ç e u t d u r e r des mill ions d ' années si la masse es t 

considérable comme celle de not re Soleil. Il pa ra î t donc 

p h y s i q u e m e n t impossible que les étoiles, eussent-e l les 

é té formées au m ê m e ins tan t , so ient aujourd 'hui pa r -
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venues toutes à la fois à cet te pé r iode t r ès -par t i cu l i è re 

de l iquidi té si voisine do l 'extinction définitive. Dieu 

m e r c i ! la c réa t ion en t iè re n 'est pas menacée d 'une fin 

si p rocha ine . *" 

V . 

L A LLTBJE C H A N G E M E N T P R O B A B L E A R R I V É 
S U R L A L U N E . L E C R A T È R E S E L I N N É . 

Jusqu 'à not re époque la Lune a é t é géné ra l emen t 

cons idérée pa r les as t ronomes comme un corps m o r t , 

d 'où la vie serai t abso lument é te in te . A de ra res i n t e r 

val les , on avait c ru pouvoir s ignaler des m a r q u e s de 

m o u v e m e n t s su rvenus à sa surface, comme W . I l e r s -

chol, le 19 avril 1787 ; comme W i l k i n s , le 3 ma r s 1794; 

comme Lalande et Laplace, qui c roya ien t à l 'existence 

de volcans en ignit inn à la surface de la Lune ; et comme 

p lu s r é c e m m e n t M. Kober t Har t , le 27 décembre 1854, 

e t MM. W e b b et Bir t , le 4 mai 1864. Nous n 'av ions 

pas c r u devoir accep te r ces r a re s témoignages avant 

que des observa t ions t rès -préc i ses ne v inssent les con

firmer (*). Mais voici u n s nouvelle observat ion qui a 

fait p enche r p lus ieurs as t ronomes en faveur de la vie 

l una i r e . Un changemen t para î t ê t re s u r v e n u dans un pet i t 

c r a t è r e . Nous l 'avons spécialement é tud ié , en même temps 

que p lus ieurs obse rva t eu r s , et nous avons p ré sen t é nos 

observat ions à l ' Inst i tut pa r la communicat ion su ivante : 

0 Le fait d 'un changemen t réel , su rvenu ac tue l l e 

m e n t à la surface de n o t r e satell i te, m 'a pa ru assez 

( * ) Voir Étuda cl Lectures sur VÂsU onoimc, t. ï; P- 9 3 , 
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impor tan t en lu i -même p o u r m 'engager à présenter à 

l 'Académie le résul ta t d 'observa t ions a t tent ives sur ce 

point . C'est la p remiè re fois qu 'on a u r a constaté avec 

cer t i tude l 'existence d 'ac t ions géologiques à la s u r 

face de la Lune . Dans la m e r de la Séréni té , vaste 

plaine si r emarquab le au po in t de vue de la séléno-

graphie pa r sa surface uni forme, unie comme u n e mer 

de sable e t dépourvue de g rands c r a t è r e s , on r emarque 

dans la région mér id ionale , ve r s le cen t re , u n cra tère 

régulier , Bessel, p lus ieurs pet i t s , d isséminés un peu 

plus bas , une t ra înée b lanche p a r t a n t de Ménélas et 

t raversant une par t ie de la plaine j u squ ' au lac des son

ges, e t au sud-es t un c ra t è re bien défini : Sulpicius 

Gallus. A l'est on r e m a r q u a i t un a u t r e cratère, Linné, 

analogue au de rn i e r . 

« On sait que ce c r a t è r e de L inné a r écemment dis

paru , ou plutôt a subi une modification essentiel le . 

M. Jules Schmid t , d 'Athènes , ayant appelé l 'a t tent ion 

sur ce point , j ' a i pensé que l ' examen devait sur tou t 

avoir pou r b u t de cons ta te r si le relief et la cavi té cen

trale (que l'on voit dans tous les c ra tères luna i res ) 

avaient en t i è remen t d i spa ru pou r celui-ci . J 'ai donc 

choisi le m o m e n t où le Soleil se lève au méridien de 

Linné, pour l 'é tude de ce t te local i té . Les condi t ions 

a t m o s p h é r i q u e s de la seconde semaine d 'avri l ont é té 

t rop défectueuses pou r p e r m e t t r e des observat ions ri

goureuses . Il n 'en a pas é té de m ê m e ce mois-ci. Dès 

le t rois ième jou r de la Lune , l 'air a é té d 'une t r a n s 

parence é m i n e m m e n t favorable . 

a J 'avais cons ta té , au mois d 'avr i l , qu 'au lieu du 

c ra tè re , se dis t inguai t un image blanc à peu près cir-

10 
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cula i re . Le 6 mai (de 8" 4 ° ' " au coucher de la Lune) , 

la nouvelle Lune ayan t eu lieu le 4 au m a t i n , j ' e x a m i 

nai avec d ive r s g ross i s sements , dans la pa r t i e obscure 

de la L u n e , le po in t où se t rouve L inné , afin de r e 

connaî t re s'il n 'y a u r a i t pas en ce t t e région que lque 

appa rence d 'act ion volcanique. Aucune espèce de l ueu r 

n e s'y m o n t r a i t . Ce pays offrait la m ê m e teinte d 'om

b r e que le r e s t e . Dans le qua r t i e r nord -es t du sate l l i te , 

on pe rceva i t une faible lueur , t rès-sens ib le toutefois. 

Cet te c lar té pâle occupai t la région d 'Ar i s ta rque , et 

sans doute n 'es t q u ' u n s imple effet de la lumiè re cen

drée . Il est bon d 'ajouter néanmoins q u e , ce t te nu i t , 

la c lar té étai t p lus in t ense qu 'e l le n e le pa ra î t en gé

néra l . 

ce Le 7 mai , q u a t r i è m e jour de la Lune, do 9 heu res 

à i o h 3o°> (coucher do la Lune à iot> 57°), j ' obse rva i 

de nouveau la région de L inné , sans d is t inguer la p lus 

faible lueur . La c la r t é r e m a r q u é e la vedle p rès d 'Ar is 

t a r q u e gardai t la m ê m e in t ens i t é . 

« L 'é ta t du ciel p e n d a n t la soi rée du 8 ne p e r m i t 

aucune observa t ion . Le 9, le ciel s 'éclairci t ve r s 11 heu

r e s et pe rmi t que lques é t u d e s . Mais la mei l leure soi

r é e pour le point qui nous occupe fut celle du 1 0 . 

a Le Soleil, n ' é t an t enco re élevé que de que lques d e 

grés au-dessus do l 'horizon de L inné , éclairai t t r è s -

ob l iquement l 'o r ien t d e la m e r de la Sérén i t é . On d i s 

t inguai t par fa i tement les pe t i t es i r régu la r i t és du ter 

ra in . Au sud , les c r a t è r e s c i rcula i res de Pl ine , Méné-

las, Bessel, Sulpicius Gallus, manifes ta ient à la fois leur 

relief e t la p rofondeur de leurs cavités cen t ra les . Au 

sud-est , le Soleil î l lumiua i t l e c o m m e n c e m e n t de la chaîne 
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des Apennins , e t au nord-es t faisait magnif iquement r e s 

sor t i r les montagnes i r régul ières d u C a u c a s e , s u r l esque l 

les rayonna ien t Taygè te , Call ippus e t E u d o x e . Enfin, la 

l imite de l 'ombre é ta i t échancrée en ce t t e cont rée pa r 

les sommets c i rcula i res de Cassini, Antolycus e t Ar i s -

t i l lus. 

« Une obse rva t ion a t t en t ive m o n t r e i m m é d i a t e m e n t 

q u e L inné n'est plus un cratère. Aucune o m b r e ex té

r ieure à l 'est, a u c u n e o m b r e au c e n t r e . E n sa place, il 

n 'y a p lus ma in t enan t q u ' u n e nuée b lanche c i rcula i re , 

ou p lu tô t une tache b lanche a t t enan t au sol, laquelle , 

loin de s 'é lever comme u n c ra t è re s u r le fond un peu 

v o r d â t r e d e la m e r de la Sé rén i t é , pa ra î t n ' ê t r e ni on re

lief ni en c r e u x , e t r e ssemble à un lac p lu s clair que la 

plaine avois inante . 

a E n raison de l ' incl inaison d u Soleil, on p e u t affir

m e r q u e ce c ra t è re es t descendu au niveau d e la p la ine , 

ou que la p la ine s 'est exhaussée aux envi rons ju squ ' à 

son n iveau . L ' in t é r i eu r para î t éga lement rempl i , car on 

n 'y dis t ingue aucune o m b r e ; t andis que les c ra tè res plus 

pe t i t s que lui , tels que A el B de Bessel, À et B de Linné, 

e t ceux qui avois inent Pos idonius , laissent facilement 

apercevoir un c e n t r e noi r . Si Linné avait eu cet aspec t 

à l ' époque où Beer e t Maedler ont cons t ru i t l eu r Mappa 

selenographica, il es t impossible qu' i ls l 'eussent indiqué 

c o m m e u n c r a t è r e . 

« Il est p robab le toutefois que ce c r a t è r e n 'é ta i t pas 

t rès -é levé , car j e r e m a r q u e q u ' a u c u n as t ronome n 'a 

donné sa h a u t e u r . Beer et Maedler s 'en sont abs t enus . 

Arago a laissé subs i s te r cet te l acune su r sa l is te . Dans 

la car te cons t ru i te sous d iverses inclinaisons il y a hu i t 
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ans , par Lecoutur ie r , la h a u t e u r n ' es t pas indiquée da

v a n t a g e . Il para î t qu'il é ta i t t r è s -p rofond , mesu ra i t 

i o ,ooo m è t r e s de d iamèt re , e t servai t de po in t fixe pou r 

les mesures de Lohrmann et de Maedler. 

a P lus ieurs hypo thèses se p r é s e n t e n t p o u r expl iquer 

le phénomène . Mais, dans l ' ignorance en laquelle nous 

nous t rouvons su r les forces qui p e u v e n t ê t r e en act ion 

dans le monde lunai re , j e ne m e hasa rdera i à en e x p r i m e r 

aucune . M. Jules Schmidt a déjà d iscuté ce poin t dans 

les Monthly Notices e t dans une Le t t r e publ iée pa r 

I I . Quete le t au Bulletin de VAcadémie de Belgique. 

« Le i i mai , le Soleil é t an t p lus é levé, j ' ava i s exac

t e m e n t pou r Linné le m ê m e aspect que la vei l le . La 

soirée du 12 fut p luvieuse . Le i 3 , l ' a tmotsphère d 'une 

g rande p u r e t é pe rme t t a i t de d is t inguer dans la Mer do 

la Sérén i té une mul t i tude de pe t i t s c ra tè res d i s séminés . 

La plaine étai t br i l lan te , L inné avai t le m ê m e éclat relatif. 

« V e r s l 'époque de la pleine Lune , Linné offre le 

m ê m e éclat que les mon tagnes lunai res , e t l 'on sera i t 

p o r t é à c ro i re qu'i l a gardé son relief au -des sus d e la 

plaine sablonneuse , si l 'on n 'avai t soin de se convaincre 

du cont ra i re p a r dos observat ions faites au lever et au 

couche r du Soleil . 

« On peu t donc penser main tenan t que no t r e sa te l 

lite n 'es t pas u n m o n d e e n t i è r e m e n t mor t , e t que des 

m o u v e m e n t s assez sensibles pour ê t re vus d'ici s 'accom

pl issent pa r interval les à sa surface. > 

Telle est la communica t ion que M. Delaunay nous a 

fait l 'honneur de p ré sen te r en no t re nom à l 'Académie 

des sciences dans la séance du 20 mai 1867. E n même 
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t emps que nous observions à P a r i s , nous avions éc r i t 

à p lus ieurs a s t ronomes de vouloir bien é tudier les 

m ê m e s soirs les mêmes po in t s de la Lune . Nous avons 

eu le plaisir de recevoir confirmation de nos résul 

ta ts par M. Quéte le t , d i rec teur de l 'Observatoire de 

Bruxel les , pa r M. Lescarbaul t d 'Orgères et p a r M . Cha-

cornac , d e Vil leurbane p r è s Lyon. Voici au surplus 

l 'observat ion de ce d e r n i e r a s t r o n o m e . 

« Le c ra t è re Linné ne p résen te ac tue l lement aucune 

o m b r e in té r i eu re accusan t u n e cavi té ou un r e m p a r t . 

Mais on dis t ingue t r è s -ne t t emen t , su r le bord de Mare 

sr.rcnitatis, u n e sor te de c ra t è re r ayonnan t , à peu p r è s 

de la g r an d eu r que Lohrma im et Mœdler lui ont donnée 

su r leur car te lunai re ; la différence de son éclat avec 

celui de Mare serenitalis p e r m e t de le d i s t inguer en

core sans difficulté. 

« S'il es t vra i , comme l'a décr i t Lohrmann , que c 'é

tait un c ra t è re profondément sculp té dans la plaine 

r ep résen tan t l 'aspect d 'un c r e u x rond comme un pot, 

il est incontes table que ce c ra t è re s 'est effacé et qu ' i l 

n ' en est r e s t é q u ' u n e surface b lanche, q u ' u n d isque d'où 

p a r t e n t des rayons d ive rgen t s . Cet aspec t donne à ce 

genre de c r a t è r e de la ressemblance avec une gloire de 

sa in t . 

« Dans les dessins de cet a s t ronome , on ne r e m a r q u e 

pas ce t te appa rence rayonnée que j ' a i observée h ie r et 

qui est en tou t ident ique à celle du pe t i t c r a t è re N que 

Cassini observa pou r la p r e m i è r e fois le 21 oc tobre 1621, 

e t qui est s i tué e n t r e les c ra tè res do Vatt ier , Kell et 

Lexell, s u r le parallèle de G a u r i c u s . 

« Une dern iè re é rup t ion dans le v ide effaça donc ce 
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cratère- en comblant le c reux et en annulan t les r e m p a r t s 

e n forme de bour re le t . Cet impor t an t phénomène m o n t r e 

q u e l 'act ivi té volcanique de no t r e satellite pe rs i s t e 

e n c o r e . » 

D ' u n a u t r e côté, M. Jules Schmid t , d i rec teur de 

l 'Obse rva to i re d 'Athènes , avait écri t à M. I i ir t , m e m 

b r e d e la Société royale a s t ronomique de Londres , la 

l e t t r e s u i v a n t e : a Depuis que lque temps , j ' a i observé 

q u ' u n c r a t è r e do la Lune , s i tué dans la plaine Mare se. 

renitatis, n ' e s t plus v i s i b l e ; ce c r a t è r e , n o m m é Linné, 

p a r Mœdler , est désigné pa r la l e t t re A (sect . 4), sur 

la c a r t e d e L o h r m a n n . Je le connais depuis 1841, et 

m ê m e en pleine lune il n 'é ta i t pas difficile de l 'aperce

v o i r ; en oc tobre e t en n o v e m b r e 1866, à l ' époque du 

m a x i m u m d n son appa rence , c ' es t -à -d i re un jou r avant 

le l ever du Si.ieil à son horizon, il étai t en t i è r emen t 

d i s p a r u ; seulement une pe t i t e tache b lanchâ t re se t rou

vai t à sa p lace . » 

Il est à peu p r è s cer ta in , a joute- t - i l , que des chan

g e m e n t s se sont déjà opérés s u r ce c r a t è r e dont l 'éclat 

compara t i f va r i a selon les chiffres su ivan ts : 5 novem

b r e 1788, obs . S c h r œ t e r . o°5 ; 28 mai i 8 a 3 , L h o r 

m a m i , 7 0 ; 12 d é c e m b r e i 8 3 i , B e e r e t Mœdler , 6 ° ; 

22 février 18S8, De la Rue , 5° ; 4 octobre i 8 6 5 . 

Ru the r fo rd , 6 ° ; 18 novembre 1866, Burck ingham. 2 0 . 

Los q u a t r e de rn iè res dé te rmina t ions d 'éclat ont été 

données par la pho tog raph i e . S c h r œ t e r , dans la p lan

che I X de S O S Selenotopographische Fragmente, donne 

une la rge tache s o m b r e au lieu de Linné, e t Russell , 

en 1797, n e l ' indiqua pas su r sa ca r t e . 

Dne le t t re de M. Haidinger , de Vienne, à M. Quéte le t , 
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di rec teur de l 'Observatoi re de Bruxel les , nous a appor té , 

au mois de février de rn i e r , des détails s u r l 'observation 

de M. Schmid t . 

Cet a s t ronome avai t été f rappé, en observant la 

Lune , le 8 oc tobre 1866, de la dispar i t ion complète 

d 'un des c r a t è r e s de la taohe Mare serení tacis ; ayant 

con t inué à obse rve r cet te par t ie de la Lune pendan t 

les mois d 'oc tobre , n o v e m b r e e t d é c e m b r e , e t même 

j u s q u ' a u 25 janvie r 18G7 sous les élévations du Soleil 

les p lus avantageuses , de 2" à 200 , il ne p u t jamais 

découvr i r l ' apparence d 'un c r a t è r e ; le seul objet que 

l'on pouvai t observer étai t une sor te de tache b l a n 

c h â t r e , ou une surface p lane , sans ombres , pendant les 

phases . On dis t inguai t t rès-faci lement des c r a t è r e s bien 

plus pe t i t s dans le vois inage. Le c ra t è re L inné , d 'un 

d iamèt re de 5 à 6 mille toises (9,7.50 à 11,695 mèt res ) , 

servai t do poin t fixe de p remie r o rd re pour les mesu re s 

de Lhormann et de Maedler. M. J . Schmid t l'a en reg i s t ré 

dans ses dessins do la surfaco de la Lune pendan t les 

années 1841 et i843. Depuis 1840, il a formé une col

lect ion d 'é tudes de cet a s t r e con tenan t 9 3 phases e n 

t i è re s , dess inées*d ' ap rès la mé thode d'IIélèvius e t au 

delà de 1,200 esquisses par t ie l les tou tes inédi tes , ex

cep té cinq d ' en t r e elles. Des phases avaient été obser

vées p a r lui , p o n d a n t qu ' i l é t a i t encore à Berlin (sa ville 

natale) au moyen d 'une lune t t e de Dollond, agrandissant 

quinze fois e t p réc i san t les objets avec une g rande n e t 

t e t é . 11 a eu l ' avantage , depu i s , de se se rv i r d ' ins t ruments 

plus éne rg iques , d e réf rac teurs de 4 à 14 pieds de dis

tance focale, à H a m b o u r g , à Bilk, à Bonn, à Berlin, à 

Olmutz e t à Athènes . M. Schmid t re lève , dans son mé-
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moire , une liste complè te de tou tes les observat ions 

enreg is t rées sur ce c r a t è r e depuis 1788, d ' après les 

publicat ions de S c h r œ t e r , de Lhormann et de Masdler, 

e t il y ajoute ses observat ions personnel les , t r è s - n o m 

breuses , j u s q u ' à la da te du i5 j anv ie r 1867. 

Il ne p e u t r e s t e r aucun dou te , dit M. Haidinger , su r ce 

fait que la surface de la Lune es t encore sujette à des 

changements non-seulement a p p a r e n t s , mais bien réels . 

Mais quelle est leur source , de quelles causes ces chan

gements pourra ient - i l s d é p e n d r e ? En supposan t un point 

do v u e p lus général , M. Schmid t fait r e ssor t i r les di

verses hypo thèses que l 'on pou r r a i t se former sur ces 

changemen t s . On ne pou r r a i t supposer qu ' i l y a i t eu 

une é rup t ion de v a p e u r s ou de cendres volcaniques . La 

fumerole ainsi p rodui te devra i t ê t r e proje tée en ombre 

au lever e t au coucher du soleil, mais on n 'en aperçoi t 

r ien , ainsi que pondant les phases . Le c r a t è r e n e pour

ra i t non plus s 'ê t re affaissé, pa rce qu 'a lors on p o u r r a i t 

découvr i r des o m b r e s beaucoup plus cons idérables 

p e n d a n t la phase . Il pou r r a i t y avoir eu u n e é rupt ion 

de subs tances l iquides ou pu lvé ru len tes , dont le c r a t è re 

se sera i t rempl i sans déborde r . Mais*alors , c ependan t , 

l ' ombre ex té r i eu re cont inuera i t d 'exis ter p e n d a n t que 

l ' ombre in té r ieure aura i t d i sparu . Une obse rva t ion de. 

cet te sor te a été faite, en effet, sur le c r a t è re cen t ra l 

de Positloniiis, t an t pa r Sch rœte r , en 1790, que par 

M. Schmidt , au mois de février 1849• Mais il s e ra i t 

possible aussi qu 'une masse l iquide ou p u l v é r u l e n t e de 

cet te sor te débordâ t du c ra t è re e t en tourâ t la montagne 

d 'un dépôt à déclivité insensible . Dans ce t te suppos i 

tion l ' ombre ex té r i eu re d i spara î t ra i t . Les phénomènes 
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observés su r la Lune m o n t r a i e n t alors la plus grande 

analogie avec les é rup t ions boueuses de la Chersonès 

de Jaman , si b ien décr i tes pa r le cé lèbre Abich. 

L 'as t ronome d 'Athènes fait valoir encore une obser 

vation p a r r appor t à ce r ta ins dépôts lunai res en forme 

d 'auréoles , collets ou fraises e n t o u r a n t des mont icu les , 

assez nombreux su r tou t dans les dépress ions ou bass ins 

nommés m e r s . Ces apparences para i s sen t ê t r e d ' une 

g rande impor tance pou r les é tudes à faire. 

Dans sa l e t t re à M. Haidinger , M. Schmidt écr i t que 

M. W. -R .Bo i t , de Londres , a cons ta té de son côté la 

jus tesse de son r a p p o r t et que le Lunar committee a 

bien voulu l 'honorer de l 'at tention la p lus par t i cu l iè re . 

L 'observat ion ass idue du d i r ec t eu r de l 'Observatoire 

d 'Athènes a é té couronnée d 'un succès que Meedler en 

t revoya i t et auquel il vouai t la p lus grande a t ten t ion , 

mais su r lequel il s 'é tai t vu forcé d 'avouer que jusqu ' à 

p résen t , bien qu 'on se soit donné les p lus grandes 

peines , on n 'ava i t po in t réussi à ob ten i r un résu l ta t 

positif. 

A Rome , le P . Secchi voulu t obse rve r lu i -même le 

c r a t è r e . Le 10 février, e n t r e 9 e t 10 heures du soir, lu 

c r a t è r e en t ra i t dans la lumiè re du soleil, et on r e m a r 

quai t p r è s du cercle l imite un pe t i t po in t p roéminen t 

avec une pet i te o m b r e , e t a u t o u r do ce point une cou

ronne i r r égu l i è r emen t c i rcula i re , t rès-aplat ie . La fai

blesse de la lumiè re et la proximi té de la lune à l 'hori

zon ne p e r m i r e n t pas au savant d i r e c t e u r de p r o l o n g e r ' 

les o b s e r v a t i o n s . 1 

Le lendemain , Linné é ta i t déjà assez avancé dans la 

lumière , e t , à 7 heu res du soir , on voyai t n e t t e m e n t 

1 0 . 
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un t r è s -pe t i t c r a t è r e , env i ronné d 'une écla tante auréole 

b lanche , qui bri l lai t f r anchemen t s u r le fond sombre 

du Marc se.renitalis. La g r a n d e u r de l'orifice du c r a t è r e 

étai t de I I 3 de seconde au p lus , e t l 'auréole plus largo 

q u e Sulpkius Gallus. Le P . Secchi ins is te s u r ce t te 

comparaison, comme faisant voir que Beer e t I f e e d l e r , 

dans leur ca r te , n ' a u r a i e n t j amais figuré un c r a t è r e a u s s i 

g rand et aussi ne t que celui qu ' i ls ass ignent à Linné, 

p o u r u n e tache b lanche c o m m e celle qui exis te ac tue l 

l ement e t dont le c r a t è r e est beaucoup plus pe t i t que 

celui de Sulpicius Gallus e t m ê m e des a u t r e s c ra tè res 

indiqués seu lemen t p a r des l e t t r e s dans le Mare sere-

nitatis. 

Il est ce r ta in qu' i l y a un c h a n g e m e n t dans la Lune ; 

d 'après le d i r ec t eu r de l 'Observatoi re d u collège ro

main, il sera i t p robab le qu 'une é rup t ion ai t rempli 

l 'ancien c r a t è r e do ma t i è r e s b lanchâ t res qui le font pa 

ra î t re plus clair que le fond de la m e r qui l ' envi ronne . 

Dans u n e communica t ion adressée p a r le même à 

l 'Académie dans la séance du 3 j u in , l ' as t ronome ajoute 

que l 'aspect du c ra t è re var ie en se se rvant do g ross i s 

sement s supé r i eu r s (5oo fois) d iminuant l ' i r radia t ion , e t 

qu'il est fort p robable que le c ra tè re n 'es t pas e n t i è r e 

m e n t d i sparu quoiqu ' i l ait subi un changemen t . 

L 'Observatoi re de Par i s ne 1 s 'étai t pas unuore occupé 

de ce t t e quest ion d é b a t t u e pa r p lus ieurs a s t ronomes , 

et n 'ava i t encore fait connaî t re aucune observat ion à cet 

égard , lorsque M . Le Ver r i e r p r é sen t a le 17 ju in à 

l ' Ins t i tu t une note su r l 'observat ion d 'un de ses as t ro 

nomes , M.Wolf. Cet te no te conclut à d i re que le c ra 

tè re de Linné es t un point fort mal connu , et qu ' i l es t 
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difficile de savoir s'il y a eu v r a i m e n t changement . D'un 

au t re côté , une illusion due aux broui l lards de l 'a tmos

phère a peu t -ê t r e favorisé une e r r e u r d 'opt ique . M. Le 

Verr ier , dans les conséquences qu'i l a t i r ées , a été plus 

loin que l ' au teur et a c ru pouvoir t r a n c h e r la quest ion 

par la négat ive ; « mais M. Elie de Beaumont , dit à 

ce sujet la Presse scientifique des deux Mondes, a 

combat tu éne rg iquement e t avec succès cet te man iè re 

de voir en faisant r e m a r q u e r que les observat ions de 

MM. F lammar ion et Chacornac , hab i t an t l 'un Par is et 

l ' au t re Lyon, sont p r e s q u e iden t iques s u r les p h é n o 

mènes ci tés , et ont é té exécutées p resque en m ê m e 

t emps sans que l 'un des o b s e r v a t e u r s a i t connu les 

r é su l t a t s ob tenus p a r l ' a u t r e ; de plus, comme ajoute 

M. Eho de Beaumont , de ce que le c r a t è r e n 'a pas d i s 

paru , cela n e veut pas d i re qu'il n ' y ait pas eu de p h é 

nomènes érupt i fs . Les c r a t è r e s du Vésuve ont étâ r e 

t r o u v é s a p r è s chacune des é r u p t i o n s , a t tendu que 

d ' au t res a s t ronomes de d ive r s pays ont éga lement si

gnalé le changemen t . Or, comme on ne peu t affirmer 

que la vie géologique soit p lus a r r ê t ée dans la Lune que 

su r la t e r r e , r ien ne por te donc à re je te r la possibilité 

de changements su rvenus dans no t r e satel l i te . De ce 

que l 'Observatoire ne les a pas d is t ingués tou t d 'abord , 

cela no veu t pas d i re qu ' i ls n 'a ient pas ou lieu. » 

Ce chap i t r e su r la Lune sera clos par les ingénieuses 

déduct ions que no t r e ancien collègue M. Chacornac a 

l i rées do ses p r o p r e s observa t ions s u r les accidents 

géné raux do la surface luna i r e . 

Cet as t ronomo a r é c e m m e n t é tudié de nouveau l ' a s 

p e c t des divers rég ions de l 'hémisphère visible de notre 
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satel l i te , aussi bien l ' aspect des régions montagneuses 

q u e celui des plaines décorées du nom de m e r s ; il a 

essayé de faire la sélénologie de l 'as t re . C'est à la Société 

impér ia le d ' ag r i cu l tu re de Lyon que son travail a été 

p r é s e n t é . Voici les p r e m i e r s points de l 'observat ion : 

Lorsque le Soleil éc la i re , à son coucher , des corps 

t e r r e s t r e s s i tués au sein d ' une plaine, on sait que 

l ' ombre pro je tée est beaucoup plus é t endue que la hau

t e u r mémo do ces saillies ; e t , p o u r c i te r u n exemple en 

passan t , il est des s teppes de l 'Asie cen t ra le dont l 'uni

formité et la b l ancheur du sol sont telles, que le Soleil 

couchan t agrandi t l 'ombre visible d 'un h o m m e dans 

la p ropor t ion visible de un à cen t . Or, ce t te classe de 

phénomènes doit ê t r e d ' au tan t mieux uti l isée dans l 'ob

servat ion de la surface lunaire , que n o t r e satell i te est 

complè tement dépourvu d 'a tmosphère sensible, et que 

les o m b r e s des cavi tés ou des p ro tubé rances ne sont 

accompagnées d ' aucune pénombre a p p a r e n t e . 

P a r l ' observat ion do ces o m b r e s , on peu t reconnaî t re 

des mont icu les qu ' i l serai t impossible d 'observer direc

t emen t . Or , la surface lunai re est essent ie l lement divi

sée en régions volcaniqnes ou montagneuses , cr iblées 

d ' aspér i t és , e t en régions mar i t imes , dont l 'aspect est 

comparable à celui du p lâ t re coulé, ou, mieux encore , 

à celui d 'une immense p íame de boue desséchée . Les 

p r e m i è r e s possèdent u n pouvoi r réfléchissant de beau

coup supé r i eu r aux secondes . 

La différence carac té r i s t ique de ces régions p e u t four

n i r des indices su r les causes sélénologiques auxquel les 

elle e s t d u e . Tandis que d 'un côté on n 'obse rve q u ' u n e 

immense agglomérat ion de vastes c r a t è r e s dép r imés , 
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dont le fond est souvent infér ieur à celui des plaines 

avois inantes ; d 'un au t r e cô té , les mer s n'offrent que de 

vastes p la ines , en t r ecoupées quelquefois de collines 

semhlahles aux l ignes do sable soulevées pa r les vagues 

de nos marées , s u r les vas tes plages sablonneuses . Ce 

carac tère ne laisse aucun dou te s u r la n a t u r e des sols 

émergés . S u r ce t e r ra in , qu 'on p e u t n o m m e r primitif, 

on r emarque quelquefois d ' immenses c i r q u e s , dont les 

crêtes seules dépassent le n iveau d e la plaine de p lu

sieurs centa ines de m è t r e s ; ils offrent ainsi des r e m 

p a r t s c i rculaires , de rn ie r s vestiges visibles des grands 

c ra tè res ensevel is . Or , ces c i rques sont entaillés de 

b rèches cons idé rab le s , qui p e r m e t t e n t de suivre le 

niveau du sol mar i t ime p é n é t r a n t dans leurs ence in tes , 

et de r e m a r q u e r qu'i l n'offre pas la mo indre ondulat ion. 

Ce sont les res tes d'un a rch ipe l envah i pa r u n e masse 

l iquide. 

Au sein des con t inen t s , on r e m a r q u e aussi des c r a 

t è res à fond plat , dont les p i tons , à moit ié émergés de 

dessous la masse séd imenta i re , a t t e s t en t que le volcan 

a é té envahi pa r le sol ma r i t ime . On observe encore 

des c ra tè res do m ê m e n a t u r e , où tou tes les t races de 

pi tons cen t r aux ont d i sparu sous d 'épaisses couches de 

sédiment . 

Le c r a t è r e Sciùkard du sud-est donne u n exemple 

des p ropor t ions g igantesques qui ca rac té r i sen t ce genre 

de formation spécial à no t r e satel l i te . La plaine de sou 

fond a plus de 6 5 l ieues de d i amè t r e . Cette immense 

surface p résen te ainsi l ' apparence d 'un dése r t sans 

bornes , au sein duquel u n obse rva t eu r se t rouvan t 

placé n ' apercevra i t aucun ves t ige de l 'enceinte , bien que 
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23o D E R N I E R S T R A V A U X D E L ' A S T H O . N O M I E . 

ce l le -c i , dans la région no rd , at teigne p lu s de 3,200 mè

t r e s d 'é lévat ion. 

Enfin, p o u r une g rande quan t i t é de c ra tè res de ce 

g e n r e , on observe q u ' u n e p a r t i e de l eu r s enceintes a 

d i s p a r u sous l ' influence e rup t ivo d 'un a u t r e volcan, 

d o n t le c en t r e a surgi s u r les bords m ê m e s de celle-ci. 

Les d imensions du plus r écen t sont toujours inférieures 

à cel les du p r e m i e r . 

Les r e m a r q u e s succ inc tes qui v i ennen t d ' ê t re énu-

m è r é e s on t servi de base à M . Chacornac , pour lui faire 

é t ab l i r t ro is pér iodes sélénologiques bien t ranchées : 

La pé r iode p r imi t ive se ra i t celle d u r a n t laquelle sont 

a p p a r u s ces immenses sou lèvements en vessie qui ont 

d o n n é lieu à des enceintes c ra te r i fo rmes de plus do 

t ro i s cen ts l ieues de déve loppement , e t s u r lesquelles 

on reconna î t faci lement les t races non équivoques de 

c i rconval la t ions enchevê t r ée s . 

A ce t t e format ion aura i t succédé l 'époque de cet 

é p a n c h e m e n t ou d i luv ium général , qu i donne lieu à des 

dépô t s d 'un ca rac tè re analogue à celui des nappes qui 

c o u v r e n t nos plaines d 'al luvion. Cet épanchemen t aurai t 

enseveli sous une masse b r u n e p lus des deux t iers de la 

surface visible de l ' as t re , le fond d e tous les grands 

c r a t è r e s , en s 'étalant d 'une ex t rémi té de l 'hémisphère à 

l ' au t r e , sens ib lement s u r un m ê m e n iveau . 

P o s t é r i e u r e m e n t à ce t te seconde époque serai t su r 

v e n u e , dans toutes les d i rec t ions , au t ravers de tous les 

t e r r a i n s , ce t t e mu l t i t ude de pe t i t s c r a t è r e s profonds, 

don t la configuration spécia le est en forme de pu i t s co

niques e t dont les phénomènes éruptifs ont é té com

p lè t emen t à l 'abri de tous ces dépôts d 'al luvion. 
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L A L U N E . — L E S É C L I P S E S . 23l 

Tel serai t le mode de formation de la surface l una i r e . 

En t e r m i n a n t l ' au teur éme t l 'opinion que l 'origine de 

ce grand di luvium sera i t la précipi ta t ion des gaz non 

pe rmanen t s de son a t m o s p h è r e ; on c o m p r e n d , en effet, 

que not re satell i te pa rvenu à u n cer ta in degré de refroi

d i s sement , la p ress ion a tmosphé r ique favorisât la p r é 

cipitation des gaz e t des vapeu r s qui se sera ient répan

dus sous forme de p lu ie su r tous les po in t s de la surface 

et aura ien t ainsi comblé les g rands c r a t è r e s fermés de 

toutes p a r t s , tandis quo ceux de l 'époque pos té r i eure à 

la consolidation de ses fluides au ra i en t é té complè te 

ment à l 'abri de tout dépôt sôd imenta i re . 

V I . 

É C L I P S E S . — É C L I P S E D E S O L E I L 
B U 2 5 A V R I L 1 8 6 5 . 

Nous devons à M. E m m a n u e l Liais la t ransmiss ion 

des observat ions faites au Brésil su r l 'éclipso totale 

de soleil, invisible à P a r i s , du 25 avr i l 1825. 

Le p rés iden t du Corps législatif du Brésil , M. le b a 

ron de P rados , est l ' au teur de cet te re la t ion . Commen

çant par no te r qu ' au palais impérial do Sainl-Chris tovar , 

l 'Empereu r du Brésil , Dom Pedro II, dont le savoir e t 

la protect ion pou r les sciences sont un iverse l l ement 

connus , a no té le p r e m i e r contac t in t é r i eu r qui a eu 

lieu à 10 h . 24 m. 7 s. 3 en temps moyen de l 'Obser-
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va to i re , où le c h r o n o m è t r e du palais avai t é té comparé . 

Le mauvais t emps a empêché la p lupa r t des observa

tions en ce poin t , des nuages ayan t couve r t la région 

des as t res au m o m e n t m ê m e où la total i té venait de 

c o m m e n c e r . A l 'Observatoire , l 'éclaircie a pe rmi s de 

bien voir la couronne . 

La vile d e Bio de Janei ro a é té t r ave r sée p a r la limite 

m ê m e de la to ta l i té . 

« Je me suis r e n d u à Rio de Janei ro quelques jours 

avant l ' ouve r tu re des Chambres (M. le baron de Prados 

est p rés iden t du Corps législatif au Brési l . Il habi te 

o rd ina i r emen t Barbacena , où il a fait cons t ru i re à ses 

frais e t en t re t i en t un vaste hôpi ta l p o u r les pauvres . 

Reçu médecin à Par i s , dans sa j eunesse , il d i r ige lui-

m ê m e cet é tabl issement . Les C h a m b r e s ouvra ien t le 

3 mai , ou hui t j o u r s après l 'écl ipsé. C'est ce qui expli

que la p r e m i è r e phrase de la let t re) afin de pouvoir 

obsorver l 'dclipso du 25 de ce mois . 

« Malheureusement , le j o u r de l 'éclipsé, le ciel se 

main t in t couver t j u sque vers l ' heu re du p r e m i e r con

tact . Lorsqu 'on p u t obse rve r le soleil, son d isque était 

déjà e n t a m é p a r la l une , d e so r t e q u e le p remier 

contac t a é té p e r d u . Le dern ie r contac t ex té r i eu r , le 

seul q u e l 'on pu t observer avec que lque exact i tude, a 

eu lieu, d 'après les obse rva t eu r s qui é ta ien t à l 'Obser

va to i re impéria l , e t au n o m b r e desquels je m e t rouvais , 

à I I h . 54 m . 5 s . 

« E t a n t au grand réf rac teur mér id ien qu 'on avait d é 

placé pou r pouvoi r le poin ter su r le soleil , j ' a i pu sui

v re les quelques par t icu lar i tés phys iques qu'il m 'a été 

donné d ' obse rve r . 
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« L'éclipsé n 'a pas é té tout à fait totale à l 'Observatoire. 

Un filet de lumière qui p r i t la forme en chapelet , au 

moment du phénomèno , empocha p e u t - ê t r e que l'on 

pût voir t ous les détails de la couronne . Celle-ci se ma

nifesta p o u r t a n t pendan t que lques ins tan t s dans tou te 

sa sp lendeur . Voici les pa r t i cu la r i t é s que j ' a i pu 

r e m a r q u e r p e n d a n t la c o u r t e durée d u phénomène . 

Au momen t où le filet l umineux p rena i t la forme en 

chapelet , le b o r d occidental de la lune présenta i t un 

magnifique anneau de que lques secondes de l a rgeur et 

d 'un bleu violet . La régular i té étai t parfa i te . C'était 

p lutôt u n t ra i t lumineux d 'un effet admi rab le . 

« Rien de semblable ne se manifesta du côté du bord 

or iental . L 'anneau de la couronne était cependan t bien 

te rminé d 'un b lanc de per le parfait , excepté du côté 

oriental où le filet de lumière solaire lui donnai t la 

te inte ord ina i re de l ' a tmosphère , p r è s du bord du so

lei l . Cinq faisceaux de ravons parallèles sans ent re lace

m e n t aucun, d 'une b l ancheu r parfai te , pa r ta ien t presque 

no rma lemen t du bord de l 'anneau do la couronne . Au

cun de ces faisceaux ne me sembla i t cont igu au bord 

luna i re . 

« Si l'on excepte le t ra i t b leu violacé qui se manifesta 

su r le bo rd occidental do la lune au p lus fort de l 'é

clipsé, je n 'ai r ien aperçu qui ressemblâ t à ces flammes 

ou p ro tubé rances que l 'on r e m a r q u e p r e s q u e constam

m e n t dans les éclipses totales , à moins que l'on ne s u p 

pose comme tel ce magnifique t ra i t lumineux d 'un bleu 

violacé, dont je vous ai pa r l é . P e u t - ê t r e que le peu de 

durée de l 'éclipsé e t l ' i l lumination, quoique faible, du 

bord oriental du soleil, on t empêché de les d is t inguer 
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dans notre, s ta t ion . Nous v e r r o n s ce que nous d i ront à 

cet égard les expédi t ions de Santa Ca tha r ina et du cap 

F r i o ? (Des l e t t r e s de da te pos t é r i eu re à celle de M. le 

ba ron de Prados, on t appr i s q u e ces deux expédi t ions 

ont r encon t r é des m a u v a i s t e m p s qui on t empêché les 

observat ions . ) 

« Malgré l ' ins tantanéi té du p h é n o m è n e , j ' a i che rché à 

vérifier l ' ex is tence de la polar isa t ion de la lumière de 

la couronne . A ce t effet, j e m e suis servi du polariscone 

à bandes colorées d e Savart et celui de M. Babinet. 

C'est avec le p r e m i e r i n s t r u m e n t que j ' a i le mieux r e 

connu la polar isa t ion . Les b a n d e s se sont bien colorées 

en le d i r igeant s u r la cou ronne . La coloration a même 

été assez sensible pour que je ne puisse a d m e t t r e ici 

l ' in tervent ion de la polar isa t ion a tmosphé r ique , ou elle 

é ta i t impe rcep t ib l e lo r squ 'on di r igeai t l ' i n s t rument su r 

le cen t re luna i r e . Il va sans d i re que l ' a tmosphère était 

for tement polar isée dans tou tes ses rég ions , p e n d a n t la 

durée du p h é n o m è n e , de la m a n i è r e don t elle l 'est à 

l 'o rd ina i re . Une c i rcons tance qui se manifesta avec assez 

de ne t t e t é , fut la visibil i té d u b o r d luna i re hor s du 

disquo sola i re , m ê m e pendan t la p r e m i è r e phase do 

l ' écl ipsé. Du res te , Arago l 'avait déjà r e m a r q u é en 1842 

et vous l 'avez aussi fait voir dans v o t r e observa t ion 

de i858 p o u r les é p r e u v e s pho tograph iques , e t en fai

sant t o m b e r l ' image solaire su r la glace dépol ie . 

« J 'ai observé avec soin, pendan t tou te la du rée do 

l 'éclipsé, la surface solaire qui mont ra i t le p lus grand 

calme dans la p h o t o s p h è r e . Pas une tache r emarquab l e : 

les facules étai t à pe ine sensibles dans l ' i n s t rumen t . 

« Si les observat ions do Santa-Cathar ina e t du cap 
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Frió cens t a t en t l 'absence des p r o t u b é r a n c e s , l 'opinion, 

qui les suppose formées par les couran ts ascendants des 

vapeurs solaires qui en t r a înen t alors pa r l eu r impulsion 

la couche nuageuse ex t r a -pho tosphé r ique et dont l 'élé

vation violente produi t les p r o t u b é r a n c e s , t r ouve ra 

ici un fort a r g u m e n t en sa faveur . La p h o t o s p h è r e étai t 

t ranqui l le , e t seu lement u n e l igne lumineuse et b leue 

violacée, u n e vér i table couche de niveau se faisait aper 

cevoir . J'ai che rché avec soin l 'exis tence des ombres 

mouvan tes . Rien de cons ta té , quo iqu 'un t r è s -g rand 

nombre d 'é lèves de l 'Ecole cent ra le qui se t rouva ien t 

alors à l 'Observatoire eussen t les yeux fixés s u r les 

parois b lanches de la coupole, favorablement disposée 

pour l 'observat ion . Le ciel é ta i t si nuageux , que l'on 

ne p u t apercevo i r dans no t re s ta t ion que la p lanè te 

Vénus . Cependant les hab i t an t s des qua r t i e r s qui sont 

plus au sud, on t , disent- i ls , ape rçu p lus ieu r s étoiles de 

p remiè re g r a n d e u r . (Au sud de la ville de Rio de Ja

neiro l 'éclipsé é ta i t complè tement tota le , d 'après d 'au

tres informations. ) La couleur p lombée t i ran t su r le 

violet p rédomina i t dans l 'air e t su r la m e r , qui ressem

blait à du plomb fondu. 

« Les an imaux de basse -cour on t manifesté les p h é n o 

mènes o rd ina i re s e t dont, on a t an t de, fois par lé . Les 

poules ont che rché leur dor to i r . A l 'ordinai re , que lques 

animaux ont manifes té l ' é tonnement p lu tô t que la 

f rayeur . Je n'ai r ien e n t e n d u d i re d ' ex t raord ina i re r e 

la t ivement aux chevaux et mule t s de service dans les 

rues de Rio Jane i ro . Les observat ions météorologiques 

ont p résen té les m ê m e s anomalies qu 'on a déjà r e m a r 

quées en i 8 5 8 , c ' e s t -à -d i re que le min imum de la 
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t e m p é r a t u r e ne répondi t pas au max imum de l 'écl ipsé . 

La t e m p é r a t u r e commença pa r m o n t e r immédia t emen t 

ap rès le commencemen t du phénomène p o u r descendre 

après ju squ ' au p lus fort de la phase , où cependan t elle 

s ' a r rê ta à 24° 3 cen t ig rades . Avant l 'éclipso, le m ê m e 

t h e r m o m è t r e m a r q u a i t 24° 7. II a r r iva la môme chose 

avec le b a r o m è t r e qui c o m m e n ç a p a r m o n t e r au com

m e n c e m e n t do l 'éclipsé et n e baissa qu ' à pa r t i r de 

ç) h. 4° m . pou r a t t e indre le m i n i m u m au p lu s fort d e 

l 'obscur i té . N 'ayan t r e m a r q u é r ien de b ien in té ressan t 

q u a n t aux au t r e s phénomènes météoro log iques , je me 

b o r n e à ces s imples indica t ions . » 

Si l 'on compare ce t t e re la t ion à celle d 'Arago s u r 

l 'éclipsé de 1842, on r e m a r q u e r a qu 'e l le confirme une 

pa r t i e des r e m a r q u e s adressées à l ' au t eu r de l'Astro

nomie populaire, ou faites par l u i -même à Pe rp ignan . 

Aux observat ions faites pendan t l 'éclipsé du 25 avril 

pa r les a s t ronomes du Brésil , comparons celles qui fu

r en t faites au Chili par le P . Cappel le t t i , e t qui on t été 

r é c e m m e n t commun iquées à l 'Académie des sciences 

p a r le P . Secchi (1). Voici les po in t s pa r t i cu l ie r s do 

ce t te observat ion a t ten t ive e t jud ic ieuse : 

« La p r e m i è r e impress ion que je r eçus , dit le P . Cap

pellott i , a p r è s la dispari t ion du soleil, fut celle d 'une 

immense mon tagne de feu en forme de co rne , de cou

leur rose , à 57" du zéni th , v e r s le no rd -oues t . Je pus 

observer ce t te p r o t u b é r a n c e pendan t tou t le t emps que 

l 'éclipsé res ta totale, c 'es t -à-di re p e n d a n t 2 m . 22 s. 

( 1 ) On a i m p r i m é , par erreur, d a n s l e s Comptes rendus, 

i 5 avril au l ieu île 25 avri l . 
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Presque d i amé t ra l emen t opposée à celle-ci , il y en 

avai t une a u t r e p lus pet i te , d 'une couleur un peu p lus 

claire et de la m ê m e fo rme ; sous la corne il y avai t un 

nuage de m ê m e couleur . J 'es t imai la p remiè re à i' 4 0 " 

de h a u t e u r , e t la seconde à 1' 00". Cet te deuxième étai t 

à peu p r è s de 3o° de l 'est au sud . Après 38 secondes 

de t emps (à peu près) commença à pa ra î t r e une série 

de flammes colorées, de telle so r t e que le Soleil pa

raissait ê t r e en feu et me fit l ' impression d 'une t ra înée 

de poud re qui p r e n d feu success ivement avec g rande 

vi tesse . Cet a r c rose avai t go» d ' é t endue . C'est là sans 

doute le filet lumineux en forme de chapelet du ba ron 

de Prados . La forme, comme on p e u t le voir dans ma 

figure, est en effet celle d 'un chapele t , ma i s il y avai t 

des grains al longés, deux t e rminés en po in te , et que l 

ques -uns ondulés . La lumiè re de ces p ro tubé rances 

étai t t r è s -v ive , e t j e fus su rp r i s de voir au - dessus 

d'elles un poin t isolé coloré en rose vif. Je l 'appelle 

point à cause de son e x t r ê m e pe t i t e sse . Du côté o r ien

tal, je n ' ap e r çus aucune p ro tubé rance , sans dou te à 

cause de m a posi t ion obl ique pa r r a p p o r t aux cen t res 

des as t res des cen t r e s . Je n ' en dirai pas plus su r les 

p ro tubérances . » 

Lorsque le soleil d i sparu t , trois faisceaux de lumière 

se m o n t r è r e n t dans u n e di rec t ion normale au bord de 

la Lune . Le plus lumineux d 'une clar té telle qu'il b l e s 

sait la vue dans la l u n e t t e , é ta i t dans la m ê m e posi

tion q u e la g r ande p r o t u b é r a n c e , avec ce t t e pa r t i cu la 

r i t é q u e , du côté de l 'ouest , il é ta i t coupé droi t selon 

la prolongat ion du d iamè t re l u n a i r e ; de l ' au t re côté, 

il é ta i t t e rminé non en forme ronde , mais en plan in -
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238 d e r n i e r s t r a v a u x d e l ' a s t r o n o m i e . 

cl iné . L ' au t r e faisceau é ta i t p r e sque d i amé t ra l emen t 

opposé au p r e m i e r , il faisait avec la deuxième p r o t u 

bérance un angle de 10 à i5°: il é ta i t moins lumineux 

que l ' au t re e t se t e rmina i t par des bords a r rond i s . Le 

trois ième faisceau occupai t , par r a p p o r t aux doux au

t r e s , le sommet d ' u n t r iangle isocèle, e t é ta i t assez 

faible. De ces faisceaux, les commissa i res du gouverne

m e n t n ' en v i r en t que deux, mais à Rio Jane i ro on en 

vit c i n q . . . Je qui t ta i p e n d a n t un ins tant la l une t t e , dit 

l ' obse rva teur , pou r voir le g rand spectacle a u t o u r de 

m o i : il étai t g randiose ! L 'obscur i té é ta i t u n peu plus 

forte que je n e m ' y a t tenda is , p e u t - ê t r e à cause du 

brou i l l a rd . Elle é ta i t env i ron celle d ' une heu re après 

le coucher du soleil ; t ou t a u t o u r de moi avai t p r i s une 

te in te v e r d à t r e qui faisait h o r r e u r . Un a r c i r i sé p a r u t 

à la dis tance de p lus de 3o° du soleil, , et d i sparu t quand 

l 'éclipsé cessa d ' ê t r e to ta le . Cet a rc étai t en forme do 

croissant , ses e x t r é m i t é s s ' appuya ien t sur u n e l igne 

t angen te au b o r d inférieur du Soleil . L'axe de cet a rc 

formait u n angle de 5o° environ avec la direct ion du 

g rand noyau l u m i n e u x . Les hab i t an t s de la Conception 

obse rvè ren t d i r ec t emen t la m a r c h e d e l ' o m b r e su r le 

b rou i l l a rd , ce qui excita chez eux un sen t iment de 

f rayeur . On vit p lus ieu r s étoiles de p r e m i è r e e t de 

deuxième g r an d eu r : chez les an imaux on ne r e m a r q u a 

r ien de par t icu l ie r , si ce n ' es t q u e le coq chan ta au 

commencemen t de la to ta l i té , et de nouveau lorsque le 

soleil r e p a r u t . Les poules , pendan t l ' obscur i t é , se r e t i 

r è r e n t à leur abr i et so r t i r en t immédia tement ap rès au 

r e t o u r de la l umiè re . Les opéra t ions des pho tographes 

échouè ren t complè t emen t , sans doute à cause du 
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broui l lard , qui empêcha m ê m e do p r e n d r e de bonnes 

phases pendan t le r es te do l 'écl ipsé. 

Ce qui su rp r i t le plus au m o m e n t de l 'apparit ion du 

p remie r r ayon du Soleil fut de voir son bo rd ondulé . 

Ce bord para issa i t comme l 'Océan p rè s du cap Horn , 

avec ses vagues immenses . Les p ro tubé rances disparu

rent , mais la cou ronne res ta encore visible pendan t 

36 secondes . Il est r emarquab l e que p e n d a n t l 'éclipsé 

totale la Lune étai t env i ronnée d 'un anneau de lumiè re 

d 'un b l anc d 'a rgent , a p r è s lequel vena i t la couronne de 

r a y o n s ; ce b lanc faisait u n con t r a s t e s ingulier avec le 

noir du corps de la p l anè t e . Son bord éta i t assez déchi

que té , et à ces i r r égu la r i t é s es t due en pa r t i e l ' i r régu

lar i té du croissant du Soleil à sa r éappar i t ion . 

Tel est le r é s u m é des in té ressan tes observat ions de 

ce t te écl ipse. 

Deux choses para issent ici r emarquab les au P. Seuchi : 

la p r e m i è r e est la formation de l 'arc i r i sé , éloigné du 

Soleil, qui n 'a jamais é t é o b s e r v é , e t don t on n e sau

rait expl iquer la formation qu ' en le supposan t dû au 

broui l lard qui envahissai t l ' a tmosphère . Mais à quoi 

t ient sa forme en croissant ? c 'est ce qui semble assez 

difficile à exp l iquer . La deuxième chose in té ressan te est 

la g rande vivaci té du p remie r rayon lumineux qui ac

compagnai t la g r ande p ro tubé rance , e t qui , selon l'ex

pression de l ' obse rva teur , blessait presque l'œil. L 'au

teur s 'est demandé s'il n e serai t pas possible de voir ces 

rayons m ê m e en dehor s des écl ipses, e t , r appo r t e l 'ob

servat ion su ivante comme v e n a n t à l 'appui de ce 

soupçon . 

M. Tacehini , a s t ronome de Pa le rme , se t r ouvan t 
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s u r mer , dans un voyage de Rome à Livourne , observa , 

le 8 août de cet te année , le coucher du Soleil. Le t emps 

éta i t t rès-calme et le ciel t r a n s p a r e n t . No t re as t ronome 

r emarqua qu' i l y avait au sommet du d isque un double 

j e t de lumière qui suivait l 'as t re e t d i spa ru t ap rès lui , 

et il suppssa en conséquence que ces deux j e t s do lu 

mière pouva ien t bien appa r t en i r au Soleil. Il m 'écr iv i t 

en me demandan t si, le môme j o u r , nous n 'avions r ien 

obse rvé s u r le disque du Soleil en faisant nos dessins 

hab i tue l s . Effectivement, on ava i t vu à i r h . 3 o m . du 

ma t in , tou t p r è s du bord or iental du Soleil, une l a rge 

facule dont la pa r t i e s u p é r i e u r e , t r è s -b r i l l an t e , é ta i t 

t e rminée pa r doux je ts comme d e u x feuilles ; on l 'avait 

fort r e m a r q u é e en raison de sa vivaci té e t de sa forme 

ex t rao rd ina i re , et l 'on en fit un dessin que j ' e n v o i e . 

Cette coïncidence m' incl ina à pense r que les deux ger 

bes de M. Tacchini n ' é t a i en t au t r e s que celles obser

vées par nous comme d é p e n d a n t de la facule. Je de

manda i à M. Tacchini que lques détails de p lus , et il 

m e répondi t que la h a u t e u r de ces panaches , au tan t 

qu ' i l pouvai t se le r appe le r , é ta i t env i ron 1 /7 du rayon 

solai re , e t leur é tendue dans la d i rec t ion hor izonta le 

d 'envi ron 1 r a y o n . » 

On voit que ces d imens ions ne sont pas fort éloignées 

de celles qu ' a notées le P. Cappellet t i pou r ses faisceaux 

lumineux qui , à en j u g e r p a r leur v ivaci té e t leur forme, 

n e para i ssen t guè re pouvoi r ê t re cons idérés comme des 

phénomènes p u r e m e n t dus à l ' a tmosphère t e r r e s t r e . 

Quoi qu'i l en soit, il se ra t r ès - in té ressan t d 'observer le 

Soleil à son couchan t , s u r t o u t dans les pays qui sont 

favorablement placés a u bord de la mer . 
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La couleur rouge des p r o t u b é r a n c e s a é té o b s e r v é e 

p lus ieurs fois su r les taches e l l e s -mêmes . Un jou r en t r e 

a u t r e s , l ' as t ronome romain a vu ces lueur s rouges 

dans une tache qui avait u n double noyau , ou p lu tô t 

un noyau divisé en deux par un p o n t : u n do ces noyaux 

étai t parfa i tement p u r ; l ' au t re é ta i t gazé d 'un voile 

r o u g r à t r e ; ce voile n ' é t a i t pas uniforme, mais commo 

froissé en spirale ou en tourbi l lon, et on pouvai t y voir 

q u a t r e t rous abso lument no i r s . 11 ne doute pas que la 

couleur de ce voile ne fût la même que celle qu'i l a 

vue pendan t l 'éclipsé totale dans les p r o t u b é r a n c e s . 

S u r ce voile s 'épanouissai t un grand amas de couran t s 

lumineux , de ceux que M. Dawes appelle brins <lc 

paille, et que nous a v o n s c o m p a r é s à des feuilles de 

saule. 

Terminons en a joutan t , avec l ' as t ronome r o m a i n , 

qu ' en r app rochan t les p h é n o m è n e s obse rvés dans t o u t e s 

les c i r cons tances c i -des sus m e n t i o n n é e s , on doit con

clure que la cons t i tu t ion du Soleil n 'es t pas si s imple 

qu 'on l ' imaginai t , et q u e , malgré les g rands p rogrès 

faits r é c e m m e n t , il r e s t e encore beaucoup à faire. On 

a déjà pu app réc i e r p lus h a u t , par les observa t ions d i 

verses d iscutées , que la mé thode expér imenta le est 

p lu s féconde, ici comme ai l leurs , que toutes les t héo 

ries de l ' imaginat ion. 

Nous avons observé l ' éc l ipsede lune du 4oc tob re 1865. 

Cet te pet i te éclipse par t ie l le de lune , égale aux 35 c e n 

t ièmes du d i sque , n 'a offert a u c u n p h é n o m è n e r e m a r 

quable . Obéissante aux o r d r e s d 'Uranie , P h œ b é a suivi 

ponc tue l lement les indica t ions données pa r le Bureau 
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O B S E R V A T I O N D E L ' E C L I P S E S E S O L E I L 
DU 6 M A R S 1 8 6 7 . 

Cette modes te éclipse n ' a p a s offert les m ê m e s par t i 

cu la r i tés que celle du 1er j u in i 8 6 3 . (Voir no t r e tome 1 e r.) 

Le ciel de Par i s est déc idément peu propice aux ob

serva t ions a s t r o n o m i q u e s ; il somblo que la capi tale du 

m o n d e moderne n 'a i t plus « d ' a ccommodemen t s avec le 

ciel ; » car il es t fort r a r e que nos dés i rs soient sa t i s 

faits, e t que nos proje ts s 'accomplissent . L ' a tmosphè re 

se purifie et s 'embell i t de ses plus i l lusoires coque t t e 

r ies lo rsque nous n ' avons pas besoin d 'el le, tandis que 

p réc i sémen t aux h e u r e s où sa t r a n s p a r e n c e nous serai t 

l e p lus u t i le , on la voit se couvr i r m a l e n c o n t r e u s e m e n t 

dos longi tudes . A 1 0 h. 4 9 m - , toute la calotte polaire 

de I 'hémisphèro sud (le hau t dans la lunet te) é t^ i j ca

chée dans le cône d ' o m b r e de la T e r r e . T y c h o , Cla-

vius , Casa tus , les m o n t s Dœrfel e t N e w t o n , e t toutes 

les hau t e s mon tagnes de ce t t e région si acc iden tée , 

avaient vu s ' é te indre leurs b lancs r a y o n n e m e n t s . Tou

tefois, il est une r e m a r q u e q u e nous avons faite l 'un 

e t l ' au t re (M.Goldschmid t et moi) en su ivant les phases 

do ce t t e écl ipse : c 'est q u e ces immenses r a y o n n e 

m e n t s é ta ien t encoro parfa i tement visibles au milieu 

de l 'éclipsé, et que l 'on pouvai t encore faci lement d i s 

t i ngue r les c i rques e t l e s c r a t è r e s . Cet effet p a r a î t causé 

par la diffraction d e la l u m i è r e solaire dans l ' a tmosphère 

t e r r e s t r e . 
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de voiles obscurs e t do froids broui l la rds . C'est ce d o n t 

nous venons d 'ê t re témoin merc r ed i de rn ie r , j o u r des 

Cendres . Le p r i n t e m p s , ga iement t raves t i , nous avai t 

souri depuis p lus ieurs j o u r s , et la t iède a u r o r e de l ' é té 

emplissai t déjà l ' a tmosphè re , lorsque le ma t in m ê m e 

de l 'éclipsé a t t e n d u e , les nuages d 'h iver son t r e v e n u s 

ouv r i r le ca rême et a s sombr i r le ciel. P e u s 'en fallut , 

en vér i t é , que l 'éclipsé n ' eû t é té éclipsée à son t o u r . 

Cette éclipse annu la i re de Soleil a dû ê t r e visible dans 

une grande par t ie de l 'Europe . La l igne de l ' éc l ipsé 

cent ra le passe pa r le Maroc, le nord de l 'Algérie, l ' I ta l ie 

mér id ionale , la T u r q u i e , la Hongrie , la Russ ie . Les 

plus g r andes phases ont dû ê t r e vis ibles en E s p a g n e , 

en F rance , en Angle te r re , en Belgique. Espé rons q u e 

ce t t e vaste é t endue n'a pas é t é couve r t e de n u a g e s , e t 

que l 'écl ipsé n ' au r a pas eu le m ê m e sor t q u e celle d u 

i 5 m a r s i 8 5 8 , où nos bons voisins les Anglais s ' amu

sè ren t t an t aux dépens des t r a in s do plaisir o rgan isés 

p o u r se t rouve r su r la rou te de l 'éclipsé cen t r a l e . 

P o u r Pa r i s , l 'éclipsé de Soleil n ' é ta i t que par t ie l le , 

mais assez é t endue toutefois, puisqu 'e l le a t te igni t les 

789 mil l ièmes du d iamèt re du Soleil. Le p r e m i e r con tac t 

s 'est effectué à 8 h . 23 m. du ma t in . La p lus g r a n d e 

phase a eu lieu à 9 h . 40 m . La fin, à 11 h . 3 m . N o u s 

l 'avons observée à no t r e pe t i t Observa to i re du P a n t h é o n . 

La p remiè re éclaircie n ' a découver t lo phénomène q u ' à 

9 h . 12 m . Jusqu 'à ce m o m e n t il avai t été complè t emen t 

impossible de r ien d i s t inguer , et quoique la c la r té dif

fuse r épandue dans l ' a tmosphère par le Soleil, no fût 

alors que la moit ié de son é ta t no rma l , il es t b ien ce r 

tain que pe r sonne ne se sera i t dou té que ce t te d iminu-
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t ion de lumière fût duo au passage de la Lune su r le 

Soleil p lu tô t qu 'aux n u a g e s . Cette r e m a r q u e p e u t servir 

à exp l iquer c o m m e n t des éclipses p r e sque totales on t 

par fa i tement pu passe r i n a p e r ç u e s , e t c o m m e n t les dates 

h i s to r iques n e les men t ionnen t po in t . Elle p e u t éga le 

m e n t se rv i r à nous m o n t r e r que les hab i t an t s de Mars , 

dont c 'es t là le jou r a c c o u t u m é , vo ien t p lus clair qu 'on 

n e le croi ra i t au p remie r a b o r d . 

Pendan t toute la du rée de l 'écl ipsé, le Soleil n 'a pas 

é té un seul ins tan t dégagé des b rou i l l a rds , e t nous l'a

vons c o n s t a m m e n t obse rvé d i r e c t e m e n t , sans nous ser

v i r de v e r r e coloré, m é m o en employan t de forts g ros 

s i s s e m e n t s . Les nuages faisaient l'office de v e r r e s obscu -

r a t e u r s . Il est cer ta in qu ' en de tel les condi t ions a t m o 

sphé r iques u n e éclipse de Lune n ' au ra i t pu ê t r e su iv ie . 

De 9 h . 2 0 m . à io h . les nuages é t an t devenus moins 

é p a i s ; on p u t seu lement cons t a t e r la te inte blafarde p a r ' 

t iculièro aux écl ipses de Soleil e t la colorat ion que lque 

peu s in is t re des objets, des maisons , des a r b r e s . On a 

souvent exagéré cet te modification dans la l umiè re so -

jairo; elle est néanmoins sens ib le . Des o b s e r v a t e u r s de 

l 'écl ipsé d u 1 2 mai 1 7 0 6 r a p p o r t e n t que « su ivant le 

p r o g r è s ou la d iminut ion de l 'éclipsé les objets changè

r e n t d e couleur , qu ' au hu i t i ème doigt (quand les deux 

t iers d u d iamè t re du Soleil é t a i en t sous la Lune) ils 

é ta ien t d 'un j aune o r a n g é , e t qu ' au m o m e n t où il n 'y 

ava i t p lus de visible que la 2 5 e par t ie du d iamè t re du 

Soleil, les objets p a r u r e n t d 'un rouge t i ran t s u r l 'eau 

v inée . » Ilallny a r a p p o r t é un fait analogue observé 

p e n d a n t l 'éclipsé totale de 1 7 1 5 . Le 2 8 jui l let I 8 5 I , 

M. Airy, à G o t t e n b o u r g , v i t l ' a tmosphère s ' empourp re r 
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au zénith quoique t emps avan t le commencement de 

l 'éclipsé totale. La plus g rande par t ie du ciel était cou

v e r t e de nuages . P e n d a n t l 'éclipso du 18 jui l le t 1 8 6 0 , 

tous les objets p r i r en t à Alger une teinte j a u n â t r e d 'un 

aspec t l ivide. Pour expl iquer ces faits on a été jus 

qu 'à supposer q u e le bord et le cen t re d u Soleil n 'on t 

pas la m ê m e t e in te . Arago en chercha l 'explication dans 

no t r e a tmosphère m ê m e , en disant que p e n d a n t l 'éclipsé 

il y a une cer ta ine quan t i t é de lumière qui est réfléchie 

par les couches a tmosphér iques de l 'horizon qui reçoi

ven t encore la pleine lumiè re du Soleil, tandis que dans 

le l ieu de l ' obse rva t eu r l ' a tmosphère n ' en reçoit p lu s 

qu 'une ce r t a ine pa r t i e . Alors l ' a tmosphère ambian te 

change no tab lement de couleur ; car tou t le monde l ' a 

r e m a r q u é , les rayons venan t des couches voisines d e 

l 'horizon diffèrent toujours par la te inte de ceux que 

les couches d 'a i r élevées réfléchissent. A la de rn i è re 

éclipse ce changemen t a é té peu sensible , e t on le com

p r e n d r a facilement en r e m a r q u a n t q u e l 'air , é tant couver t 

de nuages s u r une g rande é t endue , é ta i t lu i -même moins 

accessible à la différence des quan t i t é s de l umiè re . 

L 'as t re — non radieux — du jou r offrit b i en tô t la 

forme du mince c ro i s san t que r evê t la Lune q u a t r e 

j o u r s avan t e t a p r è s la néoménie , lorsqu 'e l le appa

raî t à l 'or ient le mat in e t à l ' occ ident le soir au mi 

lieu du si lence des c r épuscu l e s . On appréc ia i t faci

l emen t que le d isque luna i re obscur glissant s u r le 

d i sque lumineux é ta i t un peu plus pe t i t , e t en a r r ivan t 

au cen t r e , au ra i t laissé u n t r è s -mince anneau blanc 

au tou r de lu i . E n effet, le d e m i - d i a m è t r e v ra i de la 

Lune éta i t de i 5 ' 3 8 " , 5 et le demi -d iamèt re vrai du 
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Soleil de 16 ' 9", o . Si les c en t r e s eussen t co ïnc idé à 

Par i s , nous aur ions donc eu le, spectacle d 'un anneau so

laire de 3o" 1/2 seu lement d ' épa i sseur . On sait que la 

g r a n d e u r a p p a r e n t e des d i sques solaire e t lunai re var ie 

d 'un jou r à l ' au t re , oscillant de pa r t et d ' au t r e do l 'aire 

moyenne , qui serai t celle d'un cercle de 1 m è t r e de dia

m è t r e tenu à 120 m è t r e s d 'un obse rva t eu r . Tan tô t le 

Soleil et t an tô t la Lune empiè ten t su r ce d i sque . A la 

g r ande écl ipse totale de Soleil d u 18 août 18G8, q u i 

donnera c e r t a i n e m e n t des résu l ta t s t r è s - impor t an t s à 

la phys ique sola i re , e t dont nous r e n d r o n s compte 

dans n o t r e tome III, le d e m i - d i a m è t r e du Soleil sera de 

i5 ' 5o", 7, e t celui de la L u n e de 16' 4 4 " , 4 . Aussi la 

du rée do la total i té se ra- t -e l le m a x i m u m . 

Lorsque le bord or iental du disque lunai re e u t d é 

passé le milieu du d i sque solai re , que lque temps a p r è s 

la p r e m i è r e éclaircie à 9 h . 3o m . , nous r e c o n n û m e s 

q u B le bord i n t é r i eu r du croissant solaire étai t é c h a n c r é 

dans sa par t ie supé r i eu re (image r e n v e r s é e ) , ce q u i 

formait un con t r a s t e t rès-sensible avec le l imbe ex t é 

r ieur , qui n 'é ta i t a u t r e que le bord du Soleil, et g a r 

dai t sa parfaite r é g u l a r i t é . Dans la cra in te que c 'eû t é té 

là un effet d 'op t ique , nous nous serv îmes de différents 

oculai res . Avec un gross i ssement de 3oo fois, il dev in t 

facile de cons ta te r que ces é c h a n c r u r e s a p p a r t e n a i e n t 

au corps do la L u n e , e t avaient p o u r cause les mon ta 

gnes de ce t te région de no t r e satell i te se proje tant en 

noi r su r le disque l u m i n e u x . Une d e m i - h e u r e ap rès la 

plus grande phase , ces é c h a n c r u r e s n ' é t a i e n t p lus vi

sibles; — du moins il nous fut imposs ib le de les ape r 

cevoir p e n d a n t u n e éc la i rc ie . 
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L'abaissement du t h e r m o m è t r e au milieu de l 'éclipsé 

n 'a offert aucun indice exact de l'influence directe du 

Soleil, à cause des var ia t ions a tmosphér iques , des 

éclaircies e t des nuages . Une coucho inférieure de 

nuées t r a n s p a r e n t e s marcha i t du n o r d - e s t a u s u d - o u e s t , 

sous la d i rec t ion d 'un vent fort . Une couche supé r i eu re 

para issa i t m a r c h e r en sens con t ra i r e , mais s 'avançai t en 

réal i té dans le même sens sous un ven t t rès-faible. A 

pa r t i r de 1 0 h e u r e s , les nuages infér ieurs marcha ien t 

moins rap idement . A 1 1 heu res , on ne d is t inguai t p l u s 

le bord occidental de la Lune , le ciel é ta i t encore couver t , 

e t une pe t i te neige fine s 'envola en giboulée . Il fut im

possible d 'observer les taches du Soleil. Il y en avait t rois 

Pavant-vei l le , dont d e u x en g roupe . 

Quinze j o u r s après la publ icat ion des observa t ions 

p récéden te s , M. Le Ver r i e r p résen ta le r é su l t a t décol les 

qu'i l a di r igées à Marseille et à Eboli (Italie). 

Deux as t ronomes d e l 'Observatoire de Par i s qui s ' é 

ta ient r endus à Eboli , au sud de Salerne , là où l 'éclipsé 

é ta i t annu la i re , on t é té r édu i t s à té légraphier , à mid i , 

au d i r ec teu r de l 'Observatoire : « Décept ion complète , 

p lu ie pe r s i s t an t e . » A Marseil le, le ciel a é té beau p a r 

u n v e n t de mis t ra l ; les contac ts ont été observés avec 

assezd 'exac t i tude . M. I^eVerrier annonce n 'avoir pu aper 

cevoir le disque de la Lune su r le fond du ciel, aucune 

dis tors ion des cornes ne s 'est manifes tée , l ' examen a t 

tentif de la pa r t i e obscure de la pé r iphé r i e , tout p rès 

du p ro longement des cornes , n 'a laissé en t revoi r aucune 

p r o t u b é r a n c e lumineuse . 

On avai t fait de g r a n d s préparat i fs à l 'observatoire 

de Marseil le p o u r l 'observat ion de ce t te éc l ipse ; mais 
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en somme les r é su l t a t s on t é té à peu p r è s négatifs, e t 

M. Moigno r é sume les observa t ions faites sous la d i r e c 

t ion de M. Le V e r r i e r p a r ces t rois mots ca rac té r i sés ; 

B i e n ! r i e n ! r ien ! 

M. Janssen avai t reçu d u Bureau des longi tudes la 

mission de se r end re à T r a n i , pou r y faire des observa-

lions phys iques pendan t la du rée de T éclipse annu la i r e . 

Le t emps , peu propice d 'abord, lui fut ensui te favorable, 

o L'éclipsé est observée , écr i t - i l à M. Faye , mais pa r un 

b o n h e u r v r a i m e n t inouï . Depuis hu i t j o u r s pluie con

s tan te à Tran i . J 'étais dans une position c r i t i que . Fallait-

il me déplacer et me p o r t e r r ap idemen t de l ' au t re côté 

des Apenn ins , ou subi r mon so r t à Trani? J 'avais d e 

mandé t é lôgraph iquement aux obse rva t eu r s de Salerne 

quel étai t leur t e m p s et j ' ava i s tout p r é p a r é p o u r le 

voyage , qui é ta i t difficile, à cause de la neige tombée 

s u r la m o n t a g n e . La réponse fut défavorable. Je res te 

donc et fais mes disposi t ions pa r acqui t de conscience. 

Le soir et la nui t m ê m e du 5 au 6, la pluie n 'a cessé 

de tomber , et j e fus obligé de régler les axes op t iques 

de mes lune t t e s s u r une lumiè re éloignée; puis tou t à 

coup l è v e n t change , le ciel se dégage e t le Soleil se 

lève radieux. Je fis a lors r ap idemen t en que lques 

h e u r e s ce qui eût d e m a n d é plus ieurs j o u r s . De toutes 

les pe r sonnes qui deva ien t m 'a îder , deux seules sont 

v e n u e s : on éta i t convaincu de l ' inutil i té d 'un déplace

m e n t . J'ai donc sacrifié de no t re p r o g r a m m e tout l 'acces

soire, et me suis fo r tement a t t aché au p lus i m p o r t a n t , 

à savoir : le spectre des bo rds , comparé à celui du 

c e n t r e , e t le spec t re de l 'auréole . » 

L 'obse rva teur avait choisi dans ses car tes p lus ieurs 
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groupes incontes tab lement solaires, et , les ayant sous 

les yeux, il lui é ta i t facile de consta ter u n e augmen ta 

tion d ' in tens i té . Or , pendan t toute la d u r é e de l 'éclipsé, 

aucune augmenta t ion sensible e t n e t t e m e n t accusée 

d ' in tensi té n 'a été observée . Ainsi, la l umiè re envoyée 

par les bords de la pho tosphère , pour une région d 'une 

demi-minute d 'épaisseur angula i re , ne p résen te pas , au 

point de vue de l 'absorpt ion élective, u n e composit ion 

moyenne sens ib lement différente de celle du c e n t r e . 

Quoique M. Janssen ne puisse affirmer que la lumière 

d e l ' ext rême bord ne p résen te aucune différence, il es t 

t r è s - r emarquab le qu ' à une dis tance si faible du b o r d , 

les g rands i n s t r u m e n t s n ' accusen t r ien de sens ib le . 

Le spec t re de l 'auréole ne p u t ê t r e observé ; p a r sui te 

de la vive i l luminat ion de l ' a tmosphère , m ê m e pendan t 

la cen t ra l i t é , le spec t roscope donnai t un spec t re t r è s -

lumjneux j u s q u ' à trois ou q u a t r e minu tes du bord d e 

la Lune où devait se p rodu i r e l ' auréole . 

M. Bér igny a adressé p r é c é d e m m e n t à l 'Académie des 

obse rva t ions de t e m p é r a t u r e faites à Versail les pendan t 

l 'éclipsé d u Soleil du i 5 m a r s 1858, e t desquel les il r é 

su l te que le ciel s ' é tant alors p r e sque pr ivé de nuages , 

la t e m p é r a t u r e a é té p r e s q u e propor t ionne l lement en 

d i m i n u a n t depuis le commencemen t j u squ ' au mil ieu de 

ce t t e éclipse e t qu 'à pa r t i r de cet te de rn iè re phase elle 

a augmen té r ap idemen t . 

Ces observat ions de demi -heure en demi -heure sont 

insuffisantes, e t en ra ison des oscillations a t m o s p h é 

r iques de ce t te m a t i n é e , il aura i t é té nécessaire de les 

faire au moins de 10 m i n u t e s en 10 minu tes . 

L ' au teur cro i t pouvoir e n indu i re u n phénomène in -

1 I . 
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verse , soit q u ' u n e éclipse de Soleil ait lieu pa r un ciel 

découver t , soit qu 'el le a r r ive par u n temps c o u v e r t ; en 

d ' au t r e s t e rmes , p e n d a n t une éclipse de Soleil par un 

ciel sere in , la t e m p é r a t u r e baisserai t , tandis qu'el le aug

men te ra i t p a r un ciel cha rgé de n u a g e s . 

Cotte année-c i , il a pa ru cur ieux à M. Bér igny de r e 

c h e r c h e r les r é su l t a t s que p rodu i ra i t l 'éclipsé du 6 de 

ce mois, le ciel é t a n t couve r t e t le ven t N . E . 

A cet effet, il a observé de 7 h . du mat in à midi , de 

demi en d e m i - h e u r e , deux t h e r m o m è t r e s , l 'un s i tué à 

l ' ombre , l 'autre exposé à la lumiè re du j o u r . 

E n examinant le tableau qu'il donne à l 'Académie, 

on voi t que la t e m p é r a t u r e du t h e r m o m è t r e à l ' ombre 

a baissé de 7 à 8 h e u r e s d u mat in ; qu 'el le a a u g m e n t é 

p ropor t ionne l l ement depu i s le c o m m e n c e m e n t j u squ ' à 

la (in de l 'éclipsé, e t q u e n o t a m m e n t , à 9 h e u r e s 1/2, 

c 'est-à-dire dix m i n u t e s avan t sa p lus g r ande phase , il 

y a eu un m a x i m u m de t e m p é r a t u r e ; on r e m a r q u e aussi 

q u e le môme p h é n o m è n e s 'est à peu p rès p r o d u i t pou r 

le t h e r m o m è t r e exposé à la lumiè re du j o u r . 

Mais si la marche de ce t h e r m o m è t r e n 'a pas é té aussi 

r égu l iè re que celle de l ' au t re , il faut a t t r i b u e r ce t te i r 

régu la r i t é à quelques rayons do Soleil pâle qui sont pa r 

venus , de t e m p s en t e m p s , à pe rce r la couche de nuages . 

S'il en é ta i t a insi , ajoute M. Bér ignv , ce sera i t là, s i 

non u n e loi nouvel le , du moins un fait nouveau qui de

mande son expl icat ion et appelle d ' au t res observa t ions . 

En voici une qu' i l soume t à l ' apprécia t ion des mé téo

rologistes : avant que le Soleil soit obscurci par l ' ombre 

d e la Lune , la couche de nuages qui est in terposéo e n t r e 

nous e t no t r e satell i te avai t une ce r t a ine t e m p é r a t u r e , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C O M È T E S . 

On n 'a v u , pendan t les années ' 1865 et 1866, q u e 

deux comètes nouvel les , don t voici la descr ip t ion a s 

t ronomique et h i s t o r i q u e . 

La p r e m i è r e comète de i 8 6 5 , fort r emarquab l e par sa 

g r a n d e u r e t pa r son éclat, n 'a é té visible que dans l ' hé 

m i s p h è r e aus t r a l . Les a s t ronomes d u Cap de*Bonne-

E s p é r a n c e , n o t a m m e n t M. Mac-Lear , l 'ont ape rçue dès 

le soir du 18 j anv ie r . Au Brésil , le professeur Copsex, 

du collège de San Joao del Rei , t émoigne que le 21 j an

vier son a t tent ion fut appelée su r une br i l lante t ra înée 

de lumière dans le sud-oues t , ve r s la constellation du 

Taureau . Quoique la comète n e fût d 'abord visible que 

et comme l'effet de l 'éclipsé no se manifeste pas assez 

longtemps p o u r refroidir ce t t e couche que le Soleil a 

échauffée progress ivement le mat in , ce t t e progression se 

manifeste su r n o t r e globe. 

On connaî t les effets d e l à var ia t ion de la lumière su r 

l ' instinct des an imaux . A propos de l 'écl ipsé dont nous 

venons de par le r , nous a jouterons que des personnes 

d e m e u r a n t aux Tui ler ies nous ont affirmé avoir vu les 

moineaux et les p igeons du j a rd in s'enfuir aux a p p r o 

ches de la total i té, et t r ave r se r la rue de Rivoli comme 

ils on t l 'habi tude de le faire le soir , en lançant dans 

l'air l eurs pe t i tes no tes du crépuscule . 
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pendan t un temps t rès -cour t , à cause du mauvais é t a t 

du ciel et de sa faible élévation au-dessus de l 'horizon, 

il fut néanmoins convaincu que c 'était la queue d 'une 

comète , opinion vérifiée p a r l e s observat ions u l t é r i eu re s . 

Jusqu ' au 26, son observa t ion fut très-difficile ; mais dès 

lors elle se mon t r a br i l l an te , p resque dans la m ê m e 

pos i t ion ; pa r ces observat ions faites au Sextant on p u t 

voir que son ascension dro i te é ta i t de 20 h . 8 m . et sa 

d is tance polaire de i54° 14'. La queue étai t pa r fa i t ement 

d ro i t e , s 'é largissant g radue l l ement depuis le novau et 

bien définie j u squ ' à son ex t r émi t é , p r è s de laquelle une 

étoile bri l lai t d i s t inc tement . Cette étoile serv i t à m e 

s u r e r la longueur exacte de la queue , et l 'on t rouva 26 0 . 

Le noyau n 'é ta i t pas plus br i l lan t q u ' u n e étoile de la 

t ro i s ième g r a n d e u r , e t , vu au té lescope, ne paraissai t 

pas en touré d 'une cheve lu re cons idérable . On voyai t 

une pe t i t e étoile à t r avers la par t ie la plus dense de la 

q u e u e . Le 28 au soir , la d is tance d 'Achernar é ta i t de 

35° 12', e t celle de Canopus do 70° 23'; ce qui donne 

pou r f y R 21 h . 10 m . e t pour la D. P . 149°- La lon

g u e u r e t l 'aspect de la queue étaient les m ê m e s que 

le 26. 

D'aut re p a r t , le capi ta ine Mouchez (en rade de Rio 

de Janeiro) notifie à la m ê m e date que , l e noyau éta i t 

caché de r r i è r e la m o n t a g n e de Corcorado, e t q u e la 

queue monta i t s u r l 'horizon, un peu incl inée ve rs le 

sud et b ien opposée au Soleil , et pouvan t avoi r de 40 à 

5o m . de d e g r é de la rgeur et 8 à g degrés d e longueur . 

C 'é ta i t un long j e t de lumiè re , comme u n rayon de So

leil couchan t passant par un t rou de n u a g e . L' inclinai

son de la queue sur [ l 'hor izon, du côté du sud, é ta i t 
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d 'envi ron y5 à 80 d e g r é s ; elle offrait p resque la m ê m e 

la rgeur su r t ou te son é t endue . 

Au Cap d e Bonne-Espérance , on annonçai t la m ê m e 

appar i t ion . Appa rue dès le 18 j anv ie r à l 'horizon de la 

ville du Cap, la comète s'éleva gradue l lement chaque 

jour , e t devin t bientôt parfai tement visible aux yeux 

do tous . A la da te du ao au soir , la queue de l 'as t re , 

uniforme, sans divisions comme sans rayons , d 'une 

longueur de i5 degrés dans la l igne du Soleil, se t e r 

minai t dans le même paral lè le que « Gru i s . La par t ie 

supér i eu re de la queue avai t une légère c o u r b u r e du 

côté du nord . A 8 h . 45 m . de ce m ê m e jou r , l ' ascen

sion droi te i n s t rumen ta l e étai t do 2 i t a m 3 i * , la dis tance 

polaire de i 3 o 0 i o / i u " , e t par conséquent la déclinaison 

sud de 40° 19' 10". Cet te comète , ajoutait le t é légramme, 

ne p résen te r ien de la g r a n d e u r imposante de celle qu i 

a p a r u en 1843, ni de celle d e j u i n 1861. Comme éclat, 

elle est à peu p r è s égale â cello do Donali , telle qu 'e l le 

est appa rue dans cet hémisphè re en 1858. 

A Sant iago (Chili) M. Moesta avait obse rvé la comète 

dès le i 8 . X o u s notifierons do ses observat ions la su i 

van te : le 20 février, la q u e u e mesura i t 25" de long; et 

sa l a rgeur n e dépassai t pas i ° 3o. On pouvai t aussi d is

t i ngue r une seconde queue t rès -pâ le qui se détachai t de 

la queue pr incipale au no rd . 

On c ru t d 'abord r e m a r q u e r dans les é léments de 

ce t t e comète une simil i tude avec les é léments d e la 

comète de 1677, obse rvée pa r I le lvé t ius , Flamsted e t 

a u t r e s ; mais l 'o rb i te d é d u i t e p a r I la l ley des observa

t ions de Dantzig doit ê t r e t rop incer ta ine pou r ad 

m e t t r e l ' ident i té . 
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Cotte g r a n d e comète passa au pér ihél ie le 14 j anvier : 

à ce t t e époque sa queuo s 'é tendai t p r e sque en ligne 

droi te sur une longueur de i5o°. Aux détails que nous 

avons donnés le 10 ma i , a joutons que lques r e m a r q u e s 

qui nous sont offertes p a r les Astronomiche nachriclite.n. 

Après son passage au pér ihé l ie , le 3o j anv ie r , la co

m è t e d iminua de c l a r t é , mais son noyau res ta br i l lant 

au té lescope. La q u e u e , longue de 1 2 ° , s ' é tenda i t j u s 

qu 'à y du Toucan, e t se courba i t l égè remen t v e r s l 'ouest . 

Le 3 février la queue ne mesu ra i t p lus que 5°. Les 

j o u r s su ivan t s , l ' in tensi té de la lumière de la Lune e m 

pêcha de d i s t inguer la c o m è t e . Son noyau pe rd i t sa 

ne t t e t é ve r s le 9 . Le 1 4 , ort pouva i t par fa i tement la 

d i s t inguer à l 'œil nu a v a n t le l ever de la lune; sa queue 

mesu ra i t encore de 2 à 3« de l o n g u e u r . Le jour suivant , 

elle se t r ouva sens ib lement dans les m ê m e s condi

t ions . 

Le 17 f évr ie r , la comète res ta visible à l 'œil n u . La 

q u e u e é ta i t d i r igée en l igne dro i te su r l 'étoile » du 

Toucan, e t a t te igna i t un poin t s i tué sur le milieu de la 

l igne qui sépare u. du Phén ix et fi du Toucan . Le 22, la 

condensat ion de la l umiè re dans la comète devin t indis

t inc te , e t l a queue e x t r ê m e m e n t faible à l 'œil nu . Le23 , 

elle ne mesu ra i t p lus que 2 0 . 

Le 4 m a r s , la comète é ta i t excess ivement faible sous 

la c la r té de la L u n e dans son p r e m i e r q u a r t i e r . Du 4 
au 9 , l ' é ta t n u a g e u x de l ' a tmosphère empêcha de bonnes 

observa t ions . Le 14 , pa r une nui t t r ès -c la i re , on che rcha 

la comète a v a n t le lever de la Lune ,mais on n ' en p u t dé 

couvr i r aucune t r a c e . Le 16 on la r e t r o u v a , mais d 'une 

pâleur e x t r ê m e . Le j o u r su ivant , elle s 'évanouit dans lo 
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champ m ê m e des lune t t e s , e t le 18, on ne pouvait plus 

la d i s t inguer qu 'en la r ega rdan t obl iquement à t r avers 

le télescope ( i ) . 

Out re ce t te g rande comè te , l ' année 1865 a vu bri l ler 

à la fois dans son ciel deux comètes pér iod iques , la co

m è t e de Faye et celle d 'Encke . 

Le 19 décembre i 8 6 5 , M. Tempel découvr i t une nou

velle comète , que l 'on doit cons idérer c o m m e a p p a r t e 

nan t à l 'année 1866, a t t e n d u que c 'est au mois de j a n 

v ie r que s'est effectué son passage au pér ihél ie . La 

comète offrait l 'aspect d 'une nébulosi té ronde , un peu 

condensée au cen t re avec une queue r u d i m e n t a i r e . 

P lus ieurs as t ronomes ont essayé d 'en dé t e rmine r l 'or

b i te , et ils sont ar r ivés à ce résu l ta t t rès - in té ressan t , 

que la comète de M. Tempel , quoique douée d 'un m o u 

vemen t r é t r o g r a d e , est pér iod ique . 

Le t emps do révolut ion de cet a s t r e , serai t de 53 ans . 

D 'après M. d 'Ar res t on pour ra i t pa r conséquent la r e 

voir en 1919. Si elle a passé i nape rçue en I 8 I 3 , c 'est 

que les événemen t s bel l iqueux do ce t t e époquo ont 

fait oubl ier les affaires du ciel. Mais d ' a u t r e pa r t la p é 

r iode c i -dessus n ' es t pas ce r t a ine . En effet, un p remie r 

calcul avai t donné à M. d 'Arres t un temps de révolution 

( * ) L'orbite déf ini t ive paraît être l a su ivante : 
T •= Janv. t^,22S [ T . m . de Greenwich . ) 
•m = 1 G° 45' 

Q = 2 6 0 :>9 
' = 9 3 27 

l o r ; ? = 8,5375 
Fncore u n e c o m è t e q u e n o u s ne reverrons p l u s . 
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bien plus cou r t : 3g3o jou r s ( i o ans e t g mois) seule

m e n t . Il avait aussi t rouvé , pa r le même calcul , que 

l 'orbi te de la nouvel le comète é ta i t compr ise tou t en 

t i è r e dans l ' in tér ieur de l 'orbi te de Sa tu rne . Ces résu l 

ta ts d 'après lesquels cet a s t r e aura i t dû se m o n t r e r à 

nous peu à peu tous les onze ans , ne se sont pas con

firmés quand des observa t ions plus n o m b r e u s e s et p lu s 

complètes ont permis à M. d 'Àr res t de calculer les é lé

men t s d e l à comète avec une précis ion plus g r a n d e . La 

pér iode de 53 ans est p lus probable , mais non absolue . 

L 'observat ion spec t roscopique do ce t t e comète a 

donné à M. Huggins , comme nous l 'avons déjà r e m a r q u é , 

des résul ta ts d ignes d ' in té rê t . M. Huggins a d i r igé un 

speclroscope success ivement su r la cheve lu re de forme 

ovale, et su r le pet i t noyau stel laire d e l à comète , e t il 

r e m a r q u é , avec surpr i so , que la l umiè re émanée de la 

cheve lu re fournissait un spec t re con t inu , pendan t q u e 

la lumiè re du noyau offrait des raies br i l l an tes . 

Il r ésu l te ra i t de cet te observa t ion que le noyau de la 

comète se ra i t lumineux pa r lu i -même et t rès -probable

m e n t formé p a r u n e ma t i è re gazeuse, i ncandescen te . 

La chevelure au con t ra i re réfléchirait s implement la 

lumière solaire; ceendan t l ' in tens i té de son spec t r e est 

t rop faible pou r y cons ta te r la p résence des raies noi res 

carac tér is t iques de Fraunhofe r . La p r e m i è r e grande co

m è t e qui nous vis i tera p e r m e t t r a de r e p r e n d r e ce t t e 

observa t ion et d 'approfondir ces ques t ions si i n t é r e s 

san t e s . 
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D E L ' A S T R O N O M I E C O N T E M P O R A I N E . 267 

P E T I T E S P L A N È T E S S I T U É E S E N T R E M A R S 
E T J U P I T E R . 

Nous avons laissé, en 18G4, la mine céleste des p e 

t i tes planètes au chiffre do 80, depu is ce t te époque onze 

nouveaux as t é ro ïdes ont é té d é c o u v e r t s . 

La planète 81 a é té découver te à Marseille par M. T e m -

pel, le 7 oc tobre 1864, e t a reçu le nom de Terpsichore, 

qui n 'existait pas encore dans cet te pe t i t e a r m é e céleste . 

Si Py thagore eût exis té de nos j o u r s , il n 'eût cer ta ine

m e n t pas imag iné 80 noms avant d ' i l lus t re r la muse de 

la danse . La dis tance moyenne de Tcrps ichore au Soleil 

est de 2 ,85g, son excent r ic i té de o ,2 i ' 3 , son inclinaison 

de 7° 55' 27", sa révolut ion sidérale de 1766 j o u r s . 

La p lanète 82 a été découver t e à Bilk, p r è s Dussel

dorf, par M. Lu the r , d i r ec t eu r de cet observa to i re , le 

27 novembre , qui l'a bapt isée du nom A'Alcmène, qui 

fut, comme on sait , femme d 'Amphy t r i on ot mè re d 'Her

cule, devin t veuve et épousa TAhadamante, fils de Jup i t e r . 

Lorsqu'el le m o u r u t , Jup i t e r la fit condu i re aux îles des 

b i enheu reux . La dis tance moyenne de ce t t e p lanète au 

Soleil est de 2,7.55 et sa révolut ion s idérale de 1670 j o u r s . 

Dans la soirée du 2G avr i l i8G5, M. de Gaspar is d é 

couvr i t à Naples le 83* a s t é r o ï d e , auquel il donna le 

nom de Bcatrix, en l 'honneur du Dante , dont on célé

bra i t alors les fêtes. La révolut ion sidérale de cet te pla

nè te est de 1382 jours G h e u r e s , sa dis tance moyenne 

au Soleil de 2 rayons t e r r e s t r e s 429; son excent r ic i té 

très-faible 0,084, son inclinaison su r l 'écl iptique de 

5° 2' 11". 
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Le nom de la m u s e de l 'h is to i re , Clio, oubliée ju squ ' à 

nos jours , a é té donné à la 8 4 e pe t i t e p l anè t e , qui fut 

découver t e pa r M. L u t h e r , déjà n o m m é , le 2.5 août i 8 6 5 . 

Sa dis tance au Soleil es t de 2 ,367, s o n année de 

i 3 3 o jou r s e t demi . 

M. Pe te r s découvr i t la 85° à Clinton (Etats-Unis d 'A

mér ique ) , le ig s e p t e m b r e i 8 6 5 , et lui donna le nom 

d ' / o , fille d ' Inachus , qui fut a imée de Jup i t e r et du t se 

m é t a m o r p h o s e r « e n v a c h e » pou r se dérober à la jalousie 

d e J u n o n . On sait qu 'e l le ne r ep r i t sa p r e m i è r e forme 

q u ' a p r è s s ' ê t re échappée do la ga rde d 'Argus (grâce à 

Mercure ) , e t ap rès avoir p a r c o u r u la t e r r e et les eaux 

poursu iv ie p a r un T a o n ! Q u e l l e s pé r ipé t i e s ! La distanco 

d e la p lanè te Io au Soleil est de 2654, sa révolut ion 

s idérale de 1579 j o u r s . 

L 'année 1866 s 'est ouverLe par la découver t e de la 

86e pe t i t e p l a n è t e , faite le 4 j anv ie r à l 'observatoi re de 

Berlin par M. Tietjen dans des c i rcons tances assez cu 

r i euses . Cet obse rva teu r chercha i t à d é t e rmin e r la po 

sition de la p lanè te p récéden te p a r celle d 'une étoile 

vois ine, lorsqu' i l r econnu t , après une h e u r e d 'observa

tion , que la dis tance des deux as t res n 'avai t pas 

changé : i ls ma rcha i en t tous deux , car l 'étoile do com

paraison se t rouvai t e l le-même ê t r e u n e p lanè te . L 'au

t eu r lui donna le nom de Sémélé, fille de Cadmus , qui 

fut éga lement a imée de Jup i t e r . Il faut conveni r en 

passan t q u e tou tes ces pe t i tes divinités sont bien pla

cées en t r e Mars et J u p i t e r : car le p è r e des dieux para î t 

avoir eu dans le temps une t rès -grande tendresse pour 

la p lupa r t d 'en t re el les . Les é l émen t s de cet te pe t i t e 

p lanète ne sont pas connus . 
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On a bapt i sé du nom de Sylvie la 87e d e ces pet i tes 

p lanè tes , découver te le 16 mai 1*866. Sylvie n 'a laissé 

aucune t race dans les annales de la mythologie ; mais , 

en r evanche , elle a in t r igué que lque peu cer ta ins as t ro

nomes . C'est la plus r a p p r o c h é e de Jup i t e r . Sa dis tance 

au Soleil est égale à 3 , 4 q 3 , celle de la T e r r e é t a n t 1 ; 

sa pér iode est de 6 ans e t demi . La m a r c h e de ce pet i t 

a s t r e étai t d ' abord mys t é r i euse , et l ' a s t ronome a été 

quelque t emps avan t de pouvoir la posséder en t i è remen t . 

La 88e, Thisbc, p lus facile à saisir , a pe rmis à l 'ob

servat ion a t ten t ive de d é t e r m i n e r r ap idemen t les élé

men t s qui la ca rac té r i sen t . Quoique plus j e u n e q u e la 

p récéden te , elle est mieux connue . On sait que sa dis

tance à l 'astre central est do 2 ,77 r ayons t e r r e s t r e s , que 

sa révolut ion s idérale s'effectue en 1684 j o u r s , que son 

excent r ic i té est de o , i 6 5 et son inclinaison de 5° 14 ' 58". 

Elle a é té d é c o u v e r t e pa r M. Pe t e r s , le 20 j u i n 18GG. 

A Marsei l le , le nouveau télescope Foucau l t à mi ro i r 

a rgen t é a servi à la découver te de la 89e p lanè te , faite 

pa r M. S t ephan . Cet te planète g rav i t e à la d is tance do 

a ,534 du Soleil ; sa révolut ion sidérale e s t d e 1473 j o u r s ; 

son excen t r ic i t é de o , ao5; son inclinaison do i5° 13' 9". 

Elle a reçu le nom de Julia. 

La p lanète Ant iope , ou 90, a encore é té découver te 

à Bilk, pa r M. Lu the r , qui en est au jourd 'hu i à sa se i 

zième p l anè t e . C'est le 1 " oc tob re 1866 que ce pe t i t 

a s t re v in t se p lacer au rang des a s t é ro ïdes . Il offrait, au 

m o m e n t de sa d é c o u v e r t e , l 'éclat d 'une étoile de 

1 ie g r a n d e u r . 

Enfin la de rn iè re pe t i te p lanète , découver te en 1866, 

est la g i c , que M. Borelly r econnu t e t n o m m a Eginc , 
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le 4 n o v e m b r e 1866. Ses é l émen t s , comme ceux de 

la 90e, ne sont pas e n s e r e c o n n u s s e s observa t ions faites 

j u s q u ' à ce jou r ayan t é té insuffisantes. Sa d i s tance au 

Soleil est égale à 2 ,558, un peu plus de 2 fois 1/2 celle 

de la Te r r e ; la d u r é e de sa révolut ion s idérale es t de 

1494 j o u r s 1/2. 

Ainsi, tandis que l 'année i8G3 n 'avai t a jouté q u e deux 

as té ro ïdes à la liste déjà établie (78 et 79), e t l ' année 

1864 trois nouveaux (80, 81 et 82), l 'annéo i 8 6 5 en a 

ajouté t rois au t r e s (83, 84 et 85), et l ' année 1866 six 

nouvelles p l anè t e s . 

E n r é s u m é , a jou te rons-nous p o u r t e r m i n e r ce d e r 

n ier chap i t r e , e n t r e Mars s i tué à la d is tance m o y e n n e 

de 57 millions de l ieues du Soleil, et Jup i t e r , qui v o g u e 

à la d is tance do 190 mil l ions de l ieues du m ê m e foyer, 

le m o n d e des pe t i t es p lanè tes circule s u r u n e large zone 

d 'orbi tes différentes, dont la plus r a p p r o c h é e est celle 

de Flore (83 millions de l ieues du Soleil), et dont la p lus 

éloignée est celle de Sylvie (129 millions de lieues du 

m ê m e resp lend issan t foyer) . 
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N O T E S 

N o i e I, p . 9 8 . 

É lo i l e s filantes j u m e l l e s , o b s e r v é e s au Col lège de F r a n c e , 
par M. J. Si lbermann.- (Note de l ' au teur . ) 

L'aspect d'un b lanc b l e u â t r e d e m e s é to i l e s filantes 
j u m e l l e s re s sembla i t à ce lui q u e p r e n d le p l a t i n e a v e c le 
c h a l u m e a u à gaz o x j h y d r o g è n e , c e qui r e p r é s e n t e u n e 
t e m p é r a t u r e d'environ 2 , 0 0 0 d e g r é s , d'après l 'échel le des 
c o u l e u r s p y r o m é t r i q u e s rie M. Pou i l l e t . L'éclat étai t m o i n s 
vif q u e ce lu i des a u t r e s b o l i d e s . C o m m e les d e u x bo l ide s n e 
laissaient a u c u n e e spèce d e tra înée l u m i n e u s e derr ière e u x , 
j e suis p o r t é à cro ire q u e la m i n i è r e qui les c o m p o s e est 
Irès -ré frac la ire , c 'es t -à-d ire presque in fus ib l e : car il e s t 
s u p p o s a b l e q u e si e l l e é ta i t e n t r é e en fusion s e u l e m e n t 
s u p e r f i c i e l l e m e n t , e l l e aura i t , par le f r o t t e m e n t c o n t r e 
l 'air, laissé des é t i n c e l l e s derr ière e l l e ; d'où j e suis p o r t é 
à c o n c l u r e q u e la m a t i è r e de c e s d e u x bo l ide s n'est pas un 
corps p i e r r e u x , mais m é t a l l i q u e , e t , de plus , u n m ê l a i qui , 
à 2 , 0 0 0 ° , n'était point e n c o r e e n t r é e n fus ion . l ° C e méta l 
do i t ê tre u n très -bon c o n d u c t e u r d e la c h a l e u r ; 2" il e s t 
d o u é d 'une cha l eur spéc i f ique é n o r m e ; 3" d'ut) po ids s p é 
cifique considérable- , c o m m e j e n'ai o b s e r v é q u e c e l u i - c i , 
u n i q u e d e son e s p è c e , s u r env i ron îiOO appar i t ions d 'é to i les 
filantes q u e j 'a i pu apercevo ir e n t r e i l h e u r e s 1/2 e t 
5 h e u r e s du m a t i n , la proport ion e s t d o n c d 'env iron un sur 
c inq c e n t s . 

L'aspect de la trajecto ire hé l i co ïda le d e ces deux b o l i d e s , 
t o u r n a n t l 'un a u t o u r rie l ' autre , c o m m e d e u x b o u l e t s 
rainés ou pe lutes a t t a c h é e s l 'une à l 'autre par u n e ficelle 
d e q u e l q u e s d é c i m è t r e s , e t qu'on lancera i t en l 'air, avait 
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d e l 'analogie aveu les n œ u d s et l e s v e n t r e s d 'une c o r d e 
e n v i b r a t i o n . Dans l 'un des v e n t r e s , c 'éta i t c e l u i d'en h a u t 
qui avait de l 'avance , t and i s qu'au v e n t r e s u i v a n t , c 'était 
ce lu i d'en bas qui é ta i t le, p lus e n a v a n t ; an n œ u d , on n e 
voya i t q u ' u n seu l b o l i d e , l 'un c a c h a n t sans d o u t e l 'autre , 
c 'es t -à-d ire passant d e v a n t lui p o u r u n o b s e r v a t e u r à 
Paris . 

Le plan d e l 'orbite s e m b l a i t o sc i l l er de 30 à ¿ 0 d e g r é s , 
à dro i te e t à g a u c h e d'un plan hor izonta l passant par la 
trajec to ire c o m m e le p o n t d'un nav ire par le r o u l i s ou b a 
l a n c e m e n t à dro i l e et à g a u c h e ; o u e n c o r e u n b â t o n n i s t e 
c o u r a n t , q u i t i endra i t sa c a n n e par le m i l i e u , la ferait 
m o u l i n e r p r e s q u e h o r i z o n t a l e m e n t , mais i n c l i n a n t le plan 
d e rotat ion a l t e r n a t i v e m e n t à d r o i l e e t à g a u c h e . 

A l 'œi l , il n'y a p e u t - ê t r e pas d 'exagérat ion à supposer la 
d i s tance de l 'un à l 'autre de 1,0(10 m è t r e s , e t , par c o n s é 
q u e n t , l eur orb i t e d 'une é t e n d u e de 3 , 0 0 0 m è t r e s e n v i r o n . 
Or, c o m m e il y a e u de 8 à 1 2 osc i l la t ions r e p r é s e n t a n t c h a 
c u n e u n e r é v o l u t i o n e n t i è r e , prenant 10 c o m m e m o y e n n e , 
l 'apparit ion a d u r é u n e s e c o n d e e n v i r o n . Ce qui ferait déjà 
3 0 , 0 0 0 m è t r e s par s e c o n d e d e t e m p s , sans parler de la 
v i t e s s e d e t ranspor t d e l ' e n s e m b l e d u c o u p l e s e l o n la t r a 
j e c t o i r e . 

E t a i e n t - i l s d o u é s , en p l u s , d 'un m o u v e m e n t d e r o t a t i o n ? 
o u s e regardaient - i l s t ous d e u x en se m o n t r a n t toujours la 
m ê m e face c o m m e la l u n e à la t e r r e ? ou bien e n c o r e , l 'un 
regarda i t - i l t o u r n e r l 'autre c o m m e la l u n e , qui r e g a r d e 
t o u j o u r s g r a v e m e n t la t e r r e p i r o u e t t e r devant e l l e ? 

Les é t o i l e s f i lantes v u e s la n u i t du 13 au 1 4 n o v e m b r e , 
s o n t - e l l e s de m ê m e n a t u r e ou e s p è c e q u e l e s é to i l e s filantes 
q u e l'on voi t t ous les so irs s i l l onner l e c ie l en tous s e n s ? 
D e p u i s q u e j'ai v u le p h é n o m è n e de la n u i t d u 13 au M n o 
v e m b r e , j ' e n d o u t e fort , e t voici pourquoi : j e m ' a t t e n 
dais à voir d e s é t o i l e s filantes d e t o u t e s g r a n d e u r s , en 
ra i son de leur d e g r é d'éloipçnemeut o u d e r a p p r o c h e m e n t 
d e la t e r r e . — Or, i ! n'y avait pas de grandeurs intermé
diaires. Les é to i l e s f i lantes ord ina ires paraissent t o u t e s à 
t rè s -peu d e c h o s e p r è s d e m ê m e g r a n d e u r , r e s s e m b l a n t 
g é n é r a l e m e n t à u n e s i m p l e egrat ignurubla i i c .be sur le fond 
o b s c u r du c i e l : 1° n'affectant a u c u n e d i rec t ion fixe d e p a r -
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c o u r s ; 2o sémi l lant a n i m é e s d 'une v i tesse à peu p r è s c o n 
s t a n t e ; 3° faisant s o u v e n t des z i g z a g s , ou traçant d e s 
c o u r b e s , ou e n c o r e d e s s inuso ïdes ; 4° laissant b ien rare 
m e n t des tra înées derr ière e l l e s . M. F a y e , sans d o u t e frappé 
d e s m ê m e s d i s s e m b l a n c e s , les appe l le s p o r a d i q n e s . — L e s 
é t o i l e s f i lantes s p o r a d i q u e s la n u i t du 13 au 1 4 , n 'é ta ient 
ni p lus ni ino ins n o m b r e u s e s q u e d 'ordinaire , p a r c o u r a i e n t 
le c ie l d a n s t o u t e s les d i rec t ions , e x c e p t é ce l l e du Lion à 
la d irect ion opposée d e la v o û t e c é l e s t e . Or, les b e l l e s 
é t o i l e s filâmes du 1 3 - 1 4 n o v e m b r e , v e n a n t t o u t e s de la 
rég ion du ciel avo i s inant la c o n s t e l l a t i o n d u Lion , r e s s e m 
bla ient à des l'usées d e feu d'art i f ice , o u c h a n d e l l e s r o 
m a i n e s , affectant p r e s q u e de la fixité p e n d a n t u n laps de 
t e m p s d e près d ' u n e s e c o n d e dans le v o i s i n a g e du Lion 
pour g r a v i r , avec des v i t e s s e s c r o i s s a n t e s , jusqu'au Zé
n i t h . 

L 'observat ion d e d o u b l e bo l ide faite à A t h è n e s , i l y a 
q u e l q u e s a n n é e s , par le D r S c h m i d t , v u le p a r a l l é l i s m e d e s 
t ra jec to ires , r e n t r e d a n s le cas d e s b o l i d e s o r d i n a i r e s . Il 
n'y a q u e l 'observat ion d e M. B. S c o t t , à W e y b r i d g e (An
g l e t e r r e ) , qui ait u n e vér i tab le ana log ie avec les d e u x b o 
l ides q u e j 'a i v u s ; m a i s le d o u b l e bo l ide q u e j'ai o b s e r v é 
s'est m o n t r é p lus d 'une h e u r e avant ce lu i s i g n a l é par 
M. S c o t t , puisqu' i l l'a o b s e r v é e n t r e u n e e t d e u x h e u r e s , 
tandis q u e ce lui q u e j 'ai vu é ta i t le 64= , vu e n t r e l 'es t et 
l ' oues t , e n t r e o n z e h e u r e s e t d e m i e e t m i n u i t e t d e m i , sur 
1 4 0 appar i t ions . — E n t r e W e y b r i d g e e t Par i s , il n'y a pas 
p lus de tro i s d e g r é s d e l o n g i t u d e , c e qui n e p e r m e t pas 
d 'at tr ibuer la g r a n d e différence à la l o n g i t u d e o u e s t — s i 
M. B. Sco t t avai t vu les m ê m e s bo l ides d o u b l e s t o u r n a n t s 
q u e m o i , i l a u r a i t d û ex i s t er u n e a v a n c e de 10 à 12 m i n u t e s 
de sa part . (Voir le C o m p t e r e n d u de l ' A c a d é m i e . ) 

D'après l 'art ic le de M. F lammar ion d a n s le Cosmos du 
(2 d é c e m b r e I H B 6 , M. B. S c o t t ne parle pus d e la rég ion 
du cie l o ù il a v u s e s d e u x bo l ides t o u r n a n t s : « R e v o l v i n g 
l ike p a r t n e r s hand auron in a c o u n i r y d a n c e , » ni de la c o u 
leur , ni s'il y avait u n e tra înée l u m i n e u s e d e r r i è r e , ni de 
l ' é t e n d u e e t de la d i rec t ion de la trajecto ire . 

Ce qu' i l y a d e plus fantas t ique dans son o b s e r v a t i o n , 
se t r o u v e dans l e s paro le s s u i v a n t e s : M. B. S c o t t , écr ivant 
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a W e y b r i d g e , déc lare que d e u x m é l é o r e s parurents'appro
cher l'un de l'autre, aussi in t imement , q u e s'ils se fussent 
e n v e l o p p é s d a n s la m ê m e a t t r a c t i o n , e t qu ' i l s passèrent en 
v u e tournant l'un a u t o u r d e l 'autre , en d é c r i v a n t des s p i 
rales de l u m i è r e , c o n n u e on voit les d a n s e u r s c i rcu ler dans 
u n e f igure a n a l o g u e à la c h a î n e des da ines . (V. p. 107 . ) 

Je laisse a u x a s t r o n o m e s e t a u x g é o l o g u e s ' e £ ù ' n u e 

t i rer les c o n c l u s i o n s qu' i l s j u g e r o n t à p r o p o s . C o m m e m é 
t é o r o l o g i s t e , je dois m e b o r n e r à la descr ip t ion m i n u t i e u s e 
de c e q u e j'ai o b s e r v é . Les c o n j e c t u r e s a u x q u e l l e s j e m e 
su i s c o m p l u à m e la isser i n d u i r e , s o n t du d o m a i n e de la 
p h y s i q u e . 

N o t e II, p . 1 0 9 . 

LES ETOILES QIII F I L E N T . 

Ph i lo sophy p u t s q u e s t i o n s , 

Of the p l a n e t - p o p u l a t i o n s , 
T h e i r grav i t i e s , d i g e s t i o n s , 

H e i g h t s , hab i t s , o c c u p a d o n s . 
Are Mars'-folk all b e l l i g e r e n t ? 

Are Y e n u s ' s all lovers? 
Are Pal las , m o r e re fr igerant , 

A n d Y e s t a , o l d - m a i d s ' c o v e r s ? 

Is Mercury the r e g i o n 
Of a financiering r a c e , 

W h e r e the P e t o s ' n a m e is L e g i o n , 
And carr ies n o d i s g r a c e ? 

Is Jupiter s u r r e n d e r e d 
To celest ia l s w e l l d o m ' s r e i g n ; 

W i t h a race of D u k e s e n g e n d e r e d , 
And six t o a d y - m o o n s for t r a i n ? 

In far-off be l l ed Saturn' s 
Fair round be l ly w h o may d w e l l ? 

Inhabi tants of gay t u r n s 
And s a t u r n i n e as we l l ? 
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Or is ' t a lofty L i m b o . 
A ce les t ia l B o t a n y Bay , 

W h e r e cross old f r u m p s , in nimbo, 
W h i s t , w i t h c loudy faces , play'! 

If s c i e n c e m a k e s n o b l u n d e r 
W h e n t h e s tars w i t h life it f i l ls , 

B e y o n d the s t r o k e of t h u n d e r , 
And the s h o t of h u m a n i l l s . 

Can it lei 1 w h a t l ife's e n l i s t e d 
Aboard those m e t e o r s fast , 

At w h o s e dance w e ass i s ted 
On the n i g h t uf T u e s d a y l a s t ? 

S u c h short a c c o u n t s they t e n d e r , 
They l eave so br ie f a trace 

Of e v a n e s c e n t s p l e n d o u r 
On Heaven' s e t erna l f a t e : 

C o m i n g w i t h m o o n l i k e g lory , 
And g o n e ere w e can b e e d , 

Ne 'er n a m e r u s h e d i n t o s t o r y , 
Or o u t o n ' t , w i t h s u c h s p e e d ! 

Are they h o m e s for r e p u t a t i o n s , 
As q u i c k l y s p a w n e d as spoi led : 

Gree ted w i t h l o o s e l a u d a t i o n s . 
W i t h scorn at r a n d o m s o i l e d ? 

Is the ir r ise in Leo r e a s o n 
For s u p p o s i n g t h e m t h e tra i l s , 

Of Lions of the season 
That to L e t h e l a k e the ir ta i l s? 

Are these l i g h t s that vanish o'er us 
L ike a d r e a m that w e have d r e a m e d , 

Our r i s ing y o u n g m e n ' s s t o r e - h o u s e 
Of p l e d g e s u n r e d e e m e d ? 

T h e s e Wi l l o ' - t h e - W i s p s that o v e r 
E m b r o i d e r e d H e a v e n ' s black c o p e , 

Homes for L o n d o n , Chatam Dover 
D e b e n t u r e - h o l d e r ' s h o p e ? 

12 
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Defying the attri t ion 
Of planets and fixed stars, 

And threatening collision 
With the red planet Mars. 

Are they the br ight , brief presage, 
Of the Common's coming storm, 

Open at once and message, 
Touching projects of Reform? 

Blown by some unknown billows. 
And kindled at a stroke. 

That they are stars, lolls tell us, 
And yet they end in smoke. 

Can those of chief dimensions, 
That soonest flash and go, 

Be the homes of good intentions, 
For the paving-works below? 

Note III, p . 126. 

SUR L'ORIGINE DES ÉTOILES FILANTES. — Let t re 

à sir JOHN HERSCHEL par U . - J . LE VERRIER. 

Mon illustre confrère, 
Bien du temps s'est écoulé depuis les entretiens de Col-

lingwood entre les astronomes d'Angleterre et ceux du 
continent, auxquels -vous aviez donné votre cordiale hos 
pitalité. St ruve, que nous avons perdu, apportait ses 
études d'astronomie stellaiie ; vous-même veniez de pu
blier votre ouvrage sur le ciel du cap de Bonne-Espérance; 
et ainsi, la conversation se trouvant tournée vers la consti
tution des cieux, vous y portiez, des aperçus nouveaux, 
fruits de longues et profondes méditations. Depuis lors, 
l 'étude des phénomènes cosmiques n'a cessé de préoccuper 
les as t ronomes; celle des étoiles [liantes d'août et de no
vembre, en particulier, a fait de grands progrès. 
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On sai t aujourd 'hu i q u e l e s flux ex traord ina i re s d 'as té 
r o ï d e s en a o û t e t e n n o v e m b r e s o n t dus à de s e s s a i m s d e 
c o r p u s c u l e s c i r c u l a n t a u t o u r du sole i l a la m a n i è r e d e s 
p l a n è t e s , e t v e n a n t p é r i o d i q u e m e n t r e n c o n t r e r la t e r r e . 

L'essaim qui produ i t c h a q u e a n n é e le flux d 'é to i les du 
10 a o û t se m e u t p e r p e n d i c u l a i r e m e n t à l 'orb i te de n o t r e 
p l a n è t e . Celui a u q u e l n o u s d e v o n s la br i l l an te appari t ion 
du m o i s de n o v e m b r e m a r c h e en sens contra ire de la t e r r e . 
C e t t e d irec t ion e x c e p t i o n n e l l e v o u s i n s p i r e , dans u n ar t i c l e 
r é c e n t e t q u e j e v i e n s de r e c e v o i r , la réf lexion s u i v a n t e : 
a C o m m e n t ce t'ait d 'un m o u v e m e n t r é t r o g r a d e d e s m é 
t é o r i t e s a u t o u r du so le i l est - i l comparab le avec la vér i té de 
l'hypothèse de la nébuleuse ? N o u s la i s sons le soin de l ' e x 
p l iquer a u x d é f e n s e u r s de c e t t e hypothèse .» 

Si j e n e m e t r o m p e , ce qui v o u s s e m b l e r a i t i n e x p l i c a b l e , 
ce serai t la p r é s e n c e de corps à m o u v e m e n t r é t r o g r a d e d a n s 
n o t r e s y s t è m e p l a n é t a i r e , si l 'on a d m e t t a i t l ' or ig ine e t la 
format ion d e ce s y s t è m e , t e l l e q u e l'a e x p o s é Laplace . 
•1 On a, dit l 'auteur d e la Mécanique céleste, p o u r r e m o n t e r 
à la c a u s e d e s m o u v e m e n t s primit i fs du s y s t è m e p lanéta ire , 
l e s p h é n o m è n e s s u i v a n t s : l e s m o u v e m e n t s des p l a n è t e s 
d a n s l e m ê m e s e n s et à peu près d a n s le m ê m e p lan; l e s 
m o u v e m e n t s d e s sa te l l i t e s dans le m ê m e s e n s q u e c e u x d e s 
p l a n è t e s ; l e s m o u v e m e n t s d e rotat ion d e c e s dif férents 
corps et du so le i l d a n s le m ê m e s e n s q u e leurs m o u v e m e n t s 
d e pro jec t ion e t dans des p lans p e u d i f f é r e n t s ; le p e u 
d ' e x c e n t r i c i t é des o r b e s des p l a n è t e s et des s a t e l l i t e s . . . 

o Ruffon e s t l e seul q u e j e c o n n a i s s e q u i , d e p u i s la dé 
c o u v e r t e du vrai s y s t è m e du m o n d e , ait e s sayé de r e m o n t e r 
à l 'or ig ine des p l a n è t e s e t d e s sa te l l i t e s . Il suppose q u ' u n e 
c o m è t e , e n t o m b a n t sur le so le i l , en a chassé u n t o r r e n t 
d e m a t i è r e qui s'est r é u n i e au lo in e n d i v e r s g l o b e s p lus 
o u m o i n s g r a n d s e t p lus ou m o i n s é l o i g n é s d e c e t a s t r e . 
Ces g l o b e s , d e v e n u s par leur re f ro id i s s ement opaques et 
s o l i d e s , s o n t les p lanè te s et l eurs s a t e l l i t e s . » 

Laplace d é m o n t r e sans p e i n e l ' imposs ib i l i t é de r e n d r e 
c o m p t e des m o u v e m e n t s p lanéta ires par l 'hypothèse d e 
BulTou ; puis il poursu i t ainsi : 

« C e l t e h y p o t h è s e e s t d o n c t r è s - é l o i g n é e d e sat is fa ire 
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a u x p h é n o m è n e s p r é c é d e n t s . V o y o n s s'il es t p o s s i b l e de 
s ' é l ever à l eur v é r i t a b l e cause : 

« Q u e l l e q u e soit sa n a l u r e , p u i s q u ' e l l e a p r o d u i t ou 
d i r i g é les m o u v e m e n t s des p l a n è t e s , il faut, q u ' e l l e a i t e m 
brassé t o u s ces c o r p s , e t , v u la d i s t a n c e p r o d i g i e u s e qui l e s 
s é p a r e , e l l e n e peut avoir é t é q u ' u n fluide d ' u n e i m m e n s e 
é t e n d u e . Pour l eur avoir d o n n é dans le m ê m e s e n s u n 
m o u v e m e n t presque c i rcu la ire a u t o u r du s o l e i l , i l faut q u e 
c e fluide ait e n v i r o n n é ce t as tre c o m m e u n e a t m o s p h è r e . 
La cons idérat ion des m o u v e m e n t s p lanéta ires n o u s c o n d u i t 
d o n c à penser qu'en v e r t u d ' u n e c h a l e u r e x c e s s i v e , l ' a t m o 
s p h è r e du so le i l s 'est p r i m i t i v e m e n t é t e n d u e au d e l à des 
orbes d e t o u t e s les p l a n è t e s , et q u ' e l l e s'est r e s s e r r é e s u c 
c e s s i v e m e n t jusqu 'à ses l i m i t e s a c t u e l l e s . 

a D a n s l'état primit i f o ù n o u s s u p p o s o n s le so le i l , il r e s 
s e m b l a i t a u x n é b u l e u s e s que le t é l e s c o p e n o u s m o n t r e c o m 
posées d 'un n o y a u p lus o u m o i n s b r i l l a n t , e n t o u r é d ' u n e 
n é b u l o s i t é q u i , en se c o n d e n s a n t à la s u r f a c e d u n o y a u , le 
t r a n s f o r m e en é t o i l e . . . 

« Mais c o m m e n t l ' a t m o s p h è r e so la ire a- t -e l le d é t e r m i n é 
l e s m o u v e m e n t s d e r é v o l u t i o n d e s p l a n è t e s e t d e s s a t e l l i t e s ? 
Si c e s corps ava ien t p é n é t r é p r o f o n d é m e n t d a n s c e t t e a t m o 
s p h è r e , sa ré s i s tance l e s aurait fait t o m b e r sur le s o l e i l ; o n 
p e u t d o n c c o n j e c t u r e r que les p l a n è t e sont é t é f o r m é e s à s e s 
l i m i t e s s u c c e s s i v e s par la c o n d e n s a t i o n des z o n e s d e v a p e u r 
q u ' e l l e a d û , en se re fro id i s sant , a b a n d o n n e r dans le plan 
d e s o n é q u a t e u r . » 

On n e voi t po int , au p r e m i e r c o u p ri'œil, c o m m e n t , c e 
s y s t è m e p e u t laisser p lace à l ' e x i s t e n c e de corps à m o u v e 
m e n t r é t r o g r a d e , t o u r n a n t a u t o u r du so le i l , non pas d ' o c c i 
d e n t e n o r i e n t c o m m e les p l a n è t e s , mai s eu s e n s i n v e r s e , 
d ' o r i e n t e n o c c i d e n t . Et Laplace l u i - m ê m e , c o n s i d é r a n t 
q u e l e s c o m è t e s se m e u v e n t ind i f f é r e m m e nt d a n s t o u t e s 
les d i r e c t i o n s , a jou te : « Dans n o t r e h y p o t h è s e , les c o m è t e s 
sonL é t r a n g è r e s au s y s t è m e p l a n é t a i r e . Ce s o n t de pe t i t e s 
n é b u l e u s e s e r r a n t e s de s y s t è m e s en s y s t è m e s s o l a i r e s , e t 
f o r m é e s par la c o n d e n s a t i o n d e la m a t i è r e n é b u l e u s e r é 
p a n d u e avec tant de profus ion dans l ' u n i v e r s . . . » 

Si l e p h é n o m è n e des e s s a i m s d 'as téro ïdes à. m o u v e m e n t 
l l ip t ique e t r é t r o g r a d e avait é t é c o n n u de Lap lace , il e s t 
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permis d e d o u t e r qu' i l eû t a ins i a b a n d o n n é , sans c o n t e s t e , 
l e s c o m è t e s a u x e s p a c e s s i d é r a u x . Il e û t pu c o n s i d é r e r q u e 
la c o m è t e de Hal ley e s t e l l e - m ê m e e l l i p t i q u e e t à m o u v e 
m e n t r é t r o g r a d e ; e t q u e le m o u v e m e n t propre d e l ' e n 
s e m b l e du s y s t è m e so la ire , d i r i g é vers la cons te l l a t ion d'Her
c u l e , est d e n a t u r e à modif ier les c o n c l u s i o n s . 

P e r m e t t e z - m o i , m o n i l l u s t r e c o n f r è r e , de v o u s e x p o s e r 
l e s r é s u l t a t s de q u e l q u e s r e c h e r c h e s fa i tes par m o i s u r c e 
su je t , en par t i cu l i er s u r l e s a s t é r o ï d e s de n o v e m b r e , et q u i 
se t r o u v e n t r é p o n d r e à la p r o v o c a t i o n a d r e s s é e par VQUS 
a u x d é f e n s e u r s du s y s t è m e d e Laplace . Il e s t s e u l e m e n t 
b i e n e n t e n d u q u e l 'affirmation pas p l u s q u e la n é g a t i o n d e 
c e s y s t è m e n'a r ien a, d é m ê l e r , il sera i t fac i le d e le d é m o n 
trer , avec les vér i t é s des l ivres s a c r é s , dont j ' a d m e t s l e 
t e x t e e t l e s c o n c l u s i o n s . 

T o u t e s les n u i t s de l ' année n o u s offrent des é t o i l e s 
filantes, d 'une l u m i è r e , e n g é n é r a l , assez fa ib le . Que lquefo i s 
c e p e n d a n t l e u r s feux a t t e i g n e n t l ' éc lat des é to i l e s d e 
s e c o n d e e t de p r e m i è r e g r a n d e u r , ou ce lu i d e V é n u s e t d e 
Jupi ter , ( les m é t é o r e s a r r i v e n t m ê m e à éc la irer l ' h o r i z o n 
c o m m e le fait la l u n e ; ils é c l a t e n t a lors s o u v e n t avec u n 
b r u i t f o r m i d a b l e e t j e t t e n t d e s p ierres à la surface d e la 
t e r r e . 

On p e u t e s t i m e r qu 'un o b s e r v a t e u r s e u l , surve i l l an t le 
quar t d u c i e l , c o n s t a t e d a n s les n u i t s ord ina ires , e t , e n 
m o y e n n e , c i n q é to i l e s filantes par h e u r e . E l l e s para i s sent , 
d a n s ce c a s , v e n i r i n d i s t i n c t e m e n t de t o u s l e s p o i n t s d e 
l ' e space . 

A d e c e r t a i n e s é p o q u e s , l 'apparit ion prend p lus d ' i n t e n 
s i t é , c o m m e a u 10 août e t au 1 3 n o v e m b r e . Lorsqu'i l en e s t 
a ins i , le p h é n o m è n e p r é s e n t e c e t t e c i r c o n s t a n c e p a r t i c u 
l i ère q u e t o u t e s les é to i l e s s e m b l e n t d i v e r g e r d 'un m ê m e 
p o i n t d u c i e l . Au 10 a o û t , le c e n t r e radiant est d a n s la 
c o n s t e l l a t i o n de C é p h é e ; au 13 n o v e m b r e , il se t rouve d a n s 
la c o n s t e l l a t i o n du Lion , t o u t près de l 'é to i le Gamma.C'es t 
c e l t e cond i t ion qu i , é tant i n t e r p r é t é e s u i v a n t les lo is de la 
p e r s p e c t i v e , p r o u v e q u e les dro i t e s parcourues par l e s 
points l u m i n e u x sont para l l è l es , e t qu'a ins i les appar i t ions 
e x t r a o r d i n a i r e s s o n t d u e s à des e s sa ims de c o r p u s c u l e s 
c i rcu lant e n s e m b l e autour du so le i l . 
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Or si l 'essaim d e n o v e m b r e parcourt l e c ie l dans u n s e n s 
i n v e r s e d e ce lu i d u m o u v e m e n t de la terre et d e tous les 
corps b ien p o s é s d e n o t r e s y s t è m e p lanéta ire , on e s t n é c e s 
s a i r e m e n t c o n d u i t , dans tou te e spèce d ' h y p o t h è s e , à a d 
m e t t r e q u e c e t essaim n e saurait ap[ artenir au m ê m e ordre 
d e format ion q u e les p l a n è t e s et qu'il est d'une époque 
cosmique postérieure..Va e n s e m b l e d e corps d o n t les n iasses 
s o n t aussi faibles q u e c e l l e s des as t éro ïdes , aurait é l é i n c a 
pable , à l ' or ig ine , de refouler le courant généra l e t d e 
m a r c h e r en sens i n v e r s e de t o u t e s les a u t r e s m a s s e s p l a n é 
t a i r e s . 

L'essa im pourra i t ê tre d 'une d a t e c o s m i q u e p o s t é r i e u r e 
à ce l l e d e n o t r e s y s t è m e p lané ta ire in fér i eur , e t n é a n m o i n s 
s'y t rouver depu i s des t e m p s e x t r ê m e m e n t a n c i e n s . Il y a 
l ieu de cro ire qu'il est beaucoup plus nouveau. 

A u x d iverses é p o q u e s des appar i t ions c o n s t a t é e s depu i s 
l'an 9 0 2 , la t erre n'était pas r i g o u r e u s e m e n t à la m ê m e 
d i s t a n c e du so le i l . Le rayon de l 'orbi te t e r r e s t r e é p r o u v e 
des var iat ions e n ra i son de l 'act ion d e la l u n e e t d e s per 
t u r b a t i o n s p lané ta i re s . L'essa im doi t d o n c ê tre fort l a r g e . 
Et c o m m e s e s part i cu les s o n t i n d é p e n d a n t e s les u n e s des 
a u t r e s , il n 'es t pas d o u t e u x q u e des v i t e s s e s d iverse s t e n 
d e n t à. les r é p a n d r e peu à p e u le l o n g de l 'anneau d o n t e l l e s 
n ' o c c u p e n t e n c o r e qu'un n o m b r e l imi té d e d e g r é s . P o u r 
peu donc q u e le p h é n o m è n e fût a n c i e n , l 'essaim se serai t 
c o m p l è t e m e n t é t i ré en un a n n e a u c o n t i n u , e t , s'il n 'en est 
pas a ins i , il faut q u e le travail de sa d i s l o c a t i o n ait com
mencé il y a peu de siècles. A j o u t o n s q u e s'il y ava i t e u 
d è s à p r é s e n t un n o m b r e i m m e n s e d 'appar i t ions , la t e r r e , 
q u i , à c h a c u n e d ' e l l e s , e x p u l s e u n e partie de la m a t i è r e 
du corps d e l ' e s s a i m , n ' a u r a i t rien laissé de r é g u l i e r à n o i r e 
é p o q u e . 

Par tous c e s m o t i f s , n o u s c r o y o n s q u e l ' e s sa im des a s t é 
r o ï d e s de n o v e m b r e n o u s e s t v e n u des p r o f o n d e u r s d e 
l ' espace , e t q u e , dans l ' in terva l l e de c h a c u n e des p é r i o d e s , 
i l r e t o u r n e ver s les p l a n è t e s s u p é r i e u r e s . Un corps v e n a n t 
d e lo in , a n i m é d'une g r a n d e v i t e s se , au m o m e n t où il a t 
t e igna i t la m i n i m e d i s t a n c e de la t erre au so le i l , n'a pas 
pu ê tre Dxé par la fa ible ac t ion des p l a n è t e s i n f é r i e u r e s 
d a n s u n e orb i t e d ' u n e ou d e u x a n n é e s . 
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E n c o m p u l s a n t les c h r o n i q u e s e t l e s a n n a l e s c h i n o i s e s 
fa isant m e n t i o n de p lu i e s d ' é to i l e s , on r e n c o n t r e 11 c o n 
s ta ta t ions j u s q u ' à n o t r e é p o q u e , dans les a n n é e s 90'2, 9 3 1 , 
9 3 i , M O I , 1 2 0 2 , 1 3 6 0 , 1 5 3 3 , 1 0 0 2 , 1G98, 1 7 9 9 , 
1 8 3 2 , 1 8 3 3 , enfin 1 8 6 6 . 

De ces d o n n é e s , M. N e w t o n d e N e w h a v e n a c o n c l u a v e c 
e x a c t i t u d e q u e le m a x i m u m d'éc lat du p h é n o m è n e r e v i e n t 
après u n e p é r i o d e d e 3 4 ans 1 /1 , e t l 'on en d é d u i t pour 
l 'orb i te d é c r i t e par l 'essa im a u t o u r du so le i l u n g r a n d a x e 
éga l à 2 0 , 0 8 rayons de l 'orb i te t e r r e s t r e . Dans s e s r e t o u r s 
v e r s les pro fondeurs d u c ie l , l ' e s sa im s ' é l o i g n e du so le i l 
j u s q u ' à u n e d i s tance é g a l e à 1 9 , 6 9 fois ce l l e de la t e r r e . 

En c o m b i n a n t la v i t e s s e a b s o l u e d e l ' e s sa im, à son p a s 
s a g e en n o v e m b r e , a v e c c e l l e d e la t e r r e e t avec la c o n 
n a i s s a n c e du po int r a d i a n t d a n s la c o n s t e l l a t i o n du L i o n , 
o n c o n c l u t e n c o r e q u e l 'orbite de l ' e s sa im e s t s i t u é e d a n s 
u n p lan i n c l i n é de 14° 4 1 ' à l ' é c l ip t lque . 

L ' e s s a i m , t r è s - n o u v e a u dans l e s y s t è m e p l a n é t a i r e , n 'a 
pu ê t r e in trodui t e t j e t é dans son o r b i t e ac tue l l e q u e par 
u n e cause p e r t u r b a t r i c e é n e r g i q u e , ainsi q u e ce la a e u l i eu 
p o u r les c o m è t e s p é r i o d i q u e s , e t c o m m e o n l'a v u n o t a m 
m e n t pour la c o m è t e apparue e n 1 7 7 0 . L e x e l trouva q u ' o n 
n e pouvai t rendre c o m p t e d u m o u v e m e n t de c e t astre q u ' e n 
lu i a s s i g n a n t u n e o r b i t e e l l ip t ique et u n e d u r é e d e r é v o l u 
t i o n de 5 ans 1 /2 , L e s a s t r o n o m e s lui fa isa ient c e t t e o b j e c 
t i o n , q u ' u n as tre qui rev i endra i t si f r é q u e m m e n t p a s s e r 
près de l 'orbi te de la t e r r e , aurai t d û ê t r e a n t é r i e u r e m e n t 
o b s e r v é . L e x e l réponda i t a v e c j u s t e s s e q u e s a n s d o u t e la 
c o m è t e é ta i t n o u v e l l e , q u ' e n 1 7 6 7 e l l e s 'était fort a p p r o 
c h é e d e Jupi ter et qu'i l fa l la i t cro ire q u e c'était l 'act ion d e 
e e t t e p l a n è t e qui l 'avait j e t é e d a n s l 'orbi te où on l 'avait 
o b s e r v é e en 1 7 7 0 . La c o m è t e n'a pas é t é r e v u e d e p u i s l o r s , 
e t , c o m m e e n 1 7 7 9 , e l l e s 'est de n o u v e a u fort a p p r o c h é e d e 
J u p i t e r , on a p e n s é q u e c e t t e g r o s s e p l a n è t e , qui n o u s l 'avait 
d o n n é e en 1 7 0 7 , n o u s l 'avai t repr ise en 1 7 7 9 puur la r e j e t e r 
d a n s l ' e s p a c e . Laplace a s o u m i s au ca lcul e t véri t ié la l é g i 
t imi té de c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e . N o u s croyons s e u l e m e n t 
qu' i l faut se garder de c o n c l u s i o n s trop a b s o l u e s , q u e la 
c o m è t e n e venait pas n é c e s s a i r e m e n t d e s espaces sidéraux 
en 1 7 6 7 e t qu 'e l l e n'y a pas é t é n é c e s s a i r e m e n t r e n v o y é e 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



e n 1 7 7 9 . Mais c 'es t un p o i n t d o n t la d i s c u s s i o n n o u s d é 
t o u r n e r a i t de n o t r e but a c t u e l . 

E n traçant l 'orbite de l ' essa im, l 'a t tent ion s 'arrête i m m é 
d i a t e m e n t s u r ce fait qu 'e l l e e s t r e n c o n t r é e , ver s les l imi te s 
d e sa part ie s u p é r i e u r e , par l 'orbite d 'Uranus , d a n s les 
m ê m e s c o n d i t i o n s o ù l 'orbite de la c o m è t e d e 1 7 7 0 é ta i t 
c o u p é e par l 'orbi te de Jup i t er . E t de m ê m e qu'i l e x i s t e 
d a n s le c ie l des c o m è t e s en q u a n t i t é s i n n o m b r a b l e s , o n s e 
d e m a n d e s'il n e s'y t rouve pas des e s sa ims d e c o r p u s c u l e s , 
c i r c u l a n t à des d i s tances assez c o n s i d é r a b l e s du sole i l pour 
que n o u s n'en ayons pas c o n n a i s s a n c e , tant q u ' u n e p lanète 
p u i s s a n t e n e v i e n t pas, par s o n a c t i o n , les j e t e r dans u n e 
orb i t e passant plus près du sole i l e t de la terre . On se d e 
m a n d e si ce n e serait pas un d e ces e s sa ims q u ' U r a n u s a u 
ra i t pr i s , d é t o u r n é de sa r o u t e p r i m i t i v e e t in trodui t d a n s 
l 'orb i te o ù se m e u v e n t aujourd 'hu i les a s t éro ïdes de n o 
v e m b r e . 

Il n e saurait vous dép la i re , m o n i l lustre c o n f r è r e , q u ' u n 
te l r ô l e fût ass igné à la p lanè te d é c o u v e r t e par W i l l i a m 
H e r s c h e l . Il n o u s faut t o u t e f o i s e x a m i n e r si ce rô le e s t p o s 
s i b l e , e n t e n a n t c o m p t e d e s pos i t ions r e s p e c t i v e s des a s t re s 
e t d e la m a s s e d 'Uranus . Des ca lcu l s sur l e s q u e l s j e dois 
m'appuyer ici o n t trop d ' é t e n d u e p o u r p r e n d r e p lace d a n s 
c e l t e l e t t re . P e r m e t t e z - m o i d e m e b o r n e r aux r é s u l t a t s qui 
e n d é c o u l e n t . 

E n r e c h e r c h a n t par la théor ie d 'Uranus e t par le m o u 
v e m e n t d e l ' e s sa im dans son orb i t e si l ' e n s e m b l e d e ces 
c o r p u s c u l e s a pu s 'approcher d e la p lanè te , on t r o u v e q u e 
r i e n d e parei l n'a pu avoir l ieu avant l'an 126 de n o t r e è r e : 
mais qu'au c o m m e n c e m e n t de c e t t e a n n é e 1 2 d , le rappro
c h e m e n t a pu être Irès -é tro i t . On p e u t m ê m e a s s i g n e r , au 
n œ u d e t a u pér ihé l i e d e l ' e s sa im, des pos i t ions en har
m o n i e a v e c l e s o b s e r v a t i o n s les p lus e x a c t e s e t t e l l e s qu 'en 
l 'an 126 l 'essaim serai t p r é c i s é m e n t t o m b é sur Uramjs . 
Ains i d o n c l 'approche supposée e s l poss ib le . 

Mais cela n e suffit pas ; il faut e n c o r e s 'assurer s i , l ' a p 
p r o c h e d e s d e u x corps é t a n t a d m i s e , l 'act ion d 'Uranus , 
d o n t la masse est la 2 1 m i l l i è m e partie de ce l l e du so l e i l , 
e s t assez pu i s sante pour avoir produi t d a n s la r o u t e e t d a n s 
la c o n s t i t u t i o n de l 'essaim les modi f icat ions nécessa ires 
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pour rendre compte des observations actuelles des asté
roïdes de novembre. 

Or le calcul répond affirmativement. 
L'essaim pouvait avoir, avant les grandes perturbat ions, 

un diamètre notable,égal par exemple au tiers du diamètre 
d'Qranus, plus ou moins. Malgré la faiblesse de l 'attraction 
exercée par le total de sa masse sur chacun des corpuscules, 
l 'ensemble affectait une forme sphérique, ainsi qu'on le 
voit pour les comètes qui ne passent pas dans le voisinage 
immédiat de quelque grand corps. 11 pouvait décrire une 
hyperbole, une parabole ou même une ellipse. Et , le sens 
du mouvement pouvant être direct dans une parabole ou 
dans une ellipse fort é tendue , il n'y a rien qui oblige de 
supposer que l'essaim n'appart înt pas primitivement au 
système solaire. 

L'action d'Uranus aura changé inégalement les vitesses 
absolues des corpuscules ; et, cette action surpassant l'at
traction de leur masse totale, l'essaim se sera désagrégé en 
s 'étendant sur la périphérie de l 'orbite. Dans un cas que 
nous avons examiné, le passage principal durerait aujour
d'hui pendant un an et demi environ : ce qui suffirait pour 
expliquer la répartit ion de la masse sur un arc de l 'orhile, 
et l'apparition du phénomène pendant plusieurs années 
consécutives, lors même qu'on ne tiendrait pas compte 
des perturbations ultérieures dues à l'action de la t e r re . 

Du moment que la distribution de la matière le long de 
l'orbite a pu commencer, on devrait s 'étonner qu'elle n 'em
brassât aujourd'hui encore qu 'un petit arc, si le phénomène 
n'était pas tout nouveau. Mais cet arc ira en s'accroissant 
et l 'anneau finira par se fermer. 

Le phénomène apparaîtra donc, dans la suite des temps, 
pendant un plus grand nombre d'années consécutives,mais 
en s'atFaiblissant en intensité. Cette diminution de l'éclat 
proviendra non-seulement d e l à répartition de l'ensemble 
des corpuscules sur un plus grand arc de l 'orbite, mais en 
outre de ce qu'à chaque apparition la terre en dévie un 
très-grand nombre . 

Les étoiles périodiques du 10 août, dues à un anneau 
complet, puisque le phénomène revient chaque année, r e 
çoivent une explication pareille. Seulement le phénomène 

1 2 . 
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est r e l a t i v e m e n t p lus a n c i e n , l ' anneau a e u le t e m p s d e se 
f e r m e r . Nous n e p o u v o n s n o u s l ivrer sur ce t a n n e a u à u n e 
é t u d e du m ê m e g e n r e q u e pour ce lui d e n o v e m b r e , le 
r e t o u r du p h é n o m è n e , d 'anné e e n a n n é e , n e n o u s p e r m e t 
tant pas d'en établ ir la pér iode a v e c assez de c e r t i t u d e . 

La des truc t ion progress ive d e s masses d 'as téro ïdes par 
l 'act ion de la t e r r e qui les d i sperse dans l ' e space , d o n n e , 
a v e c d 'autres p h é n o m è n e s du m ê m e g e n r e , n a i s s a n c e a u x 
é to i l e s i r r é g u l i è r e s q u i s i l l o n n e n t sans cesse l e c ie l . 

N o t e IV. 

GOLDSCHM1DT. 

H e r m a n n G o l d s c h m i d t e s t m or t au m o i s d 'août 1 8 6 6 . En 
a p p r e n a n t c e t t e n o u v e l l e , n o u s p u b l i â m e s d a n s la Presse 
scientifique des lieux Mondes la not i ce s u i v a n t e q u e n o u s 
r e p r o d u i s o n s dans sa f o r m e o r i g i n e l l e : 

Du fond d'un d é p a r l e m e n t l o in ta in , où l'on v i e n t o r g a 
n i ser des cours sc i ent i f iques , e t oti l 'on vovage d 'une vi l le 
à l 'autre au m i l i e u d'un inonde é t r a n g e r au m o u v e m e n t d e 
P a r i s , on perd de vue pour q u e l q u e s mois la s c i ence m i l i 
t a n t e e t ses so ldats de c h a q u e j o u r . Les a m i s e u x - m ê m e s 
s o n t un ins tant éc l ipsés par les s y m p a t h i e s r é v e i l l é e s d u 
d é p a r t e m e n t qui n o u s a v u s naî tre . On cro i t r e t r o u v e r à 
s o n re tour tous c e u x q u ' o n a la issés , et lorsque la per te d e 
l 'un d ' e n t r e e u x v i e n t t r i s t e m e n t s ' a n n o n c e r dans le s i 
l e n c e de n o i r e re tra i t e , n o u s s u b i s s o n s dans tou te son i n 
tens i t é la d o u l e u r du coup t e r r i b l e , et n o u s s e n t o n s le 
beso in d ' e x p r i m e r par un t é m o i g n a g e publ i c n o s r e g r e t s e t 
n o s s y m p a t h i e s . 

L ' a s t r o n o m e labor ieux d o n t la s c i e n c e d é p l o r e la fin i m 
p r é v u e , l ' h o m m e i n t è g r e e l h o n o r a b l e q u e de rares a m i s 
ava ien t eu le pr iv i l ège d 'appréc ier , M. H e r m a n n G o l d 
s c h m i d t , n o u s était p e r s o n n e l l e m e n t c o n n u d e p u i s s ix a n s 
s e u l e m e n t . Notre c o n f r è r e , M. le d o c t e u r Hcefer nous avai t 
a lors présenté au c é l è b r e d é c o u v r e u r de p l a n è t e s , e t b i e n 
t ô t u n e a m i t i é r é c i p r o q u e avait réun i n o s p e n s é e s . C'était 
un h o m m e qu i , à l 'habi le té m e r v e i l l e u s e e t peut -« tre u n i -
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q u e de l ' observateur , j o i g n a i t le j u g e m e n t e t la facul té s y n 
t h é t i q u e du p h i l o s o p h e . B ien s o u v e n t n o u s a v o n s pu re 
m a r q u e r q u e là oit les a s t r o n o m e s d e m é t i e r d i s t i n g u a i e n t 
à pe ine l 'objet o b s e r v é , sa v u e e x e r c é e en analysai t t o u s 
les c a r a c t è r e s . A l 'une d e s d e r n i è r e s s é a n c e s de l 'Assoc ia
t ion sc ient i f ique , M. Le Verrier lui a r e n d u le m ê m e t é m o i 
g n a g e , e t c e r t e s nos l e c t e u r s s a v e n t q u e M. le d i r e c t e u i d e 
l 'Observato ire impér ia l n 'es t jamais i n t é r e s s é à a v o u e r c e s 
part i cu lar i té s - là . P l u s i e u r s fo is , e t n o t a m m e n t à l 'occas ion 
d e s s a t e l l i t e s de S ir ius e t de c e r t a i n e s é t o i l e s d o u b l e s , n o u s 
a v o n s r e c o n n u q u e sa v u e le serva i t b ien au-de là d e c e l l e 
d e p l u s i e u r s d 'entre n o u s , e t q u e l ' a s t r o n o m i e d 'observa
t ion avait v r a i m e n t e n lui l 'un d e s e s p i o n n i e r s l e s p lus 
hab i l e s e t les p lus u t i l e s . 

N o u s n ' é c r i v o n s ici n i u n p a n é g y r i q u e ni u n e b i o g r a 
p h i e . Mais n o u s t e n o n s à h o n n e u r d e d o n n e r a H e r m a n n 
G o l d s c h m i d t u n t é m o i g n a g e p u b l i c de l ' e s t ime q u e n o u s o n t 
in sp i rée ses t ravaux e t sa p e r s o n n e . C'est u n devo ir e t u n 
b o n h e u r pour n o u s d 'é lever n o t r e voix e t de serv ir à l ' i n s 
cr ipt ion g l o r i e u s e d e c e n o m sur l e s t a b l e t t e s de l 'h i s to ire 
d e s s c i e n c e s . 

G o l d s c h m i d t travai l la i t a"vec u n e g é n é r e u s e pass ion p o u r 
l ' a v a n c e m e n t d e l ' a s t r o n o m i e e t u n e g r a n d e m o d e s t i e pour 
sa propre p e r s o n n e . A son d e r n i e r voyage à Par i s , M. W a r -
ren d e la R u e , a lors p r é s i d e n t de la S o c i é t é royale a s t r o 
n o m i q u e de L o n d r e s , n o u s a n n o n ç a la n o m i n a t i o n de n o t r e 
savant ami parmi les é l u s de c e t t e c é l è b r e s o c i é t é . C'était 
p r e s q u e là son s e u l t i t r e sc i ent i f ique officiel. Il é ta i t d e p u i s 
p l u s i e u r s a n n é e s lauréat de l ' Inst i tut (Académie d e s s c i e n 
ces ; e t c l i eva l i er de la l é g i o n d ' h o n n e u r . N o u s n o u s s o u 
v e n o n s qu'au m o m e n t du passage d e M. W a r r e n de la R u e 
à P a r i s , l o r s q u e n o u s a n n o n ç â m e s à M. G o l d s c h m i d t qu' i l 
é ta i t é l u m e m b r e de la S o c i é t é a s t r o n o m i q u e , i l se récria 
b i e n fort en déc larant qu' i l n 'éta i t pas d i g n e d 'ê tre as soc ié 
à q u e l q u e s n o m s i l l u s t r e s de c e t t e soc i é t é . 

S e s t r a v a u x o n t p r i n c i p a l e m e n t p o r t é sur la r e c h e r c h e 
des p e t i t e s p l a n è t e s s i t u é e s e n t r e Mars e t Jupi ter . H u m b l e 
l oca ta i re d'un m o d e s t e a te l i er s i tué au 6 e é tage d 'une 
v ie i l le m a i s o n de la r u e de l ' A n c i e n n e - C o m é d i e , a u - d e s s u s 
du café P r o c o p e , o ù Vo l ta i re e t d ' A l e m b e r t v i n r e n t s 'as-
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seo ir , il c o m m e n ç a e n 1 8 5 0 s e s p r e m i è r e s o b s e r v a t i o n s 
a s t r o n o m i q u e s . Sa l u n e t t e é ta i t d'un faible pouvo ir . C'est 
à l 'aide de ce t i n s t r u m e n t qu'i l trouva le 13 n o v e m b r e 1 8 5 2 
sa p r e m i è r e p l a n è t e , n o m m é e Lutet ia par Arago , et s u c c e s 
s i v e m e n t : r a m o n e ( 1 8 5 1 ) , Ata lante ¡1855) , Harmonia e t 
Daphué ( 1 8 5 0 ) , Nysa, E u g e n i a , Mélé té , Pa ie s e t Doris 
( 1 8 5 7 ) , Europa e t A lexamlra (18ri8), Danaé ( 1 8 6 0 ) e t Pa-
n o p e (1861) . Les d e u x dern ière s furent d é c o u v e r t e s de la 
r u e de Se ine . On voi t que ce n'est pas au m i l i e u d'un s p l e n -
d ide observato ire q u e le pat ient a s t r o n o m e sut arracher au 
c ie l les secre t s révé l é s par Kepler . Il avait e n s u i t e e x a m i n é , 
par la compara i son de leurs variat ions p é r i o d i q u e s d 'éc la t , 
s'il n'y avait pas l ieu d'en d é d u i r e la durée d e leurs ro ta 
t i ons d i u r n e s , C'est ainsi qu'i l é ta i t arrivé à la pér iode 
m o y e n n e d e 2 1 h e u r e s pour q u e l q u e s - u n e s d ' e n t r e e l l e s . 
D e p u i s l o n g t e m p s auss i il s 'occupai t de la r e c h e r c h e du 
m o u v e m e n t propre du solei l dans l ' e s p a c e ; s e s t ravaux 
s o n t m ê m e fort a v a n c é s sur c e p o i n t , m a i s n e s o n t pas 
e n t i è r e m e n t t e r m i n é s . La c o n c l u s i o n diffère s e n s i b l e m e n t 
d e ce l l e d ' A r g e l a n d e r , ou pour m i e u x d i r e , e l l e la modif ie 
e t la c o m p l è t e . M. Goldsc l imidt avait é g a l e m e n t en c h a n 
t ier des travaux sur l e s é to i l e s pér iod iques e t les n é b u l e u 
se s variables . La cons t i tu t ion phys ique du so le i l avai t é té 
l 'objet de ses d e r n i è r e s observa t ions , e t son d e r n i e r m é 
m o i r e fut e n v o y é à ses a m i s q u e l q u e s s e m a i n e s avant sa 
m o r t . 

Que lques j o u r s avant n o t r e départ de Paris , il y a d e u x 
m o i s , n o u s av ions l o n g u e m e n t travai l lé avec lui ; sa santé 
toujours florissante ne n o u s laissait pas craindre, u n e m o r t 
si procha ine , quoiqu' i l se p la ign i t de d o u l e u r s d a n s les 
y e u x . Après un cour t sé jour il é ta i t r e t o u r n é à F o n t a i n e 
b l e a u , à son a s t r o n o m i e e t à sa pe in ture (nos l e c t e u r s 
s a v e n t q u e M. G o l d s c h m i d t é ta i t un p e i n t r e d i s t i n g u é ) . 
Il t e r m i n a i t un tableau sur la m o r t du fils de Mahomet , 
m o r t a c c o m p a g n é e d 'une é c l i p s e de solei l : le p r o p h è t e 
c o n s u l t é déc lare q u e l ' éc l ipsé é ta i t i n d é p e n d a n t e fie la 
m o r t de son fils e t q u e le ciel n e s 'occupai t pas des i n t é r ê t s 
part i cu l i ers des h o m m e s . Il t e r m i n a i t e n m ê m e t e m p s de 
c u r i e u x travaux d 'archéo log ie . 

Né à Franc for t - sur - l e -Mein , le 17 j u i n 1 8 0 2 , U e r m a n n 
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GOLnSCIIMIDT. 277 

Goldschmidt était âgé de 64 ans. A première vue, on ne 
lui supposait pas plus de 51) ans. 

Nous espérons que les travaux commencés par un homme 
aussi judicieux ne seront pas perdus pour la science. 

Fontainebleau était depuis trois ans la retraite de ce 
savant non olficiel. Il y vivait d 'une modeste pension du 
gouvernement . C'est là que reposent aujourd'hui ses restes 
mortels . Goldschmidt croyait à une vie fu ture , et parta
geait hautement nos opinions sur la Pluralité des Mondes. 
Celui qui a passé la plus importante partie de son exis
tence terrestre à l 'élude de la nature céleste n'est pas 
trompé dans ses espérances; et si l 'enveloppe transi toire 
de sun laborieux esprit est actuellement dans la tombe, son 
âme active et infatigable, non sexagénaire, habile mainte
nant le brillant royaume de ses rêves. 

POSITIONS DES OBSERVATOIRES 

N o u s a v o n s c r u u t i l e a u p r o g r è s d e l ' a s t r o n o 

m i e p r a t i q u e c o n t e m p o r a i n e d e r a s s e m b l e r d a n s u n e 

m ô m e l i s t e l e s d i f f é r e n t s o b s e r v a t o i r e s ( n a t i o n a u x o u 

p a r t i c u l i e r s ) q u i e x i s t e n t à la s u r f a c e d e n o t r e p l a 

n è t e . L e t a b l e a u s u i v a n t f a c i l i t e r a l e s r a p p o r t s ré.ci-

p r o q u e s d e s h o m m e s q u i s e l i v r e n t à l ' é t u d e d u c i e l . 

11 r e s t e à c e t t e l i s t e b i e n d e s l a c u n e s e n c o r e . N o u s 

p r i o n s l e s d i v e r s a s t r o n o m e s q u i p o u r r a i e n t n o u s d o n 

n e r d e n o u v e l l e s i n d i c a t i o n s d e v o u l o i r b i e n l e f a i r e . 

N o u s s e r i o n s h e u r e u x d e p o u v o i r p u b l i e r d a n s n o t r e 

t r o i s i è m e v o l u m e u n e l i s t e p l u s c o m p l è t e q u e c e l l e - c i . 
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REMARQUE 

SUR. LA FLANCHE ASTRONOMIQUE. 

L'intérêt qui s 'a t tache à la cons ta ta t ion de cbange -

gemen t s à la surface de la Lune nous a engagé à dess iner 

la car te des environs de Linné, région luna i re dont il a 

été question dans ce volume (pp .2 i6-a3i ) . En y j o i g n a n t 

la description que nous avons donnée de ce c r a t è r e p ro 

bab lemen t comblé, on au ra les é léments nécessa i res pour 

vérifier les var ia t ions poss ibles de ce t te local i té . No t re 

c a r t e est surtout des t inée à donner la position du point 

à examiner . 

Nous avons aussi fixé su r la seconde figure de la 

m ê m e planche (comme arch ive de l 'h is toi re du ciel) la 

posi t ion de l 'étoile t empora i re a p p a r u e en 186G (voir 

pp.63-88) .Nous ser ions h e u r e u x de posséder aujourd 'hui 

les posi t ions des étoiles t empora i res a p p a r u e s p e n d a n t 

les siècles p récéden ts , et sans doute ce t t e pe t i t e ca r t e 

pourra- t -e l le r e n d r e que lque se rv ice dans l ' aveni r , 

i n d é p e n d a m m e n t d e la satisfaction q u e nous avons à 

conna î t re p r é s e n t e m e n t la posi t ion exacte de cet te 

appa r i t i on . 

I m p r i m e r i e J . S O N A V E N T U R E Í 55, q u a i d e s A u g u s t i n * . 
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P L A C E D E L I N N É E T R É G I O N L U N A I R E E N V I R O N N A N T E . 

C A R T E D E S É T O I L E S D E LA C O U R O N N E 

ET POSIT^OS DE L'ÉTOILE AITARLE EN 1 8 6 G . 

•m ä6 Si 49 t* (o 3£ A an si ao j£ 

Par i s . — GAUTiiiF.n-Vri.T.Anf., imprtrnüur-libralre, quai des Augusti.". IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l l i i l M U I E J ) E G A Í J T H I E H - \ I L L \ H S , 

M ' C C E S S E U R DIÎ M A L L E M l \ C I I R M h l l , 

Quai d e s A u g u s l i i i s , ΰ ι . 

UH — . / / ireste, contenant plus dw i o o o o a # h m j s et m-liff euses 
I -, itili -do Ά planchos prosees sup cuivre , d til t u s iliíublBt, a>ui nue 
/ !it irdurtiiiji par VI ìittìnnr.l, Metuiuode l ' inni i lu l , iSlw 

CaTHmne 33 ir 
K j I w . . . . . . 40 i (ν 

l > r r « í ) \ ( , K L í ]<î Comte T u , ^ — Ifuticc v r r /< i able trtui&atlunUtj'ie. 
Ι(ι-8 i l lustre d e ,¡ g r a u i i e i d¿rii«* l<i I c î L p , ¡8 9 . 1 fr M M ' 

Li Up Noti *.'. (3(itino jfv«t, In nouve l l e lhet»ri ile Ih tin sni1*stqn i¿ 
IV «t-t ii'ile pur le» l< ititi Ci ti Im itiiii i , i * i4» jiiUon cu io μ ile? f i l a 
rc i . s οι das [losliüä flu Serv ice ija yisatÌaiHiiiii 

I V it VI Ι. ί 4oH^ ) , PFofessRiir j ! Iii*ti tii't η -nvitlt- c i a l'Errila fiovnle de 
VU«i") »lt: iíi íi¡dnilt--t;r« ?ne. —• / > S , latini! ile l'andini* ul. miti— 
π .:e tí tu» Appendice par *i. ΓΑΪ> • V/ ( ¿ , # 1 « . Un i>eau volliiue tn-β, 
orn« iij Π1 !ì uro-* lintii Jh t e \ I e , j 8 Í) . . . . . . . T i r . 

e J'»¡- c h e r t é , dit Je r.pífibr'B ,\U eur d.in *a l'rrfaitt a riiwlr« 
> st Ί-nett ih, 1 ' \ 'o i iü lu iuä acce?sibi9 a ! iitp.s H's p^rsoanes hiIiíüi " * 
» 'ίΐ ν rompttsjflnt ce l l e s qui rioni reçu -»unrt« ι istrn» ikjii e ie 111 ι 
•> . i t i r u h e c. J'ai ίrniié mon sujet <l'nnt! manière tnut a fait o i p e t i 
ι h *'i!ai«, el j'ai r barril*1 a placer ΙβΙΝτικ-τ' rttduu • tixpr-i . eure δ tus test 
» ^ y» il ,i tin ï q j ! ι ¡3 r ( j i ? vi l í ente <αι 
« ή tí Í fi, t Γ 1 f 
«ί. ji'i st it.' Ssj ïj • id t * irt *s!)üirr»a a r d í # 
tie f-fits βι Λ \<* · (crimini uhi dfis i»ns f¡nl it's rec'ss^tit Cet « h i » ^ . 
s -ι (Ι,/Γι' lu a tìc mi vi i in ; ! ΐ ( ί ' ,μ 'η Mnit.Miieril par !<"• ( ' rot t i se l i r t , «[iti 
ι ι ι-η a ίο s l e í J r. it j r '* « «ni r*noii*«le p i u r etnsi d w 
ì \ tu>tli|ii ι Î <· iiiit'hjutis a n a f e s inai u i l o i .> par ιοιιλ I s rtui» d iu , 
s 1„ «.e c lan ^ a t i , ¡uj . 

/ ι ι ι — Τ. i t nt^rfpn- ( lii*t*ktL< -, -net' se^ / ; tfrt κ % 
i* Machi t ·. ^Th-itÍPi i uerffiíT«eii& - ^ « ι l u e , a*et flií» i*#uans ôi 
t c \ '• h unti li t^r t.* i f jiu v. tJLu. Caire ira'iLaH^ilV I allemp.iii H 'W-'Ritfft \ 
ú i tipe η 'T^ix í fr í ' ! * r f l^ in ' i" í" i : lekr^ a Ja , ι ι · »»i'tn 
te\ a f a m a iiWfcM/^a n i ui¡ r i - s in ibir iîV> h \li.^r h?> -î̂  Zffuoer 
sur . »4 |ir ι i # * ΐ ι ρ ί ϋ ΐ <i íau-jh'ii c h a W e e l ( u r M. V Jrnlhal 
Λ . -ι !" • · J ie 1 < ; \- ΛΛ^,Λ*. fi- f i «1 u « ^' / 
ί ζ ι , ι"γλί'». \ ,ιγ tì-3. Γ1ΐ· arîifïi;ι θα L ce Α Ί ί η η / e. Uu ßifC »ola ι e 
r>i-«t IS 9 40 f r 

4 <it O l i v a s •ilHs^fetfs.iMi '»"ri it" rV^^j^îjiii »ni été put fi^üfttiSfju¿ 
c<" tur i r l a ' I i ^ ^ ¿ ( ' i t F H n i t í » ! ^ j J ^ " υ Γ * ΐ 5iTeiir ? w U a ecrtr 

Ί r-f, e μ f i l tra* % d iv j» j s t irte.* d ι Jït^M1'! 1 appl iquée gui o ^ 
<¡'i ¡u ft|ip ίτΐ,ϊ' 1-) Γΐιι :οΐΐ'· x t β ι iSftn.u'f une ' «¿one t iouTe i j j î 
ti h ^ " u 1 ι - m , Jin ti t -nhíi'it tie Γ *H- WW ftirine très-sinri ì 
i r-í '·• ι Vit <( κ r . ì ch ' i j he.* de Γ a d i r m i i au*iiia t Ji)ule li i r 
Vri* Λ·ϊΐν"η VV et J TliirtH ou, eti-

•Line Sainl-f c tu ìa in , 20 | re* l*ln<niul. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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