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A JON ALTESSE IERENISIIME

MADAME LA MARGRAVE REGNANTE

DE BAD E—DURLACH,

ET HOCHBERG,

NE’E LANDGRAVE DE HESSE

Baez &c.

M A D A M E »»

Pormi les Fieuees que Vous ALTES-S—E SE’RE'NIS·
SIME aime , culzive , protege dans fes Etazs , l,/Ijlrouomie
ez obzenu de Vous uuefprte de prefrenee ; eeux qui lo pro
fijenr ont regu plus d’une fois des marques d’une proreflion
qui prouve Fejlime que Vous aeeordez ei leurs zravouxs (T
Ven oi eu moi·méme des preuves peifounelles.

.S" il filloix des exemples , MA D A M E , pour illu/lrer
le god: de eezze pienee ; pins remomer ju[qu’d ees oneiens
Momzrques des plus puiyims Empires de l’Oriem qui fe
fom livrés dfon .e’zude ,. je dirois que pormi Vos ougzyles

a 11;
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Aymx mus avons fhormeur de eompter eelui de mus les
Wuees a le plus eomri5ue’pa{·fon_f}avoir perfonuel au

progres de l’/Ijlronomie , (7 qu°il e/Z cite' plus d’uue jus
dans l’Ouvmge que up prefwter zi VOTRB Amssss
SE/RE/NISSIME.

Il efeufullou pus mu: , M A D AME , pour dirjger
vers Vous des Iwmmuges nuff libres 0 plus dgnes que le
mien de Vous éxre oferts. .S`°il ue mkppurzieut pas de cele
brer tum d’uuzres quulués émiuentes d’uue Souveruine que
_fE=s verzus eleven: auulefus meme de jon rung, qu’il mepi:
du moms permis de publier duns mu puzrie que Vous fzites
fudmiraziou 29* le bouheur de lu votre.

Jefuis avec le plus pr¢y%ml rejzeél

MADAME;

DB VOTRE ALTESSB SI:ZR1€NIss1MB ,

Le trés-humble 6: trés4
0béi{I`ant fcrvitcur,

D E L A L A N D E.
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P R E F A C E.
OUS avons en Francois trois Ouvrages ou

ui font de M. Cafiini , de M. le Monnier , de M.
de la Caille. Cependant je n’ai pas cru que celui-ci
fut inutile , parce que les progrés continuels de
cette fcience me fourniifoient beaucoup d’objets
nouveaux 5 traiter, & que le Public pouvoit fou
laaiter d’ailleurs un 'I`raité plus étendu que ceux
dont je viens de parler. J’ai donc entrepris de raf}
fembler en un feul corps tout ce que l’on fgait
d’Altronomie , fans omettre aucune des branches

de cette vaile {`cience. Me trouvant ainii obligé de
former un nouvel ouvrage , je me f`uis fait un nou
veau plan , & je vais en faire l’expo{ition. Avant
d’entreprendre la leé`ture d’un Livre il importe
d’en connoitre l’ordre &; le plan, d’entrer dans les
vues de l’auteur , & d’avoit une idée de l’impor
tance des matieres qu’il a traitées , c’el’c E1 quoi je
delline cette préface.

Il {`eroit a fouhaiter que les livres d’APcronomie
devinflent plus fréquens &‘p1us connus , l’étude
en deviendroit plus attrayante & moins sé che ; elle
{`croit bientot un objet plus général d’émulation &
de curioiité. L’Aflronomie ell peut—étre la- feule
fcience de laquelle nous n’ayons point eu de
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T rairé complet depuis 1’A1magef’ce de Riccioli
qui meme ne contenoit rien du tout fur la partie ’
organique ; c’e{i-la le premier motif qui ma fait
entreprendre celui-ci.

L es aitronomes n’ont pas befoin de livres élé
mentaires; ils peuvent puifer dans les fources , &:
raffembler eux-memes ce qui fe trouve difperfé
dans les Mémoires 8c dans les ouvrages des autres
alironomes ; mais quand on s’el|: dévoué au pro
gres des {`ciences on doit compte au public du
fruit de {es travaux : on delire qu’il en jouiffe,
on aime 5. abréger les premiers pas 51 ceux qui en
treront dans la carriere , pour empécher qu’ils ne
foient rebutés par les diflicultés.

De la pmraxné Ce n’elt pas pour étre expliqué, mais {`eulement
j;Q‘°" °"P“°“'n pour étre 16 fans maitre, que j’ai compofé cet ou#

vrage. Souvent je me fuis fait le meme reproche
que Kepler, qui di{`oit autrefois ; Dum medear 0b_[Eu
rimti mzzteriae , inférzis circumlacuzianibus , jam mihi can
traria vizia videor in re marhemzzzicd laquax , ( nova Pkg/I
Inzr. ) ; mais _il valoit mieux en dire trop que trop
peu. Tai palfé légérement fur les objets de peu
d'importance ; j’ai traité plus au long les articles
qui ont une influence plus générale {`ur le reiie du
Iivre , audi bien que les chofes nouvelles 8c peu
connues. Il ell comme impoiiible que mes expli
ca-tions ne paroilfent trop longues ou trop cour
tes aux différens lecfteurs , {`uivant le degré d°in
térét que chacun y mettra , ou les connoiflances
préliminaires qu’i1 aura acquifes;1es plus habiles

en
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cn fcront quictes pour lirc plus rapidcmcnt; celui
qui a compris la vérité d’unc propoikion {`ur lc
Emp-lc énoncé , cn paH`c la démonihation. Lc pre
micr Volume paroitra plus long & plus prolixc
que le {`ec0nd; le premier eff deihné fpécialement
5 faire bien {`emir les Principes généraux de 1’AiZ
tronomie ; le {econd {`upp0{`e qu’0n a déja acquis
dans cette Science de 1'habitude & de la facilité.

D’ai1Ieurs j’ai été obiigé de reH`errer beaucoup Ie
»f`ec0nd Volume , pour ne pas rendre l’Ouvrage
tro volumineux & tro cher.

lies premiers phénongenes qui doivent {rapper
I-es yeux 1or{qu’on examine le Ciel pour la pre
miere fois , m’ont paru devoir commencer un Traité
d’Ai’cronomie , quoiqu’on s’y prenne dans d’autres
Livres d’une maniere fort diFf`érente. J’ai confi

déré enfuite le-s conféquences qu’en tirerent les
remiers Aftronomes,toujours tres-naturelles, fou

vent trés—ingénieuf`es , quelquefois fauffes ; car les
premiers Obf`ervateur»s ne furent que des Bergers.
.C’e_fi ainfi que l°Hiftoire de Yancienne Afironomie
& des anciens Afironomes, eff venue fe placer na
xurellement a la fuite de 1’hiffoire des phénomenes
les plus fenfibles. Ainfi je n’ai pas commencé mon
Livre en fuppofant 1’Ob{`ervateur au centre du foe
Ieil, comme a fait M. de la Caille , parce qu’il a
fallu deux mille ans pour parvenir a démontrer
que le foleil étoit le centre des mouvemens cé—
leffes. Je n'ai pas commencé par. la définition des
gercles de la Sphere, parce que fe Leéfeur n’auroi§3 i

Tome I.

Le Gecond Vo

lume erf plus
Ferre.

De Porclrc qu‘on
a fuivi.
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point appergu la néceiiité de ces cercles dc leur `
origine ; la génération des cho{es doit precéder
leur déiinition. Eniin , je n’ai pas commence par
1’Hi{’roire de l’A{’cronomie , il auroit fallu {`uppo{`er
l’A[tronomie connue; mais j’ai taché dans le pre
mier Livre de conduirc l’Hi[toire avec la cho{`e
meme , en cherchant·l’ordre des Inventeurs.

F¤eh¤i¤¤¤¤¤¤¤ Dans les Livres {`uivans j’ai toujours réuni l’Hi{;
des dccouvtrtcs.

. , . . . . toire del Ailronomie aux pr1nc1pes de cette Scien
ce ,‘ j’ai indiqué l’ordre des découvertes lorfque je
n’ai pas pu le {uivre; c’ePr quelquefois trahir la
foiblefie humaine , que de montrer combien {es
gradations {ont lentes & infeniibles ; mais deft
épargner au Leéteur la mottification qu’il éprouve
roit en voyant une diliance énorme entre les In
venteurs & lui. L’e{`prit va toujours de proche en
proche ; une invention paroit ordinairement mer
veilleufe, parce qu’on n’appergoit pas la route par
laquelle on y elt parvenu; mais elle paroit toujours
aifée quand on en rapproche ce qui l’a précédé, &
qu’on {gait la route qui a conduit E1 chaque décou
verte.

Ala Tuite de ces premieres Obfervations nous ver
rons paroitre les découvertes de Copernic, de Ty
cho, de Kepler, de Cailini, de Newton, en un mot ,
des inllrumens nouveaux , des {`yPrémes hardis, des
découvertes heureufes, des obfervations délicates;
ces deux Hécles de lumiere ouvriront le fpeétacle
le plus étonnant dont l’e{`prit puiH`e jouir ; mais li
nous prenons foin de placer chaque chofe a la fuire
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de celle qui lui a donné naillance ; ii nous tranll
portons le Lefteur dans la poHtion de celui qui
aura fait quelque belle découverte , la chaine re
paroitra. , & l’e{`prit {`oulagé du fardeau que trop
d’admiration impofe a1’amour-propre, jouira pref
que du plailir que l’Auteur meme dflt avoir ;-c’e{£ dc(?fif1‘cf1;;';1f}’
donc E1 montrer les progres de l’e£`prit que la mé—·
thode de cet Ouvrage e{’t` deilinée; point de Scien
ce 0-{1 ils {`oicnt plus admirables & plus {`atisf`ail`ans.

Quelque envie que j’euIl`e de diminuer la {éche
refiie d’une étude ii ennuyeufe , l’exemple de M.
de Fontenelle ne rn’a pointléduit ;~je n’ai ofié y
méler ni dialogues, ni épifodes , ni digreflions ; le
gout épuré de notre iiécle {`emble avoir un peu
écarté cette maniere enjouée de préfenter les
Sciences. Ceux ai qui ce gentes de lecture Dourroit I3g0¤vr=a¤Samm'

plaire, trouveront de quoi fe {`atisfaire dans le Spec
mele de la Nature , T. IV. On y verra des peintures
agréables , des convexfations amufintes ,. des ré
Hexions qui intéreffent. La fraicheur des om res,
le iilence de la nuit., la douce lumiere du crépull
culc -, les feux qui brillent dans le ciel, les diverfes
apparences de la lune, tout devient entreles mains
de M. Pluche. un {ujet de peintures agréables. Il
rapporte tout aux befoins d;e1’homme, aux atten
tions de l’Etre firpréme {ur nos plailirs & fur nos
be{`oins , & a la gloire du Créateur. Son Livre ell:
nm Traité des cairfes finale:. autam qu’un Livre de
Phyiique , & il y a beaucoup de jeunes gens 5. qui

cette leéiure {era le plus grand Plailir. Pot; moi ie11
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n’ai eu pour objet que de parler d’A{lronomie , &
il me {uiiira d’indiquer 51 la curioiité du Leéteur ,
outre le {`peétacle de la Nature {la Théologie‘A{Z·
tronomique de Derham & les Dialogues de M. de
Fontenelle {ur la pluralité des Mondese

Tomettrai {ans iegret tout ce qui- elf t-top méta
phyfique & trop abltraiat ,- outrop a,lgébi·ique» [ans
avoir une relation immédiate ou au progres de
l’APtronomie , ou aux befoins de la vie ; je donne-·
xai au contraire une étendue particuliere aux objets
qui s’y rapportent le plus , tels que la m~el`u=te du
temps & la maniere diobferver.

_ Mon plus grandfoin a été de rendre mes expli
cations faciles 5. entendre. Les diiiicultés que fa
vois rencontrées moi-meme en étudiant l’APtrono-·

mie m’ont inltruit ; je les ai étudiées, rélblues , 8c
fai expliqué avec le plus de détail &. de clarté
qu’il m’a été polnble , les {`olutions que je im’en
étois faites ; }’ai pronté aum des difHcultés que
m’ont fait plus`d’une fois des perlbnnes q.ui étu
dioient ces matieres , & de l'occaHon que j’ai. eue
de les expliquer avec {coin. Ce fut , pat exemple
en expliquant au Collége Royalen 176I,laThéo=
rie de l’Attraétion , que je compofai leiTx¢aité qui
forme le XXII°. Livre de cet Ouvrage , & qui fera
plaiiir affurément a ceux qui autont envie de pé
nétrer dans cette théorie.

Des citations; Les Clt3tlODS f€tOI‘1t UDB des 1‘lCl1€ll·CS ClI€ CC

Traité ;il n’y a pas un {eul Ouvrage de quelque
importance, dont je n°aie fait ufage, & que je n’alc
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cité pluiicurs {cis ; & mon Livre {`cra du moins un
répcrtoirc aH`ez valjcc dc citations ; cn cgttc qua
Iité il pourra {ervir aux Aiironomcs , cn mémc
temps qu’i1 {atisfcra lcs Curicux qui ne voudroicmz
point étrc fcrcés dc s’cn rapportcr 5. moi.

Les rcnvois d’un article a un autre n’y {`cmt point
épargnés , ils en rendromz 1’u{`age plus facile ; iis
m’0nt évité beaucoup de répétitions, & iis {0u1a—
gercmt la mémoire du Leéteur.

Comme {ur bien des articles les détails {erocient

immenfes , j’ai choiii les chofes dont l’application
& l’u{age pouvoient s’étendre ailleurs ; a Yégard
de celles qui étoient plus ifolées , je n’ai pas 1aiH`é
de les indiquer 8c de renvoyer 5. la {`ource ; tel
eil fur-tout le parti que j’ai pris en parlant de Ia Fi;
gue de la Terre , {ur laquelle on auroit Pu écrire
i- iufieurs Volumes. P

Pour Iire cet Ouvrage avec fruit , il {aut tacher
'd’avoir un globe célefle ; il ell Hu-tout néceliaire
pour bien entendre le premier Livre. Aprés avoir
lu les trois premiers Livres , jon prendra une idée

Avis pour la
le&urc de tetra
Afironomie.

de -la Trigonométrie dans le XXIII° ; enfuite
Yon reviendra au quatrieme Livre ;les autres {ui
vent 5 peu-pres dans l’ordre qui m’a paru le plus
commode pour celui qui veut lire l?Ouvrage
entrer.

La {`econde attention qu’il {aut avoir clans une
femblable leélure , c’ePt de {E: rendre chaque pro
polition ailiez familiere , pour n’étre point étonné
qu’elle ait été trouvée,& qu’elle paroiH`e ii naturelle

b iij
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qu’on efrt pu {`oi—méme la découvrir , au moyen de
ce qui' précede ; il ne faut quitter un article qu’a
Pres l’avoir compris , ou du moins y revenir bien
vite , c’e{l le moyen de tout comprendre dans le

Néccmtédué, moindre efpace de temps. Mais le confeil le plus
§Q“"‘ “‘°°h°"§§ important- que l’on doive donner E1 ceux qui étu

dient les Mathématiques , c'ePt d’exercer leur ima
gination beaucoup plus que leur mémoire, c’ePt de
lire peu & de penfer beaucoup , de chercher par
eux—mémes les démonfirations , ou du moins d'e{:
{ayer leurs forces le plus {`ouvent qu’ils pourront;
c’ePc ainli qu’on acquiert 1’e{`prit des Mathemati
ques, le gout de recherches , la facilité de décou
vrir & d’inventer; il faut développer {oi—mémeles
eholes qu°5n a lues, en tirer des corollaires , en
faire des applications, & ne chercher dans le Li
vre, s’il ell pollible , que la confirmation de ce
qu’on aura trouvé. Les longs détails dans lefquels
jefuis entré quelquefois, {ont pour les Curieux qui
n’ont ni Page , ni le temps néceiiaire pour {`uivre
la méthode que je viens de confeiller.

J°ai marqué par des additions ou fommaires, en
marge de chaque page , les articles qui {`ont les
plus importans ou les plus curieux , & dans une
premiere lecture on pourra pafler les autres arti
cles , aiin que l'Ouvrage paroiilne moins ennuyeux
& moins long.

5_;·l·»Tm1r;§c; Jie ne fuppofe d'autres connoillimces que celleq*‘ '

des élémens ordinaires de Géométrie & d’Alge.,
bre , tels que ceux de M. Clairaut, les meilleurs
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ue ie connoiH`e , ou d’autres Traités élémentaires
ue i’on trouve en tres-grand nombre chez les Li

tiraires de France & de tout autre Pays ; ceux me
e qui n’ont point étudié l’Algebre , trouveront

encore dans ce Livre beaucoup de chofes qu'ils
pourront tres-bien entendre , & qui {atisferont leur
curioHté.

e déclare {ans peinequ’il doit y avoir beaucoup _rm¢s ae te
Ll`"'

de fautes dans mon Ouvrage; je ne connois aucun
Livre d’A[iron0mie ou ii n’y en ait plufieursg Op
timus ille eff quimimmis urgetur , (Horat. Sat. I. 3.
Ainii les plus habiies Aiironomes {`eront obligés
de m’excu{`er , Aiquum q/Z peccatis veniam pqfhntcm
rcddere www La mémoire nous trompe , le calcul
nous égare 5. tout moment , la chaleur de la com
poiition nous entraine ; eniin , on ignore {`ouvent
des cho{`es qu’iI auroit fallu {`gavoir. D’ai1Ieurs je
n’ai pas pris beaucoup de peine pour chercher mes
fautes ; il y avoit trop de temps il perdre & trop
d’ennui E1 éprouver; j’écris pour mon amufement,
& j’y renoncerois Ii j°étois obiigé de mettre dans
mes Ecrits cette rigoureufe exaétitude fi ennuyante

our un Auteur , & qui fait {ouvent , dit-on , tout
le fublime des Sots. Cet Ouvrage {era utile tel qu’i1
e{i:;1es Commengans en Yétudiantauront de temps
en temps Ie plaifir d’y relever que1queinadvertan—
ce , & s’app1audiront de ces petites découvertes ;
quelques-unes pourront {`ervir de pature E1 la ma
1ignité,mais une heureufe indifference aiiiire depuis
1ong·temps mon repos contre ces fortes d’atteintes.
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Dcl’0rt0gr:1pl1c. J e doisparler aulli de quelques irrégularités d’01•-¤
tographe que j’ai laiflaées dans cet Quvrage ,que1#
quefois meme volontairementgil y a tant de di
verlité aujourd’hui parmi les Ecrivains que 1’on ne
{gait 51 quoi s’en tenir; pour moi j’aime beaucoup,
aufli bien que Richelet » E1 fimplifier Portograplae,
E1 retrancher les lettres doubles, les lettres Greci

ques, les lecrres inutiles. Les raifons d’étymologie
ne me paroillent point fuflifantes Pour allonger les
mots & les {`yllabes , 8c mettre une contra_dié`tion
perpétuelle entre la prononciation &1’écriture : au
relle ii j’ai pris des licences E1 cet égard, il n’y en a
guer-es que je ne Parra jullifier par des autorités rele;
peélables. On rencontrera quelques mots quej’ai
d’abord écrits de la maniere la plus u£tée, &que
j’ai Iimplifiés dans la {`uite du Livre ; il y a des nom;
propres , tels que ceux de Flamjkad & de Huyghens,
que j’ai écrit quelquefois de la maniere lg plus orr
dinaire en France , mais que j’ai réformés lorfque
je me {ui-s appergu de 1'erreur; {ans étre arrété pat `
la loi de l’uniformité.

ggggieaecez On trouvera le iiyle de cet Ouvrage alfez néeGa

·-gligé ; )’a1 {`ouvent appercu qu’une exaétitude
grammaticale & rigoureule allongeoit le dilcours
fans Yéclaircir. Platon le penfoit autrefois lorf`qu’il
difoit -: Nominum (T wrbarum pzcilims Q'? mm nimii ac
curata examinmio uz plurémimz nan di fbrdida 0 illibem.
lis ,f»d cju: poziirs canrmrium ; eff auzem mmmmquam
nmjizrm. (Platoin Theaeteto D’ailleurs on ii
, chzerche guéres le ltyle dans un Livre de Science,

a moms
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5 moins qu’on ne perde de Vi1€ les matieres qui y
{`onttraitées, & qui en font tout le prix. Je déclare
donc que je n’a{pire point 5 la gloire de l’élocu
tion,je penfe comme fai{`oit un Poéte philofophe

. . . .. Si forte lepos aufiera canentes
Deficit , eloquio victi , re vincimus ipsi.

EN nommur au Public un aufli long Traité A q¤¤i ferr

A, . . d APtronom1e , en annongant que cette Sc1ence a
paru aux plus grands hommes digne d’une étude
de toute la vie , on ePt obligé de répondre 5 cette
queltion : A quoi {`ert l’APtr0nomie Y Je pourrois
demander 5 mon tour : A quoi fervent tant de cho
{es inutiles ou dangereufes, dont on s’occupe jour
nellement {`ur la terre Z Mais la digrefiion me mé—
neroit trop loin , je me borne 5 mon {`ujet. L’étude
en général ell un des befoins de l’humanité ; lorii
qu’une fois on éprouve cette curioiité active & pe
nétrante qui nous porte 5 pénétrer les merveilles
de la Nature , on ne demande plus 5 quoi {crt 1’é—¤
tude , car elle {`ert alors 5 notre bonheur.

l’A{lr0n0mic ?

L’ét-ude eil: d’ailleurs un préfervatif contre le L’étude gsm.
défordre des paflions; & il ine {emble qu°il faut
{`pécialement diftinguerun genre d’étude qui éleve
l’e{`prit, qui Yapplique fortement , &lui donne par
conféquent des armies plus sures contre les dan
gers dont ie parle. Il ne {`uflit pas de connoitre le
bien , difoit Séneque , de {`cavoir ce "qu’on doit 5
fa patrie, 5 ia famille , 5 {ies amis , 5 {`oi-meme, fi
Yon n’a pas la force de le faire; il ne {`ufiit pas d’é1

Tome I.
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tablir les préceptes; il {aut écarter les obliacless
U: ad jmecepm qux drzmus pqyit zmimus irc·,@l·uendus e/Z,
(Epilt. gg. Je ne connois rien qui réufiilie
mieux que Yapplication aux Sciences Mathemati
ques, & {pécialement 5. l’APtronomie. Les mer
veilles qu’on y découvre captivent l’ame , & l’oc
cupent d'une maniere noble, délicieufe & exemp
te de danger ; elles élevent Yimagination , elles
perfeélionnent l’ei”Prit ; elles remplillent & fatis-·
font le coeur.

Les plus grands Philofophes de l’Antiquité par-·
lerent de l’A{lronomie·avec une admiration {ingu
liere. Diogéne de Laérce raconte qu’on demandoit
E1 Anaxagore pour quél objet il étoit né ; il répon·
dit que c’étoit pour contempler les ailres. S’il y a
dans fa réponfe de Yexaggération en faveur de
l’APcronomie , on y voit au moins l’enthou{ia{`me
avec lequel un homme de génie contemploit le
{peélacle du Ciel. Pythagore dil`oit que les hom—·
mes ne devroient avoir que deux études ; celle
dela Nature pour éclairer l’e{`prit,celle de1aVertu
pour régler le coeur. On regarde avec railion l’étudc
de la Morale comme la plus néceliaire & la plus
digne de l’homme : A praperjludy gf mankind is man,
dit_P0pe; mais on fe tromperoit en croyant qu’on
peut étre véritablement Philolbphe {ans l’étude
des Sciences naturelles. Pour étre {age non pa'1:
foiblelle , mais par principe , il {aut {`gavoir réHé·
chit & pen{`er fortement ; il {aut , 51 force d’étude,
s’étre aiiranchi des préjugés qui trompent le juge-Q
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ment , qui s’oppoi`ent au développement de la rai
{on 8c de l’el`prit. Voila pourquoi Pythagore ne
vouloit point de Difciple qui n’ef1t étudié les Ma—
thématiques ; on lifoit {`ur fa porte 2 06.%}; eyewe
7`§"TO¢f EIUITO),

Platon f`ai{`oit auHi le plus grand cas de l’Al’tro
nomic; voyez ce qu’il en dit dans {on XXXV°. Li
vre intitulé Epinomis vel Philqpphus , que Marcilc
Ficin appelle le Thréfor de Platon : Nalin: ignamrc
A/lranamiam fkpientjyimum quiddarn {UE , (Tc. Il va juli
qu a dire dans un autre endro1t que les yeux ont
été donnés a l’homme E1 cau{`e de l’All:ronomie :

c°ét0it peut-étre l’idée d’Ovide lor{`qu’il difoit :
Finxit in efiigicm modcrantum cunéta Dcorum ,
Pronéque cum fpeétent animalia cztera terram ,
Os homini fublime dedit, cczlumque tucri
Juilit, Sc ereftos ad iidera tollcre vultus.

Doit-on compter pour rien Pavantage d’étre ga
ranti des malheurs de Yignorance ? Peut-on envifa
ger {ans un mouvement de compaflion & de hon- E,.-cts que P,,,_
te, la Ilzupidité des Peuples qui croyoient autre— ¤~¤=1’·¤¤¤¤¤¤¤
fois qu’en faifant un grand bruit dans une éclipfe
dc Lune , on apportoit du remede aux {`ouH`rances
de cette Déeife; ou que ces éclipfes étoicnt pro:
duitcs par des cnchantcmcns :

Cum fruftra refonant xra auxiliaria Luna:. Met. IV. 3 3 3.

Camus 8c é curru Lunam deduccre tentat ,

Et faccret , ii non ara rcpulfa foncnt. Tib. I. cl. 8.*

V¤y- Sen. Hipnl. 7B7• Liv.i&. z6.=Tacit. I. .4nn.=PIut. in Pcricl:. &Libi
dc dcfrffun Oruulorum.

c 1]
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Généraux Hren:
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Indépendammen-r de ces rerreurs qui dégradenr Ie
Peuple , on trouve dans- l’Hi-lloire plulieurs trait-s*
qui monrrenr le déB1vanrage que Fignorance don
na fouvent a des Généraux, E1 des Nations enrieres.
Nicias , Général des Athéniens, écoit rél`olu dc
quircer la Sicile avec {on armée; une écliple dc
Lune dom: il {ut frappé , lui Hu perdre le mo-ment:
favorable ,& fur caufe de la mort du Général & de
la ruine de {on armée , perre li funelle aux Arhé
niens qu’elle fur lfépoque de la décadence de leur
parrie. Alexandre méme , avant la bacaille d’Ar·
belle , fur ellrayé d-’une écliple de Lune ; il or
donna des {acrilices au Soleil , E1 la- Lune & ala:
Terre , comme aux Divinirés qui caufoienc ces
écliples.

On voit au contraire d’aurres Généraux 5 qui
leurs connoillances en Allronomie ne furenc pas
inuriles. Péricles conduifoit: la Hotre des Arhé~·

n-iens , il arriva un·e éclipfe de Soleil qui caula une
épouvante générale ; le Piloce méme trembloit ;,
Péricles le rallure par une comparaifon familiere:
i—l prend le bout de {on manreau , & lui en cou
vranc les yeux- il lui dit: Crois-ru que ce que je
fais-la {`oic u-n ligne de malheur ? Non {ans doute ,,
dir le Pilore: cependam: dell aufli une écliple pour
toi , & elle ne diH:ere de celle que ru as vue, qu’en=
ce que la Lune éranr plus grande que mon man
teau , elle cache le Soleil a un plus grand nombre
de perfonnes.

garhoeles , Roi de Syracufe , dans une guerre
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d’Afrique, vit auiii dans un jour décifif la terreur
fc répandre dans {`on armée a la vue d’une éclipfeg
il fc préfente 5. {`es {`oldats , il leur en evxplique les
caufes , & il diflipe leurs craintes. On raconte des
cho{`es de cette efpece 5 l’occa{ion de Sulpitius
8C de Dion , Roi de Sicile. Nous verrons bientot

d’autres exemples du {gavoir & des connvoiiiances
allronomiques des plus grands Princes.

Nous lilons un fait aH`ez honorable 5 l’Ai’rrono

mie dans l’Epitre que Roias adreH`e a Charles-Quint,
en lui dédiant {`es Commentaires {ur le Planifphére.
Chriiiophle Colomb en commandant l’armée que
Ferdinand , Roi d’E{`pagne, avoit envoyée E1 la Ja
maique, dans les premiers temps de la découverte
de cette Ifle , {`e trouva dans une difette de vivres
ii générale , qu’il ne lui relioit aucune efpérance
de {auver {on armée , & qu’il alloit étre a la diB
crétion des Sauvages : l’approche d’une éclipfe de
Lune fournit E1 cet habile homme un moyen de {`or·
tir d’embarras; il Ht dire aux Chefs des Sauvages
que Ii dans quelques heures on ne lui. envoyoit pas
routes les chofes qu’il demandoit , il alloit les Lfi
vrer aux derniers malheurs ,- 8c qu’il commence
roit par priver la Lune de { lumiere. Les Sauvages
mépriferent d’abord {es menaces; mais auiii-tot.
qu’i-ls virent que la Lune commengoit en eH`et a
difparoitre , ils furent frappés de terreur ;, ils ap
porterent tour ce qu’ils avoient. aux pieds du Gé
néral , &; vinrent eux-mémes demander grace.

Tai fait oblerver en parlant de l’Aiirologie
9 U1
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i,·An.»m.»mrs (/}rlA{·*33§‘· ) , combien on clevoicsbqvplnudlr d'a4· `
;}:"jlj{|f|”_j,;;§`f" voir erleélionné l'Allronomie , nilez pour uf- iilruncir lcs hommcs dc cette miférable imbé

cilliré dont iis lurcnc ii long- temps dupes. Jo
ne puis |lI'Cl11PéCl1Cl' de rupporter 21 cc fujct
l’uvenrure de lnnnée 1I86 , qui dui:. couvrir cle
home les Allrologuea de route l’Europe: Chré
riens, Juils, ou Arnbes, iis s’étoient tous réunis
pour rmnoncer Fept rms uupnruvunt , pur des let
tres qui furent publiées folemncllemenc duns touto
l’Europe , une conlonrflion de routes lcs Plnneces
qui rlevoit étre necompngnée cle ii rerribles ruvn
ges, qu’il y nvoic A crninclre un bouleverfement
uuiverlel. On sfxuztendoir A voir lu lin du monde :

cette rumée {`e pniih nénnmoins comme les autres;
muis cent nurres menlbngesuulii bien nvérés, n’uu

rolenr nsluiii pourdétnclier des hommes I noruns uglJL créries du préiugé de leur enfhncc ; iln lhllu
qu°un efprir cle Pbilofophic 8c de recherche Fe ré

pnudir rurmi les hommes , leur développllc l’éten··ue it es bornes do ln Nature, 8: les ueeoutumut
Rane plus s’cHi·uyer {`nns exumen & {`uns preuve.

Les (Jometes Furcnt (ur-tout, comme on le {Quit;
un dc ccs grumis objets cle terreur que l’Ailrono
mic n eniin diiiipés, méme purml le Peu le. On
ell lilehé de rrouver encore cies préjugés uuill étrrm
gen duns Ie plus beau Poeme du deruier iiéele, 0
elles peuvcnt érernifer lu home de nos errcurs:

Quul wu in cbiumc l`nuguinui`• Imrrcmlo
Splander (Somers fuul por Putin nduiia.



PRE’F/{CE.

Clfi regni muta e i Geri morti adduce ;
E a purpurei riranni infaulia luce. Jeruji Lib.

Les charmes de la Poéfie {ont aéiuellement emJ

ployés d’une maniere bien plus philofophique 8C
Plus utile ; témoin ce_beau pallage de M. Voltaire
au {`ujet des Cometes , dans {on Epitre E1 Madame
la Marquife du Chatelet :

Comrrzs que 1’on craint 51'égal du tonnenze,
Ceffcz d'épouvanter les peuplcs de la terre;
Dans l1I'1€ fe i1TlI`DCl'll-C achevez VOUC COUYS ; l
Remontez , deicendez pres de 1’a{tre des jours;
Lancez VOS {CDX , VOl€Z , Bc ICVBDZHL l-EHS cefI`e

Des mondes épuifés ranimez la vieil1eiI`e.

Celt ainfi que l’étude approfondie 8c les pro-F
gres de la véritable Alironomie ont difiipé des pré
jugés abfurdes, & rétabli notre raifon dans tous {`es
droits. Mais ce n’ePc point a cela {`eul que {`e réduit
Yutilité de cette Science , elle contribue au bien
général de plus d’une maniere.

On {gait aH`ez que la Cofmographie 8c la Géo— lasglyéifgig`
graphic ne peuvent fe paHer de l’Aiironomie. Les
obfervations de la hauteur du Pole apprirent aux
hommes que la Terre étoit ronde ; les éclipfes
de Lune {`ervirent 5. connoitre les longitudes des
diiinérens pays de la Terre , ou leurs diliances mu
tuelles d’occident en orient ; la découverte des fa—
tellites de Jupiter a donné une plus grande per
fection a nos Cartes Géograpbiques & Marines,
que n’auroient pufaire dix mille ans de navigations
& de Voyages g 8c quand leur théorie {era encore

o
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mieux connue,1a méthode des longitudes {era plus
exaéte & plus facile.

L’étendue de la Méditerranée étoit prefque in;
connue vers l’an 1600 ; on la connoit aujourd°hui
aufii exaétement que celle de la France.

?<>¤¤ 1¤¤¤vi- Celt 5 l’Ailronomie que l’on {ut redevablc des
Emu.

Premieres navigations des Pbéniciens (198),
deft encore 5 elle que nous devons la découverte
du nouveau Monde. Chriftopble Colomb avoit
une connoiflance intime de la {`phére , peut—étre
Plus que perfonne de {on temps , pui{qu’elle lui
donna cette certitude·, & lui inl`pira cette con
fiance avec laquelle il dirigea {5 route vers l’occi
dent; certain de rejoindre par 1’orient le continent
de l’A4ie, ou d’en trouver un nouveau.

s’11r€&c aétuellement quelque chofe 5 delirer
pour la perfection & la {ureté de la navigation
dell de trouver aifément les longitudes en Mer ;
on les a, quand on veut, par le moyen de la Lune ,
comme je l’ai° démontré ( 32-12 Q'9'_[£¢izz. ;& li les
N avigateurs étoient un peu Allronomes , leur elli-·
me ne les tromperoit jamais de 20 lieues , tandis
qu’ils {ont quelquefois 5 -2`_ou g cent lieues d’incer»
titudc dans des voyages fort ordinaires.

inte at L ut1litéde la Marine pourle bien d’un Etathimgg·
`{crt donc a prouver celle de l’Allronomie ; or il
me Pemble qu’il. elt diflicile 5 un bon Citoyen'de
méconnoitre aujourd’hui l’utilité de la Marine, {ur,.
tout en France. Le {`uccés des Anglois dans la der
niere guerre , leur triomphe infultant dont je fus

révolté
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révolté moi-mémc cn Anglctcrrc , n°0nt que tmp
démontré que Ia Marine fculc décide des Empi
rcs , dcleur puiH`ancc , dc lcur commerce ; que Ia
Paix & Ia guerre fe décident {ur Mer , & qu’enH¤,
comme dic M. Ie Miere:

Le trident de Neptune ei} le fccprre du monde.

C’ePc é peu-pres ce que ThémiPcocle difoic é Athe
nes , Pompée é Rome , Cromwell en Angleterre,
Richelieu & Colbert en France; il {`emble fur-tout
que le Cardinal de Richelieu ( Te/lumen: Polizique,
ch. ix._[E=é2'. j. j , prévoyoit de l’Angleterre ce que
nous venons d’en éprouver, ou ce qui nous refle
peut—etre a en attendre.

L’état aétuel des Loix & l’adminiltration ec

cléliallique fe trouvent elientiellement liés avec
l'A{°tronomie, c_omme je l’ai f`ait"voir en parlant du
Calendrier ; S. Auguitin en recommandoit l’étude
Par cette {eule conlidération ; S. Hippolyte s’en
étoit occupé autrefois , de meme que pluheurs Pe
res de l’Egli{e ; cependant notre Calendrier étoit
dans un tel état d’imperl`eé}ion que les Juifs & les
Turcs méme avoient lieu d’étre étonnés de notre

ignorance a cet égard. Nicolas V , Léon X , &c.
avoient bien eu le delfein de rétablir l’ordre dans
le Calendrier , mais on n’avoit pas alors des Al`
tronomes dont la réputation méritat aflez de con
iiance. Gregoire XIII. regna dans un temps ou les
Sciences commencoient la renaitre , & il eut {`eul
la gloire de cette reformation ( 1217

Yom: I.

Uiiges de PAG
tronomie pour Ic
Calendticr.
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mieux_ connue, la méthode des longitudes {era plus
exaéte & plus {acile.

L’ét.endue de la Méditerranée étoit prefque in;
connue vers l’an 1600 ; on la connoit aujou1’d’hui.
aufli exacftement que celle de la France.

?°“‘ 1** ""i‘ C’elt 5. l’A{}ron0mie que l’on fut redevable des
gm"'

premieres navigations des Phéniciens (198),
deft encore at elle que nous devons la découvertc
du nouveau Monde. Chriltopble Colomb avoit
une connoillance intime de la {`phére , peut-étrc
plus que perfonne de {on temps , pui{`qu’elle lui
donna cette certitude, &; lui infpira eette con
Hance avec laquelle il dirigea fa route vers l’occi—
dent; certain de rejoindre par l’orient le continent
de —l’A{ie, ou d’en trouver un nouveau.

S’il relic aétuellement quelque ch0{`e 5. delirer
pour la perfeétion & la {`nreté de la navigation
del} de trouver aifément les longitudes en Mer ;
on les a, quand on veut, par le moyen de la Lune ,
comme je l’ai` démontré ( 32*12 L/7‘]Z¢i¢u. ;& {iles
Navigateurs étoient un peu Aftronomes , leur citi
me ne les tromperoit jamais de 20 lieues , tandis
qu’i1s {ont quelquefois E1 -2iou 3 cent lieues d’incer»
titudc dans des voyages fort ordinaires.

imgce ae L’utilitéde la Marine pour le bien d’un Etathxi·
\{ert donc a prouver celle de l’Altronomie ; or il
me {`emble qu°il elt diflicile 21 un bon Citoyen °de
méconnoitre auj0urd’hui l°utilité de la Marine, {`ur»
tout en France. Le {uccés des Anglois dans la der
niere guerre , leur tricmphe infultant dont je fus

révolté
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revolte moi-meme en Angleterre , n’ont que trop
demontre que la Marine {`eule decide des Empi
res , deleur puiflance , de leur commerce ; que la
paix & la guerre fe decident {`ur Mer , & qu’enfin,
comme dit M. le Miere:

Le trident de Neptune e{`t1e fccptre du monde.

C’e{’c a peu—pres ce que Themiltocle di[`oit 51 Athe
nes , Pompee a Rome , Cromwell en Angleterre,
Richelieu & Colbert en France; il {`emble fur-tout
que le Cardinal de Richelieu ( Te/lament Polizique,
ch. ix._[Z=éZ. 5. j , prevoyoit de l’Angleterre ce que
nous venons d’en eprouver, ou ce qui nous relte
peut-etre at en attendre.

L’etat aetuel des Loix & l’adminiI’tration ec- Ungesawnn
cleliallique {e trouvent ellentiellement lies avec ggixiiicao
l'Altronomie, c_omme je l’ai faitvoir en parlant du
Calendrier ; S. Augultin en recommandoit l’etude
par cette {`eule confideration ; S. Hippolyte s’en
etoit occupe autrefois , de meme que pluheurs Pe
res de l’Egli{`e ; cependant notre Calendrier etoit
dans un tel etat d’imperfee}ion que les Juifs & les
Turcs meme avoient lieu d’etre etonnes de notre

ignorance at cet egard. Nicolas V , Léon X , &c.
avoient bien eu le delI`ein de retablir l’ordre dans
le Calendrier , mais on n’avoit pas alors des AI`
tronomes dont la reputation meritat a{l`ez de con
iiance. Gregoire XIII. regna dans un temps ou les
Sciences commencoient a renaitre , & il eut {`eul.
Ia gloire de cette reformation ( 1217).

Tome I.
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mage, pw, L’Agriculture empruntoit autrefois da l’APtr¤.i
*`A¤'*°“"“‘°‘ nomié {`es regles & fas indications : Job , Héiiode,

Varron , Eudoxe , Aratus , Ovide , Pline , Colu
melle, Manilius nous an fourniH`ent mille preuves;
les Pléiades , Arcturus , Orion, Sirius donnoient:
it la Grece & E1 l’Egypte le iignal des différeus tra
vaux. Le lever de Sirius annongoit aux Grecs les
moiH`ons, aux Egyptians les débordemens du Nil.
On en citeroit bien d’autres examples ,le Calen-·
drier y {upplée aétuellement.

Pom Ia Ch,O_ La Chronologie ancienne tire de la c·onnoiH£m
“°*°€i°· ce & du calcul des éclipfas las points les plus fixes

qu’on y puiH`e trouver , & dans les temps qui {ont
plus éloignés on na trouve qu’obl`curité ; la Chro
nologie Chinoife all toute appuyée {ur les éclip
{es , comme le P. Gaubil l’a vériiié : nous n’aurions
dans l’Hi[’toire des Nations aucune incertitude {`ur

las dates , s’il y avoit toujours eu des Altronomes :
on peut voir {ur-tout la. liai{`on de l’Ai’tronomie 8c
de la Cbronologie dans l’Arr dc vérjfier les dates ,
( 1209

Pour Ia aivmon Celt encore de l’APtronomie que nous emprun
_ du Temps.

. . , tons la drvriion du temps dans les ufages de la vie.
&1’art de régler les horloges 8c les montres : on
peut dire que l’ordre & la multitude de nos affai
res , de nos davoirs , de nos amufemens , le gout
de l’exa<E”titude & da la préciHon , notre habitude
enfin nous ont rendu cette mefure du temps prefl
que indifpenfable , & l’ont mife au nombre des
bafoins da la yie,
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Si au défaut des horloges & des montres on Uages pour 11
rrace des méridiennes ( IIO) & des cadrans Ib
laires , c’e{’t un nouvel avantage de l’A{h·onomie ;
1a Gnomonique n’e{l qu’une application de la Tri
gonométrie {`phérique, une projeéiion delafphere

• {ur un plan , ou une feéiion du cone , {`uivant les
formes qu’on donne aun cadran : on peut con{`ul
ter la-deH`us un excellent Ouvrage que M. Depar
cieux a donné {`ur la Gnomonique.

G"°“‘°"i‘*“°‘

La Météréologie , c’e{’c—a-dire , la connoiflance Uragc dans 14
des changemens de l’air , des vents, des pluies, des
{`échereH`es , des mouvemens du thermometre &:
du barometre , a certainement un rapport bien el`
{`entiel & bien immédiat avec la {anté du corps hu
main. ll ePt‘trés-probable que l’APcronomie {`eroit
d’une utilité feniible ii l’on étoit parvenu , E1 force
d’obf`ervations , a trouver les influences phyfiques
du Soleil & de la Lune {ur l’atmo{`phere , & les ré
volutions qui en réfultent. Galien avertit les ma
lades de ne pas fe mettre entre les mains des Mé
decins qui ne connoiH`ent point le cours des alires,
parce que les médicamens donnés hors des temps
convenables , {`ontinutiles ou nuiiibles ; je ne doute
pas qu’il ne voulut parler des principes de l’Aiiro
logie judiciaire , 8: des influences qu’on imagi
noit alors d’aprés une ignorante {`uper[’tition ; mais
en réduifant tout a fa jufle valeur, il paroit que
les attraéiions qui {`oulevent deux fois le jour
les eaux de l’Océan , peuvent bien inHuer {i1rl’é
tat de 1’armo{`phére. On peut confulter E1 ce {ujet

d ij

Méd°°i“°‘



P R E, F A C EaXX·V]|]

M, HoH$nan & M.Mcad qui cn ont parlé a{Tcz au
long ,·&. lc mot Cryé dans1’Encyclopédie. Je vou
drois quc lcs Médccins c0n{ultaH`cm: au moins l’cx—
périence é cet égard , & qu’iIs cxaminaH`cnc {1 lcs
crifcs &1es p_ar0xy{`mes des maladics n’0nt pas
quclquc corrcfpondancc avec les iItu_ati0ns de la •
Lune , par rapport a Féquateur, aux {Higies, aux
apildes; pluiieurs Médecins de ma c0m1oiH`ance
m’en ont paru perfuadés.

Ces diH:érens avantages qui {e rafinemblent en
faveur de 1’A{h·onomie , Pont fait rechercher de
tous les temps & cheztous les peuples du monde.

Ancienneté de
Pémude des aftres»

Jofephe dans {es Antiquités Judaiques , fait remon—
ter ju{qu’a Adam Ie gout de 1’A{°cr0nomie, & ies
premieres découvertes qu’on y fit. I1 nous dit que
les Defcendans de Seth y avoient fait des progres
confidérabies, & que vouiant en conferver la mé
moire , iis graverent fur des eolonnes de pierre_&
de brique leurs obfervations aHronomiques. Jo
fephe attribue aAbraham1es premieres connoiffan
ces des Egyptiens. On voit piufieurs paifages afl
tronomiques ( 360} dans le Livre de Job , ou
Dieu meme parie d’APtronomie : Numquid conjun
gerc vnlchis micnntes jiellas Plcyadns , aut gyrum Aréhzri
potcris dzyipnrc? Numqnid producis lucfrnm in zemporc
pw 1 CT vcfpcrum finger flios term? conprrgere fzcis ?

griggiiiligcz38. 3 I. On attribue aufii si Moyfe desconnoiildn

orum ide 1’A{.r{H.DC€S de meme efpece: du moms S. Etienne dit
"°"°"“°°

de iui dans les Aftes des Apétres qu’iI étoit verie.
in 0mni_/Zzpicnticf zfgyptiorum ; ce qu’on ne doit ene
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tendre que ide la connoifiiance des afircs qui avoit
rendu ies Egyptiens ii célebres.

Le Sage s’éleve avec rai{`on contre ceux que
Yadmiration des alires a portés ju{`qu’a en faire des
Dieux ; mais bien loin d’en condamner l’étude ,
il la confeille pour la gloire du Créateur : Qui ho
rum pale/iritudine de/eéiati Deosp1»tta·uerunt,Fiant qaanto
his Creator eoramjjreeiqior e/Z, a magnitadirze enimfjaeeiei

ereatarie eogmfibiliter poterat Creator horum ·oia’eri.
( Sap. c. Ig. David trouvoit aufii dans les aPtres
de quoi s’élever a la contemplation de Dieu : Cceli
enarrant gloriam Dei. . . Wdelvo eoelos taos opera pdigitoram
taoram, Laaam dfjiellas qaee tafandajli. Et nous voyons
Derham appeller T/zeologie afironomiqae un Ouvrage
ou il préfente dans toute leur force , la {ingularité
&1a grandeur des découvertes qu’on afaites en Af;
tronomie, comme autant de preuves de l’exiPtence
de Dieu. Voyez ce que penfoit Ariliote a ce {ujet,
dans le 8c Livre de fa Phyiique.

Les Poetes qui ont iiluliré la Grece &;1’Ita1ie, Us ER Céiia
l Im ks POV

'& dont les ouvrages {ont aéiuellement {iirs de l’im- zi?
mortalité , aimerent tous & connurent l’Aiirono

mie ; quelques—uns en ont meme fait un ufage ii
fréquent, qu’on ne {`gauroit entendre leurs ou
vrages {ans le fecours de cette Science. Les Com
mentateurs n’ont pas beaucoup avancé cette par
tie , & j’ai eu occafion de remarquer qu’ily auroit
encore beaucoup at faire (1235 On peut comp
ter parmi les Grccs Homere , HéGode , Aratus;
parmi les Latins on {gait qu’Horace, Virgile &

d iij
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Ovide paroiITent dans p1uHcurs cndroits de Ieurs
ouvrages, rcmplis d’admiration pour 1’APcronomic. `
Horace nous annonce qu’i1 veut prendre {on cHor
V€1'S1€S 3HII`€S I

. . . . . . Juvat irc per alta
APcra, juwfat terris & inani {cdc rcliftis ,
Nubc vchi, validiquc humcris infidcrc Atlantis.

Virgile Tembloit vouloir rcnoncer E1 toute autrc
érude pour s’occuper des merveilles dc 1’A{h‘0—;
HOITIIE Z

Mc vero primiim dulces antc omnia Mufz 5
Quarum facra fcro , ingenri pcrcuflus amorc,
Adcipiant ,c¤aliquc vias BL fidera monftrcnt ,
Dcfcétus Solis varios , Lunaaquc laborcs,
Undc tremor tcrris , qua vi maria alta tumefcant
Objicibus ruptis, rurfufquc in fc ipfa refidant,
Quid tantum Occano propcrcnt {c tingucrc folcs
Hybcrni, vcl quz tardis mora noétibus obftct. . . . .
Felix qui potuit rcrum cognofccre caufas, Georg. II. 4.7;.

OVIdC fait Ul'] éloge fi POITIPCUX des prcmicrs In
VCHCCUYS de 1,A&fOHOIHl€ , ql.1€ j€ H6 puis I'I'1¢ 1'€fU·j
{er d’cn Placer ici une partie :

Fcliccs animos quibus hxc cognofccrc primis ,
Inquc domos fupcras {canderc cura Fuit,

Crcdibilc ci} illos parircr vitiifquc locifquc,
Altius humanis cxerui{Tc caput.

Non Venus aut vinum fublimia pc&ora frcgit ,
Ofliciumvc fori , militizvc labor,

Nec lcvis ambitio , pcrfufaquc gloria fuco,
Magnarumvc famcs follicitavit opum.

Admovcrc oculis diilantia fidera noftris,

Ethcraquc ingcnio {uppofuerc fuo.
Sic pctitur cczlum .... . Fuji'. I. 297,



La connoiiiance des afires a été {`ouvent Ia fource

ide piufieurs beautés dans ies ouvrages de Poéiie.
Hoinere , Héiiode , Virgiie , Horace , Lucrece ,
Manilius , Lucain , Claudien s’en {`ervent dans plu.
iieurs endroits : on voit rarement chez eux cette

ignorance étrange qui deshonore queiques Ouvra—
ges modernes; telle e{’t ceile du Poéte qui parlant
des deux poles , {`uppofe que 1’un ei} Ie Pole brdlam,
&1’autre1e Poleglacé. ( M. de Jarry, Prix de 1714.

La Fontaine parle de 1’APtronomie d’une ma
niere tres-noble dans 1’endroit ou i1 dit :

Quand pourtont les neuf Sozurs loin des cours & des villes,
M’occuper tout entier, 8c m’apprendre des cieux
Les diV€I`S H]O\.IV€lTl€DS iI`lCOUHL1S El DOS y€l1X ,
Les noms Bc les vertus de ces clartés errantes.

Sangc d'un Habitant du Mogol.

M. de Voltaire`, non—f`eu1ement Ie premier Poéte PaiT¤ge= dc M,
de notre {iécle, mais le plus inPcruit qu’il y ait peut
étre jamais eu , a fait voir dans piufieurs endroits
de {es Ouvrages , combien il avoit de gout pour
Ia Phyiique céleiie. Dans une Lettre qu°i1 écrivoit
en [738 , ii fembloit imiter ies regrets de Virgiie
& de ia Fontaine, & tourner tout {on gout vers
les Sciences ; il compofa fur Ia Phyfique de New
ton un Livre qui 1ui a fait honneur, & il en a fait
beaucoup aux Sciences & aux Sgavans qu°ii a céié
brés dans ies plus beaux vers ; ii faut voir ce qu’ii
dit de Newton dans une Epitre a Madame la Mar
quife du Chateiet :

d C V°hm'
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Confidens du Tres—Haut , Subllances éternelles§

Qui parez de vos feux , qui couvrez de vos alles
Le ttene ou votre Maitre ell aflis parmi vous :
Parlez ! Du grand Newton n‘étiez·vous point jaloux ?

Ol'] DC PCUC COITlPZ]I`€l` é cela qLIC les Cl€|.lX V€l°S
Pope {ur le meme {ujet, que je n’o{`e traduire de
peur de les alifoiblir :

Nature and Nature's laws lay hid in night;
God {aid : let Newton be , ad all was light.

Jamais homme ne fut ii cligne de ces éloges {`ubli»5
mes , & H dignement célébré.

L’indil:Férence des hommes pour le plus beau
{`perftacle de l’univers , a paru étrange aux plus
gl'3I]ClS GéDl€S (IUC HOUS HYOHS CLI dans COLIS .l€S. g€I`I·'
res ;le Talle met dans la bouche de Renaud des ré-·
Hexions qui méritent {`ur-tout d’etre citées pour
Pinllruétion de ceux E1 qui le meme reproche peut
s’adreH*er; c’ePt dans le temps ou marchant, avant
lejour,vers la montaghe des Oliviers , il contemz
ploit la beauté du Firmament :

Con gli occhi alzati contemplando intorno,
Quinci notturne e quindi matutine,
Bellezze incorruptibili e divine
Fra se Hello penfava,6 quante belle
Luci il tempio celelte in fe raguna!
Ha il fuo gran Sole il di, l'autata flelle
Spiega la notte e l'argentata Luna;
Ma non Z: chi vagheggi 6 quelta 6 quelle;
E miriam noi torbida luce e bruna ,
Ch'un girar d'occl1i un balenar di rilb
Scopre in breve confin di fragil vifo !

Jeruji Lib. Cant. XVIII, az, gl};
Les



Les honncurs rcndus dc tous lcs temps & chez
tous les Peuples du monde , aux Aftronomes céle
bnes , prouve le cas qu’on a toujours fait de cette
Science. L’on a vn en 169; {rapper une médaille
5 Yhonneur de M, CafHni , ( elle ei} Hgurée dans la
De{`cription_de la Méridienne de Bologne) ; mais
I’Hil’toite Ancienne fournit des traits plus éclatans
en faveur de l’Altronomie. Les anciens Rois de

Perfe & les Prétres de l’Egypte, ne fe choiiilfoient
jamais que parmi les plus habiles dans cette Scien
ce. Les Rois de Lacédémone avoient des Alito

nomes dans leur con{`eil; Alexandre en avoit a fa
{`uite dans {es expéditions militaires , & l’on allure
qu’AriPtote lui écrivoit de ne rier. faire {`ans leur
avis ; il el} vrai que le gout des prédiétions y en
troit pour beaucoup, mais la véritable Allronomie
en proHta. On {gait combien Ptolémée Philadel
phe , {`econd Roi d’.Egypte, favorifa cette Science ;
on vit de {on temps une multitude d’hommes cé
lebres , Hipparque , _Callimachus , Apollonius ,
Aratus, Bion , Théocrite , Conon , qui n’étoient
point des Allrologues. Jules-Cél`ar fe piquoit d’a
voir des connoiffances {ingulieres en Alironomie,
comme on le voit par le dilcours que Lucain lui
fait tenir E1 Achorée , Prétre d’Egypte , dans le re
pas de Cléopatre ( 1212

L’Empereur Tibere étoit fort appliqué Z1 l’A{—
tronomie , au rapport de Suétone. L’Empereur
Claude prévit que le jour d’un anniverlaire de {`a
naillance il devoit arriver une écliple , il craignoit

Tome I.

Hcmneurs ren
dus aux Alironr
mes celebrex

Princes qui ont
aimé l‘A&rone·
mic.
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qu’elle n’occa{ionn£1t Ei Rome des terreurs ou des
tumultes , & il eu Ht faire urravertifiement public,,
dans lequel il expliquoit les circonllances & les~
caufes de ce phénomeneu

L’A[lr·onom.ie fut cultivée {`pécialement par les
Empereurs Adrien &. Sévere , par Charlemagne,
par Léon V , Empereur de Conflantinople ,» par
Alphonfe X , Roi de Callillc (270) , par Fré
déric II , Empereur d’Occident;‘ ( 268) ; cel‘ui—ci
fit traduire l’Ouvrage de Ptolémée en Latin , & em
établit a Nap-les l’en{`eignement public.,

On verra dans le cours de ce Livre combien le?

Calife Almamon , le Prince Ulugh-beigh , &beau-·
coup d’autres Monarques de l’A{ie aimerent l’A{`·
tronomie ; on cite encore parmi les Héros qui onti
chéri cette Science, Mahomet II , Conquérant de·
I’Empire Grec , l’Enipereur Charles-Quint , &
Louis XIV, dont le nom {eul vaut plus qu’un grand';
nombre d’autres ; la proteélion qu’il. accordai
aux Sciences , paroit a{I`ez dans l’établiIl*ement de
l’Académie ; les Allronofnes de Paris furent ap
pellés plus d’une fois 51 la Cour par lacuriofité de
ce Prince, & il les honora lui—méme de fa pré—·
{ence Cél. p. 261.
Hévélius, quoique né &‘ établii at Dantzic, y reguv

une preuve {inguliere de l’el’cime que Louis XIV’
& le grand Cmlbert avoient pour lui`; ce fut aprés
un affreux incendie qu’il éprouvale 26 Sept. I-679,
par la malice d’un de {es domeltiques : M. Colbert,.
par une lettre datée de S. Germain le 28 Décem
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brc 1679 , mandc é Hévélius que le Roi, prcnanc c;_e¤éma¤e ac
L°°” xmParc A la pcrte qu’il avoit faire , Iui faifoit préfenc

dc 2000 écus. Tai v€1 1a copic dc cette lettre,
écrite a Ia main {ur Fexempiaire de Ia Séién0gra—
phie d’Hévélius, qui eit 5. ia Bibiiotheque du Roi;
Exempiaire qu’Hévé1ius avoit fait 0mer & enlu—
miner pour 1e Roi avec beaucoup de {bin.

C'e{t avec de pareijies marques de protection
& d’eitime que des Sciences , aufii ingrates pour
ceux qui ies cultivent , peuvent fe foutenir & fe
perfeéiionner. L’étab1iH`ement des Academies de
Londres , de Paris, de Berlin, de Péter{b0urg,&c.
a fignalé 1e gout de pluiieurs grands Princes Pour
les Sciences,& elies ont {ur-tout contribué au pro
gres de 1’Aft r0n0mie.

_ Indépendamment de ces Compagnies célebres
ily &`qL13t1‘€ Etabliifemens qui ont principalement
{`ervi 5. 1'AH‘r0n0mie , {cit en formant des Eleves ,
{`oit en donnant a des Aitronomes déja célebres ,
la faciijté de fe Iivrer 5. leur gout ; ce {ont le Col
lege Royal 5. Paris , le College de Gresham 5Lon
dres , & les Fondations d’Oxl`o1·t 8c de Cambridge
en Angleterre.

LE CoLLEGE RoYAL de France , dont la fonda
tion fut. commencée en 1530 Par Francois I , a
été, ce me {`emble, de toutes les Ecoles du monde ,
la Plus utile aux Sciences , mais {`ur-tout 5 l’Allro
homie. Oroncefmé, Stadius pEMo:in , -GaH`endi ,
de la Hire qui y enfeignerent fiicceilivement;
étoient des Aftronomes célebres , 8C en ont formé

e 1]
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L’}iTABLISSEMENT d’un grand nombre d°Obf`er
vatoires célebres a iignalé le gout de notre {iécle
pour l’Allronomie ‘: on peut voir a ce {`ujet une
Di{I`ertation de M. Weidler imprimée en. 1727
De prxpnri Specularum Ajlranomicarumjiuzu , & dif¥é
rens articles de {on Hilloire de l’Al°tronomie.

o5rm;tOu¢ Le premier Obfervatoire du dernier {iécle {ut
_°€ D”`m°k'

l’Ob{`ei·vatoire d’Hévélius E1 Dantzick ,il efdécrit
·dans {on grand Ouvrage intitulé , Machina Carldlis.

D= €¤P¤¤h¤z¤°· La Tour Aitronomique de Copenhague fut
achevée en 16 j6 ; ce fut a la {ollicitation de Lana
gamonmnus , que le Roi Clurillian IV fit bfntir cette
Tour ; {a hauteur ell de 115 pieds du Rhin ( cha
cun de 1 1Pi· 7“·§) , elle a 48 pieds de diametre ,
( Horrebow , Ba}: Ajlronamiz.

ogrerv. Royal L’ObI`ervatoire Royal de Paris , le plus {`ompd° m'

tueux monument qu’on ait jamais confacré ?1l’Al`—
tronomie , fur commencé en 1667 ( 332 ); il a
26 toil`es de face , I9 toi{`es du nord au l`ud , & I4
de hauteur , les caves ont aufli I4 toi{`es de profou
deur. On voit la figure de cet Obfervatoire {`ur la
Planche XIV, 8: a la t`éte de·l’Hiiioire Célelle
publiée par M. le Monnier.

gigigjroircs L’Ob{ér·varoire Roval de Paris ne pouvant {uf;Pas°

{ire pour tous les Allronomes de l’Aca,démie, il
s'e{l formé plulieurs Obfervatoires particuliers dans
l’intérieur de la Ville; celui de M. le Monnier
aux Capucins de la rue S. Honoré ;celui de‘M. de
l’Ifle a l’H6tcl de Cluny , rue des Mathurins; ce
lui de M. de la Caille au College Mazarin ; celui
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du Palais du Luxembourg ,.ou j’obi`erve aéluelle
ment; celui de M- Pingré 21 S‘° Génevieve ; celub
de M. de Fouchy , rue des Poites.

Il y avoit a Pekin depuis trois {iécles un Ob
fervatoire bati {ur les murs de la ville , qu’il {ur
palloit de I2 pieds ;r mais le P. Verbiell en 1669,
ayant été fait Prélident du Tribunal des Mathéma
tiques , obtint de l’Empereur Cam-hy de faire
conllruiree de nouveaux Inltrumens; on en peut
voir le Catalogue dans les Mémoires du Pere le
Comte , T. I. p. 99.; dans l’Ouvrage du P. Ver
biell qui a pour titre : Ajlranamm Europrmfub Impe
razore Tm·mr0·Sinic0 Cam-hy , ex umlmz in lucem r¢··v0—~
cam , Dilingae , 1687 ,in»4.°. oudans la grande Deli
cription de la Chine que le P. Duhalde a donnée
en 173 6, en I]. volumes in-fa!. Cet Obfervatoire n’a.
point étéinutile , & l’on y a fait un grand nombre
de bonnes obfervations, dont une partie a été pu
bljée parle P. Gouye en 1688 & 1692 , uneepar
tie par le P. Souciet en 1732 ; M. de l’Ifle en a
beaucoup dans {es Manufcrits. Le P. F ontaney, le
P. Ricci, le P. Gaubil, le P. Benoit , le P. Jacques,
le P. Kegler, le P. Slavifeck., & beaucoup d’autres
Iéfuites s’y {ont diflingués.

?;¤;¤¤=¤i¤=dcl

L’Ob{`ervatoire Royal d"Angleten·e fist bati very De (;,.,,.w;.;,
Yan 167 5 dans le Parc de Greenwich, deux lieues
iforient- de Londres,{`ur une colline fort élevée;
on. en voit la Egure {ur la. Plancbe XIV. Il. {era
célcbre E1 jarnais par les travaux immortels de
Flamflel., Hal.ley_& Bradley , qui. ont occupé;

°" A"gl°‘“‘°‘
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{uccefiivement la place d’A·Ptronome Royal. Cet
Obfcrvatoire n’e{l pas fort remarquable par la conf;
truélion , mais il ell le mieux allorti qu’il y ait au
monde. On y voit deux Muraux de 8 pieds de
rayon., une grande Lunette des paiiag-es de 7 fil. 8
pieds , un Seéleur de I2 pieds & un_ grand nom
bre d’autres Inllrumens conlidérables. L"’Allrono—

me Royal a {ous lui un Aflillant qui travaille fans
i-nterruption aux Obfervations Ailronomiques ; il
n’ya aucun endroit ou l’on ait fait un ii grand nom
bre de bonnes obfervations ( 1 199

obrmmarc Le Sénat de la République de Nuremberg fit
dc N“’°‘“b°'g' conllruire en 1678 un Obfervatoire ou Georges

Chrift. Eimmart obferva juf`qu’en 170 j.Phil. Wur
zelban Ht conllruire gl Nuremberg en 1692 , pour
{`on u{`age particulier, un autre Obfervatoire , dont
on peut voir la defcription dans {`on Ouvrage qui
a pour titre , Umnies Norms Bafis , 1697.

nate;-ae. Les Adminillrateurs de liUniverlité de Leyde
établirent en 169o un Obfervatoire au haut du
College de l’Univer{ité.

nc B;]-lin, Frédéric I, Roi de Prullie , ayantfondé en 17oo
une Académie des Sciences a Berlin , {ous la pré
Iidence de Leibnitz , y fit batir un Obfervatoire
tres-commode , qui fut achevé en 171 1. C’ePt une
grande Tour quarrée fort {olide , ou M. Grifchow
& M. Kies ont fait beaucoup d’obl`ervations, (SCOLI
j’ai travaillé moi-méme pendant un an , ( Mém.
Acad. 17g1 & 17)*2. ). Le Roi de Prullae , acfluel
lement regnant, y a joint un bétiment tds-beau ,

ou depuis
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ou depuis 17; 2 l’Académie des Sciences de PruH`e
a transféré {es a{I`emblées.

L’INsT11‘uT DE BOLOGNE , Académie célebre obrcrmazre
établie en 1709 par le Comte de Marfigli , {`ous
Yautorité de Clément XI, jouit d’un trés—bel Ob
{`ervatoire que M. Manliredi & M. Zanotti ont il
Iuliré , (Limiers , Hy}. do F/load. do Bologna , Amit.
172 g. in-8°. De Bononicnfi In/Z22. Commenzorii, in—4°.).
M. Manfredi , dans la Préface de {es Ephémérides
en 1715 , parle encore de deux autres Ob{`erva—
toires d’Italie ; cel-ui de Blanchini 5. Rome , &ce—
Iui du Marquis Salvagi E1 Genes. i

d°B°1°g°°'

En 1739, les Nouvelles publiques annoncerent wjgizfaglig _
la conijtruélion d’un Obfervatoire 5. Rome au Cou

vent d’Aro-Coeli , qui ell au haut du Capitole , par
les {`oins de M. d’Evora , Ambaffadeur de Portugal
5. Rome. Il faut y ajouter ceux du P. Audifredi au
Couvent de la Minerve; du P. Jacquier ala Trinité
du Mont, & celui du P. Ximenez 21 Florence.

En 171 3,les Supérieurs de l’Univer{ité d’Alt0rf_d,££fE“
dans le territoire de Nuremberg , firent élever un
Obfervatoire au·deH`us du College de l’UniverHté,
& l’on y plaga divers inltrumens, ( Doppelmayer,
do In/Zr. A/{zap. IO8. Weidler, p. 588.)

*‘°"°

En 1714, Ie Landgrave de He{I`e Charles I, hé— Dc cum.
ritier des Etats & des talens du célebre Landgrave
( 291 ) , fit conilruire un nouvel Obfervatoire hors
de la ville , en un lieu élevé , & il y fit Placer di
vers initrumens , dont Zumbach fit ufage ju{`qu’a fa
mort, arrivée en 1728.

Tome I.
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obmvmare En 1722 , le Roi de Portugal Jean V, en Ht éle·
d€L‘“°°‘“‘°· ver un dans {on palais aLiibonne ; il Et co-nitruire

51 Paris en 1728,un quart—de—cercle mural de cinq
pieds de diametre , un {extant de 3 pieds de rayon. n
Le P. Carboni & le P. Copalle , Jé{uites, y firent
difirérentes ol5{ervations. Les ]é{uites {irent auiii

élever un Oblervatoire dans leur College de S.
Antoine,( Phil. Tranf: 1727. n°. 400.

na Pemrtourg. L’Ob{ervatoire de Peterfbourg,b&ti en 172 j', eff

D’U¤¤¤hr

un des plus magniiiques de l’Europe ; il a 20 {age
nes de hauteur ( 131 PL 4P°‘ IO1l' 4 , me{ure de
Paris ) , avec trois étages propres 5 obferver , &
il cient le milieu du batiment {uperbe de l’Acadé
mie Impériale de Péterfbourg. M. de l’I{ley afait
pendant vingt ans une quantité prodigieufe d’ex
cellentes ob{ervation.s qui {ont encore manu{crites,
mais dont j’ai Parlé Plulieurs {ois dans cet Ou
vrage.

En 1726 , les Magiiirats de la République d’U¢
trecht con-{acrerent a1’u{age de l’Ai}ronomie une
ancienne Tour de la ville; on y plaga plufieurs
inltrumens , & le célebre Mu{chenbroek , alors
Pro{eH`eur de Philofbphie & de Mathématiques
dans l’Un.iverfité d’Utrecht , y Ht diver{es ob{er
vations.

vuprai. En 1739 , le Roi de Suede fit coniiruire Et Up{al‘
un nouvel Obfervatoire; M. Wargentin demeu
roit alors gl Up{al , & j’ai cité plufieurs {ois {es- ob
{ervations dans le cours de cet Ouvrage, {ur-tout!
5. l’0ccaHon des {atellites de Jupiter.
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En 1740 , il s’éleva il Gieilen , ( pres de Mar- Ob.E,,,mi,c
bourg) ,_dans les Etats du Prince de HeiTe Darm·
lladt , un Obfervacoire dont M. Gerllen donna la
defcripcion , ( Weidler , p. 620. ).

d° Gi°“*“·

Il y a deux Obfervacoires confidérables aVienne De vime.
cn Autriche, ou le P. Hell & le P. Liefganig {e
diilinguenc acluellemencg il {aut y aioucer l’Ob- Am.
fervatoire de Marfeille que le P. Pezenas a rendu
célebre ; celui des Jéfuires de Lyon , ou le P. Be
raud a obfervé long-temps;celui de Tyrnaw en
Hongrie , ou obferve le P. Weill} celui de Wilna
en Pologne, occupé par le P. Rofiignol ; celui
de Rouen, d,Oll1 M. Bouin & M. Dulague nous en
voient annuellemenc beaucoup d’ob{`ervarions ;
celui de Strafbourg , ou M. B·rakenoH·`er en a fair
quelques-unes ; celui de Schwezing dans le Pala
tinat , ou 0b{`erve le P. Mayer ; celui qu’avoit My
lord Maclesfield dans {`on chateau de Sherburn pres
d’Oxf`0rt , ou M. Hornlby as beaucoup obiervé; ce
lui de M. d’Arquier a T ouIou[`e , d’of1l’Académie
regoir chaque année un nombre coniidérable d’ob
{`ervations ; enfin , celui de Milan que le P. de la
Grange, Jéfuite , vient d’écablir au College de
Brera , pour lequel on conllruic 5. Paris de tres
grands & de tres-bons infirumens.

Avec cant de {`ecours l’Ai’cron0mie ne peut man
quer de faire chaque jour de nouveaux progres
mais il y a beaucoup de branches qui exigenr de ii
longs cravaux & un Ii long efpace de temps , que
la poilérité aura éternellement de nouveaux objets

f ij

OL’{“""“°i’°"



xlixf PREFACE.

d’0b{`ervati0ns, & de nouvelles découvertes Etfairc
dans,l’Allr0n0mie.N0us {`ent0ns plus que jamais la
vérité de cette belle téflexion de Séneque: Multitm
egemm qui mm- nas pzerunz , pd nan peregerum ; mulzum
ddhuf T6/ZLZZ 0PC’Ti.\` 5 7721»L]Zl»L777q7»£C’ Tflldbil j HCT HGZO P0];
mill: paula prznludezur omg/Z0 aliquid adhuc acgicicndi. M `

Sen. Epift. 64.).

\F“3»"L“’ §
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PRIX DES INST RUM ENS UASTRONOMIE

en 1764.

U NE LUNETTE dc Hx picds avcc uu tuyau dc télc ;_,,¤m,$.
ou dc fer battu , fait dc quatrc piéccs qui fc moment
5 vis, chcz M. Georges , Opticien de Meflieurs dc
1’Acad. des Scien. quai de Conty , co€1te 4. louis ou 96{

M. Pailemant au Louvre , M. Paris 5 1’Efirapade ,
font auiii de tres-bonnes lunettes de toutes les lon

gueurs.
Pour une Iunette de rg pieds il f`aut un objcélif

de 1 ; pieds de foyer qui, 5 un écu le pied , coC1te4g1;
un tuyau de fer-blanc 1;1, ( un tuyau de bois ne coute
que 101 ) ; oculaire 61. Total. . · . . 661

Les lunettes achromatiques ( 1816 ) , qui font deflinées
5 mettre dans la poche , routes montées coutent une gui
née 5 Londres ;ce1les de 3 pieds , 3 guinées 5 les objeétifs
de 9 pieds , 8 guinées ;ceux de 12 pieds , xo guinées ; ccux
de 18 pieds , 1; guinées. On en trouve chez M. Dollond
dans le Strand , GL chez M. Watkin 5 Charing-crolli

Un quart-de—cercle mural de 8 pieds Anglois de
rayon , fait 5 Londres par M; Bird_;.teIs que font
ceux de Greenwich , celui de Péterfbourg, & celui .
dc M. le Monnier 5 Paris .... .

Quart-de-cercle de 18 pouces de rayon , avec
deux divifions de Vernier;une lunette fixe , Bc une
mobile ; un micrometre extérieur , chez M. Bird 5

. ....Londres. .

Quart-de—cercle mural d’un pied, 2; guinées ,
8: les autres en proportion du: rayon , pourvu qu’ils
ne foient pas fort grands.

Un quart—de—cercle mural de 6 pieds de rayon;
fd que celui de l’Obfervatoire de Paris, chez M.

Quarts dc
cercle.

`8ooo1

’ 1;200f

Ganivet , Ingénieur du Roi de 'WM. de l’Ac. R. ·
des Sc. pourles Iniirumens d’Affronomie. .

f iij
3gO OD?
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Sma,`,_ Un {extant ( Fzg. 207. ) dc 6 picds dc rayon ,

é deux lunettcs ,
Uri {extant dc 4. picds ,
Un {extant de 3 pieds ,
Un petit {extant d’un pied pour prendre les hau

teurs correfpondantes ,
Un quart-de-cetcle de 2 pieds i ( Fig. 149. ) ,

avec une alidade pour mefurer des angles {gr le ter
rein , Stun double genou, (Fig. 1 g 3. )

Autres Lunette parallat. en bois avec {on axe (Fig. 1 76.)
1** *l‘“*“°"’· Un micrometre,tel que celui que j’ai décrit ( 1873)

Un micmmetre {imple de la grandeur de celui
qui eil déctit (1880), . .

Micrometre {imple plus petit pour une lunctte
ide 7 a 8 pieds ,

_ p Lunette. métidienne , 0u infirument des pailages
avec {es {upports —( 1901 ),

Le niveau de 2 pieds avec {011 tube ( 1910)
O&ant de réHe&icm de 18 pouces de rayon,

pour obferver en Mer les hauteurs 8: les diftances
de la lune aux étoiles ( 3223 )

2 SOO
1800

l400*‘

600

1800

240

300

160

I S O

230 .

I {O

Telefcopes. LES TELESCOPES dC M. Sl1OI't , , , ouces |Gu111ees-|Ampl1Eca
3 LOI'1dI€S , qlll ODI UH Pwd d€ Anglois. uon.

foyer, mefure d’Angleterre , 01.1
1 1 pouces } , mefure de France ,
c0€1tent` 14. guinées , .c’e{t~·a—dire ,
14. louis d’or , ou 3361, 81 groi`
fi{{ent juEqu’a 1 10 fois; 011 verra

12 N 1418 20

2% BYI 3 7S
4.8 | 100
72 I 3°°

I IO

2OO

}OO
4.00
500
800

les prix desautres grandeurs dans I M14 I 800 I 1200
- la Table ci-yointe avec les amplifi
cations. ]’avertirai {eulement.que pour avoir ceux de 114.4.
pouces de. foyer (ou 1 Ii pieds un quart j mefure de Paris ),
il {audroit les demander a{{ez.il0ng—temps d’avance; car on
n’entreprend pas des ouvrages de cetteimportance {ans Etre
Hlllafé de leur deflination.

Les télefcopes Francois {e comptent ordinairement, non
pas {ur le foyer de leur grand miroir, maisfur leur longueut
torale , y compris le petit miroir Bc les oculaires. Nous
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allons rapporter les prix de M. Paifemant d’apres le Ca
talogue qu’il en a donné au Public.

Les télefcopes de 16 pouces qui équivalent at des lunet
tes de IO a I2 pieds, font de 6 louis; il y en a de meme
longueur , dont le miroir a un plus grand diametre , Gt qui
ont deux équipages, ou deux ajuilemens d’oculaires, le plus
court pour le ciel Gt le plus long pour la terre ;ils font dc
8 louis.

Les télefcopes de 32 ouces ( I9§O ) , ou de 2 pieds dc fefoyer , qui équivalent 5. cs lunettes de 18 a zo pieds, font
ceux dont les Afironomes font le plus d’ufage; ils font dc
1 6 louis quand ils n’ont qu’un mouvement {imple at f`rotte·
ment , & de zo louis quand ils ont des mouvemens réglés
par des vis , Gt des miroirs a grandes ouvertures. On peut

avoir des télefco eslde 32 pouces pour IO louis , chez M. ilParis, place de l’l.ftrapade; mais les mouvemens font moins
compofés , &t‘les ouvertures un peu moindres , ce qui n’em
péche pas que ces télefcopes ne foient tres—bons.

Les télefcopes de g pieds de M. Palfemant qui font, fui
vant lui, l’efl`et des lunettes de 1 oo pieds , font de 1 oo louis.

On trouve. dans les Tranfaétions Philolbphiques la def
cription d’un télefcope équatorial , qui eil mobile par un
mouvement parallatique au moyen de plulieurs cercles di
vifés 5 cet initrument feroit excellent pour obferver Mer
cure pendant le jour, & pour faire beaucoup d’autres obfer
vations curieufes , mais il ei} diflicile a bien exécuter, Gt
d’un prix proportionné E1 cette difliculté. Dans lc télef
cope équatorial il faut diflinguer le télefcope méme de Ig
pouces anglois de foyer qui coute 18 guinées ou louis d’or;
le micrometre objeE’tif( 1946 ), rz guinées ; 8: la monture
compofée de 5 cercles pour lui donner le mouvement pas
rallatique , go guinées ,,ou 8o fuivant la grandeur

On trouve en Angleterre des télefcopes de 18 pouces de
foyer, qui tournent fur un petic axe ,—avec le cercle hori
fontal Bt le vertical divifés , GL Ehéliofcope ( 1988 ) ; on les
peut avoir pour 2f louis chez des Artiiles de moindre repuq
tation-, mais dont les ouvrages font peut-étrc moins fairs.



Sur un rélcfccpc dc M. Short dc 2 picds dc foyer,
on peut avoir un micromctrc objeéiif, dont lcs vcr
rcs oht 40 picds dc foyer , fair en verre ordinaire

1 <g“'“*°‘qua coupe
Un micrometre achromatique de méme foyer, go

'Tw? diviféei Unfmodele de la coife de l’Académie des Sciences

( zrog ) , en fe-r, divifé cn pouccs , Bc, Ie premier l
ouccen lignes , limé , dreifé , vériHé fur un des

_ trois étalons de 1’Académie des Sciences de Paris
( 2 my ), avec fon éralon d’acier auf!} limé 8: dreffé,
le rout dans une boére bien donblée , en état.d’érrc
tranfportée dans les voyages, pour fervir aux mefures
afironomiques & géographiques , chez M. Canivet
5 Paris ,

_ , Pendules. Une horloge 5 pendule , proprc aux obfervations
afironomiques , de Ia confirucfiion de M. Ie Pautc ,
Horloger du Roi é Paris ,

Celles donc le pendule eff compofé de maniere
h corriger la dilatation ( 1972 )

22j

240

360

Explimzian des Caméléres au Figures cl’A/Zronamie.

Les caraéléres qui expriment les planetes ont été expli
ués 5 l’article 3 88; ceux des {ignes du Zodiaque , art. 3 90;

ceux des noeuds, art. 800. ],3jOGf€1'3l ici que dans la Trigo
nométrie , 6: dans les Formules ou l’on trouve un point en
tre deuxlettres , il indique la multiplication , tout ainii que
le caraélére x,dont on fe fert dans d’autres Ouvrages ; ainli
Sin. A. Sin. B fignifie que le Sinus de A ef} multiplié par
le Sinus de B. Dans les formules dilférentielles la lettref `
indique la {omme ou l’intégrale 5 dans toutes les formules
algébriques , -l- veut dire plus , — veut dire moins , Gt
= lignifne Yégalité.

AVERTISSEMENT AU RELIEUR.

Les Tables du Soleil8c de la Lune doivent étre reliées 5la linda
premier Volume.

AS T RONOM IE
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’A S TR O N O M I E eft Ia Science du mouve—

ment des Corps célefies , & de ce qui en dépend;
tous les Afires en font ‘1’objet ; 1’ob{`ervation__ Sc
le caI_cu1i`ont’1es moyens qu’e]1e emploie. Ainfi ,

pour confidérer l’A{ironomi·e dans fes premiers principes ,
nous allons examiner les phénomenes céleftes , c’eft—Ia—dire,
les apparences qui fe font préfentées d’e]les-mémes aux
lus anciens Obfervateurs , Gt qui fe préfentent de méme

E1 nos yeux ; nous chercherons la trace des Inventeurs , 8:
nous procéderons comme eux.

I. Le premier de tous les phénomenes ** céleiies , Ie p,em;,,,.
pius Iimple de tous ,1e plus frappant , 8c le plus facile 5 ob- Phé¤<>¤¤¢¤¢·l
ferver , c’eit le MOUVEMENT DIURNE que paroit avoir tout

Le terme de Sphere vient du mot grec Z¢p»(p» , qui Ggnifie une Eoule ;celui l°
d'1\Gr0n0m.ie viem des mots A'a·rip . /i_/he , Ncpws 2 [ci 5 C’€f[ I°¤1I€mbI¤g€ des
Aoix ou des régles que [`uivem les affI¢Sq

0¢(¥0lll¢I ’
Tome I.



ASTRONOMIE", Liv. IT
Ie Ciel, 8: qui s’acheve dans l’el`pace d’environ 24.-heureg;
Nous voyons chaque jour le Soleil fe lever 8: fe coucher
6: Ii nous faifons attention aux’Af’cres qui ne paroiilent que
la nuit , nous les verrons de meme la plupart fe lever 8: fe
coucher tous les jours.

L’HORlSON "‘ , ce vafle contour du ciel qui paroit au
tour de nous en forme de cercle , 6: qui termine la vfie de`
tous cotés , quand nous sfommes en pleine`mer ou dans un
lieu élevé , divife le ciel en deux parties 5 mais celle qui ef’t·
au-deflus de l’horii`on ef’t la feule vilible ;‘-elle paroit i`ous*
la forme d’un hémifphere ou d’une moitié de boule. Les'
afires ne {`ont vilibles que quand ils parviennent dans cet'
he}1z%£ére_/£¢pe'r£e1zr5 {S: nousdifons alors·qu’ils-· fe levent

Cl?¤i¤¢ ér¤iI¢ 2.-EH confidérant d`une maniere plus attentive 8:plus
.,dtcritun eertle,

. . . . · , - l f\.11V1€ ce mouvement général des aflres pendant lefpace
d’une nuit ou deplufieurs , onremarque bientot que cha
que étoile décrit un cercle dans l’ei`pace d’environ 2; heu—·
res : les étoiles qui font plus au Nord, décrivent de plus?
petits cercles que les autres; 8: llon voir tous ces cerclesi
diminuant de plus ent plus , aller enHn fe perdre 8: fe
confondre en un point élevé de larondeur du ciel, que nous.

Pole. appellerons le POLE **V du monde.
p 3. Ainii , pour -f`e former une idée de l’Ai’tronomie , ili

faut dans une belle nuit apprendre aconnoitre letpole du;
monde , c’ef’t-a-dire , l’endr0it du ciel étoilé vers lequel il.
fe trouve placé. On remarque dans le ciel une étoile quii
en ell fort proclie , 8: quion nomme l`ETOILE POLAIRE.,
Cette étoile étant fort pres de ce pole Exe, autour duquel.
les autres étoiles tournent chaque jour, paroit fenliblement.
a la meme place, E1 quelle heure 8: dans quelle {`ai.{`on de .
1’année qu’on la regarde 5 mais elle eff la 1`eule dans ce:
cas-la 5 toutes les autres étoiles décrivent des cercles au
tour de l’étoi1e polairé , qui eil comme le centre du mou
vement, ou le moyeu de la roue. Nous iferons voir dansé

0`p¤'€~ ,_/info , je rermine, $'p•s 5- urme , exrrémiié: I°Hbri{`0n s’appel1cau{IiY
quelquefois en latin fniem , parcc qu‘il {init ou termine la vfxc 5 il ell la._£i1.0u¤
13 derniere extrémité de tous lcs objcrs que.no;1s v0y0ns•

lvl

Holxfv , 1/EVM gjf rcurnt.,



Prizzczycs de Za Sp£c°re.
?Ic cours dc cct Ouvragc , quc ccs mouvcmcus font dc purcs
apparcnccs, qui provicmmcnt du mouvcmcm dc la tcrrc ;
mais nous devons nous cn tcnir d’abord , comme lcs an
cicns Aiironomcs , 5 rccomnoitrc lcs phénomcncs , fans
rcmomer a lcur caufc.

4. L’ETo1LE Po1.A1RE poiuroit fc rcconnoitre fans autrc
indication. Lc Lcilcur fcui Bc ifolé , qui n’auroit jamais ob
fcrvé le cicl , & qui auroit fculcmcnt la patience d’cxami
ncr , pendant unc partic dc la nuit , lcs diH`éi·cntcs étoilcs
qui font du coté du N ord , cn rcmarquant leur hauteur 8:
leur pofition par rapport a des clochers, it des murailles, ou
autres objets remarquables , siappercevroit bientot qu’il Y
a une affez belle étoile qui conferve a tres-peu pres , pen—

, dant toute la nuit , une meme [ituation , & il reconnoitroit
par-la celle que nous avons nommée Emile po/aire. Si
cette marque ne fuHifoit pas a un Obfervateur ifolé Bc dé
pourvu de tout, pour reconnoitre l’étoile polaire , il s’y
prendroit de la maniere fuivante , en employant la grande
Oujé , conftellation qui fe fait remarquer d’elle-meme a
tous les yeux Sc en tout temps , parce que dans nos ciimats
feptentrionaux elle ne fe couche jamais.

j . On connoit par-tout cette coniiellation , compofée
de feptétoilesgepréfentées dans la Hgure premiere, 8c qu’on
nomme a la campagne le C/mrriot de David, parce qu’elle
a en eH`et quelque apparence de charriot ; quatre étoiles en
forment le train , 8: trois autres repréfentent , pour ainfi
dire , le timon; elle porte parmi les Aiironomes le nom de
la grande 0:4%, on en verra la raifon dans le Liv. III. (des
Conftellations ). Si l’on tire une ligne par -1es deux étoiles i`
qui font les plus éloignées de la queue ,‘marquées aéc
_ldans la figure premiere ,> cette- ligne prolongée du Acoté de.
1’étoile n , paffera fort pres de l’étoile polaire , qui eft autant
éloignée de l’étoi.le a , que eelle-ci l’ei’t de l’étoile H , qui
forme Yextrémité de la queue. L’ét0ile polaire fera plus
élevée en certains temps que la grande ourfe ; en d’autres

NMIS nous conformerons des 5 prétent i 1‘u&ge regu parmi les Afironomns
dc deiiguc: chaguc émile pu unc lcttrc Grecqim

A

Manicre de
connoitre 1’EcoiLc
Polairc,

Fig- ii



ASTRON·OeMIE, Liv. T.

temps elle fera plus baffe : dans le premier cas, la ligne qui
doit aller rencontrer l’étoile polaire , devra fe prolonger au
deflus de la grande ourfe 5'c°e{l; ce qui arrive lorl`qu’au com
mencement cle Novembre on regarde le Nord fur les 1 oh du.
l`oir : li c’étoit au commencement de Mai a la méme heure ,
on verroit la grande ourfe au plus haut du ciel 5 & ce feroit
en—bas qu’il faudroit prolonger la ligne qui joint les deux:
étoiles précédentes. du quarré de la grande ourfe, pour ren
contrerl’étoile polaire : d’autres fois enHni l’é`toile polaire.
fera fur le coté 5 & la ligne , dont il] s’agit , sfétendra ou a.
droite ou a gauche de la grande ourfe 5 mais. dans tous les
cas , c’eil toujours du coté de l’étoile cc , ou du méme cotér
que la convexité de la queue 5 que _doit.l`e trouver _l’étoile.
polaire 5 8: le pole du monde en ei}, tout proche.

p0;,,,$ 6. Un Obfervateur qui connoit dans le ciel la lituation.
€=¤di¤¤¤><· du pole du monde, difiinguera naturellement les Ponwrs

CARDINAUX 5 le Nord & le Midi, l’Orient. & l’Occident..
Le nord ou feptentrion, ell le coté vers lequel on eil tourné
quand on regarde le pole 5 le midi eil le coté oppofé 5 c’eil;
celui ou nous paroit le foleil vers le milieu du jour; llorient.
ou l’Ef‘t , le couchant ou l’Oueft font. placés entre les. deux.
autres points du nord 8: du fud, a égale diflance ou a an
gles droits 5 l’un.du coté ou les aftres fe levent, l’autre du.
coté ou ils fe couchent;

7. Le Z1;N111 * eil: auili un des points les plus nécellaires
E1 conlidérer dans le ciel5& les Aflronomes en parlent atout;
moment : c’ei’t le point qui répond direélement au—dell`usde<
notre téte , celui auquel va fe diriger le fil a-plomb lorlZ·
qu’on y fufpend un poids , 8: que l’on·imagine ee Fil. pro
longé vers le haut jufques dans la concavité. du ciel.

Le zénit étantle point le plus élevé du ciel , il ef’c tou
jours éloigné de 90 degrés de tous les points de Yhorifon ; ii
donc un aflre paroit élevé au·dell`us de Phorrifonde 60 de
grés, il fera éloigné du zénit de 30 ,. ear 60 Bc 30 font les
9.0 degrés qu’il y a depuis l°horii`on jul`qu’au zénit;5 ainli
nous pourrons dire a l’avenir , que la hauteur d’une étoilct

Cell un tcrmc riré de·1’Arabe..



Prirzczkyes de [tl Sphere.
eil le complément de ih diiiance au zénit , parce que le
complement d’un arc ef’t ce qui lui manque pour aller il
90 degrés. Nous fuppofons comme une chofe connue,
qu’0n entend par un degré la trois cent foixantieme partie
d’un cercle , {Sc que par conféquent le quart d’un cercie en·
tier eil de 90 degrés.

8. Le NAD111 eff le point inférieur de la Sphere célefte ,

celui qui eil; direélement oppofé au zénit , celui vers lequelle dirige un lil a-plomb par a gravité naturclle. Le nadir 60
le zénit étant direéiement oppofés l’un pa l’autre ,. li l’on
congoit un cercle qui {alle tout le tour du ciel, en paflanc
ar le zénit, CSL par le nadir, il y aura 1 80 degre/s , out un de—

__ mi-cercle d’un coté , 8c autant de l’autre ;. nous appellerons
vertical un cercle allant ainii du zénit au nadir , de quel- Vcrrirah
que coté qu? il foit , comm-e on appelle ligne verricale celle
que marque le H1 ii-plomb ,. Bc dont la direftion prolongéc
haut 1%:; bas , va marquer le zénit & le nadir.

_ 9. Toutes les foils qu’on regarde le ciel de quelque en
droit bien découvert , on congoit naturellement que, puii:
que nous voyons une moitié de globe fur notre téte , il y
en a la moitié que nous ne voyons pas. Cet_ hémifphere
vifible ou _Hzpe’r£eur, efi féparé de l’hémii`phere injéiieur

ar le contour de l’Horii`or1 :. ainii l’horii`on· eil: un grand CCI- H<>*iG$¤¥·
ele de la Sphere qui, pour chaque lieu de la terre , féq
pare la partie vilible du oiel de celle qui ne1’eil pas.

Tel eil l’hori{`on rationel ou mathématique. Nous ne
parlerons pas de ce qu’on appelle quelquefois /z0r{fm_#rz
_/{He , qui ei} un plan parallele 5. l’horiI`on rationel , & tan
genr 2113. furface de_la ter-re: nous ne ferons aucun ufage;
de celuiéci ; 8: d’ailleurs il ne differe point de l'horiI`on ra
tionel , des qu’i1 s’agit des aftres qui font fort éloignés de
nous.

I 0. L’horil`on ei} different pour tous les differens points?
de la terre : chaque pays , chaque Obfervateur a donc le
lien; & quand nous changeons de place , nous. changeons
d’horiI`0n.

L’Obfervateur placé. en‘ A', apour horifon H O`; s’il s’a-‘1=:g;

gangcit de. IO degrés au point B, fon horifon geyiendroit11],
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, 6; feroit avec le precedent un angle qui feroit auili dg
1 o degres.
I Ii Ayant bien remarque du core du nord le lieu du pole ``

boreal du monde , eleve au—deflus de l’horifon , il eff aifé
de concevoir qu’il y en a un autre du cote du midi, qu’on
appellera Pole meijdiomzl ou Pole az;/Zrd , direefement ’’
oppofe au premier , Sc abaiffe dautant au-deffous de lho
rifon. A Paris, le pole boreal eff éleve de 49 aagrés ;1e pole
auffral eff abaiffe d’autant : ces deux poles font les deux
moyeux de la roue univerfelle : la ligne droite qui va de`
l’un Ei l’autre , s’appelle l’AxE du monde ,_ parce que c’efi:
en effet autour de cette .ligne comme axe , que le monde
entier paroit tourner chaque jour.

£qwc¤r· 1 2. Lorfqu’on connoit les deux extremites de l’axe ou

$9 3·

de Yaiflieu, if eff aif`e de eoncevoir la roue ou le cercle qui
eff dans le milieu ; {Sc ce f`era YEQUATEUR ; il f`uHira d'ima·
giner un cercle place dans le milieu de l’axe , &egalement·
éloigné des deux poles du monde.

Soir un cercle HP Z E O R Q H, qui reprefente la
circonference du meridien; P le pole boreal , R le pole
auffral qui lui eff oppofe; P R l’axe du monde ; la ligne
E Q reprefenrera le diametre de Yequateur, qui paffe at
egales diffances des deux poles, dont le plan eff perpen

diculaire a _l’axe , comme le plan d’une roue eff per endi- ieculaire A fon aiffieu: ainfi l’on doit concevoir furldia

metre E Q un cercle qui f`oit perpendiculaire au plan de
la figure , dont la moitie foit au—deffus de ce plan, & l’autre
au-deffous. Ce cercle f`era l’equateur. Ce fut—la veritable
ment le premier cercle imagine par les anciens Affrono
mes, & auquel les Chaldeens & les Egyptiens rappor
toient tous les atfres du temps d’Herodote. La fitnation de
Iiequateur , ainfi place 21 e ale diffance des deux poles, fair: g
qu’on peut dire en gerieraltk indifferemment, que la fphere
tourne autour de l’equateur E Q', Gi qu’elle tourne autour
de 1’axe PR , ou autour des poles P Gr R de Yequateur.
La figure 6. reprefente aufli l’equateur Vfl en perfpeefive ,*
Bi me entre les poles P 8: R.

Ueff le mouvement diurne autour de»l’axe du monde
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qui eff exprimé dans les vers fuivans de Maniliuss :

Aera perigelidum tenuis deducitur axis ,
Librafumque gerit diverfo cardine mundum;
Sidereus medium circa quem volvitur orbis ,
EICTHOFQUC l'Of3t C\11'f\1S iH'1l'l‘lOtUS• • •

Le pole boreal, ou le pole aréfique , voifin de la grande 8:
de la petite ourfe , eff défigné par ce vers de Lucain:

Axis inocciduus geminé clariflimus aréfo.

Ec Virgile défigne la différence des poles , dont l’un eff
élevé du coté du nord ,1’autre abaiffé au midi , en difant:

Hic vertexnobis femper fublimis , at illum
Sub pedibus Styx arra videt manefque profundi.

. De méme_qu’on a appellé P Gt R les poles de l’é—
quateur , parce que l’équateur eff 721 égale diffance de l’un GC
de l’autre ;v on appelle en général Poms 'd’un cercle les deux;
points de la Sphere qui en fontles plus éloignés , ou ceux
qui font fitués perpenrliculairement au plan du cercle; ainfi le
zénit eff le pole de l’h0rif0n ; il en eff are méme de tout autre
cercle: fon pole en eff toujours éloigné de 90° en tout fenss

I 4.. La ligne qui paffe par les deux poles d’un cercle ,»
s’appelle aufli en général FAKE de ce cercle; par exemple ,;
L1 ligne verticale eff l’axe de lihorifona , il faut bien fe garder.
de confondre 1’axe avec le diametre d’un cercle; ce font
deux chofes tout—a—fait oppofées: lediametre eff tiré dans
le plan du cercle , mais l’axe s’éle·ve»perpendiculairerne·nt
hors de c.e lan. )

I Ld.Nf..liRID‘IEN *' eff un grand cerclc, tel que. Du Méfidisns
HP Z E O R Q H qu’0n imagine paffer par le zénithe, par
Ie nadir, Gt par l-es poles : chaque pointde ce cercle eff
également éloigné de 1°horif`0n at droire 6: it gauche ,V en
forte que tous les affres entre leur lever Ei leur coucher fc
trouveront dans le méridien ,..urre fois au—deffus de l’horif`on,
Qi une. fois au-deffous.; leur circulation diurne fera partagée:
en quatre parties égales , depuis leur lever juf`qu’a leur paf—·
fage au méridien , depuis le paffage au méridien juf`qu'aui
coucher , depuis le coucher juf`qu`au paffage inférieur , GC

Cc mot viem de M;.1;4.4;4».»g , game qu’il clivife le jour.»
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depuis ce paffage 51a partie inférieure du méridiem , ui`qu’au
lever du jour fuivant.

I 6. Le méridien partage tout le Ciel en deux hémifpheres;
dont l’un eil 5 1’orient , Ex l’autre 5 l’occident. On appelle
Yun hehzéjzzéére qriezzml, Bc 1’autre /Leinyjz/zére occidenm/._

Ce cercle s’appelle Meridien , parce q·u’il marque le mi
lieu du jour au moment ou le foleil y paffe; to-us les ailres
y paffent également par leur mouvementdiurne : aufll-tot
qu’ils fe levent, nous les voyons approcher du méridienq;
.ils ypaffe-nt quand ils font parvenus ala moitié de leur cours, `
ou 5 leur plus grande hauteur , 6: ils s’abaiiIent enfuite vers
le couchant en s’éloignant du méridien.

I 7. Le méridien d’un pays iitué plus 51’orienr que Paris
. , . . . _ , _ . ef: d1H`erent du méridien de Paris , Sc 10bfervateur qui mar
che vers l’orient ou vers ·l’occident change de méridien , de
toute la quantité dont il avance vers l’orient ou Yoccident :
ainii de Paris 5Brei’c , il y a environ 7 degrés , dont Paris eil:
plus oriental que Breil, & par conféquem: le méridien dc
Paris differe de_7 degrés de celui de Brell, Il n’y a qu’un
moyen de changer de place fans changer de méridien 5 c’eil:
d’aller direélement vers le nord ou vers le fud.

I 8. Tous les méridiens des différens pays de la terre fe
réunilfent Sc fe coupent aux deux poles du monde, puill
qu’ils font tous menés d’un pole 5 l’autre: ils font tous cou
pés en deux parties égales par Yéquateur , puifque Yéquateur
eil par~tout 5 égale diflance des deux poles; ils font tous
perpendiculaires 5 l’équateur; car autrement Yéquateur ap

procheroit lus des poles d’un coté que de l’autre, ce qui ieff contre a déhnition méme de l’équateur. Mais quand
l’Obfervateur placé dans un lieu Hxe parle du méridien , il
doit toujours entendre le méridien du lieu ou il efi ; celui
qui paife par. fon zénith , Bt que 1’on congoit comme Exe
auili bien que l’horifon.

I 9,. Apres avoir établi dans la Sphere célefle , trois cer—
cles principaux , l’horifon , Féquateur , le méridien; 1’Ob?
fervateur doit rapporter 5 ces cercles tous les ailres qu’il
ohferve. C’ef’c d’abord 5 Yhorifon qu’il eil forcé , pour ainfi
due, de les comparer g car un aiire n’e{l viiible que quand

il s’élevq
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i1s’é1eve au-de{Tus de1’horii`0n : le foleil ne nous donne lc

jour , la lune n’éclaire nos belles nuits , qu’aprés avoir {`ur—
monté ce cercle terrninateur; & plus un aflre s’éleve au—
defluslde l’horiI`on , plus nous avons l0ng—temps a le voir.
Cette élévation d’un afire au—deH`us de l’h0rif0n ei} donc un

des phénomenes auxquels il étoit le plus naturel de s’atta—
cher; 8: l’une des premieres Obfervations qu’on ait eu a
faire , c’étoit de mefurerla1—1AUTEUR d’un aftre fur l’horiI`on;
voici comme on y pr0.cede.

20. Soit O, un Obfervateur , dont Z eft le zénit , 8: Obférvec
la h“‘“€“’°HOR , l’hori1`on; pui{`qu’il eff convenu , comme on le [gait,

entre les Aftronomes de tous les temps de divifer le cercle
en 360 degrés , on comptera néceffairement 90 degrés
depuis Z jui`qu’en R; car ZR ell le quart du cercle ou
de la circonférence entiere ; ainfi une écoile qui paroitroit
en Z auroit 90 degrés de hauteur; celle qui fcroit en A
a égale difiance de l’h0rii`on R , Bc du zénit.Z , en auroit 4.;,
& ainii des autres.

L’Obi`ervateur O qui voudroit mefurer ces hauteurs rfau
mit qu’:Z1 former un quart-de—cercle BD de bois ou de mé—
tal , le divifer en 90 parties , placer un des cotés BO verti
calement , au moyen d’un H1 a plomb , Bc dans cet état re
marquer , en mettant1’oeil au centre O , fur quel point C
répond l’a{’tre A; & le nombre de degrés _c0mpris entre D
& C fur 1`on inftrument, {era le méme que celui des degrés
AR de la Sphere célefte , qui marquent la hauteur de l’a{}re
A au—deH`us de 1’horifon.En effet, fi l`arc D C ei} la huitieme

artie d’une circonférence entiere ou la moitié de BD {`ur

.-e petit inftrument , Parc céleiie AR fera auili la moitié de

Fig' ‘*’

ZR; ainii l’un &1’autre feront de 4.; degrés: il fuHit de Ce we can
bien comprendre que les degrés ne font autre chofe. que ·1¤¢ D·=gfé¤·
des parties aliquotes ou des portions de la circonférencc
entiere‘,, Bt qu’il y en a 90 dans le quart d’un tres-petit
cercle , comme dans le quart d’un tres-grand , tout comme
il y a deux moitiés Buquatre quarts dans un objet quelcon-;
que,-grand ou petit ; c’e{’t fur cette confidération qu’eI‘t_
fondée la Mssunr DES ANGLES, dont nous ferons fans ceffe

Tome L
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ufage , puifquc toutcs nos mcfures dans Ic cicl , coniificront
cn dggrés , ou cn parties dc ccrclcs.

2 I . Les Afironomcs difpofcnt d’unc manicrc plus com
modc lc quart-dc—ccrclc qu’i1s cmploicnt 5 mcfurcr lcs hau—·

Flko 5*

D 2 {hncc

au Zémt.

Mefure

tcurs : ils placent un des cétés B O , dc maniere qu’i1 foic
dirigé vers 1’ét0i1e A, dom ils veulenc mefurer 12 hau
teur; au centre O de cet inffrument, eff fufpcndu libre
ment un H1 5 plomb OD , aloxs l’arc E·G du quart-de
cle que l’0n emploie , compris entre le El 5 plomb & le
rayon OG , aura autant de degrés que l’arc AR , qui efi:
la hauteur de Yafire A au-deffus de l’h0rii`0n OR ; car la
ligne verticale Z O D fait avec le rayon de l’étoile B OA
un angle , dont la mefure eil l’arc ZA d’un coté , & de
1’autre l’:1-rc B E qui lui efi: femblable , Sc a le meme nom
bre de degrés ; c’ei’c ce que nous appellerons /4 Dyiance
au {chi:. Or l’arc Z A eil le complement de l’a1·c AR ,
comme BE eff le complément de E G 5 ainli l’arc A R
eiffemblable 5 l’arc G E : donc ce dernier arc exprime la
hauteur de l’affre auili bien que l’arc A R.- Telle eif la ma-·
niere dont les Affrono-mes procedent dans cette obi`erva—=
tion fondamentale 8c qui revient fans ceile; il ne s’agit,
pour obferver la hauteur d’un affre au-·deiTus de l’horii`on ,
que de diriger un des cotés BO du quart-de-cercle BE G
vers l’affre fuppofé en A , 6: de voir combi-en. le E15->
plomb O E D , fufpendu librement au centre O de 1’ini`—
trument , intcrcepte de degrés , en comptant de l’autre
rayon O G de Yinffrumcnt , c’e‘ff—5-dire , l'arc G E. C’eff
15-dellus qu’eff fondé l’u{`age· du quart-de-cercle aifronomi
que , dont nous ferons une defcription détaillée en parlant
des inffrumens d’Aifronomie , dans le XIII°.» Livre.

2 2.La Niasumz ons ANG-1.Es,faite par le moyen d’un quartd°$A"g1°s'
ou d’une portion quelconque de cercle, eff la bafe de toute
l’Affronomie : en effet , notre o-bjet principal eff de connoi·
tre les mouvemens Bc les révolutions des corps céleffes
cet objet eff rempli, H je puis afligner en tout temps la
fituation appare/zte de tous les affres , les uns par rapport
aux autres; il fuflit pou.1: cela dc fgavoir qu’5 partir d’un
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oint dormé dans Ic cicl , uu afirc cli avancé d’un ‘ nombre

He degrés , ou d’une portion quelconque de la circ0nféren—
ce, plus ou mains qu’un aurre aftre. Ce n’eii ni en lieues, ni
en toifes , ou autres mefures abfolues , que nous avons be
foin de cormoirre ces mouvemens apparens , nous y par—
viendrons bien enfuite 3 mais il ne fur d’abord queflion par
mi les anciens Ailronomes , & nous ne traitons nous—mé—
mes dans ce F. Livre , que des mouvemens refpeéiifs &
apparens , qui s’expriment en degrés , minutes oc fecondes,
ou en portions de cercles.

N-ous obferverons , par exemple , qu’un‘a{i;re eil éloigné
d’un autre de la moitié du ciel , c’ei’c-é-dire , de 1 8o° , en
forte qu’il lui eil diamétralement oppofé 5 ce {era la plus
grande de-toutes nos dii’can.ces apparentes ; nous en verrons
un troifieme qui fera a la moitié de cet intervalle, Bt paroitra.
entre les deux autres, nous dirons qu’il ei} E1 9o° ou un quart
de cercle de chacun d’eux; nous mefurerons également
go , 1; , 5° de diilance apparente entre d’autr.es aftres , Gt
toutes ces mefures fe feront en pré-fentant aux objets que
Ton obferve un arc de cercle , comme CD , -dont le centre
foit 5 notre mil O , Gt dont la partie CD fera {`emblable a la
partie AR de la circonférence céleite , que nous voulons
mefurer. Ainfi , quand nous dirons , par exemple , que la
lune a un demi-degré ou go minutes de diametre, cela vou
dra dire qu’elle occupe la moitié de la trois cent {`oixantie—
me partie d’une circonférence, dont ·notre mil eil le centre,
& que fi elle étoit répétée 720 fois autour de nous , elle fe
roit tout le tour du ciel.

2 3. Tandis que toute la Sphere tourne fur fes deux po
les P Bt R, les points fitués dans Féquateur E Q , décri—
vent un cercle qui eil de _1a grandeur méme de la Sphere,
Bc dont le centre C eft aulli le centre de la Sphere; mais les
points qui font plus pres du pole , comme le point A , dé
crivent des cercles moindres ; tel eff le cercle AB , dont

le centre eft au oint D de1’axe P R , -& qui paroit ovale, lparce que nous e fuppofons vii en perfpeétive Gt de coté.
Ce font ces perits cercles qulon appelle les paralleleq zi

Z°¢’§M4¢eur , ou {implement les Psimrrrrss. Chgque pointIJ

Fig. 46

Des Parallels:.
6.
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sig. 6. du‘ciel,"placé hors de 1’équateur , décrit un parallele qu?

diminue de grandeur a mefure que le point eff plus éloigné
de 1’équateur. Voyez Art. 1.

Tous ces paralleles AB font coupés en deux parties
élgales par le cercle HB PA ; car leur centre D &leu1:
pole P fe trouvant dans le plan du méridien , ce plan les
traverfe par le centre, Sc par conféquent les coupe en deux
parties égales (1 S) 5 ainfi1’aftre qui placé d’abord au poi-nt A
dans le méridien-, décrit par {on mouvement diurne le pa

rallele A B , {era auili long-temps E1 la droite qu’a la gau—che du méridien qui partagera a durée de fa révolutionx
diurne en deux parties égales,

2 4,. Si le parallele A B que décrit l’étoile , eff tout en
tier au—deflus de l’horil`on H O , on la verra pailerdeux fois
le jour au méridien , d’abord- en- A, puis I2 heures apres
en B ; fa plus grande élévation au-deiTus‘ de l’horii`on, {`era
dans fon paflage fupérieur en A , & fa plus petite hauteuzi
dans le pallage inférieur en B. Mais li le parallele de l’é=
toile fe trouve n’avoir qu’une petite portion au—deH`us de
l’horil`on , comme le parallele [tl N L , dont la partie MN
élevéc fur Yhorifon , eft beaucoup moindre que la partie.
invilible ./V L , on ne verra Yétoile que pendant la plus pe
tite partie des 24 heures.

Dittérence des 2 j . Il y a cette difference entre les’gmmz’s cercles de
j·¤$'°l€5 &§;;;¤:U ‘ °la Sphere Bc les petits cerc/es , que les premiers paffant?

tous par le centre de la Sphere , la coupent en deux par
ties égales; au lieu que les petits cercles , tels que AB,
coupent la Sphere en deux fegmens , dont l’une{’t le plus
grand ,comme ARB, 8: l’autre le plus petit, comme APB,.

Une autre diH`érence qu’on doit remarquer entre les
grands cercles & les petits , c’ef’t‘qu'un grandcerclecoupc
néceflairement tous les autres-grands cercles endeux par
ties égalesi , au lieu qu’un petit cercle eff fouvent coupé,par
un grand cercle en deux parties inégales gla ra‘if`on.eil`évi
dente , li l’on confidere que deux grands cercles ayant cha
cun leur centre au centre de la Sphere , l°unv paffe par lei
centre de l`autre ; ils ont donc un diametre commun , qui
cit la commune feétionde leursdeux- plans : or il eil de. la.
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nature d’un diametre de couper le cercle en deux prties
égales ;ainIis chaque cercle eff coupé par l’autre , fuivant
fon diametre meme 6: en deux parties- égales. Au contrairc,
Ie petit cercle étant éloigné du centre du globe , peut non·
feulement étre coupé en deux portions inégales , mais en··
core ne l’étre point du cout par un grand cercle du meme
globe. Nous verrons , en parlant de la Sphere Armillaire ,
oqu’on y diffingue prinpipagigaent fix grands cercles {3: qual(citre etits ; 8: ’or re es ervations nous a con uit 5.
diffiiiguer déja trois grands cercles appellés l’Horybrz
1’Equazeur& le Meiidiezz. Nous avons parlé en général des
petits cercles appellés parallels; d fégzzateur ,» 8: parmi
ces derniers nous diffinguerons les Tropiques ( S2 ) ; mais
ils font relatifs aumouvement propre , 6: nous ne parlons
encore que du mouvemen-t commun.

Trouver lu hauzcur du Pole par lc mayen diss Etoile:
Circanpolaircr.

2; 6. LA DISPOSIITION des trois rands cercles de Ia éSphere , l’Equateur , l’Horif`on 6: le, lléridien , doit former
déformais la bafe de toutes nos Obfervationstkde toute

notre ASTRONOM-IE SPHERIQUE * ; cieif 5 eux que nous
rapporterons les aifres pour en. déterminer la [ituation 6:
les mouvemens. Ainfi la premiere chofe que nous devons·
faire , eff de connoitre leur iituation. réciproque, de fcavoir
comment Yéquateur eff placé par rapport E1 notre horifon
combien. le pole eif élevé du coté du nord 5 combien lfée
uateur eff élevé du coté du midi. q

2 7. Puifque Yéquateur nieifautre 'chofe que Ie cercle fur
lequel fe fait le mouvement diurne , c’ef’t ce mouvemem:
qui doit déterminer l’équateur ; 8: puifque lc mouvement
fe fait autoura des poles , ce mouvement fervira auffi Ei les
reconnoitre. Si 1’étoile polaire , dont nous avons parlé (3),
étoit précifément 8: exaéfement fituée au pole du monde ,·
en forte qu’elle put en étre la marque-sure 6: permanence,

On ententl par A_/irdnomie Sphériquc , celile qui traite des mouvemcns cé’

_ lily; ;;:;;:;;3r;;¤i>;::crc1cs apparcns dc la Sphere , fans s’0ccuper des dif’tanees»§nl;éi1
B iij,



ABSTRONOMIE, Liv. I.
il fufliroit d’en mefurer la hauteur (2 o), Gt l’on auroit Ia haui
reur du pole ; mais cette étoile en-eft a deux degrés ; on a
peiné $1 diilinguer li elle a changé de place , quand on ne la.
regarde qu’a la vfre {imple , 6: fans avoir devant les yeux
quelque terme fixe auquel on puilfe la comparergnéanmoins
avec des infirumens 8c une attention fuivie , on reconnoit
qu’elle décrit auili bien que les autres étoiles un petit cer
cle autour du pole ; mais fi l’étoile polaire ne marque pas
immédiatement le point du ciel ou eil le pole , du moins
le milieu du cercle qu’elle décrit chaque jour, en donnera
Ia plus sure indication.

Obfervation 9. 8. L’étoile A , décrivant autour du pole P un cercle
gz? h"“‘°“‘ du A B , Ii cette étoile ell at deux degrés du pole , l’arc A P]D

. 6 bg` '
fera de deux degrés, aufli bien que l’arc PB , Bc l’arc entier
APB , qui marque la largeur du parallele , fera de 4.°;
ainli l’étoile étant au méridien en A , dans la partie fupé—
rieure de fon parallele , aura une hauteur AH au—de{l`us
de l’horifon , plus grande de 4.° que la hauteur BH de cette
meme étoile , I2 heures aprés au-deilous du pole :, lajdif`
férence AB de ces deux hauteurs fera de 4°. Suppofons
aétuellement qu’on ait obfervé la hauteur de l’étoile en A
Bt fa hauteur en B,il faudra pour avoir la hauteur du pole P,
partager en deux la diflérence des deux hauteurs ; la moitié
de cette différence fera PB , on l’ajoutera avec la plus pe
tite hauteur HB de l’étoi.le , 8: l’on aura HP qui eil la hau
teur du pole. Par exemple , li l’étoile polairc obfervée a
Paris , a d’abord 4.7° , 8: enfuite g1° de hauteur , la diffé
rence étant 4°, on en prendra la moitié , c’eft-a—dire , 2°,
ce fera la diftance de l’et0ile au pole ; ces deux degrés ajou
tés a 47° , qui edit la plus petite hauteur de l’étoile , donne

1'OHC la hauteur du ole , qui fera par conféquent de 4.9°. dn
enfemble 9o° , en forte que la premiere étant connue ,_on

Fig. 3. a néceifairement la feconde. Soit P le pole, 6c E l’équa..
teur , PH la hauteur du pole , E O celle de l’éq-uateur ,
le demi-cercle HZO ei} la partie viGble du ciel qui a 18o°.
Si l’on en retranche le quart de cercle PZ E qui marque la
diflance du pole a l’équateur , deft-a-dire, 90° , il en doit
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refler uéceflairement 90 autres; donc les arcs HP 6: EO,
qui reflent aprés avoir oté PZE , font enfemble 9o°
dozzc /4 /mu:eur dupe/e HP di Ze Compufmzaur * de lt:
hauteur de l°eQuazeur E O.

3 O. De—la il fuit que la hauteur de l`équateur eff égale E1
la diiitance du pole au zénit, c’e{’t—a·-dire , PZ5 car ZH
eil de 9o° , puifque du zénit at l’l1orii`on il y a néceffaire
ment un quart de cercle 5 ainii HP eil le complément dc
PZ : mais nous venons de voir dans l'article précédent ,
que H P eil le complément de E O , donc PZ ef: égal a.
E O , deft-a-dire , que la dillance du pole au zénit el}: égalc
E1 la hauteur de l’équateur.

3 I . Il eil évident par la meme raifon, que la diflance ZE
du zénit a l’équateur eil égale a la hauteur du pole PH ;
car ZH & PE font chacun de 9o° : fi vous en retranchez
la partie commune PZ , il reflera deux arcs égaux PH
Bc ZE.

3 2. IJOBSERVATION de la hauteur du pole 8: de la hau— La Ten-e
dl ’°¤d°·teur de l’équateur 5 ou , li l’on veut , de la hauteur méri

éienne du foleil en différens pays , fut la premiere chofe
qui dut apprendre aux hommes que la terre étoit ronde.
Ce fut d’abord par l’ombre du foleil , le jour du folitice ,
que l’on détermina les diH`érences de latitudes 5 plus on
avancoit vers le nord , plus ces ombres devenoient lon
gues 5 ce qui prouvoit que la hauteur du foleil au—de{l`us
de l’horii`on étoit devenue plus petite, Gr que l’Obi`ervateur
litué vers le nord , n’étoit pas fur le meme plan que l’Ob·
fervateur iitué vers le midi, puil`qu’al0rs ils auroient eu l’un
Bt l’autre des ombres égales.

3 L’ombre de la terre dans les éclipfes de lune paroic
touyours ronde 5 les vaiileaux vus de loin en pleine mer ,
difparoiilent par degrés , on les voit defcendre 6: fe perdrc
peu-a-peu , par la courbure de la {`urface des eaux. Telles
font `les marques auxquelles les anciens Philofophes recon-1
nurent la courbure Gt la rondeur de la terre.

??£¥Zll§°5f‘i'§'f”§£‘2’ZZ'§i°{‘L‘i if `§'l°'3°L`°2Z?“’ f““° ’° °°g'é"at s~E:f 2;.,1.5.1s..?.r.§i
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Des Latitude: Géagmphigues au Terre/ire:.
3 4.1 L’EQUAT1·:U-11 Bc les poles que nous avons remarqués

dans le ciel, fe remarquent également fur la terre 5 6: tout
de meme que Yéquateur célefie determine les faifons, celui
de la terre determine la temperature Bc le degré de chaleur

you de froid u’on é rouve en différeras a s.. llgYOn a disremarquer d’a·bord les étoils qui dans le ciel
répondoient it Yéquateur , c’eii-a·dire , étoient précifément
in égales diiiances des deux poles céleiles .: voyageant en
1-`llifé fur la terre, on a Val en allant vers le midi, que ces étoi
les fe rapprochoient de la verticale, 8; paH`oient au méridien
plus pres du zénit , at mefure qu’0n fe trouvoit dans des
pays plus méridionaux.

3 j. Ona compris qu’en avangant encore on parvien—
droit dans les endroits de la terre , ou ces étoiles paffent
exaétement par le zénit , & ou les poles feroient dans 1’ho
rifon , alors on feroit évidemment {ous 1’équateur célefie ,
ou bien fur l’équateur terreftre ; car l’un correfpond a Pau
tre , ils font dans un feul 8: meme plan , parce que l’équa—
teur célefle determine 1’autre ;& quien voyant pailer le fo
lerl fur fa tete, quand 1l efi it meme diftance des deux poles,

c’ef’t-a-dire, dans l’é uateur , on ourroit dire : Je fuis {ous gYéquateur oé1ei’te,oE bien : Je fuifur 1’équateur de la terrc.
Pays on pall`: 3 6. L’équateur terrefire ou la ligne eZyuizzo&itzle, fait tout

1E‘i““‘°“‘• le tour de la terre , pa{l`e au milieu de l’Afrique , dans les
Etats peu connus du Macoco Bc du Monoémugi , traverfe
la Mer des Indes , les Hles de Sumatra 6: de Borneo 6: Ia.
vaiie étendue de la Mer Pacifique ; l’équateur paile enfuite
au traver-s de l’Amérique Méridionalejdepuis la Province de
Quito au Pérou, jui`qu’a Pembouchure de la rivieredes Ama
zomes. Les pays qui font fur cette lig11e,n’ontaucune [azim
de. A mefure q.u’on quitte Yéquateur our avancer vers les

poles , foit aiu feptentrion , foit au midi , nous difons q`u'on
avance en atitude ; a un de ré , ou a 2 lieues de 1'é ua. i scteur , nous difons qu’on a udegré delatitude. Ainii la

gmiuiqe Lixriruuia eil la diitance at 1’équateur, mtcfuréie ouvers leGég"’P“‘1“°· .. 1U1Cl1 ou vers le nord ; on appelle Latztude Scptczztrzonalc
la diftanee
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la diflancesa l’équateur , pour les pays qui font du coté du
nord , & Latitude jlletidiozmle ou Aujlmle , celle qui ell
comptée de l’autre coté de la ligne.

ole, ont donc q.;° de latitude ; telle eil la ville de Bor
deaux; telles font encore Sarlat , Aurillac , le Puy , Va—
lence , Briancon , Turin , Cafal & Plaifance , du moins E1
pcu de chofe pres. On ne fgauroit avoir plus de 9o° de la—
titude , puifqu’il n’y a que 9o° entre l’équateur,.d’ou on les
compte , Gt les poles ou iiniffent toutes les latitudes.

8. La hauteur du pole , dont nous avons _ arlé (art. 2 i
&E8 ) cit égale $1 la latitude du lieu; car la `latitude n’eft
autre chofe que la difiance d’un pays E1 l’équateur terrefire,
ou la diftance de fon zénit a l’équateur céleite , c'efl-a-dire,
ZE , mais ZE cit égal at PH (3 1 y) ; donc la latitude e/Z p,;g_;;
{gale ti la lttzuteur du pole.

Des Longitude: Géagrtzphiquts *.
3 9 . Apres avoir mefuré les diflances du midiau nord fous

Ie nom de latitude , il a été néceifaire de mefurer les dill
tances dans l’autre fens , c’eit<a—dire, d’occident en orient ;
Bc on les a appellées LONGITUDES , parce que la longueur
des pays connus étoit plus grande dans ce fens—la que du
midi au nord , lorfque les premiers Géographes en ont
arlé. P

Pour mefurer les longitudes on conqoit plufieurs cercles

perpendiculaires at l’équateur , Gt paifant par les deux polesde ya te·rre , tels que P R , P J` R , qui font les méridiens Fig- 76
terreftres ; Sc tous les pays qui font fur un meme méridien,
ont la méme longitude.
40. Le PR»EM‘II:`.R MERIDIEN , celui d’oi1 l’on part pour

compter les longitudes , eft une chofe arbitraire Gt de pure
convention , parce que le ciel ne donne aucun terme Exc
pour les longitudes, au lieu que l’équateur en fourniifoit un
pour compter les latitudes. On a varié furle choix d'un

Géographic vient dc Fi, terre , & dc I'p•Z<pu , fécri: , · parce que def} la `

d°f€*'iP¥§>§ .d¢ 1aTcrrq.}0me .
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premier méridien , Gt encore aétuellement la chofe n’ef{` pas
bien Exe parmi les Géographes.

Ptolémée , le plus ancien Gt le plus célebre des Géograé
hes , établit avec. raifon le premier méridien il Yextrémité
a plus reculée des pays qu’il connoilloit vers l’occident ,

c’ei’t-5-dire , aux Iiles Canaries ; en France , on a fuivi fon
exemple; Gt fuivant une Declaration de Louis XIII. du
gg Avril 1.634--, notre premier méridien paffe a1’extrémitél
de l’Ifle de Fer, la plus occidentale des Ifles Canaries. Le·
bourg de l’I{le de Fer , fuivant les Obfervations du Pere
Feuillée, ef’c a 190 g3.’4..;"’ at l’occident de Paris : mais M.:
de l’I{le, notre plus fameux Géographe, ayant {`uppofé pour
plus de facilité G: en nombres ronds, que Paris étoit a zo° de
longitude Z la plfipart ont fuivi fon exemple zaizyi [Gm em
Hi: le premier meiridierz urzivefl ti 2o° du meridierz de
Paris , du c6ze' de /`Occia’ezzz 3 Gt l’on continue de c.ompte1:'
vers l’orient jui`qu’a 3 6 o° , en faifant tout le tour de la-terre.·

4. I . Les Afironomes Francois qui déterminent commu
nément les longitudes par la comparaifon des·’ Obi`erva—
tions faites a Paris , avec celles des différens lieux. de la·
terre , ont une autre maniere de compter. Ils prennent ,~
non pas en degrés mais en temps, la difference des méri·
diens ou la difference de longitude entre Paris GL les autres
pays ; quinzie degrés de longitude font une heure , chaquer
degré fait 4. minutes de temps ;G: au lieu de dire3 par exem—
ple , que Poitiers eil a 1.8 degrés de longitude , parce que·
cette ville eft de deux degrés plus occidentale que Paris ,;
ils difent que la difference des. méridiens eft de 8 minutes:
occidentale.

Le Pape Alexandre VI. voulant terminer un différendi
qui s’étoit élevé entre les Efpagnols Gt les Portugais , placai
Ie premier méridien par36 degrés i:ll’OCClCI€l’1t de Lifbonne;
mais enfuite ils en réglerent un autre , qu’on appella Ligne
de deizzarcaziozz , parce qu’elle décline G: differe de cellc

ilgAIe5ra1glre \;I.Elle pallbit ia 370 lieues au couchant desl`di es u a - er

. Les Hoilandois font pail`er leur premier méridien par
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le Pic de Tenerif, qui eil une des plus hautes montagnes
du monde.

Les Arabes placent leur premier meridien-au detroit de
Gibraltar ; Bt quelqucs Geographes Efpagnols , a Tolede ;
mars l’ui`age dontnous avons parlé (art. go) ta prévalu pref;
que par tout.

2 . Les differences des meridiens nous font juger de
celles des heures que l’on compte en meme temps en dif
ferens pays. Un Obfervateur qui s’avanceroit a 1 g° de Pa
ris , du core de l’orient , par exemple, in Vienne en Autri
che , comptcroit une heure de plus qu’a Paris , parce qu’al
lant au-devant du foleil qui tourne chaque jour de 1’orient
£1l’occident , il le verroit une heure plutot que nous. En
continuant d’avancer ainli vers l’orient de lj en 1g°, il
gagneroit une heure -a chaque fois ; & s’il faifoit le tour
entier de la terre , il fe trouveroit , en arrivant in Paris,
avoir gagné .24 heures , & compteroit un jour de plus que
nous ; il fetoit au Lundi, tandis que nous ferions encore au
Dimanche.

4 3 . Un autre Obfervateur qui·s’avanceroit du cote du
icouchant , retarderoit de la meme quantite , & revenant in
Paris apres le tour du monde, il ne compteroit que Samedi
lorfque no-us ferions au Dimanche. On doit éprouver cette
Iingularite dans la maniere de compter, toutes les fois qu’on
~voit arriver un vailleauquiia faitle tour du monde,en conti
nuant de com,pter..1esjours dans le meme ordre.

44... Par la meme raifon, les Habitans des Ifles de la
Mer du Sud qui font eloignees de 1 2 heures de notre me
ridien , doivent voir les Voyageurs qui viennent des Indes
·& ceux qui leur viennent de l’Amerique ,,=compter diffe
remment les fours de la_ femaine ,.1es premiers ayant un
jour de plus que les autres; car fuppofant Dimanche a midi
pour Paris , ceux qui font venus des Indes , difent qu’ily
.2. I2 heures que Dimanche eff eommeneé 5 & ceux qui {ont
venus de l’Amerique, difent ·qu’il sien faut au contralrc
uz heures.

4 Ya C’ei’c une des chofes les plustneceflhires 8: en méme Des Longitud¢$
ztems lesplus difiiciles dans l’AItronomie , la Geographieot

C ij

°¤ Mm



2Oi ASTRONOMIE,LiVi. I'.
la- Navigation , que la maniere de trouver les longitudes i
il s’agit de {cavoir , par exemple , combien le méridien de
la Martinique ei} éloigné de celui de Paris , ou combien il
faut faire de chemin vers l`occident pour arriver 5 la Mar
tinique : la méthode que les Ailronomes emploient , con
{ifle 5 chercher dans le ciel un phénomene ou un final qui
puille etre apperciu au meme inilant de Paris ec de la Mar
tinique ; par exemple, le moment ou commence une éclipfe
de lune : s’il ei} minuit 5 la l\’Iartinique quand l’éclipf`e com
mence , 8: que dans ce meme moment on ait compte 4.** rg'
du matin 5 Paris, nous fommes afiurés qu’il y a 4.** 13’ de
temps , ou 63° 1g’ en arc , du méridien de Paris au meri
dien de la Martinique. En effet , le foleil emploie 24. heures
5 faire le tour du globe , & une heure 5 faire If degrés-:
ii les habitans de la Nlartinique avoient le 'midi plus tard
que nous d’une heure, nous ferions aflurés par l5 meme,
qu’ils font 5 1 g° de nous vers l’ioccident; mais ils l’ont plus
tard que nous de 4** I3/,f1,1lV&HCl,ObfCIV&ClOH§ ils font donc
plus avancés de 63° { , qui repondent 5 4.** 13' , 5 raifon de
1 g° pour chaque h·eure , Gt d’un degré pour 4 minutes de

temps. Nous parlerons plus au long de la maniere de trou-·ver es Longitudes en Mer , dans la fuite de cet Ouvrage.
DU JJOUVEMENT ANNUEL,

ET DE L’.EcL11·T1QUE.

4.6. APRE’*S avoir parlé du Mouvementdiurne commun
5 tous les aflres, comme du premier de tous les phenome
nes célefies que les hommes ont de obferver , memeifa-ns
une grande application, nous pafferons au Mouvement Pe'
riodigue ou ANNUEL , que le foleil paroit avoir , qu’on a
pelle 5ufH quelquefois Mouveznenzpropre , & qui apres le
mouvement diurne (1) eff un des phénomenes les plus
frappans , puifque la difference des faifons , les chaleurs de
Yeté & les rigueurs de l’hyver en dépendent , aufli bien que
la longueur des jours & des nuits qui varie fi fort dans le
cours d’une année.

47. Si l’on remarque le foir du ceté de Yoccident quell
_que étoile Exe apres le coucher du foleil , 6: q*u’on la_
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eonfidere attentivement plufieurs jours de fuite a la meme nranzm

‘l£b’*"'" 1°heure, on la verra de jour en jour plus pres du {oleil ; Gouvement
, . , \ en forte qu elle d1{`paro1t»ra a la fin , & fera effacée par Amiuel.
les rayons & la lumiere du foleil , dont elle étoit affez loin
quelques jours auparavant. Il fera aifé en meme tems de
reconnoitre que c’efi le foleil qui s’eff rapproché de l’étoile,
6: que ce rfefi pas l’étoile qui s’eI’t rapprochée du foleil. En
effet, voyant que toutes les étoiles fe levent oc fe cou
chent tous les jours aux memes points de l’hori{`on, & {`ont
toujours entre elles at la meme diilance , tandis que le foleil
change continuellement les points de fon lever & de fon
coucher & fa diiiance aux étoiles , on ne doutera pas que
le foleil feul n’ait changé de place par rapport al’étoile , 8:
ne fe 1`oit rapproché d’elle : cette obfervation peut fe faire
en tout temps , mais il faut prendre garde a ne pas conf`0n—
dre une étoile avec une planete : nous apprendrons bientet
la maniere de les diilinguer. ( 1 18 )

4 8. Le premier phénomene que préfente le mouvement
propre du foleil eil done celui—ci :- Lcj>!eiZ_p rapproc/ze
dejour ezzjozzr der chile: guijntpfus oriezzmles que [ui;
c’ei’t-·a—dire , qu’il s’avance chaque jour vers l’0rient: airiii
le mouvement propre du foleil fe fait d’occident en orient:
tous les jours il ei': d’environ un degré , & au bout de 3 6 g
jours on reverra l’ét0ile vers le couchant , a la meme heure
& au meme endroit ou elle paroifloit 1’année précédente a
pareil jour , c’ef’t-a-dire , que le foleil {era revenu fe placer
au meme point par rapport 5. l’étoile 5 il aura donc fait une
révolution : c’efi ce que nous ap.pell0ns le Mouveznenz
An/tue!.

4 9. Pour ·combiner le mouvement annuel avec le mou-"
vement diurne du foleil , imaginons un grand globe , ou,
Ii Yon veut , une grofle boule , traverfée au centre ou dia- Fig. 7.
métralement par un axe ou aillieu , qui foit foutenu at fes
extrémités dans les points P 8: R _; 8c qu’on Fafle tourner ce
globe , on aura une idée du mouvement diurne de la
Sphere. Si l’on place une mouche en A , a égale dii’tan‘ce
des deux poles PR, elle {era obligée de tourner avecle n
globe , 8: elle décrira Yeyuareur ; ii1’on en place une autre

C iij
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E-g_ _,_ en B , plus pres d’un des poles que de l`autre , elle déeriria
un lvamlle/e , dont la circonférence eff plus petuze. Mais
tandis que ce globe tourne dans un fens , la mouche que
nous fuppofons en A , pourroit aufll marcher infenfible
ment dans le fens oppofé ; elle repréfenteroit alors le mou
vementipropre du foleil , qui s`avance peu-a-peu vers l’o
rient, pendant qu’il eff emporté chaque jour avec tout le
ciel &d’Vun mouvement commun vers lfoecident. Ces deux
mouvemens font auiliexprimés dans ces 4; vers d°Ovide :

Adde quod aflidué rapitur vertigine cualum.,
Sideraque alta trahit , celerique volumine torquet ;
Nitor in adverfum ; nec me ( qui cztera) vinci:
Impetus; dt rapido contrarius evehor orbi. Memm. II. 70.

$0. Ce mouvement annuel , ce mouvement propre du
foleil , qui fe fait d’occident en orient, eff done contraire
au mouvement diurne, au mouvement commun de tout
_1e ciel , qui fe fait vers l’0ccident , & que nous avons ex
pliqué ( art. 1. ). Chaque jour, le foleil , aufli bien queles
étoiles , fait une révolution autour de nous, du levant au
couchant, ou d’orient en occident 5 mais pendant ce temps
la le foleil fait environ un deré en fens contraire , ou d’oc
cident en orient, Ex répond fucceflivement a différentes
étoiles.

foin , s’eff trouvée étre un cercle que l’on a appellé l’EcL1P.
Eciirtiques TIQUE * , & dont il a fallu d’abord déterminer la fituation;

deff la premiere recherche que les anciens Affronomes
aient faite , Gt nous allons les fuivre dans cet examen,

Ijécliptique , la route apparente Gt annuelle du foleil ,
eff différente de Yéquateur ou du cercle diurne, dont nous
avons indiqué la pofition ( I2 ). Les premiers Caldéens
qui obferverent a Babylone , avoient l’équateur élevé de
g7° : Sc fi le foleil avoit fait fon mouvement annuel en i`ui»
vant l’équateur , il auroit paru tous les jours a midi élevé
de g7°. Bien loin de-la ils appercevoient en été que Ie fo
leil s’élevoit de 2 3° Q au-deffus de l’équateur , 8: defcendoit

* Du mot Gree F.'»m¤9r~ , deficio , parce que la lun: eff toujours dans Yéelipq
_ nque , 10rfqu’i1 y a éclipfc de lune ou dc folell,



Du M ouvemezzt Annual JC Je Z’Ecli}¤r£quei— 23
en hyver de 2 3° i au-deH`ous , en forte que fa hauteur vers Solfkiccw
Ie milieu du jour, ou fa hauteur méridienne ( 16 ) étoit de
8¤°}en été, 8: de 33° Q feulement en hyver; d’oi1 il {ui-·
voit évidemment que Pécliptique étoit un cercle diH`érem:
de 1’équateur de 2 3° 5. Ce cercle devoit feulement traver
fer ou couper 1’équateur er1 deux points diamétralement
oppofés ; car on obfervoit deux fOiS1,3I1l‘léC, au printems {5:
en automne , que la hauteur du foleil 5 midi étoit précifé
ment égale 5 la hauteur de Yéquateur , c’ei’t~5-dire , de g7°;
d,O\i1 il fuivoit que dans ces deux jou1·s—15 le foleil étoit dans
Yéquateur meme , dont 3* mois auparavant ii avoit été é1oi—
gné de 2 3° § dans les jours des _/é{#'z`ce.»·.

j 2.. Ainii Pécliptique , la trace du mouvement amiuel
du foleil , eff un- cercle de la Sphere q_ui coupe Yéquateur
en deux. points , mais. qui s’en éloigne emfuite de 2 ;° { au
nord 8: au midi. Cela ayant été une fois recormu , i1s’agi{¥
foit de déterminer dans la voute célefte 6c parmi les étoiles
fixes, Ia route ou la trace de Fécliptique, & de reco1moitre.·
les étoiles par lefquelles devoit paffer le i`olei15 chaque jour
de1’a1mée, pour etre en état de repréfenter ce cercle fo·r
laire fur le globe ou. nous avons tracé l’équateur ( 1»2 ).

j' 3. Pour cet eiifet on dut remarquer d'abord qu’il y avoif
deux jours dans liannée, éloignés de {ix mois1’un de 1’autre,—
ou le foieil fe trouvoit avoir 67° de hauteur méridierme , Gt
par conféquent la meme hauteur que Yéquateur. On appella
ces deuxjours-I5 Jour: des Equizzoxes , parce que le i`oIeiI Equinmm
décrivant ces jours-151?équateur , étoit I2 heures au-d·eiTus
de l’horii`on., GL I2 heures au-deffous , dei};-5—dire , que le
jour étoit égal 512 nuit.

_ S Ayant remarqué, Ie jourde Yéquinoxe du printems;
quei e étoile ou quel point du ciel pafibit au méridien , I2
heures apres le foleil ou 5 minuit, a la meme hauteur que'
Iui , c’eft-5-dire , 515 hauteur de 1’équateur , on étoit sfu?
d’avoir le point oppofé au folei] , deft-5-dire , Yéquiuoxe de
Yautomne, &[i’Cl‘lCi1'Oit ou devoit fe trouver Ie foleil fix mois?
apres , cn traverfant Yéquateur dans le poiht oppofé.

C’eii ainii_qu’on a dfi reconnoitre Bc marquer le point?
équin0&ial diautomne, quand le foleil étoit dans celui du;



rincems, Bc celui du printems quand le foleil étoit parvenu
ir l’équinoxe d`automne , ou dans le point oppofé ; par-la

on ahappris in difringuer dans le ciel étoilé ces deux pointsellentie s dans l’Ai‘rronomie.

Ainii tout ei} déterminé in l’égard de 1’Ecliptique. Nous
connoillons les deux points équinoéliaux ou ce cercle tra
verfe 1’équateur gnous fqavons qu’il s’en éloigne enfuite de
2 ;° 5 au-deffus & au-de{l`ous , au nord GL au midi , dans les
folftices ; il ne manque donc rien pour tracer dans le ciel la.
route annuelle ou le grand cercle de l’écliptique : nous par
lerons de la divihon de l’écliptique en I2 iignes ( art. 1 22 ).

j' Ayant formé un globe artihciel, tel que celui qui eft
Fig. 1. repréfenté dans la figure 7, & marqué fur ce globe les étoi

les dont on avoit obfervé les pofitions , apres y avoir tracé
l’équateur Gcles poles (12 ) , on a été 21 méme de tracer
aufli l’écliptique , & de remarquer les étoiles parmi iefquel,
les ce cercle devoit paffer ; c’efi ce que Brent les plus an—
ciens Aftronomes , comme nous l’expliquerons encore dans
le Livre II. en parlant de l’origine de l’Afironomie. ( 168)

coiures. On marquera aulli fur le globe deux cercles perpendicu-—

“

laires $1 Féquateur , c’efl-a-dire , paflant par les poles du
monde , l’un par les équinoxes , Bc l’autre pr les {`olilices ;
on les appelle Coumss *:1e premier fe nomme Colure de:
Eguinoxes , Bcle fecond , Co/ure de: J`0{/Zices ( 14.0 ).

Dc Ziabliquité de l°Eclz]2:ique , (F des Trapiques **.

23° { entre l’équateur Gt Yécliptique dans les points {`ol{’ci—
dc?g‘1“i5é tiaux , s’appelle l,OBLIQUITli ma L’ECLlPTIQUE. I1 a fallu _. cliptique. . . . . .

pour connoitre cette obliquité , obferver combien le foleil
en été s’élevoit au-deilus de l’équateur , 8: combien en h
ver il s’abaii`l`oit au-deffous ( g 1 ) ; ou , ii l’on veut , il a fallu
remarquercombien le foleil étoit plus élevé a midi en été

u’il ne l’étoit 5. midi en hyver 5 (Sc ayant trouvé 47° dc

Du mot Grec K¤'Aup¤s, murilur , truncu: , parce que dans les Spheres orcliq
_ naires on fait des entailles fur ces_ cercles pour y encaflrer les autres cercles.

"'*

Du mot Grcc Tpzivm , wypp , parce que le foleil arriyé aux tropiques fcmblq -.
F§[Q\.\I`Il§1` I\ll' [65 PBS.

diilérence



De FO-5/Zgz¢ize' dc /’EcZz;;>t£gz¢e , JCC.
différcnce, la moicié dc ccttc diH"ércncc , ou 2 ;° Q , a dmmé
Ia plus grande difiancc cntrc I’écli_ptiquc 8{ Yéquatcur. Nous
n’av0ns pas aéiucllcmcnc mémc d’aucrc méchodc pour dé·—
tcrmincr Yobliquité dc Péclipriquc.

$7. Ccttc obljquicé dcl’éc1iP:iquc étoit , il y a zooo ans;
d’cnviro.n z4.°; elle n’eii plus au;ourd’hui que de 2 ;° z 8’ zo",
6c diminue de 4; {`econdes tous les 100 aus. Nous explique·
rons les caufes de cette diminution dans le Livre XXII. en

parlant del’Attra&i0n , GL les circoiiftaiices dont elle ef} ac·
eompagnée , 5 l’oecaii0n_de la Nutation , Livre XVII.

j 8. Les Anciens , pour déterminer l’0b]iquité de l’éclip·
tique , obf`ervoiem: les ombres folititiales du foleil. Soit
A B un Gnomon * , uu Style quelconque élevé verticale.— rig. 9.
ment, 5`A E le rayon du foleil au folflice d’hyve1· , BE
l’ombre du foleil; OA C le rayon du folllice d’été , 8c BC
1’ombre folilitiale la plus courte ; dans le triangle AB C,
reékangle en B , 6c dont on connoit les cotés AB, B C, il
ell aifé de trouver par les régles de la Trigonométrie rec
tiligne, l’angle ACB ou OC B , qui exprime la hauteur
du foleil au folflice d’été ; on en fera autant pour le trian- n
gle ABE , Bc l’on aura l’angle E égal 51a hauteur du fo
leil au folitice d’hyver. Celt ainii que Pythzas, plus de 200
ans avant J .C. trouva qu’5. Marfeille, dans le folflice d’été, la
hauteur du Gnomon [T] étoit a la longueur de l’ombre ,
gomme 600 eff 5 2O 9; d’oi1 l’on conclut l’obl.iquité d.e_l’éclip
tique 23° 4.9'. Nous parlerons des plus fameux Gnomons
qui aient i`ervi_p0ur cet ufage , 5 l’occ.alion des Inflrumens
d’Ai’tr0nomie ., dans le_Livre XIII.

j 9..Chacun des paralleles 5 1’équateur que le foleil pa
roit décrire de jour en jour par fon mouvement diurne ,
el} autant éloigné de l’équateur que le point de l’écliptiq.ue
ou fe trouve le foleil; quand le foleil ei} éloigné de 10°
de l’équateur , ou qu’il a 10° de déclinaifon , il décrit un

parallele qui s’é1oigne de l’équateur de 10° , Sc alle au zé- Init de tous les pays de la terre qui ont 10° e latitude.
Quand il ell parvenu 5 lon plus grand éloignement B , qui
ell de 2;° { , il décrit lon parallele B C le plus éloigné ou

I`»~',¤v• » Régle droitc , Style droit.
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ASTRONOMIE,L1v.1'.Q6

le ` lus petit qu’i1 puiffe décrire , c’ef}; celui-la qu’on apé
peiie_Tropigue. I1 y aun tropique de chaque coté de l’é·
quateur;1'un fe nomme le Tropique da Cancer , parce que:
le foleil décrit celui-ci le jour du folfiice d’été , entrant dans
Ie ligne du Cancer ; I’autre s’appeI1e Ie Tropigue du Capri
come , parce qu’i1 ei} décrit au temps du folfiice d’hyver ou i
1e foleil Cl1tI‘€ dans le Capricorne. Ainii les tropiques com
prennent tout l’ei`pace dans lequel-peut fe trouver 1e foleil,

& cet efpace ei} de 4.7°. Les tropiques touchent Yécliptique , 8: fe conf`ondent avec ce cercle dans les points fo Pri
tiaux ; de-le vient que Ie foleii ,'pendant quelques jours aux
environs du folftice , ne paroit prefque pas s’é1oigner des
tropiques, Sc refie E1 peu pres 2113 meme hauteur , comme
s’il s’arrétoit dans fa déclinaifon , & de-IE1 vientle nom de
.S`0l/lice , comme fi Yon difoit Iolisjlario.

DE LA JPHERE ARMILLAIRE,
ET DU GLOBE ARTIFICIEL.

60. ]UsQU’rcr nous n’avons entendu {ous le nom de
.S`p/iére celzjle , que la concavité apparente du ciel figurée
en forme de globe; car une boule quelconque peut étre
appellée J`}:/zére, Bc fervir :21 repréfenter les cercles 61 les
mouvemens dont nous avons parlé. Cependant Yufage s’ef*:
introduit d’appeller fp/iére, ou plutot SPHERE ARMILLAIRE,
un infirument compofé de plufieurs cercles évuidés`& pla
cés les uns fur les autres , comme les cercles de la {Phare
célefie zcette fphere armillaire efi reptéfentée dans la F i·
gure 8. Son nom vient de ce1uid’Armille qui {ignifie un.
Arzrzeau ou un Collier, parce qu’en eH`et les cercles de la
Sphere en ont , pour ainfi dire, la f0rme.N ous parlerons
de {on invention (art. 68).

L’Hori{`on ef’t le cercle A G B , pofé fur 4, foutiens qui
font attaches au pied de Ia Sphere.

Le Méridien ei} le cercle A Z B, élevé verticaleinent
fur 1’horii`on, qui efi retenu par en bas dans une entaille faite
au pied de 1’ini’trument , & par les cotés dans deux entailles

{Suites fur1’horii`on au nord & au midi. Ces deux cercles fontxes.



Les Cercles mobiles font un aifemblage , ou une efpece
de eharpente , qui tourne fur un axe P R. On en diftingue
quatre grands , l’Equa-teur ( I2) , l`Ecliptique ( g 1 ) , & les
deux Colures -( 14o) qui fervent a foutenir faifemblage, en
recevant les autres cercles dans des entailles , comme leur
nom meme femble l’indiquer (gg). On y voit aufii 4 pe
tits cercles , les deux Tropiques HM, D [( g6) Gt les
deux Cercles Po/aires XR, JO.

Les Cercles polaires font éloignés des poles du monde
de 2 3° § , autant que les tropiques le font de l’équateur ; ils
font inutiles dans l’Afh·onomie , mais ils fervent aux Géo
graphesia indiquer les pays de la terre qui font {itués dans
les zones glaciales ( 97 ).

61 .Le ZoD1AQUE * eii une bande célefie H I, qu’on ex- Lg ZOd;aqu,_
prime ordinairement dans la Sphere armillaire. Elle a 16
degrés de largeur, c’e{i-a—dire , 8 de chaque coté de l’écli
tique; on n’en fait point mention dans l’A{’tronomie ; elle
fert feulement a indiquer l’efpace_ dans lequel font renfer—
mées les planetes , qui s’éloignent de l’écliptique d’environ
8 degrés , comme nous aurons occahon de le dire en par
lant des Orbites planétaires , dans le VIC. Livre.

6 2. On place auili fur la Sphere une R0_/érre K L , ou
petit cercle , divifé en 24 heures , qui fert a réfoudre diffe
rens problémes d’une maniere commode Ei fans aucun cal
cul. La rofette eii: Hxée fur le méridien; elle a fon centre
au pole de la Sphere; Pextrémité P de l’axe_efi par eonfé
quent au centre de la rofette ; elle porte une aiguille qui
tourne a mefure qu’on fait tourner la Sphere, Gt dont nous
allons indiquer quelques ufages. Ce ne font néanmoins
que des exercices d’amufement , il faudroit , pour réfoudre
ces problemes avec une efpece de précifion , avoir une
Sphere tres-grande Bc tournée avec foin, encore devroit-on
préférer le calcul 8: les méthodes afironomiques pour ees
fortes de recherches ; mais en étudiant les principes de
l’Ai’tronomie , il n’ef’t pas inutile de s’exercer fur la Sphere
armillaire, pour en bien comprendre les mouvemens , 6:

zJJ`ia» , animal ; parte que les Iignes ou portions du Zodiaque pottcnt lcs
poms dc plndicurs animaux,

D __ 11



ouvoir les rapporter fans peine aux objets céleiles. Ce que
;’ai dit qu’on peut faire avec la Sphere armillaire , fe fera
également avec un Globegil n’y a d’autre difference,
ce n’ei’t que la Sphere e[’t évuidée Sc percée e your , tandis
que le Globe efi reiferré , plein &folide , pour marquer fur
fa furfaceles différens pays de la terre , fuivant leurs longi
tudes Sc latitudes (34, gg ).

U&_§_e du 6 3 . Cozzrzoffazzt la latitude zfurzpays de la terre , trou_ G1°b° °"°H'°’ ver ti c/mguejour de [71/11162 Pécure du lever JC du couc/ter
du plea'!. Suppofons que Paris ei} le lieu donné , dont la
latitude ef’t de 4.9° , & que l’on veuille fgavoir pour le 21
Juin l’heure du lever Ga du coucher du foleil:.1°. il faut
tourner le méridien , fans le fortir de fes entailles , de ma.
niere que le pole foit élevé de 49° au-deifus de l’horifon ,
on le voit aifément par les divifions du méridien ou fe mar=
quent toujours les degrés de la hauteur du pole. 2°. On.
cherche quel ei} le degré de l’éc1i.ptique répondant au jour
donné 5 ces degrés font marqués vis-e~vis des jours , tantet
fur le cercle qui fert d’horifon , tantet fur le zodiaque me
me : dans. le cas propofé on trouve le premier degré du
Cancer. 3°. On place dans le méridien le degré trouvé, Gt
en meme temps on met fur midi l’aiguille de la rofette ,,
qui étant placée fur l’axe , 31 frottement dur , peut etre
mife & arrétée ou l’on veut. La raifon de cette operation
eft , qu·e l`on doit toujours compter midi £tParis , lorfque
le degré de Yécliptique oh fe trouve le foleil, c’eH-e—dire‘,
le foleil lui·meme , eft dans le méridien. 4.°. On tournera
la Sphere du ceté de l’ori·en-t , jufqu’£1 ce que le premier
degree du Cancer foit dans l'horifon; on verra alors que l’ai—
uille de la rofette ef} fur 4 heures , ce qui apprend que

e foleil fe leve alorse 4. heures : & fi lion tourne de meme
la Sphere vers le couchant ,- j.ufqu°e ce que .l;e meme. degré
de l’écliptique ou ei} le foleil , arrive fur l’horifon, on verra
que Faiguille de la rofette qui a toumé avecsfon axe ;` eft
arrivée fur 8 heures , ce qui fera connoitre que leifoleil ce
jour-le doit fe coucher il 8 heures. La meme opération fait
voir que la durée du jour ef} de 16 heures;car l’aiguille de·
h rofctte parcourt un efpace de 16 heures , tandis que lei
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De Z22 Ipiére Xrmillaire , Kc.

point de I’écli tiquc , fur lcqucl nous avons opéré , va dc Ia f`parcic orientac 5 la partie occidcntalc dc 1’h0ri{0n.
6 4. La raii`011 dc cette pratique tient h ce que nous avons `

dit fur la diviiion du jour en 24. heures ;puiique le mou
vement diume fe fait uniformément chaque jour autour de
l’axe 6c des poles du monde, il ei’t évident que Yaiguille de
Ia rofette qui fuit le meme mouvement , parcourra it cha
que révolution les 24 heures du cadran, & q_u’elle marquera.
8 heures , quand la Sphere aura fait le tiers de fon tour ;
la Sphere étant placée dans la pofition qui convient au lieu
Sc au jour donné , Bc ayant le meme mouvement que le
ciel , la rofette {`uit le mouvement. du Globe ; elle marque
donc les heures du lever & du coucher du foleil.

6 j . Connoéfanz fheure gz/il M ti Paris , zrouver gue//e
/zeure il q/Z dans [es autres pays du monde , au mqyerz du
loée. Je fuppofe qu’il foit 9 heures 5. Paris ; je commence

5 mettre Paris fous le méridien du globe tcrreilre, 6c en
meme temps l’aigui1le de la rofette fur 9 heures du matin,
dei}-5-dire , du ceté de l’orient ; pour ne pas s’y tromper ,
il faut. avoir foin d’écrire fur la rofette orient Bc occident ,
comme il eff écrit fur l’hori{`on; je fais tourner le globe
jui`qu’5 ce que l’autre ville dont il s’agit , par exemple , Je'
rzr/dlem , foit 1`ous le méridien ; je regarde alors quelle
heure marque l’aiguille de la rofette , Bc je trouve r 1 heu-
res 8: un quart; ce qui nfapprend qu’il eil 1 1 heures & un
quart 5 Jérufalem lor{`qu’il eil 9 heures 5 Paris.

Toutes les villes qui font 5 l’orient de Paris , tellres que
celles d’A{ie comptent de meme plus qu’5 Paris , tandis que
celles qui font {ituées 5 l’occident , telles que les villes d7A.
mérique comptent moins qu’5 Paris gainii quand il efl midi
5 Paris il n’eil que 4** g6’ 5 Mexico, c’eii-55dire, 7** 4/ de
moins qu’5 Paris ; mais 5 Pékin il eil déja 7** ;6’gdu foir.

Trouver Pheurc

qu‘il ell en diffe
FBHS PZYS•

Tffjuvér le point6 6. Trouyerpar Ze moyezz Ju G/06e ou de Za J`p£ere arnzil
le foleil ie

Zaire que].: _/bn: [es poi/us de Z°£0r%1z 0:2 [e_/o/eiZ_{e [eve d {gc`dzaquejourde [du/ZE2.tAY3I'1C trouvéfur l’écliptique e lieu du
foleil pour le jour donné ,`& la Sphere étant auili élevée 5 la
hauteur du pole du lieu dont il s’agit , on conduira le point:
de Yécliptique 5 l’h0rifon, 8: l’on examiner combien le

D iij,



ASTRONOMIE;L1v. I.

point de l’horii`on auquel il répond, s’éloigne du point de
l’orient ou de l’occident : on trouveroit ill Paris pour le 2 1
de Juin , que les points ou le foleil fe leve or fe couche font
£1i38° des points cardinaux de l’ei’t & de l’0ueI’t , & cela du
cocé du nord· ceux ou le foleil fe leve Gt fe couche le 21
Décembre forit a 36° 29’ des_mé`:mes points cardinaux dc
I’efi: Bc de l’ouei’t , mais du coté du midi; ainii depuis le
couchant d’été jui`qu'au couchant d’hyvier il y a 74°}de
’d1{lance: cette quantitéefc encoreplus grande quand lon
olavance vers le nord; ma1s elle d1m1nue , au contra1re , pour
les pays méridionaux , enforte que fous l’équateur on ne
trouve plus que 47° de difirérence entre les points ou le
foleil fe leve dans les deux folfiices.

Amplitude, 6 7. L’AM1>L1TUDE orzive n’ei} autre chofe que l’arc de
l’hori{`on compris entre le point ou le foleil fe leve & le vrai
point d’orient; l’rzznpZiiude occrzfé ei} la difiance du point
d’occ1dent a celui ou fe couche le foleil. Nous verrons a la

fin de ce Livre d’autres ufages du globe , relatifs aux étoiles
Hires qu’onreprélente aufli fur des globes céleftes ( 1 gg ).

_ 6 8. Lmvention de la Sphere armillarre , telle que ]e
viens de la décrire eil certainement auili ancienne que celle
de l’Aftrpnomie méme , dont nouarlerons dans le LivresjpII. On lartribue a Atlas , a Herc e , a Anaximandre a ’
. . . , . Mufxus ; mars rl ei} plus naturel de croire qu elle vient de
1’Egypte.

La Sphere d’Archimede qui fut dans la fuite Ii fameufe;
ne fe bornoit pas a repréfenter les cercles de la Sphere ;
c’étoit un Plazzemire, ou une machine propre arepréfenter
aufli les mouvemens méme des planetes , dans un globe de;
yerre , & que Claudien a célébré dans les vers fuivans :

Jupiter in parvo cfum cemerct xthera vitro ,
Rifit, 8: ad Superos talia diéla dedit :

Huccine mortalis progre{Ya potentia cum?
Jam meus in fragili ludirur orbe labor.

Jura poli , terumque fidem legefque Deorum
Ecce Syracufius rranilulit arte fénex;

Inelufus variis famularur (`piritus_af{ris ,
EE YIYUUI ECI§l§ l`D,O[Il`JIlS \II'gCt OPUSQ



De I4 J`;/zére Droite.
Pcrcurrit proprium mcmicus fignifcr annum,

Et Gmulata novo Cinthia mcnfc redir:

Jamquc {uum vclvcns audax induflria mundum
Gaudet , 8: humani Gdera meme regit.

De Ia Sphére Droite , Oblique (7 Parallele.
9. ON diiiinguc troispofirions différcntes dc Ia Sphérc

armillairc , pour rcpréfcntcr trois fortcs dc Htuations dans
lcs diHérens pays de la tcrrc , la Sphere Droize , la Sphere
ObZigue,la Sphere Przmllele, {`uivanr que Yéquatcur coupe
e angles droits 1’horii`on, ou qu’i1 le coupe obliquement, ou
qu’i1 lui efi parallele : les apparences du mouvement diurne
font fort différentes dans ces trois poHtions , St nous allons
en dormer une idée. Il e{’t feulem-ent néceH`aire d’avertir

que deux caufes contribuent 51 rendre le jour plus long
qu’il ne devroit Ferre par la poiition de la Sphere; l’une efi:
la. Ryiadion des rayons , l’autre ei} la lumicre crépui`cu—
laire.

7 0 . Par la réfraétion il arrive que les rayons du foleil fe
plient Sc fe déto‘urnent en traverfant liatmofphere , de ma
niere 5. arriver vers nous plutot qu’ils n’y feroient venus par
la ligne droite ; cette réftaetion , dont nous traiterons dans
le Livre XII. efi telle que quand le bord fupérieur du foleil
eft véritablement e l’hori{`on , en forte qu’il ne faile que pa
roitre , le difque entier étant encore {ous l’horil`on , la ré-e
fraétion l’éleve affez pour qu’il foit tout entier au-deIIus i
deft-e·dire , qu’alors fon bord Sin-férieur paroit toucher l’ho
rifon , Sc l’eH’et de la réfraéliqn; égale la grandeur meme du
diametre folaire. Il faut environ trois minutes dans nos cli

mats pour que le foleil s’éleve de la quantité d’un demi-de
gré , enforte que la durée du jour artificiel ef: augmentée
de {ix minutes par l’eH’et de la réf`ra&ion ; cet eH`et devient
beaucoup plus confidérable en avancant vers les zones gla
ciales; GL fous le pole meme on a, par le feul eH`et de la ré
fra&ion , 36 heures de jour plus qu’on n’auroit fans elle.

7 I . La feconde caufe qui donne de la lumiere dans les
pays ou la polition de la Sphere ne femble indiquer que
les ténebres , c’ei’r la lumiere crépufculaire , dont nous

Fig. 1·I• rz. 8c rg

La réfi·a&Zm1

augmente la du»·
rée du jour.
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point de l’h0tii`on auquel il répond, s’éloigne du point de
l’orient ou de l’occident : on trouveroit 5 Paris pour le 2 1
de Juin , que les points 05 le foleil fe leve Gt fe couche font
5 S3 8° des points cardinaux de l’eft & de l’ouefl , & cela du
ceté du nord; ceux ou le foleil fe levc & fe couche le 21
Décembre font 5 36° 29’ des.memes points cardinaux dc
Yell: Gt de l’oueft, mais du ceté du midi; ainli depuis le
couchant d’été jui`qu’au couchant d’hyver il y a 74*} de
diflance : cette quantité eil encore plus grande quand l’on
avance vers le nord; mais elle diminue , au contraire , pour
les pays méridionaux , enforte que i`ous l’équateur on ne
trouve plus que 47° de difference entre les points ou le
foleil fe leve dans les deux folfcices.

Amplitude. 67 . IJAMPLITUDE arrive n’eft autre chofe que l’arc de
l’hori{`0n compris entre le point ou le foleil fe leve 8; le vrai
point d’orient; [amplimde occaf eil la diflance du point
d’occident 5 celui 05 fe couche le foleil. Nous verrons 5 la

lin de ce Livre d’autres ufages du globe , relatifs aux étoiles
fixes qu’on repréfente aulli fur des globes célefles ( 139 ).

6 8. L’invention de la Sphere armillaire , telle que je
viens de la décrire eil certainement auili ancienne que celle
de l’Af’tronomie meme , dont nous arlerons dans le Livre
II. On l’attribue 5 Atlas, 5 Hercule , 5 Anaximandre , 5
%ufa¤:us ; mais il ei} plus naturel de croire qu’elle vient degypte.

La Sphere d’Archimede qui Put dans la fuite li fameufe;
ne fe bornoit pas 5 repréfenter les cercles de la Sphere ;
c’étoit un Pla/zemire, ou une machine propre 5 repréfenter
aufli les mouvemens meme des planetes , dans un globe de
yerre , & que Claudien a célébré dans les vers fuivans :

Jupiter in parvo cinm cemeret azthera vitro ,
Rifit, 81 ad Su eros talia diéla dedit: P

HUCCIHC I'\‘1Ol'[3.llSP1'Og`l’Cll—2 potentia CUTE?
Jam meus in fragili luditur orbe labor.

Jura poli , rerumque fidem legefque Deorum
Ecce S racufius tranllulit arte i`énex• l

Inplufus xlariis famulatur {`piritus_a{}ris;
Et vivum ccrtig motibus urge: opus;
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Pcrcurrit proprium mentitus iignifer annum,

Et fimulata novo Cinthia menfe redit:

Jarnque fuum volvens audax induflria mundum
Gaudet , 8c humané iidera mente regit.

Dc la Sphérc Dralte , Oblique (7 Parallcle.
6 9. ON diilinue trois poiitions difiiérentes de Ia Sphere

armillaire , pour repréfenter trois f`ortes de {ituations dans
les diiiférens pays de la terre , la Sphere Droize ,1a Sphere F;g_ ,_I_ ,1, 8, T;
OI>lique,la Sphere Paralle/e, fuivant que Yéquateur coupe
a angles droits l’horifon, ou qu’il le coupe obliquement, ou
qu’il lui eil parallele : les apparences du mouvement diurnc
font fort différentes dans ces trois pofitions , Sc nous allons
en donner une idée. Il eft feulement néceffaire d’avertir

que deux caufes contribuent in rendre le jour plus long
qu’il ne devroit l’etre par la pofition de la Sphere; l’une ef’t
la Refaiiozz des rayons , l’autre ell la Iumicre crépufcu
Iaire.

7 0. Par la réfratlion il arrive que les rayons du foleil fe
plient Bc fe déto*urnent en traverfant 1’atmofphere , de ma
niere in arriver vers nous plutot qu’ils n’y feroient venus par
la ligne droite ; cette réfraélion , dont nous traiterons dans La ré&a&Z¤n
le Livre XII. ef’t telle que quand le bord fupérieur du foleil
efi véritablement e 1’horifon , en forte qu’il ne faffe que pa
roitre , le difque entier étant encore fous 1’horii`on , la rée
fraétion 1’éleve affez pour qu’il foit tout entier au-deiTus ,
c’ef’t-£1·dire , qu’alors fon bord inférieur paroit toucher l’ho
rifon , Gt 1’effet de la réfra&ion_· égale la grandeur meme du
diametre folaire. Il faut environ trois minutes dans nos cli

mats pour que le foleil s’éleve de la quantité d’un demi-de
gré , enforte que la_ durée du jour artinciel ef’t augmentée
de fix minutes par 1’eH`et de la réfra&ion ; cet effet devient
beaucoup plus confidérable en avangant vers les zones gla
ciales; 6: fous le pole meme on a , par le feul effec de la ré—
fraflion , 36 heures de jour plus qu’on n’auroit fans elle.

7 I . La feconde caufe qui donne de la lumiere dans les
pays oula pofition de la Sphere ne femblc indiquer que
les ténebres , c’ei’t la lumiere crépufculaire , dont nous

du'
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traiterons 5 la fin du Livre XII. Cette lumiere douce BE
tranquille de l’aurore , qu’on voit s’augmenter peu-5-peu
le matin avant le lever du foleil , Bc diminuer le foir des

que le foleil ei’t couché , eil produite par la difperfion des
rayons dans la maffe de l’&ir qui les réfléchit de toutes
arts ; le crépufcule dure toute la nuit au mois de Juin 5

_ Paris , & dans les pays qui ont plus de 4.8% de latitude;
ceux qui habiteroient fous le pole , auroient un crépufcule
de trois femaines , en forte que la durée des ténebres pour
eux ei} diminuée de Iix femaines, par l’effet des icrépufcules
qui ont lieu fans que le foleil y paroille fur l’horii`on. Nous
ferons a‘bi’tra&ion de ces deux caufes dans les articles fui

vans ; Bc ce que nous avons 5 dire des circoniiances du jour
dans les trois politions de la S-phere , doit s’entendre de
celui que donne le foleil quand il eff véritablement fur l’ho
rifon.

sphere Droice. 7 2 . La SP1-IERE DRo1TE , c’e{’t-5~dire , celle oi1l’équa»
Hb H, teur E V, eft perpendiculaire 5 l’horii`0n H O , a lieu pour

ceux qui habitent fous l’équate-ur ( 3j ) , comme 5 Quito
dans l’Amérique méridionale : 15 les deux poles font tou
jours dans l’horii`on , tous les paralleles 5 l’équateur , come
me P A , font coupés par l’horil`on en deux parties éga»
les ; ainli les jours font égaux entre eux, Bcl égaux aux
nuits pendant toute l’année.

7 3 . Le foleil palle deux fois l’année par le zénit , {ca
voir , le 21 Mars 6: le 2 3 Septembre , jours auxquels le fo
leil décrit l’équateur , parce que l’équateur p-alle au zénit
de ces pays-15. On peut en conclure qu’ils ont comme deux
étés Gt deux printems , car il ne Faut pas parler d’hyver dans
des pays ou le foleil lance des rayons prefque toujours per
pendiculaires : on doit cependant obferver que la chaleur
qui y eft extreme fur les rivages 6: dans les fonds , fe change
en june agréable temperature , lorfqu’0n s’éleve de 12 5
lj cents toifes au-deflus du niveau de la mer; Gt que fur
des montagnes de 2fOO toifes on éprouve, quoique dans

la Gone torride , ·un froid infupportable Bc une neige éterne e.

7 4. Dans la Sphere droite , on a le foleil du coté du
nord
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rncrd &1’ombre du céré du midi, pendant la moicié dc
Yannéc , dc uis lc .2 1 Mars jui`qu’au 23 dc Scptcmbrc : on
fa lc folcil du cété du midi & Yombrc du céré du nord ,

cndan: lcs {ix autres mois de l’année ;& dans les deux

jours d’équin0xes , l’0mbre difparoit tocalement a 1’heurc
de midi.

7 Toutes les étciles mcntent fur l’hori‘fon dans l’ei`
pace de 24. heures ,_puii`q_u'en faifant leur révolucion elles
font 12 heures fur 1’h0rif0n, Bc 12 heures au-defibus; au
,1ieu que,dans les autres poiitions de la Sphere il y a toujours
une partie des étoiles qui ne fe leve jamais.

7 6. Enfin , 011 y v0it le foleil Bc tous lesafires s’élevc.r
tperpendiculairement au·deH`us de 71’horii`on , comme Lue
gain 1e raconte, en nparlant du voyage de Caton cn Lybie:

jN0n obliqua meant, nec Tauro Scorpius exit
Rc&ior,aut Aries donat {ua temppra_Librz ,
Aut Afirza jubet lentos defcendere Pifces,

Par Geminis Chiron , 81 idem quod Carcinus ardens
Humidus Egoceros , nec plus ‘Le0 rollitur urni. PharfZ HB. IX.

-Ciefi-a-dire : s<·Que tousles {ignes .&· toutes les portions dc
.» Yécliptique , ou fe trouve Ie foleil pendant Yannée, mon
.=¤ tent_perpendiculai1·emen.t_; le Taureau comme le Scor~
== pion , le Bélier aufli bien que Ia Balance , la Vierge com
¤¤ me les PoiH`ons , Ie Sagittaire comme les Gémeaux , le
.·»¤ Cancer comme;1’h,un1ide Capricorne , 8: le Lion comme
29 le Verfeau ». Il {aut cependant obferver que Yapplication
de Lucajn ef: fauil`e ; car le voyage de Caton n’étoit que vers
le temple de Jupiter Ammon , Iituéprés du tropique du
cancer, 6: non point {ous Yéquateur.

77. La SPHERE OB1.1QUE a lieu pour tous les paysde
·la terre qui ne font {itués ni [ous Yéquateur , ni fous les

oles ; i`oit_.qu’on1es prenne dans Yhémifphere boréal , c’eii:—
5—dirc , dans les latitudes boréales , ou dans Yhémifphere
auftral qui a le pole antarétique élevé fur l’horii`on , au lieu
du pole Ardigue * que nous avons dans nos climats.

Dans la Sphere oblique , on a l’équateur {itué oblique
ment par rapport a l’horii`on ; les paralleles a Yéquateur font

.Ce nom lui vient dn vqiiiriage de ,l’Ourfc, A"g;4r•_n
Tome I.

Clavius in Sphxé
ram, p. 196.

Sphere Oblique.

Fig. IO• ,6 l1•
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coupés inégalement par l’horifon; le jour n’ei°c éga*I E1 Ia nuit
que,le 2 1 de Mars 8c le 23 de Septembre , jours des equi
noxes, le foleil décrivant alors Yéuateur qui ei': tou;ours
pcou é en deux arties é ales ar ihorifon. Ppg

’78 . Dans lespays fepizentrignaux, tels que l’Europe, on
a les plus longs jours tant que le foleil ef} dans les {ix pre
miers lignes , le Bélier , le Taureau , les Gémeaux ,1`Ecre
viffe , le Lion GL la Vierge ( I22 ) , parce·qu’alors fa décli·

naifon eft feptentripnale Gt qu’il gécrit les pzugrqgles ,cqm1 dTF; Jo, me AB , ui ont cur us ran e ortion au- e us g gEggde Phorifo. Dans les paysméridinaux , tels que l’Afri-·
que 8: une partie de l’Amérique méridionale,les plus longs
'jours arrivent quand le foleil ei} dans les {ix derniers Iignes
qui font les fignes méridionaux; parce qu’alors le foleil dé-·

crit les pziralleles dpnt les plus grandespcztionqfont aiullii ’€€·"· deifus de ’hori on. ar ’axe du monde a e ar es llgcentres K ,_C , N , de tous les paralleles : ora pare mé
ridionale CR de l’axe ei} élevée au-de{l`us de 1’horifon dans

les pays méridionaux ; donc les paralleles y ont leur centre
au-deffus de l’horifon; done les arcs diurnes de ces parall

leles font lus rands ue les arcs noéiurnes ; donc les g{ours font lus lgngs qui les nuits , quand le foleil efi danses fi nes méridionaux.

7 5. Les arcs fupérieurs , ou les arcs diurnes des paral
leles font d’autant plus grands, par rapport a leurs arcs noc··

turnes , qu’ils approchent davantage du pole élevé 5 ainii le
rig. 5. parallele dopt e diametre efi: IG , a fa partie diurne G Y

eaucou us rande ar ra ort a fa artie noéturne [IQEiil%gPque le paaele(L, dnt Bc !V`Lfont les deux por~
tions; parce que l’axe du monde R CP s’éloignant de plus
en plus de l’horifon CH, le centre X du parallele G [eil
plus éleyé que le centre V du parallele K L; ainli le pre

mieri ie deigageplus de l’horifon , Gt fa portion YI, coupéeldpar ’ ori on , evient lus etite. p
8 O. L’arc diurne dutrogique du cancer cit donc le plus

grand de tous les arcs diurnes du foleil pour les pays fep—
tentrionaux , puifque le tro ique du cancer eff de tous les j
paralleles celui qui eil le plus avancé vers le nord; deft
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pourquoi le jour le plus long de 1’année eft celui ou le foleil
décrit le tropique du cancer , c’eit-a-dire, le jour du {`olitice
d’été : par la meme raifon , la nuit la plus longue eft celle
du folitice d’hyver.

8 I . Dans la Sphere oblique on a,comme dans la Sphere Jopts ae;
droite, le jour égal a la nuit dans le temps des équinoxes ,
parce qu’alors le foleil décrit l’équateur , & que Yéquateur
eit toujours coupé en deux parties égales par un horifon
quelconque , fuivant la propriété des grands cercles de la
Sphere qui pailent tous par le centre , GL y font coupés de
tout fens en deux parties égales.

8 2. Dans la Sphere oblique boréale , le foleil monte
depuis le 2 1 Décembre , jour du folltice d’hyver , ju{`qu’au
2 1 Juin , jour du folftice d’été , parce qu’il fe rapproche du
nord tous les jours d’une petite quantité : les yours croiii
fent Gcles nuits diminuent , parce que les arcs diurnes des
aralleles deviennent plus conlidérables : on appelle Jignes $ig¤¢5 ¤V¤¢¤d*'—¤5

Eq"‘“°"“S‘

_ ¢z_/éezzdans ceux que le foleil parcourt alors , c’eit-a-dire,
le Capricorne , le Verfeau , les Poi{l`ons , le Bélier , le Tau
reau Bt les Gémeaux : ce nom de {ignes afcendans eit fort

ulité dans l’Aftronomie , arce qu’il y a beaucoup de cir- bconftances ou1’on eft obgé de diltinguer les lignes afcen
dans des {ignes defcendans.

3. Les jours également éloignés du meme folftice font
'égaux ;ainfi le 20 de Mai & le 2 3 de Juillet le foleil Le
couche également in 7h 4.3’ et Paris , parce que la déclinai
{on du foleil (132) étant de 200 dans l’un comme dans
1’autre ; c’e{t—£1-dire, le foleil étant éloigné de 2o° de l’é
quateur, il décrit le méme parallele , [`oit le 20 Maien s’é
loignant de Yéquateur pour monter vers le tropi-que, foit
le 23 de Juillet en fe rapprochant de l’équateur apres le
folftice d’été.

8 4.. Quand le foleil , au lieu d’avoir 200 de déclinaifon
boréale , comme dans le cas dont nous venons de parler ,
2 2o° de déclinaifon auftrale , ce qui arrivele 21 de No
vembre Bt le 2O de Janvier , la longueur du jour eit égale
it ce qu’étoit la longueur de la nuit dans le premier cas,

Gt la longueur de la, nuit eit de la meme quantité que cellc11
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du jour étoit quand le foleil décrivoit le parallelé femlélaé
ble au nord. de l’équateur , parce qu’a 2o° de part 6: d’autrc
de l’équateur , les paralleles font égaux St également cou
pés par l’horifon, quoique dans un ordre renverfé : car fi lc

r·‘ig.·;. parallele MDL eff aufH éloignéi de Yéquateur E C Q vers
le midi, que le parallele K V./V L en eff éloigné vers 1e
nord , c’eff-a-dire , fi C W eff égal- a C K alors la quantité
D W fera égale a la quantité VN, par`ce que les" trian
gles CDW& CV./V feront égaux ;-mais WM eff égal
a V L, puifque les paralleles font a égale diffance de l’équa
teur ; done les parties reffantes D M Bt N L feront égales·;
c’eff—a-dire , que l’arc diurne de l’un des paralleles fera égal:
5. l’arc noefurne de Fautre , & que la nuit du 2--o Mai fera
égale au jour du zo Janvier. Il en eff de meme de tous les
autres jours du printernps et de l’été , qu’ontpeut eomparer
a des jours correfpondans de lTautomne & de l’hyver ;» er
lion trouvera la meme égalité, quand il. y- aura égale dif
tance du foleil a·1’équateur ; la feule difference qu’on y~
trouve , eff celle qui provient des réfraffions , & elle- peut:
aller a quelques minutes, comme. nous en avons av-erti.
( art. 70 ).

8 j'. Deux pays fifués a des latitudes égales , l’un au
nord de l’équateur , l’autre au midi, ont des faifons tou
jours oppofées, le printemps de l’.un eff l’automn_e pour
l`autre·; l’été du premier fait l’hyver du fecond , parce que
les arcs diurnes du ceté du nord font égaux aux arcs noc
turnes du ceté du midi, fi l’on prend les memes jours :»en

wg, w. du, eH`et,- comparons la Hgure IO avec la Hgure 1 11 ; dans l’une
le pole feptentrional P ·eff élevé awdeffus de Phorifon; dans
liautre c’eff le pole meridionalR: le parallele GL, dans
les deux figures , eff au midi de Péquateur; mais dans-la
figure IO le midi eff en-bas, & dans la figure 1 1 il eff en
haut: dans la figure IO Parc diurne GM eff plus petit.que
l’arc noéfurne ML; au lieu que dans la figure 1-1- fare
diurne GM eff le plus grand ; l’a—rc noefurne ML de la
figure IO eff égala l’arc·diurne· G M de la figure 1 1 , c`eff·
a~dire , que les pays qui- font , par exemple , a 3o° de la
mtude boréale , ont ladurée du jourégale a la durée
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elela nuit de ceux qui ont 3o° de latitude méridionale ,
Bc que l’hyver a lieu pour l’un en meme temps que l’été
pour l’autre.

86. Les pays fitués fous le meme parallele du meme ceté
de Yéquateur, ont la meme durée du jour , la meme {`aifom
at quelle diiiance qu’ils {`oient les uns des autres 5 parce
qu’ayant la meme hauteur du pole , l’axe du monde étant
placé de la meme f`ac;on‘fur 1’horiI`on de chacun , tousles
parallel-es y font coupés de la meme ma·niere 5 ainfi FEI`
pagne ec le Japon , Naples & Pekin qui font at la meme la
titude- du ceté du nord5 fonta la meme température , ont:
les memes faifons & la meme durée du jour dans le meme
temps , quoiqu’a 2 goo lieues l'un, de l’autre.

87. La SPHERE APARALLELE eft celle qui a lieu quand SPhEIe`Para11e,l€•
1?horii`on eft parallele E1 Féquateur , c’efl-a-dire , que l’équa—
teur meme fert d’horii`on : il n’y a fur la terre que deux~
points ou elle ait lieu , `c’eI’t-a—dire , les deux poles 5 6:
comme ces deux points font. inhabités & inhabitables, nous
dirons peude chofe fur cette partie.

T I _ I _ Dans la Sphere parallele, on ale pole céleite P e fon ze- Fig- FN
nit 5 l’année y·ei’t compofée. diun jour Bc d’une nuit ,. tous
_deux S1-peu-pres de fixmois : tant que le foleil-ef’t, _ar exem- l
ple, dans les {ix {ignes feptentrionaux ,1e pole ljoréal ei}
éclairé fans interruption; tous les paralleles qu’il_ décrit
depuis Yéquateur jufqu’au-tropique du Cancer TR , fom:
au-deffus de l’horii`on5 Ei lui 1`ontparalleles : ainii chaque
jour le· foleil fait le tour duiciel , {ans changerde hauteur ,
fans s’approcher , ni s’éloigner de.- l’horii`on ,» du moins fen
fiblement. Des que le tO1€11,aaptéS1·équ1¤Ox¢ d’automne,
aH`e dans les lignes méridionaux , il ne reparoit plus fur
ihorifon.; les paralleles qu’il decrit , font en entier dansi

Ihémifphere inférieur 8: invifible 5. Sc lion ef’t plongé {ix
mois dans Yobfcuritéi: il. en faut feulement excepte-r_le créi
pufcule qui commence environ go jours avant que le foleil
arrivea l'équateur & paroiile fur 1?hoi·ii`on 5 & qui ne Carre
que go jours apresla difpatition totale du difque folaire.

88, Chaque jour l`omb1·e d’un corps paroit tourner,

fans changer de longueur 5 fa marche eff ugifolrniénient5 11],
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circulaire : il fufliroit, pour y faire un cadran horifontal, de
divifer un cercle en 24. parties égales; mais le midi feroit
une chofe indéterminée fous la Sphere parallele , il n’y au
roit aucun point du ciel d’oi1 l’on {Gt obligé de compter les
heures par préférence; & la méridienne ( 106) deviendroit
une chofe de convention,.

8 9. Dans la Sphere parallele, les étoiles ne fe couchent
jamais , elles font toujours at la méme hauteur au-deilus de
l’horii`on , la moitié du ciel efl toujours viiible , 8: les étoiles
lituées dans l’autre hémifphere ne paroiilent jamais : ce n’eil
qu’aprés quelques fiécles que l’on appercevroit un petit
changement , par l’eH·`et de la préceilion des équinoxes ,
dont nous parlerons dans la fuite.

Des sullen! {ZC! Climuis.
Caufe _ 9 O. PLUS la Ipuére qi oéligue , plus lu cuzzleur dimi

¢¤1=·¤b¤1·=¤r· nue , JC plus lesfizyozzs devierzrzerzt izzegrales. Les rayons
du {`oleil qui produifent la chaleur & animent toute la na
ture , n’ont jamais plus de force que 1ori"qu’ils arrivent per
pendiculairement in nous , parce qu’ils ont moins d’ai1· a tra
verfer , Bc qu’i1s fe répandent avec plus de force dans les
interflices de la terre 8: de tous les cor s qui nous envi~ i
ronnent , pour y fomenter la chaleur. Pius on ell avancé
vers un des poles , Gt plus les rayons du foleil viennent
obliquement : lori`qu’on ell a 4.g° de latitude , & que le fo
leil eft dans l’équateur , il ne s’éleve jamais plus que de 4.g°,
meme a midi; en général , la hauteur du 1`oleil , lejour de
l’équinoxe , ef’c toujours le complément de la latitude ; Gt
fait avec elle 9o° (29) : ainli , plus vous augmentez la lati
tude d’un pays 8: l’obliquité de la Sphere , plus vous dimi
nuez la hauteur du foleil dans l`équinoxe ; plus vous éloi- i
gnez fes rayons de la perpendiculaire oude la ligne de vo
tre zénit , plus vous diminuez la ChHlCl11‘_. Il eft vrai ·que
le foleil en été s’éleve _plus haut que l’équateur , mais e_n
hyver il s’abaiil`e de la méme quantité 5 ainfi Yinégalité n’en
devient que plus grande pour les faifons , Gt la chaleur di?
minue toujours fuivant que la hauteur de l’équateur dc» `
Vient plus petite.
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9 I . C’elf pour cela qu’au Sénégal fur la cotc d°Ai`rique,

le thermometre , divifé 5 la facon de M. de Réaumur ,
monte 5 plus de 38° au-deilus de la congelation * ( l’eau
bouillante n’allant qu’5 8o°) ;mais 5 Paris, il ne monte eom
munément qu’5 2 9° dans les plus grandes chaleurs: dans
la Sibérie, comme 5 Yenifeik, il ne monte pas fi haut en été,
& il defcend j..I`qu’5 7o° au-deffous de la glace ; tandis que
le plus grand froid de 1 70 9 5 Paris , n’a pas été 5 1 g° au-dei;
[ous du terme de la congellation. (Mein. de /’Acaa’. 174..9.)

9 2. Parmi les caufes de la chaleur ou du froid il fauc
compter principalement la qualité du fol & la hauteur du
niveau ou l’on habite. Sur les cotes d’Afrique on a plus
chaud que par tout ailleurs , parce que les fables slembri
fent_plus facilement que les foréts , les eaux & les mon
tagnes , & parce qu’on y eff prefque au niveau de la mer:
le Canada eff plus froid que la France , quoiqu’5 pareille
latitude , parce que le pays eff plus couvert de bois , moins
cultivé , moins peuplé , moins deiléché. Quito , quoique
placée dans le milieu de la zone torride , y jouit d’un prin
tems perpétuel, parce qu’elle eff élevée au-deffus du niveau
de la mer de plus de 1400 toifes: 15 on eff délivré de la cha
leur que produit une forte réfleéfion des rayons fur tous
les objets environnans ; chaleur qui eff toujours plus vivc
que celle des rayons direéfs.

9 3 . L’éloignement & la roximité du foleil influent fbien moins fur la chaleur :le ioleil eff moins éloigné de la
terre au mois de Décembre qu’au mois de Juin ; la diffe
rence va 5 370 fois le diametre de la terre , c’eif-5—dire ,
5 plus d’un million de lieues ,& cependant cela n’empéche
pas que nous n'ayons notre plus fort hyver dans le temps
méme oi: le foleil elf plus pres de nous , comme on le verra
Liv. VI.

9 4. Les Climats font les parties de la terre on la gran- DiesClimats.
deur du jour eff diH`érente : on a diifingué 23 climats
d’heures & 6 climats de mois. Le premier climat d’heure

Il llgflit , pour avoir une idée du Thermometre dont nous parlons , de {ep
_ YGH qu’¤1 marque zére lm-{`qu’i1 commence 5 geler; qu‘5 Paris il marque 1.9 de- —
rés dans les plus gl'3.l'ldC$ Cl13..lC\.1IS , Bt IS degrés Z.\l·dCllOll$ mémc de zéro di-ln};
CS plus gX`ZJ`ld$ f1’D1dS.
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ci} 1’ci`pacc compris cntrc lc parallclc 0u lc plus long jour
.d’été , é 12 hcurcs & trois quarts, .c’efi—a—dire , trois quarts2»
d’hcu1·c dc plus quc fous Yéquatcur ; Bc lc parallclc , ou lc
plus long jour ci} dc 1 gh}; .c’cft—h-dire , que lc milieu du
prcmicr climat a 1 gh dc jour au folfiicc d7été , lc milieu du
fecond climat a 1 gh} dejour , le milieudu troiiieme climac
a 14** , comme cela arrive 5 Alexandrie d’Egypre ; le qua
trieme climaca 14%, & il paffe a Rhodes &.§·Babylone 1;
leeinquieme a 1 gh, 8: il paileé Rome;le.iixieme, 1 gh go',
il pa{Te é Venife & h Milan; 1e feptieme , 16** _, 6: il paile
é Paris , Bic,.Sph¤:r4m,p. r.88• “

9 5 . Cette divilion des climats efi la meme que .celle
des Anciens ; mais ils ne comptoient que feptclimats dont
-les milieux avoiem: 1gh , 1 ghi , 14h , Gcc. de jour, juf`qu’a
1 6 feulemem, ou-étoit ile milieu du i`e.pti.eme_climat·a q.8° 4o'
—de latitude ; ils xiétendoient pas fort loin leurs connoiffam
ces géographiques , GL com1oi.il`oient peu de terres ia de plus
grandes latitudes.

Trouver dans ·

quel climat on
hulbire.

9 6. Lorfqu’on connolt la latitude d’une ville, on trouve
Theure -du lever Bc du coucher du foleil , de la maniere qui
a été indiquée (art. 6g ). Ayant déterminé par ce moyen la
durée du plus long jour de Fannée , ou du jour folftitial ,
on comptera les demi·heures depuis 12**% , celle-la com
prife , Gt l’on aura le nombre qui exprime le climat : ainli ,
ayant a Paris 16 heures & quelques minutes , c’ei’t#a—dire ,
7 demi—heures au -deil`us de .12**.% , nous fcaurons que
Paris eil dans le feptieme climat : s’il y avoit 1 6 heures & un
quart , ce feroit la fin du {`eptieme Gt le commencement du
huitieme climat; s’il y avoit 16 heures Q, il arrive vers
5g° de latitude , ce feroit le commencement du neuvieme
climat. Ontrouveroit de méme les {ix climats de mois ,
c’ei’c—a—dire , les pays ou le plus long jour eff d’un mois, de
deux mois ,.de trois mois, Gtc. jui`qu’au pole qui termi-ne
lelixieme 81 dernier climat de mois, parce que le jour y

dure pendant {ix mois. Les Ailronomes ne font oint ufage lide ces denominations de climats ; je n’en ai paré que pour
me conformer a1ju1agc des Anciens, Gt pour fervir et l’intel- `
ligence de leurs Livres.

Des Z ones



97. CE que nous avons dit des latitudes terrcitres 6:
des poHti0ns dc la Sphere ( 34. 69) , conduit 5 la divifion
que les Géographes ont faitc de la furface de la tcrrc cn
cinq ZONES * , ou bandcs circulaires , qui font Ia Zone
Torride , les deux Zones Tempérées , Sc les deux Zones
Glaciales.

La Zone torride K MLL K ei} celle qui s’étend h
2 3% de part 6: d’autre de l’équateur ; elle com rend tous
les pays fitués entre les deux tropiques , & dans fefquels on
peut avoir le {`oleil au zénit.

Les Zones tempérées AB LIC St ML TS s’étendent
5 43° de chaque tropique;l’une au nord du tropique du
Cancer , 1’autre au midi du tropique du Capricorne ; elles
comprennent les pays qui n’ont jamais le foleil 5 leur zénit ,
& qui ne le perdent jamais de vfie en hyver. Les pays iitués
5 6 6°{ de latitude boréale , n’ont l’équateur élevé que de
2j’0%§&l1‘1ll, quand le foleil au folftice d’hyver eft 5 23°}
au-deilous de Yéquateur , il ce{l`e de s’élever au—deH`us de
l’h0rifon , Gr il ne fait que paroitre dans l’horif0n , meme
au mo-ment de midi.

Au-del5 de 6 6°§ de latitude , il arrive un temps ou l’on
ne voit point du tout le i`olei`l , aux environs `du folfiice
d`hyver ; c’eft-l5 que commence la Z one glaciale , Gt elle
s’étend juf`qu’au pole. La Zone glaciale du nord eft habitée,
car la Laponie Gt la Sibérie en font partie; le refte n’e{t
qu’une vaiie mer qui s’étend jui`qu’au pole. ( Vqyq M. de
Bufon , HM. Na:. T._I. ) La Zone glaciale du midieft ab
1`olument inconnue.

9 8.011 appelle Cercle polaire *( 60), un petit cercle AB
de la Sphere tetrefire , parallele 5 l’équateur, paflant 5 6 6%
dc latitude boréale , dont la circonférence comprend tout
l’el`pace A P B que nous venons d’appeller Zone glaciale;
il y a deux cercles polaires A B, .S` T , Gt deux Zones gla
ciales; l’une vers le pole arétique ou feptentrional , l’autre
Vers le pole antarftique ou pole méridional de la terre , (6 0).

* Zim sdngulum, cefmure. Ona cu tort de dire que Zone venoit de Zia, viva;

{:*1;; gw lcs Zones font les différentes portions de la terre , habitécs pa: lcs)]

Tome L

Des Zones
'1`erre1`ucs.

Fig. ]•

Zone Torrid:.

Zones

T€H1Pé[éG5•

Z<me‘FnoideJ
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9 9. On trouve dans Virgile & dans Ovide la def`crip·
flOI'1 €X3&C des Clflq ZOHCS ClOI`1C IIOUS V€I'1OI`lS de PRIICI Z

Quinque tenem etelum zones , qual-um una coruiko
Semper {ole rubens & torrida femper ab igne;
Quam circum. extremz dextré lxvique trahuntur
Czrulea glacie concrerx, argue imbribus atris.
Has inter .mediamque du: morralibus zgris
Munere c0ncelTx Divum, 8: via I`e&a per ambas ;
Obliquus qui fe Iignonun vcrteret ordo. Georg. I.

Utque dux dextrfl cualum, totidemque iiniflrfi
Parte fecant zonz, quinta ell ardentior illis;
Sic onus inclufum numero difiinxit eodem

Cura Dei, roridemque plagz tellure premuntur.
Quarum quz media ell, non eil habitabilis zflu :
Nix teit alta duns : totidem inter urramque locavit
Temperiemque|dedit miili cum frigore Hammi. Meram.I.

Lucain obferve avec raifonque dans la zone tempérée
boréale on ia toujours l’ombre a droite , ou au nord , en re
gardant le Couchant; BU lieu qu’0n 3. clans ccrtains temps les
ombres vers le midi, c’efl-a—d1re , E1 gauche en regardant:
le couchant , des qu"on efl dans la zone torride :

Ignotum vobis , Arabes , veniflis in orbem ,
Umbras mirati nemorum non ire linillras. Pliarjl III.

Il nous apprend auili qu’a efyezze , ville d’Egypte {ituée {ous
le tropique , l'ombre du foleil dii`paroiH`oit a midile jour
du folftice , & ne s’étendoit ni a droite ni il gauche, uméras
1z1@uam_#ec'Ze1ztc Jjrerze.

I 0 0. Je dirai , a cette occafion , qu’il y a un paffage de
Lucain expliqué d’une maniere défeélueufe par les Com
mentateurs , meme par Clavius (in .S`p/mmm , p. 281 ) ,
& auquel on ne fgauroit véritablement donner un fens
€xaEl::

Ethiopumque {`olum ., quod non premeretur ab ulli
Signiferi regione poli , ni poplite lapfo,
Ultima curvati procederet ungula Tauri:

Voici , ce me femble , fa penfée : Dans une partie de l’E-·
thiopie, {ituée fous la zone tem érée , on n’a jamais lc
foleil au zénit , aucune partie de écliptique ne clomine 8:
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ne prefie perpendiculairement ; mais le Taureau céleile
qu’on repréfente prefque couché , avance un de {es pieds
au-del5 de l’écliptique , jui`qu’au zénit de cette portion dc
l’Ethiopie. Il n’y a aucun`i`ens 5 donner 5 ce paffage qui me

paroiH`e plus naturel ; mais celui-15 meme n’ei’t pas exaél:car deft a tete du Taureau , ou fa corne boréale , qui s’é
tend au-del5 du tropique du Cancer du ceté du nord , 8:
11011 pas {011 pied , ultima urzgu/cz.

Des Amzpodes.

I O I. DEUX PAYS de la terre , éloignés diamétralement
Tun de l’autre , c’ei’t·5—dire , placés aux deux extrémités
d’une ligne droite qui pa{Teroit par le centre de la terre ,
font A1~1'T1PODBs l’un de l’autre: ainii la ville de Lima au Anripcdm

Pérou , eff 5—peu—pres antipode de celle de Siam dans les
Indes , comme cela ef’t démontré par les latitudes 8c longi
tudes qu’on y a obfervées : de meme Buenos-aires en Amé
rique , eil antipode de Pekin , capitale de la Chine : Paris 8:
tout le rei’te de l’Europe ont leurs antipodes dans la Mer
du Sud , un peu 5 l’orient de la Nouvelle Zélande ; c’ef’t
—une des Terres Auitrales que l’on connoit 5 peine, 8: ou les
Européens n’ont aucune habitation.

I 0 2. Depuis plus de deux mille ans qu’on connoit la
rondeur de la terre , les Sgavans n’ont point douté que les

antipodes d’un pays habité ne fuffent habités de meme:(ce n’a été que ans les temps d’une ftupide ignorance, ou
toutes les lumieres des Mathématiques étoient éteintes {ur
la tcrre , qu*on a pu douter de leur exiilence ; cependant
Riccioli foutient que Kepler a eu tort d’écrire qu’un Eve
que , nommé Virgile , cut été dépofé pour avoir parlé trop
aflirmativement des Antipodes.{ Bamnius , Q/I/16% 744;
Riccioli, Aim. 2. 490. )

I O 3 . Il y aura peut—etre des perfonnes qui auront peine
$-1 fe Hgurer comment les hommes peuvent habiter des pays
antipodes , en forte que leurs pieds fe regardent ; il femblc
au premier abord que les uns ou les autres doivent avoit

la tete en-bas , 8: etre placés dans une Iituationg renverfée*1
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&‘c0ntre l’état naturel. Mais pour reéiifier fes idées la-def-·
fus , on n’a qu°a examiner pourquoi nous fommes debout:
fur la furface du globe, nos pieds tournés vers la terre , Gt
la téte élevée vers le ciel ;pourquoi nous retombons fans
ceffe a cette premiere fituation, des qu’un effort ou un

d ?l‘°°"‘?"‘°“° mouvement étranger nous en a détournés. Cette force e la pefanteur. . 
avec laquelle tous les corps defcendent vers la terre , fort
qu’on l`appelle p¢`z1zzeur , gravitel ou armzéliori, 81 dont
la caufe nous eft inconnue, fe manifefle dans tous les points
de notre globe : par-tout les corps graves tendent vers le
centre de la terre, par un effort confiant & inaltérable ; par»
tout on dit que ce qui tombe vers la terre defcend, 8: qu’on

rig. i4. monte en s’en éloignant. Ainfi-le corps A , attiré vers le
centre C, fuivant la ligne AB C, ou le corps E , attiré
dans un fens contraire, fuivant la ligne ED C ,tombent
8c defcendent tous deux vers la terre, parce qu-e leur fitua
tion naturelle eff de s’approch-er du centre C. Un habitant
placé en B , verra tomber la pluie vers lui de A en B , 6:
celui qui eil 5} fes antipodes en D , verra venir la pluie fur
la terre de E en D ; ce font , at la vérité, des directions
différentes , mais- elles font également naturelles, parce que
le centre C de la terre ef’c le terme commun , le point de
réunion 6: de tendance de la pluie Sc de tous les autres corps
graves.

£i*;;¢F]=é fur I O4. J’ai oui des Commencans demander pourquoi;‘ C mm"'

fi le corps A defcend de A en B , l’autre ne defcend pas
pareillement de D en E 6: en F; ills ne s’étoient pas en
core accoutumés a obferver que le corps A ne defcend
vers B, que parce qu’il efl forcé de fe rapprocher de la
terre , au lieu que le corps E n’a plus rien du cété de F qui

uiffe le déterminer a fe mouvoir , aucune force , aucune
oi, aucun objet , aucune caufe de mouvement ; -il u’a de

rapport qu’avec la terre , c’ei’r-la qu’efl fa propenfion nature le; Gt en all-ant de E vers D , il obéit a la méme carufe,
il fe meut de la· méme maniere , il. fuit la méme loi que le

corps A , en defcendant vers B : ainfi- l’on eut dire que lideux corps tombent & defcendent l’un Gt autres quoi
qu’ils aillent en deux fens oppofés , c’eft roméer que de
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s°approcl1er de Ia terre. Nous traiterons fort au long dc
cette loi générale de la pefanteur dans le Liv. XXII.

I 0 j . I1 fe trouve aulli des perfonnes qui demandent I. ';°’*$“t'°;’}° ’°`°m ° I
comment les pétoiles font fufpendues , doi1 vient que le fo- P;;,dBQ_
leil ne tombe pas fur nous, aulli bien que les corps terrei`
tres que nous voyons, & qu°elI-ce qui tient la terre $1 fa
place : il importe de les accoutumer de bonne heure 21 cette
idée tr€:s—phylique 6c tres-{imple , que les corps ne chan

ent point de place fans une caufe motrice :les étoiles ne
_ont point fufpendues Bc n’ont pas befoin de 1’étre , parce

que erien ne les déplace ; il fufHt qu’e1les foient en un lieu
pour y étre toujours ;i1 ne faut du foutien qu’aux chofes
Iqui ont une difpofition a tomber , 6: les étoi es n’ont au
cune tendance vers la terre , elles en font trop éloignées
le méme raifonnement fervoit aux Anciens a expliquer
comment la terre confervoit fon alliette (St fon immobilité

au milieu des airs 5 il_ei’t trés—bien rendu dans ces vers de
Maiiilius

Nec veto tibi Natura ad.miran·da° videri

Pendentis terrz debet, cum ptndeat ipfc
Munclus , & in nullo ponat vefiigia fundo :·
Quod patet cx ipfo motu curfuque volantis,
Cum l`u’(`pen[`us eat Phcnbus curfumque reflcdaf
Huc illuc , agiles & {ervet in xthere metas;
Cum luna & Helix volitent per inania mundi,
Terra quoque aércas leges imitata pepcndin

Tracer um: Lzgne Méridiénne.

I O 6. LA défmition du méridien Gt des- paralleles ( 1 g.2 ;‘)
fait voir que le méridien coupe en deux parties égales 5:
femblables tous les arcs diurnes des paralleles a1’équateur‘:
le foleil en paroillant fur l’horifon s’é1eve par degrés ,
parvient in midi au plus haut du ciel , Gt redefcend vers le
couchant avec la méme viteil`e,par les mémes degrés, St
dans le méme temps quiil a employe 5 s’élever jufqu'au
méridien : ainli le méridien partage la clurée de l’appariti0¤
du foleil en deux parties égales , 8L marque en méme temps
la plus grande hauteur du foleil.

F iii



Dé5nItIon dc
la Méridicnnc.

Fig. 15,
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De·la il fuit qu’on a deux manieres de reconnoitre la di

rection du méridien , 6: de {gavoir le 1llOmCHt ou le foleil
arrive , c’efl-a—dire , l’heure de midi : la premiere confifie at
examiner le moment ou le foleil ceffe de monter , & ou les
ombres des corps qu’il éclaire font les plus courtes ; alors
l’ombre d’un piquet ou d’un fiyle placé verticalement , ou
celle_d’un fil a=p1omb , indiquera la direétion du méridien ,
Bc formera ce qu’on appelle la LIGNE MERIDIENNE , ou la.
feélion des plans de l’horii`on Bc du méridien.

Cette méthode feroit exa&e , Ii l’on pouvoit reconnoitre
avec préciiion le moment de la plus grande hauteur; mais
aux environs de midi, 6: lorfque la hauteur approche de
fon maximum ou de lh plus grande quantité , le progres el’c
`li lent, qu’il faudroit une extreme fubtilité pour obtenir
quelque exaélitude dans cette obfervation : il faut donc
recourir a un autre moyen pour tracer une méridienne.

I 07 ._ La feconde méthode coniiiie il remarquer l’om—
bre du foleil levant, 8c l’ombre du foleil couchanr; ces
deux ombres font auiii éloignées du méridien l’une que
l’autre; ainfi le milieu de ces deux ombres doit donner
celle du midi. Soit le cercle J` M C BA qui repréfente la
circonférence de l’horiI`on , .S` le foleil levant, C le foleil
couchant , P un iiyle dreilé perpendiculairement at l’hori—
fon , P B l’ombre du iiyle quand le foleil fe leve, PA l’om·
bre au foleil couchant ; fi l’on partage l’angle J` PC ou
l’arc .S`C en deux parties égales au point M , la ligne
MP D {era la ligne méridienne , puifque le foleil fe levant
en .S`& fe couchant en C, elf nécellairennent a des dii}an—
ces égales du méridien qui paiTe en M. Cette méthode ne
peut fe pratiquer fans un horifon extrémement découvert,

& je ne l’ai indiquée ici que pour exprimer mieux l’objetqu’0n fe propofe , 8: l’idée fur laquel e efi fondée la mév
rhode générale de tracer une meridienne.

I O 8. La méthode qu’on ef’t obligé d’employer , fubfii
tue aux deux points de l’horii`on dont nous venons de par
ler , deux autres points qui foient aufli élevés l’un que
l'autre, l’un avant midi {Sc l`autre apres. Si au lieu de mar
quer l’ombre du foleil , l0ri`qu’il étoita l’horii`on mémc en.



47Trader une Liga: Jllel-idiemze.
I Gr en C, on la marque une demi—heure apres {on lever ,
8: enfuite une demi—heure avant fon coucher, on aura
deux autres ombres PF, PG plus voilines du méridien
Gr plus courtes , mais toujours a diftances égales du méri
dien-: il fuflira de prendre le milieu H pour avoir la ligne
méridienne P HD.

I 0 9. Ainli , l’on peut en général décrire du centre P
un arc FG , obferver le moment ou l’ombre du matin aura
été en F, Gt celle du foir en G fur le meme arc , (parce
qu’alors on {era sur que la hauteur du foleil a été la meme
dans les deux inilans , 6: par conféquent {es diflanccs au mé·
ridien parfaitement égales ); ces deux ombres devant étre a
méme diilance du méridien , on partagera l’intervalle ou
l’arc FG en deux parties égales, 8c l’on trouvera également
le point H ou doit paiTer la méridienne P HD.

Pour plus de précilion , l’on peut décrire plulieurs cer-J
cles concentriques , dont chacun en particulier donnera un
des points de la méridienne 5 6: tous ces points pris eni`em~
ble , détermineront encore plus exaéliement la ligne entiere
ue l’on cherche. q

I I 0. Enlin , on peut , au lieu du fiyle que je fuppofe I¤f*f¤m€¤‘

placé en P , fe fervir d’un inflrument tres-portatif Gt tres- §f°é`;EdE;i;,°;s_
commode. Ciefi une plaque P d’environ trois pouces , per
· , · · · cée d’un petit trou dépingle, qui la1iTe palTer un rayon
folaire; elle ef: élevée fur un pied de 7 a Spouces A B , 6c
lle rayon tombe fur la plaque BD du p1ed , ou- fur une
ltable placée de niveau: du pomt Cqui répond perpendicu—
lairement au-deflous du trou de la plaque, on décrit plu—
iieurs cercles concentriques ; on marque fur chaque cer
cle le point lumineux du matin L, 8: celui du foir IC : le
milieu H de l’intervalle donne la méridienne.

Si la plaque P efl recouverte d’un grand carton , Ie
point lumineux n’en devient que plus feniible Sc plus vif`,
ce qui fait un des avantages de ce petit inllrument : d’ail
leurs , on y trouve Yavantage de pouvoir placer de niveau
la table meme par le moyen de Yinfirunient; en {ufpendant
en P un Fil a plomb ou il y ait une pointe , elle devra répon·
dre exafiement au point C, li l’inf’cru1nent efl bien fait , 8;

_ F1 . 16 g ”

i cs



ue la table foit exaétement de niveau : ainfi , l’infh·umem:
iervira de verification ; on PCut aufli , lorl`qu’on manque de
niveau , verfer de l’eau fur le plan, on appercevra auHi-tot
de quel coté il incline.

I I I . Nous verrons dans la fuite de cet Ouvrage , Liv.
IV, que le meme principe , dont nous venons de parler,
produit encore la méthode des Hautezzrs c0rr4%o/zdtzzztes ,
employée par tous les Ailronomes , pour.avoir le moment
du midi , avec la plus fcrupuleufe exaétitude.

I I 2. La ligne méridienne eil le fondement d’un obfer
vatoiregla plupart des obfervations fuppofent une excel
lente méridienne; car c’eI’t fur les hauteurs prifes dans le
méridien , Esc fur les paffages au méridien que font fondées
toutes les théories aftronomiques ; aufli ,` dit-on que les
Aftronomes font tournés {ans ceffe vers le midi, comme
les Géographes vers lc nord , les Prétres vers l’0rient , GC
les Poétes vers le couchant.

Ad Boream terra: , fed cceli Menfor ad auflrum 5

Przco Dei exortum videt , otcafumque Poeta.

lgrigfgnsggu I 1 3, On peut tracer aufii une méridienne 3 par Ic
le moyen des moyen de l’étoile polaire , aufli-bien que par la méthode
Emacs, récédente , peutrétre méme avec plus d’exa&itude. L’é..

toile polaire n’étant éloignée du pole que d’environ 2 de
grés , elle défigne toujours a peu—pres le coté du nord, en
quel temps qu’on l’ob{`erve ; mais ii l’on choifit a peu—pres
le temps ou elle ef’t dans le méridien , quand on s’y trom—

peroit méme de plufieurs minutes, on aura , par le moyende cette étoile, a direction du méridien , avec une tres
grande préciGon; il i`uHira d’élever deux fils a plomb , le
long defquels on puille bornoyer , c’e{’t-a-dire , vifer ou
s’aligner a 1’étoile.

ment dans le méridien , on peut calculer`l’heure 6c la mi—
, nute du paffage, en ajoutant q.g’ au paffage de Yéquinoxc

qui fe trouvera rappolrté dans le Livre III, pour le pre
mier jour de chaque mois; on trouvera , par exemple , quele i' de Mai l’ét0ile polaire paife au méridien $1 1 o 12,I du

maflll
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Tnatin 81 du foir ; on ne fcauroit la voir au méridien le
matin, a caufe du grand jour; mais on ourra tres—bien l
tracer uneméridienne , en dirigeant les Els a plomb vers
l’étoile a .10h rz' du foir environ 5 8; ils marqueront fur le

avé de la chambre , la direelion de la méridienne.
I I S., Il a une maniere commode de trouver , fans r

aucun calcul, le temps ou l'étoile polaire paffe au meri
dien..Il fuflit d’obferver le temps ou elle eft dans le verti

cal de l’étoile * de la grande ourfe. C’ef’t la remiere des ;.—;g_ B iitrois étoiles de la queue , ou celle qui ei} la pis voiline du
quarré de la grande ourfe ;cette étoile eil oppofée Ill l’é
toilepolaire , de facon qu’elles palfent au méridien enfem
blei,_1*une au-deffus du pole, l’autre au—de{Tous ; ainii quand
elles font enfemble dans un meme vertical , dans un meme
a-plomb , on ef: s€1rqu’elles font toutes les deux au méri
dien: E dans ce moment on aligne deux Els ou deux objets
quelconques vers ces deux étoiles; les deux objets ainli
alignés feront dans le méridien.

I I 6. On peut employer au lieu de deux Els in plomb ;
trois ou tquatre meches foiblement allumées, dont deux
feront placées d’avance dans un meme vertical, au moyen
d’un El a-plomb : la troiEeme ou la plus proche de l’oeil
fera mobile , &pourra s’aligner avec les autres: on peut
fe fervir aufli d’une planche percée de deux .trous , par lef
quels on puiffe voir les deux étoiles a lafois dans un meme
a-plomb , tandis qu’une autre planche plus Pres de l’oeil ,

,i`ervira a s’aligner 8: E1 mettre l’oeil dans le vertical des
”deuxiétoiles : un mur qui feroit bien d’a—plomb ferviroit
au meme ufage; mais il s’en trouve rarement.

Cette operation peut fe faire , fur-tout dans le crépuf-·
cule au mois de Mai Sc au mois de Juin avec deux Els

E1-plomb, dei maniere ai ne _pas fe tromper d’une minute fur
le temps ou ces d·eux étoiles paffent dans le meme verti
cal; 6: une minute d’erreur , ne feroit pas quatre fecondes
de temps fur le moment du midi, qu’on obferveroit enfuitc
par le moyen de cette méridienne.

I I 7. A parler exaélement , ces deux étoiles paffoient:
cxaetment au méridien enfemble au mois de Juillet 17 g 1 5gw0me I.
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i1aisl’ét0il€ e de la grande ourfe devance l’autre de 1' 1 g";

tous les dix ans ; 8: au mois de Juin 176 5 , elle pailiera
1’ ao" plutot que l’étoile polaire. Si donc on afpiroit dans
cette operation 5 une extréme exaétitude , il faudroit d’a—·
bord s’aH`urer , par le moyen des deux Hls 5-plomb , du
moment ou les deux étoiles ont paffé dans le méme verti
cal ; attendreenfuite une minute 8: 4.0 {`econdes , 8: diri
ger alors les‘deux Hls 5-plomb 5 l’étoile polaire feule , fans
égard 5 l’étoi.le s qui aura déja paffé au-del5 du méridien GZ
du vertical.

DES PLANETES EN GE';/VE’RAL.

I I 8. LE premier de tous les mouvemens célefies , que!
les hommes appergurent, fut le mouvement diurne (1 ). com-·
mun 5 tout le ciel ; les mouvemens propres. du foleil 8: de
la lune furent enfuite les plus faciles 5 remarquer 5 enfin ,
des obfervations plus répétées`, plus aflidues, Hrent voir
que parmi les afires qui brillent dans une belle nuit, il y err
avoit {ix dont le mouvement propre fe faifoit auili remar

Nom; quer , 8: on les appella PLANETES *. Ce font Mercure if ,.
d°~° Flames- Venus :*5 , jllezfs Ow , Jupiter li 8: Iaturrze b ;_ces planetesr

font quelquefois auili brillantes que les étoiles , mais d’une
lumiere tranquille 8: fans aucune fcintillation , tandis que
les _étoiles Fixes répandent une lumiere éclatante 8: vive ,
dont la {`cintillation , c’ef’t5-dire , le frémiilement annonce
que les étoiles font des corps lumineux par eu-x-mémes ,
des efpeces de foleils que Yéloignenient feul nous fait pa
zroitre tres-petits.

I I 9. Les planetes feront faciles 5 diiiinguer dans le
ciel , lori`qu’on aura reconnu les 12 confiellations du zodia
que , dont nous parlerons dans le Livre III ; car il n’y a
dans ces I2 conflellations , que quatre étoiles de la- pre··
miere grandeur , Aldeéarem _, Regulus , l’Epi 8: Antares ,
qui rellemblent, aux planetes par leur éclat ; 8: lorFqu’on
connoit la fituation de ces quatre étoiles ,. on difiingue bien
tot une planete d’une étoile lixe , des qu’o.n la voit lz
premiere aux environs de Fécliptique : voyez art. 14.8.

Hkuvvfrnr , erruicu: , parce que ce font des ailrcs errans dans lc ciel



I 2 O. Les planetes parcoutent le zodiaque , aufli-bien
que le foleil par un mouvement propre a chacune , Bt dé
crivent des orbites fort approchantes de l’écliptique; car
Vénus qui s’en écarte le plus , n’a jamais au—dela de 8 de
grés 8: deux tiers de latitude ou de difiance a l’écliptique.
Les révolutions périodiques des planetes , ou les temps
qu’elles emploient $1 revenir au méme point du ciel, font
faciles at déterminer: en obfervant leurs retours a une étoile,
en voiciles durées d’apres les obfervations lesplus récentes
car les Anciens s’ét0ient trompés de beaucoup dans les du·
rées de ces révolutions , par rapport aux étoiles fixes.

_La Lune z7i. 7** 43/ 4-I/.45,,,; Mercure 88}. 4**; Vénus [Temps
2243. 1811 5 le Soleil 36;}. 6** 9’ ro"; Mars , 1 an 32ll. §;;‘§;;;*fc"_
22h§JuP1CCI, 1 1 ans 3l3l.§6CS3.U.1I1'1€ 29 ans, rg;}. Nous
verrons dans le Livre IV , la maniereide les trouver exac
tement , par rapport aux équinoxcs.

I 2 I. Suivant le jvjiézne de Proleinée , les 7 planetes
tournoient autour de laTerre , dans l’ordre fuivant : la
Lune, Mercure, Vénus , le Soleil , Mars , Jupiter Bc
Saturne ; mais il eil reconnu depuislong—temps, que cet
arrangement n’a point lieu dans le Ciel; comme on le
verra dans le Livre V: le Soleil eil au centre du {`yfiéme
planétaire , Mercure , Véuus, la Terre, Mars, J u iter 6c l
Saturne tournent autour de lui; c’ei’t ce qu’on appelie com
munément fylléme de Copemic , arce que ce grand Aftro- i
nomea été le premier qui, dans le {`eizieme {iecle , Wait mis
cette vérité dans tout fon jour , comme nous le dirons
dans le Livre fuivant.

DE LA LONGITUDE D·U IOLEIL.

I 22. POUR compter 8c mefurer les mouvemens du
{oleil 8; des autres corps céleites , il falloit néceffairement
choiiir dans le ciel un point d’o{1 l’on put partir , Bc auquel
On put rapporter tout. Le retour des faifons , qui étoit pour
les hommes la chofe la plus remarquable 8: la plus intés
reffante dc toute l’A{ironomie , fixa ce point de départ`; le

foleil , par fon cours annuel dans Yécliptiqug revenoitll
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chaque année traverfer Yéquatzeur, Br redonner le printemps
aux campagnes ; ce renouvellement de la nature , fervit E1
marquer le commencement ide l’année , GC les Afironomes
fe fervirent , pour commencer leurs mefures , du point ou
il arrivoit , c'el’t-a-dire , du point d’inrerl`e&ion de l’éclipti

Longitude; que & de l’équateur. On appella donc LONGITUDE la dif
céleites.

ll"d°

dO;;;§ign;S °

tance du foleil au point équinoclial, comptée le long dc l
Yécliptique. Quandle foleil a parcouru 3-0 degrés de l7éclip
tique , par fon mouventent annuel en partant de Yéquinoxe ,
on dit qu’il a go degrés ou un lign-e de longitude 5 6: ainli
de fuite jul`qu’a 12 lignes`: les go premiers degrés font:
connus fous le nom de Belier 'Y * , les go qui fuivent for
ment leTaurcau ‘d , apres quoi yiennent les Genzeaux FI .,
·['Ecrevzjé of: , le Lyon QJ, /a’Vzerge Hy , Za Balance 2 ,- Ie
Jcorpiozz nt, le Sagittaire ·»-> , Ze Capricorzze je , Ze Ver
Eau w , les Pozybzzs )( , comme l’indiquent les deux vers

fuivans :

Sunt Aries , Taurus , Gemini, Cancer , Leo s Virgo,
Libraque , Scorpius , Arcitenens , Caper , Amphora , Pifces;

I 2 3 . Ces I2 lignes , dont les noms appartiennenf auxi
douze portions de l’écli tique , comptées depuis l’équinoxe·,
font différens des conge//axiom ou figures étoilées , qui
portent les mémes nems. On diliingue le ligne du Bélier,
de la conllellation du Bélier :’ l’un n’eli autre chofe que la
premiere douzieme , ou les go premiers degrés du cercle de
l’éclip‘tique ;l’autre ell un alfemblage d’éroilesiqui , $1 la vé—
rité , répondoit autrefois dans le eiel au méme endroit que
le ligne du Béiier , auquel elle a donné fon nom , mais qui
ell aéluellement beaucoup plus avancée , comme nous le
dirons en parlant de la préeellion des équinoxes , Sc du.
changement des étoiles en longitude.

I 2 4. Pour déterminer la longitude du foleil , les pre
miers Aflronomes n’eurent pas befoin d’aurre chofe ,,.que
des deux folllices & des deux équinoxes: ces quatre obfer—
vations partageoient l’année en quatre faifons 5 on exami—
noir, par le moyen des ombres , la plus grande hauteur du

Ljorigine des caraétcres qui reprélentent les Signes , {Era expliquée dansk
IU'. Livre , de meme que pour les Planeres.
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foleil , c’étoit—lc folilice d’été;la plus petite hauteur , c’é
toit le folftice d’hyver ; Bt la hauteur intermédiaire ou
moyenne entre les deux hauteurs foliiitiales , ou la hauteur
de I’équateur qui indiquoit les jours des équinoxes *, ap·
prit aux premie1s·Obi`ervateurs , quelle étoit la longueur ’
de 1’année exprimée en jours , cefi:-a—dirc , combien dc
fois le foleil fe levoit 8: fe couchoit avant dc revenir a

Yéquateur.
Duréc dc l’Anne'e Solairc.

I 2 j'. Las quatre obfervations ,. dont nous venons de
parler , fuflifoienr pour faire connoitrc aux anciens Obfer
vateurs , quelle étoit la longueur de I’année exprimée en
jours , c’ei}-a—dire , combien de fois le foleil fe levoit entre
deux équinoxes du. printemps , ou entre deux foliiices ; ils
pouvoient auili reconnoitre le mouvement annuel ou lc
mouvement PIOPIC du foleil ( 4.7 )‘ , en remarquant les étoi·
les dont il fe rapprochoit fuccefllvement dans Ie cours
d’une année ; il ne fur pas diHicile de voir , qu’il falloit 36 g
jours pour ramener le foleil vers les mémes étoiles , c’ef’t-a
dire , qu’il fe couchoit 6: fe levoit 3 6 g fois avant que dc
fe retrouver au méme point du ciel. Il iallut bien des an

nées , peut-étre bien dis iipcles , fpour rernarquer qu’il y
avoit environ 6 heures e us ,· c'e{i—a—dire , ue tous les Equatre ans , 5 pareil jour , n voyoit le foleil ur? peu rnoins
avancé vers 1’étoi1e , a laquelle on avoit imaginéi de le com
parer , Bc cela d’un degré , ou`d`e la valeur d’un jour : ce re—·
tard devint enfuite plus fenfibleg 8: au bout de 6o ans on
dut voir_le _i`oleil arriver 5. 1’étoile 1 g jours plus tard qu’il,
n’auroit du faire , ii chaque retour eut été exa£tement dc
36 g jours.

I 2 61 Le retour des faifons fut un. mo-yen encore plus
naturel & plus feniible de déterminer la durée des révolu
tions du {`oleil : les anciens A-{lronomes obfervoient le re

tour du {`oleil a l’équinoxe , c’efi-:21-dire , fon paffage dans 
l’équateur ; ils voyoient qu’en 6o ans, de 36j.jOLl1'S cha
cune , le {`oleil ne revenoit point précifément a Yéquateur,
5: qu’il lui falloit envixon 1 g jours de plus: il s’eni`uiv0it

G nj.
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naturellement que laduree de fa periode etoit Q non pas
de 36gi exaefement , mais de 3655 8: 6h

_ #°¤mé¤ $°1¤i'°· I 27. On a obferve depuis ce temps-la plus fouvent
& plus exaéfement les equinoxes ; ainfi lion a determine la
longueur de l’annee avec plus de precifion, 8con l’a trouvee
de 36gi gh 4.8’ 4g"_, comme nous le dirons plus au long
dans le VI°. Livfe. L’incertitude ne va pas a 3 ou 4. fe
condes ide temps. Mais il faut bien remarquer que °c’eff ici
la duree de l’annee rrapigue , ou du retour des faifons ; car
1’annee fj/dehzle qui ramene le foleil at une meme etoile ,
eff plus longue , etant de 36gi 6h 9’ io'!. On en donnera
la raifon en parlant de la preceflion des équinoxes, dans le
IVR dans le VI°. Bc dans le XVI°. Livre.

DES A.S`CE1V.S`IONJ` DROITES

ET DES DEcL1NA-1soNs.

I Q. S. APRE’S avoir reconnu les planetes 8: les durees
He leurs revolutions , les premiers Affronomes voulurent

arrager ces revolutions en diH`erentes parties, Scafligner
E1 chaque planete une place pour chaque jour , en partant
du point Exe que l’on avoit choifi , c’eff-a-dire , de la fec
tion du Belier, ou du point equinoefial ( 122) : mais le cer

cle que decrit. le foleil ar f`on m-ouvement annuel, ne fervit lid’abord qu’a mefurer marche du foleil ; on trouva qu’il
etoit plus facile de rapporter a l’equateur les mouvemens

‘ des autres planetes , Ei on employa véritablement l’equa—
teur 51 cet ufage , de la maniere fuivante.

I 29. Suppofons qu’on ait reconnu dans le ciel une
'etoile qui foit voifine de l’équinoxe ou du point ou fe cou.
pent les deux cercles de lecljptique (Sc de l’equateur, 8:
qu’on veuille par fon moyen de-terminer les pofitions des
autres etoiles , la methode la plus {imple fera de f`uiv1:el’e-·
quateur tout autour du ciel , a mefure que les affres fe fuc
cedent par le mouvement diurne; on appelle ces intervalles

piqérenteg dffbezzces Jafezgjozz droize; la rifon de cette denomina
[‘G

;§£i;;i°"S tion eff que dans la‘Sphere droite , c’eff-E1-dire, quzmd on eff ` '
iitué f`ousla1igne , on voir les affres s’élever tout droit 6c
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non point obiiquement (76) ; alors les etoiles qui font plus
avaneées vers l’0rie¤t de 1 $° que la premiere etoile d’o11
You ef’t parti , fe levent une heure plus tard : on dit alors que `
leur difference d’aicen{ion droite eft de 1 ;° ou d’une heure.

3 0. Dans une Sphere oblique comme la netre , ce
n’e{’t pas le lever des etoiles qu’il faut choiiir, mais leur pai;
fage au meridien; ce cercle etant toujours perpendiculaire
in l’equateur , toutes les etoiles qui repondent perpendicu·
lairement au meme point de 1’équateur paifent au meridien
enfemble; et nous difons que leur afcenlion droite eil la;
meme , parce qu’elles fe leveroient toutes en meme temps
ii nous etions {`ous Yequateur.

Soit E Q une portion de Fequateur , ZM le meridien ; les wg, ,,_ Q
étoiles A, B, qui pailent par le meridien avec le point M de
1’equateur ont leur afcenHon droite marquee par le point M;
Bc ii ce point de l’equateur paile au meridien une heure plus
tard que le point equinoeiial , nous dirons que toutes ces
etoiles ont un heure ouI1g° d”ai`cenlion drcite; celles qui
pafferont deux heures plus rtard que la premiere etoile du
Belier auront par rapporta elle 3o° degres de difference d’al¥
ceniion droite ; ainii L,ASCENSION mxoirrs d’un ai’tre eft fa manson drone.

diftance a l’equinoxe comptee fur l’equateur.I 3 I . Si l’on connoit ’ai`cen{i·on droite d’une etoile ou
fa diilance a l’equinoxe comptee le long de l’equateur , orr
trouvera aifement celle de toutes les autres , en obfervam:
combien elles paffent au meridien plus tard que la pre—
miere ; les intervalles de temps convertis en degres a raifon
de 1 g‘° par heure , donneront leurs differences d’ai`cenlion
droite , qui etant ajoutées E1 celle de la premiere etoile que
l’on connoit , donneront les afcenfions droites de toutes les
autres. Il eil vrai que nous fuppofons ici qu’on reconnoiile
dans le ciel le` point equino€tial , ou qu’on connoilie bien
diavance l’afcenfion droite de la premiere etoile ; on verra
pluiieurs ma-nieres de la trouver tres-exa&emen.t quand nous
parlerons des fondemens de l'AHronomie‘, dans le Liv. IV.

I 3 2. Lorfquion voir plufieurs eroiles paffer enfemble Déclinaiibm
par le meridien, quoiqu’elles aient la meme afceniion droite,
elles font plus elevees les tmes que les autres ; l’une parole
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Ep ,,_ en A, l’autre en B , Sc leur diilance 5 l’équateur E M Q ,
s’a_ppe1le DECLINAISON : ainii B M eil la déclinaifon de 1’é—
toile B 5 A M eft la déclinaifon de Yétoile A. Si l’on obferve
I’étoile A paffant dans le méridien a g1° de hauteur , Bcque
l’on connoiife la hauteur de Yéquateur de 41° (29) , on en
conclura naturellement que l’étoile eil plus haute de 1o°
que I’équateur_, ou qu°elle a 1 o° de déclinaifon. Quand l’é—
toile eff au—deH`us de l’équateur , ou du ceté du nord 5 on dit
ue fa déclinaifon ei’c BOREALE ou feptentrionale 5mais li elle

_étoit au-de{Tous,plus baffe que 1’é.quateur,ou du ceté du midi,
on diroit que fa déclinaifon eil AUSTRALE ou méridionale.

I 3 3. Par la meme raifon , l’on appelle -CERCLES DE
·DEc11NA1soN , tous les cereles qui paffant par les deux poles
du monde font perpendiculaires in l’équate»ur. Ces cercles
font des me?idiezz.r quand on les coniidere fur la furface de

Ceides Homircs. la terre 5 ce font des CERCLES 'HORAIRES quand on n’exa·
mine que leur diilance au méridien , parte qu’ils indiquent
l’heure qu’il efi: ces noms de cercles de déclinajfon , de
méridiens , o_u de cercles horaires fe prennent fouvent l’un
pour l’autre 5 mais le fens propre de ces trois dénominations
eil relatif a trois ufages diilérens 5 la premiere fe rapporte d
a l’équateur; lafeconde aux longitudes géographiques GC
terreilres 5 la troifieme in la diilance des aftres par rapport a
méridien d’un Obfervateur.

Longitude; Latzkudes dc: A_/Zrcs.
I 3 4.. L1; mouvement diurne de tous les af’cres , nous a

fourni une méthode {imple Gt naturelle de les rapporter $1
l’équateur , & de marquer leurs fituations le long de ce cer
cle célefte: c’ef’t ce que nous avons appellé afcenlions droi
tes, & déclinaifons 5 {il’on veut préférer l’écli-ptique -( 1 zz) en
rapportant chaque étoile aupoint de l’écliptique ou elle ré

ond perpendiculairement , comme cela ia ratique depuis
Lcnéiwdcs long-temps parmi les Aflronomes , on appellera LONGITU‘l°s A [°S·’

ons ees diilances ainfi mefurées le long de fécliptique , en
partant toujours du meme point équinoélial,

rig. is. Soit V l’équateur , ‘v‘ C, l’c-Scliptique inclinée E1 l°équa»
teur de z;° 5, 5 une étoile qui répond perpendiculairement

au pomt



Longitude: JC Latitudes des Ajres. gy
au point M de l’équateur ; Ii l’on tire égalenient un arc de Fig. is.
cercle 5`EB perpendiculaire fur Yécliptique , le point B
marquera le point de l`écliptique ou répond l`étoile J`, 8:
Parc de l'écliptique wr B fera la longitude de l`étoile; ainli
la longitude Jun ajlre 42 ftzrc ou In dyftznce entre Tequi
noxe JC Ze point de Feb/tjtigue tzuguel cet rzffre rejmndper
pendictt/airenzent.

I 3 Entre plulieurs afires qui répondent perpendicu- Latitudes
lairement au meme point de Yécliptique , les uns en font
plus voifins que les autres; ils ont differences LATITUDES ,
c’ef’c—a-dire, différentes diftances at Yécliptique. Si l’ét0ile
placée en J` , eff éloignée de Yécliptique YB C d’une quan
;ité I B , mefurée perpendiculairement , on dit que fa lati
tude ei} J` B ; li elle étoit placée en E , elle auroit la méme
longitude , mais fa latitude E B feroit moindre.

Les cercles tracés fur la furface du globe perpendiculai
rement a Yécliptique , tels que I B s’appellett Cmzcriss DE
LATITUDES , parce qu’ils fervent en effet at compter les lati
tudes; c’ei’r ce que les Anglois appellent_/écondnries of tne
ecltluticls , parce que ces cercles fe rapportent a Yécliptique,
6: en font comme des acceiloires.

I 3 6. Las OBSERVATIONS que font les Aitronomes fur
Ia polition des aftres , procedent toujours par afcenfion
droite & déclinaifon : ils n’ont point d’autre nianiere de dé
terminer les lituations 8c les mouvemens des planetes ,
parce que l’équateur Bc le méridien font les cercles les plus
familiers , les plus confcans , les plus aifés a reconnoitre ; ce
qui rend les mefures plus naturelles, plus faciles, Bc Plus
Cxailes, .( 128).

I -3 7. Cependant les Aftronomes comptent enfuite les
mouvemens des planetes par longitudes & latitudes , c`efi
a—dire , qu’ils les rapportent enfuite a Fécliptique dans tou
tes leurs Tables Afironomiques ; la raifon en eil également
naturelle , c’ei’c dar1sl’écliptique que le foleil paroit fe mou
voir , il eft accompagné de toutes les planetes dont les or
bites font tres-proches de Yécliptique : les calculs font
donc plus [imples en rapportant les planetes a ce cercle
dont elles font toujours pcu écartées 5 leurs inégalités _ "

Tome I.
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paroiffent moindres; on trouve plus d’uniformité , plusdc
facilité , plus de briéveté dans les Tables Aitronomiques:
c°étoit bien a{Tez pour faire préférer les longitudes 8: les la
titudes lori`qu’il s’agif{`oit de calculs , comme l’on préfere les
afceniions droites 8: les déclinaifons lori`qu’il eil quefiiom
d’obi`erver.

I 3 8. Ainfi dans la pratique ordinaire , on obferve l’aG
cenlion droite 8: la déclinaifon d’un aflre; mais avant que
de l’inl`érer dans les Tables générales desmouvemens cé
lefles , on en conclut la longitude 8: la latitude par les re··
gles que l’on verra dans la; Trigonométrie Sphérique , Livre:
XXIII, 8: dont nous ferons l’application dans le IV°. Liv.»

DU GLOBE CE'LE.5`TE ARTIFICIEL,
ET DE ses UsAGEs..

I 3 9. UN globe défliné E1 repréfenter les conflellations
8: les orbites planetaires , l’écliptique , l’équateur , les cer
cles de latitudes , les cercles de déclinaifons , le méridien
8:l’horil`on, s’appelle gloée cafe/Ze. Celu-i que nous reprél`e,n··

;;g_ 7_ tons ici eft entouré , comme la Sphere, d’un. horifon HO ,
8: d’un méridien P Z R , il tourne fur un axe P R. On y
marque les étoiles de la maniere qu’on les appercoit dans le
ciel ; on y trace l’équateur een examinant pendant toute la
nuit les étoiles qui a leur paflage au méridien ont la méme
hauteur que l’équateur ( I2 ).

On tire enfuite fur ce globe un 2ut1‘C cercle qui coupe
l’équateur aux deux points équinoétiaux que l’on a remar
qués parmi les étoiles ( 129 ), 8: qui s’en éloigne de 2 ;° ide
part 8: d’autre ; ce {era l’écliptique. Les deux points de l’é
cliptique les plus éloignés de Yéquateur , s’appellent les
_foQZz`ces ou les poinrsfoyfizizzux.

I 40. Si par les poles de l’équateur , on tire un grand
cercle paffant par les points folflitiaux , il s’appellera le co·
[ure de.c_@yZiccs ( g g ) : tous les alrres placés {ur le colurc
ont 9o° ou 2700 d'ai`cen{ion droite. Si par les mémes poles
de l’équateur , on tire un autre cercle perpendiculaire au co
lure des folfiices , 8: paffant par les équinoxes , il s’appe1lera
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coizzre des eyzzizzoxes, les aflres placés fur le colure ont o, ou
1 8o° d’aicen{iou droite.

I 4 I . Tous les cercles palfant par les poles du monde ,
& coupant perpendiculairement féquateur , s’appellent cer
cles de de‘t·Zimz{/on, ils fervent 5 mefurer foit les déclinai
fons ou les difiances 5 Yéquateur , foit les afcenhons droites;
car tous les afcres qui font fur un meme cercle de déclinai-·
fon ont la meme afceniion droite. Ainiiles colures , les me
ridiens , les cercles horaires font tous auili des cercles de
déclinaifon ( 1 33 ).

I 4 2. . On peut remarquer aufli fur le globe l`AscENs10N Attention
Ob1“i“°S•oB1.1QUE d’un aiire; c’ef’c la diiiance du point équinoélial au

point de l’équateur qui fe leve en meme temps que l’afire.
Soit HE O le méridien , P le pole du monde, H O l’hori- p;g_ wi
fon , E C l’équateur , J` un aftre qui fe leve dans l’horifon ,
B le point de l’équateur qui marque l’afcenlion droite de
l’a{lre J; C ef’t le point de l’équateur qui marque l’afceniion
oblique de l’étoile , parce que c’ef’t celui qui fe leve en meme
temps que l’étoile; BC efi la difference entre l’afcen{ion
droite & fafcenfion oblique , que les anciens Afcronomes
appelloient DIFFERENCE AscENs1oNN—£1.1.E , mais dont ac
tuellement on ne fait plus d’ufage.

_ I 4 3 . LE VERTICAL d’un aiire eff un grand cercle qui De V°'“°““"·
partant du zénit defcend perpendiculairement 5 l’horifon ,
Ei paffe par le centre de l’af’tre : on fe fert des verticaux pour
marquer les hauteurs; parce que la hauteur d’un afire au
deffus de l’horifon , n’eit autre chofe que 1’arc du vertical
compris entre l’aiire Gt l’horifon: on s’en fert aufii pour
marquer -L’Az1MUT1-1 , c’ef’c-5—dire , l’arc de l’horifon compris
entre le point du midi {St le point de l’horifon auquel un afi
tre répond perpendiculairement: ainli Z D E efi le vertical
de l’aflre dont D E efi la hauteur , 6: H E l’azimuth.

I 44. IJALMICANTARAT eil un petit cercle parallele 5
Yhorifon , c’ei’t-5-dire , dont tous les points font 5 la meme
hauteur au-deifus de l’horifon ; ainli quand un aiire a 2o°
de hauteur , tous les points qui font 5 cette meme hauteur
en faifant le tour du ciel parallelement 5 l’horifon , formem:
Jfalmicantarat de l’aiire dont il s’agit.

H _ 11
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Ufages du
Globe Célcftc.

{Ol ASTRONOMIE,I.i1v.I.
On ajoute quelquefois aux globes céleiies un quart-'de>

cercle de meme rayon que le globe, Gt qui puiffe s`appli·—
quer immédiatement fur fa circonférence , depuis le zénit
jufqu'a l’horifon : on le voit repréfenté en Z V ; il fert a plu-·
iieurs ufages, comme on le verra par les problémes fuivans.

I 4 j' . Trouver quelle q/Z Za hauteur dnllll a_/[re ti un bf
ta/zt domzel , p2zr Ze (nqyerz du g/oée ce7q/Ze. On remarquera
fur le globe le lieu dug foleil dans fécliptique pour le jour
donné , 8: le lieu de l’ai’tre dont on cherche la hauteur; on
placera fous le méridien le lieu du foleil , Sc on mettra l’ai··
guille de la rofette fur le midi; enfuite on tournera le globe
jufqu’a ce que l’aiguille marque l’heurc qu’il ell fur la ro
fette ; alors approchant le vertical de l’endroit ou efi mar
qué l'alire , on verra a quel degré du vertical il répond , SC
l’on aura fa hauteur.

Comme la rofette des globes eff ordinairement fort pe
tite , & donneroit peu d’exa&itude dans cette opération , on
peut s’en palfer par la méthode fuivante. On convertira en
degrés l’heure donnée,pour fgavoir de combien le foleil étoit

éloigné du méridien; ar exemple, a 9 heures du matin il los’en faut 3 heures que c foleil ne foit dans le méridien ; ces
trois heures font 4.g° de l’é>quateur. On examinera quel étoit
le point de l’équateur qui fe trouvoit avec le foleil dans le
méridien; on éloignera ce point—la de q.g° du méridien, vers
l’orient , parce que c’eft le matin zle globe étant arrété dans
cette fituation , on remarquera la lace de l’étoile , on en g
approchera le cercle vertical , Bc lon verra a quel degré
de hauteur elle répond.

I 4 6. Les Aflronomes eux—mémes fe fervent quelque—
fois d’un globe célefie pour trouver la hauteur des aflres at
un infiant donné , lorfqu’ils n’ont pas befoin d’une extreme
précifion; par exemple , quand il ne s’agit que de chercher
un aiire en plein jour par le moyen de Ia.hauteur, 01.1 Cle
fcavoir qu’elle el} le petit accourcilfement que la réfraétion
a pu produire fur la diliance obfervée entre deux ailres : on

s’en peut fervir aufli avec avantagc our chercher la polition `lodes étoiles dans des temps reculés lrfqu’on trouve dans les
Poétes anciens des palfages qui font difliciles a comprendre
fans ce fecours.



Du G/oée C`eYe#e Artéfciel, Kc. 61

I Trozwer [/zeufe dc [4 Culmirzcztiorz ou dupa_UZzg·g pdmge
{urge efoile pdr [6 ll2€}‘idi€fZpll' [6 g[O6€. I°. On marqucra, au Mé¤i¤li€¤·_

fur le globe le lieu du foleil 8: celui de l’étoile: z°. on pla
cera 15 foleil dans le méridien , Bc l’on mettra fur midi l’ai—

ui1le de la rofette : 3°. on amenera le lieu de l’étoile fous
_le méridien, Gt l’aiguille de la rofette marquera l’heure qu’il
eil.

On peut obtenir dans cette opération une exaétitude
plus grande que celle de la petite roi`ette,car l’on'y dii`—
tingue 5 peine une demi-heure; tandis que fur un globe
de 6 ou 8 pouces de diametre , on Péut trouver , 5 4. mi
nutes pres , l’heure du -pa{I`age au méridien. Pour cela ,on
remarquera le point de l’équateur ou répond le foleil placé
dans le méridien , Sc enfuite le point de l’équateur ou ré
pond l’étoile placée 5 fon tour dans le méridien ; on comp
tera la difference ou l’intervalle de ces deux points de l’é
quateur , qui converti en temps , 5 raifon de 4 minutes de
temps pour chaque degré, ou d’une heure pour 1 g degrés,
donnera 1’heure qu’il cir , ii c’eii: aprés—midi ; mais elle don
nera ce qu’il s’en faut pour aller 5 midi , fi c’ei’c le matin,
c’el’c-5—dire , li on voit que le foleil paH`e au méridien aprés
l’étoile , en faifant tourner le globe d’orient en occident.

1 4. 8. LE Lnvrzn Gt le coucher des étoiles fe trouveroit Level
fur le globe de la meme maniere , en conduifant d’abord dcs AHM
·le lieu du {`oleil {ous le méridien , Bc enfuite le lieu de l’é—
·toile dans l’horii`on du coté de l’orient , ou du coté de l’oc·
cident , pour voir quel eft le point de l’équateur qui paile
alors au méridien.

EXEMPLE. Le I3 Oélobre 1764.; on veut trouver , par
le moyen du globe, 5 quelle heure Saturne doit paH`er au
méridien, & 5 quelle heure il doit fe coucher : on marquera
-fur le globe le lieu du foleil qui ei} 5 zo degrés de l’équi—
—-noxe d’automne; 6c conduifant le foleil fous le méridien g
on marquera le_ lieu de l’équateur qui y répond. On mar
quera encore fur le globe le lieu de Saturne, fuppofélconnu
par l’Obf`ervation ou par les Tables que l’on trouvera 5 la.
lin de cet Ouvrage; ou enrin par le moyen du Livre de la
.C0mz0{[`ance des M0z¢1»e1ncns ceYq/ks, que l’Académie des

H iij
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Seiences public chaque année , on aura le lieu de Saturne
a 50 degrés de l’équin0xe du printemps , Gt deux degrés Gt
demi au {`ud de Yécliptique ; on conduira ce point du ciel
fous le méridien , Gt l’on marquera fur le globe le point de
l’équateur qui y répond : la diifance de ces deux points de
Yéquateur , dont l’un appartient au foleil Gt l’autre a la pla
nete , fevtrouve de 1 go degrés , qui valent 10 heures, 21 rai~
{on de 1 g degrés par beure ; Gt comme Saturne paffe alors
au m'éridien avant le foleil , ainli qu’on le verra en faifant
tourner le globe vers 1’occident , il ts’eni`uit qu’il ét-oit deux
heures du matin lorfque Saturnea paffé au méridien, parce
qu’il s’en falloit 10 heures que le foleil n’y {ut arrivé.

Conduifant enfuite Saturne a l’h0rii`0n du coté de1’o4

rient , on marquera le point de l’équateur qui dans ce mo
ment paH`e au méridien ,,.Gt l’on verra -qu’il eff éloigné de
celui ou répond le folei-1, -d’envir0n 100 degrés , celui du
foleil étant le lus occidental des deux ; ce qui fera voir i
que l’heure du lever de Saturne eif a 6h 40’ du foir.

Cette pratique eff fondée fur ce que les arcs de l’é—
quateur font la mefure la plus naturelle du temps : quand
le foleil eff éloigné du méridien de 1 g degrés , il eif une
heure ; Gr quand_il eff éloigné de 100 degrés , il eff 6h 40’;
parce que le mouvement diurne fe faifant uniformément
fur Féquateur , il paffe réguliérement au méridien E1 chaque
heure , la 24**. partie de la circonférence entiere de lléqua
teur :`auHi le TEM1>s·vRA1, ou l’heure vraie dans le jfens pré.
,cis Gt exaéf de l’Affr0nomie ,'n’eff autre chofe que .1’arc de
Yéquateur , compris entre le méridien Gt le cercle d·e décli
nail`011 qui paffe par le foleil , converti en temps araifon de
1 5 degrés par heure. On verra dans la fuite que le plus fou
vent E1 la place de .cet arc de1’équateur , on fubffitue l’angle
au pole qui en eif la mefure , Gt qu’0n appelle ANGLE 1-10
RAIRE ; c’eff—a·dire , qu’au lieu d’une heure on met 1; de-w
grés , Gt au lieu de deux heures 30 degrés , Gtc.

I 4 9. Le mouvement diurne qui s’acheve en 24 heures,
Gt par lequel 36 0 degrés de la Sphere _C1'3.VC1'fCHK le méri
dien, étant fubdivifé en 24 parties ;—chacune vaut une heure,
G: répond E1 IS degrés; car 15.0 font la zip. partie de 360;:
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en continuant de fubdivifer on pourra trouver de méme
les parties du temps qui répondent aux parties du cercle 5
r° vandra ry de temps, 1’ de degré vaudra q" de temps ;
en général , il fuflit de prendre le quadruple des minutes de
degré pour en faire des fecondes de temps du premier mo-·
bile.

De méme , pour convertir le temps du premier mobile
en degrés , on prendra d’abord if degrés pour chaque
heure, on prendra le quart des minutes de temps, on en fera
des degrés 5 le quart des fecondes , 6c l’on en fera des mi
nutes 5 le quart- des tierces de temps , &1’on en fera des fe
condes de degrés.

Ces régles aifées il retenir &t in pratiquer, fe peuvent faire
fans le fecours des Tables; cependant on trouvera les Ta·

bles ro res a faire ces converiions du tem s en arties de ¥iijpl’équateiir , & des parties dc l’équateur en emps, dans la
Comzoéfzzzce des Temps de 1760 GL des années précédem
tes : Yopération fe réduit at multiplier par 1 g les temps qu’on
veut réduire en parties du cercle , ou E1 divifer par 1 g les
parties de Yéquateur qu’il s’agit de convertir en temps.

La converiion des degrés en heures folaires moyennes , £;’""iE‘i°¥‘ 6**hmcs

dont nous parlerons dans le IV°. Livre, exige d’autres confi- moygineg
dérations , 8: deviendroit plus embarraifante fans le fecours
des Tables : voici en quoi elle coniiite. On a vu ( go ) que
chaque jour le foleil , pat fon mouvement propre, s’avance.
vers l’occident : on verra dans le IV¤. Livre qu’il parcourt
exaélement g9’ 8" en fens contraire dumouvement diur
ne 5 donc dans lrefpace des 24 heures folaires il y a vérita—
blement g6o° g9’ 8” de la fphere étoilée, qui ont traverfé le
méridien 5 ainfi 24 heures·folaires font bien 3 6o°, lorfqu’il
s’a it des an les horaires , des difiances du foleil au méri—
dign , Gt du timps vrai : mais lorfqu’il s’agit de tout autre
aiire que le foleil , par exemple , des étoiles Hxes , les 24,
heures folaires moyennes font g6o° g9’ 8" , chaque heure
vaut 1 g° 2’ 28" , comme on le trouveroit par cette pro
portion; 24. heures font E-1 36o° o’o" , comme une heure
eil a 1 $° 2’ 28".

C’ei°t-la ce qu’on appelle corwertir en degrek leg heures:
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fnlaires meyermes; au lieu que ci-devant il s’agi{Toit de
convertir en degrés les heures du premier mobile: il fuit
de la méme proportion que pour 1 5 degrés du mouvement
de la fphere & des étoiles Hxes , 0n aura g9’ go" de temps
folaire moyen , au lieu d’une heure , Gt ainli des autres ;
c’ei’t ce qu’on appelle rekfuire Ze: parties de Z’e’guareur en
/zeuresf>/aires my/emzes : ainli quand deux étoiles feront:
éloignées l’une de l’autre de lj degrés en afcenliondroite,
]’unc paifera plutot que l’autre de oh Vg9’ go" de temps ,
comptant fur une horloge du moyen mouvement : ceci
s’entendra encore mieux apres la Leflure du IVE. Livre.

Apres avoir expliqué les Principes de la Sphere d’une
maniere i`uHil`ante pour les perfonnes qui 11’ont befoin que
des premiers élémens de cette Science, nous allons parler
de l’Hifioire des anciens Af’cron'omes , ’pour fervir 5 ceux
qui lifent les Auteurs anciens , pour donner in ceux qui
étudient l’Ai’cronomie, une idée des progrés de cette Scien—
ce , Ex pour rendre plus fenlible ce que nous aurons in dire,
dans la. fuite , des différentes découviertes de l’A&ronomie,.

%—

LIVRE H
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LIVRE SECOND.

De l’Orgzne @7 de FH;/Zozre de l’AjZr0n0mze.

I j0.L»E Lxvmr précédent étoit abfolument néceffaire
our Yintelligence de celui-ci : j’ai dom: mieux aimé fuivre
’ordre qui eff le plus propre a infiruire , que celui d’une

méthode flriete ou l’on placeroit l’hiI}oire d’une Science
avant l’explication de {es principes. Il faudra cependant en
core fuppofer dans ce II°. Livre quelques connoiilances
prifes dans les Livres fuivans ; mais il me femble que dans
une premiere leéture de cette Partie hiftorique l’on ne peut
cfpércr d’en comprendre parfaitement j.ui`qu’aux derniers
détails ; il faut fe contenter de prendre Pefprit de la chofe ,
BL de s’en former .une idée.

En lifant les Auteurs qui o.nt parlé de Yorigine de 1’Ai`
tronomie, on trouve une difcordanceGcune-obfcurité, dont
on ne pourroit fe tirer , fi l’0n ne diiiinguoit exaélement
les différentes parties de l'Ai’tronomie & les degrés de
connoillances dont on prétend parler 5 c’-ef: ce que per
fonne ,ce me femble , n’a fait avec une certaine exacti
tude. Je difiinguerai donc la Mythologie qui remonte ,

, comme le Déluge, a 24.00 ans avant 1’Ere Chr. les _obi`erva
tions Caldéennes qui ne vont guéres qu’a 800 ans avant
J. C. Bt les recherches de détail qui ne commencerent que
_&o0 ans avant l’Ere Chrétienne.

ORIGINE FABULEUSE

DE L,ASTRONOM1B•

I j I . L,ORIGINE mythologique de l’Aftr0nomie fe perd
idans l’obi`curité des temps; mais on voit allez qu’elle ne
comprenoit autre chofe que la connoiffance du mouv.e—

.\11€¤t ffiurnc} , celle de 1a révolution apparcnte du foleilzcme .
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avec Ia iituation & les noms des étoiles {Ec des confcellations
les plus remarquables.

Les Caldéens y ajouterent des obfervations plus exaftes
des mois lunaires & des éclipfes de lune , avec une légere
connoi{Tance des planetes; mais ce ne fut eniin que 4.00
ans avant J. C. qu'on fongea en Egypte a obferver les iné
galités de la lune Ei des autres planetes , Bc aconfiater la
durée de leurs révolutions & la iituation de leurs orbites.

Pline le Natura1if}e’(Li1». II. c/mp. 9. ) fe plaint vive
ment de Ia négli-gence des Anciens. a écrire Yhiiioire de
l’Aiiron0m·ie : C’ei’t une ingratitude , dit-il , 6c une dépra—~
vation deliefprit ; on aime at remplir fes annales de guerres
8: de carnage, pour faire connoitre les crimes des humains,
tandis qu’on leur laifiie ign-orer la i’tru&ure de l’univers , Gt
les bienfaits de ceux qui les ont éclairés.

A I 2. Jofephe raconte dans fes Antiquités Judaiques ,
que les defcendans de Seth, pour conferver la mémoire des
obfervations céleiies qu’ils avoient faites avant le Déluge ,
graverent les principales fur deux colonnes, 1’une de pierre,
Yautre de brique ; celle de pierre réiiiia aux' eaux du Dé
luge , & de fon temps méme on en voyoit encore des vefti
ges dans la Syrie.

Uranus, I j 3. Diodore de Sicile (Liv. III. 0/L. g. ) dit qu’Ura—
nus paffoit pour étre le premier qui avoit raffemblé Ex ini?
truit les hommes , auparavant difperfés dans les foréts : il
obfervoit les afires avec foin , prédifoit aux hommes ce qui
devoit arriver dans le ciel; il diiiingua les années par le
mouvement du ibleil , & les mois par le mouvement de la
lune. Le vulgaire ne fgachant point qu’il y avoit dans le
ciel un ordre immuable Bc conftant , fut étonné des pré
diéiions d’Uranus : on le regarda comme infpiré des Dieux.
Les bienfaits qu’il avoit rendus aux hommes , Ia connoii`
{ance qu’il avoit cue des mouvemens célefies , vlui Hrent
décerner apres fa mort les honneurs divins , 6: lui'Iirent
dormer le nom de Cie! ou Uranus.

Atlas I j 4. Parmi les fils d’Uranus , les principaux furent
°‘3?"é?"““ Atlas 8; Saturne qui parta erent l`empire. Atlas eu: Ia.

partie Lituée vers Yocéan; donna fon nom aux peuples



Origiae de Z’/fjlronamie.
qui y habitoient, 8: a 1’une des plus hautes moutagnes qu’il
y eut de ce c8té-la. Il paroit qu’il Fut lc premier qui in·
venta la Sphere , 8: l’eni`eigna_parmi les hommes ; de—la
vint cette fable fi connue d’Atlas foutenant tout le ciel.

Il eut plufieurs enfans , mais un {iu-tout recommandable
par fa piété 8: fajuftice , qui s’appelloit Hejver. Celuici
étant monté au fommet du mont Atlas pour y obferver les
ailres , f`ut enlevé , dit-on , par les vents , 8: ne parut plus
fur la terre : le -peuple touché de ce malheur , lui décerna
les honneurs divins , 8: donna le nom d’H.%ver au plus
brillant de tous les afisres ; c’efl Vénus qui les i`urpaiTe vé
ritablement en éclat , 8: qui f`ut la premiere planete qu’on
obferva. Prefque tous les Auteursattribuent a Atlas l’inven
tion de la Sphere 8c les premieres connoiiiances des mou
vemens céleites. ( /Gy/e{ Hgfode JCIIZJ-[81 T/zebgonie, vers
106. Homere dans Z’O@/fee , L. I. v. 53. Cicerozz, Tujul.
PY 3. Ztruve, Liv, V I. c/mp. 10. Zrgile , ./Ezzeid. L 744..
Plirze, Liv. IL 05. 8. Weidler, HM. Afiro/1. )

I j' Diodorc dc Sicilc (Liv. Il/T c/mp. 2.) ajoutc Hercules;
qu’Atlas\i·it part de fes lumieres a Hercule: , pour recon
noitre le fervice que ce héros lui avoit rcndu , cn délivrant
fes Hlles qui avoient été enlevées par des voleurs. Hercules
tranfmit aux Grecs ccs conuoiifances qu’il avoit reques
d’At.las , 8: aH`a dans la 1`uite pour 1’inventeur de 1’Aih·onomie, ( Vegas de Sciezz:. jldar/zenz. c/z. zz. ). Mais comme
il y a eu plufieurs Hercules qui ont vécu en différens temps,
nous ne fgaurions décider auquel on a prétendu attribuer
cette gloire. Hercules le Thébain, fils de Jupiter 8: d’Alc
mene , étoit l’un des Argonautes , 8: vivoit par conféquent
1300 ans avant J. C. Au lieu qu’Hercules , contemporain
d’Atlas vivoit II ages avant lui ( V0ye{ Juidqrr au moz
Orpheus), ce qui fait environ 1 I-OO ans plut8t : car un age,
ou une génération s’e&imoit autrefois de 100 ans ', comme
on le voit dans la Genefe, XV. 1 3. 1 6. Cicéron ( de .S`erzec
zute , n°. 10. ) dit que Neftor , age de 300 ans, avoit vécu
trois ages d’homme. ( Vcyweg Ovide, Meram. XIL 188. )

Il paroit donc que l’Atlas des Grecs paffoit pour avoir

vécu z4oo.a,ns avant J. C. C’efi: auili a-peu prqs le tempsIJ
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de N oé , fuivant les; Commentateurs de l’Ecriture ; &c"eE
aufli la plus haute antiquité qu’il foit poflible de donner
aux élémens de la plus {imple Aflrono-mia , en adm ettant
méme cette tradition des Grecs fur l’ancienneté d’Atls.

Hm; célebres I j 6. Aux Fables d’Uranus , d’Atlas Gt d’Hercules, on
?’“l"l“‘°"°“""’* doit ajouter celles- de tous les Hommes illuftres qui s’é-·

toient diilingués dans l’Ai’tronomie , 8c qui pafferent pour
en étre les- inventeurs. Emymiozz , Phaiéton, ,. Oip/zeie 3
Tire_¢`a.s , .4tre'e , T/ziqié , Be//erop/lon , P/zrixuy, D¢z·daleJ_.
Miyéus , Difciple d’Orphée ; Linus , {ils de Mercure Gt
d’Uranie ; Ce};/zée, Cafopeie, Pronzet/ide. (Voy. Luciazzus de
Ajfrologia , L. I. ) Tous, au jugementméme des Anciens ,
durenrt leur célébrité a leurs connoiifances dans l’Aflrono-·

mic; les hommes étonnés admiroient, avec un faint rei`
efl , ceux qui leur avoient appris des chofes aufii fuplimes.

I j 7. Ciceron nous dit exprelféiment ,· ( Tufiru/. qmzj}.
I/Y 3.) que la connoiffance divine des mouvemens céleiles,
avoit rendu célébres les moms des héros de la Fable, &_avoit
donné lieu de dire qu’Atlas foutenoit le Ciel , Bc que fon
frere Prométhée (Hls de Japet, qu’on croi-t étre J aphet {ils
cle Noe) étoit attaché au Mont Caucafe :. la meme caufe;
avoic fait placer parmi les Aflres , Céphée, Roi d’Ethio-·
pie, fa femme Callippée , fa fille Andromede , & fon gen-·
dre Perfée. .

Endymion. I j' 8. Pline explique de meme la Fable d°Endymion;
amoureux de la Lune , (Liv. IL Chap. 9.) , Gr le regarde
comme un Philofophe qui avoit étudié, Bc pénétré le premier
les circonfcaiices du mouvement cle cette planete. ·< La Lu—`
»=» ne,cet allre qui nous ei} fifamilier 8: fi'connu,p‘ui{`qu’il nous
» éclaire pendantla nuit , attira principalem ent Yadmiration
=¤ des hommes. Les formes différentes de la Lune , mirent 5
¤¤ la torture tous ceux qui la contemploient , & ils s’ind-i-·
=¤ gnoient de connoitre li peu le plus voilin de. tous les
as ailres. On" voyoit la Lune toujours croilfante ou dé——
==» croiffante, d’abord courbée en forme de comes , puis

artagée en deux également , enfuire plus arrondie , enfinf
p· rillant d?une lumiere pleine,. Gt dii`paroiiTant quelque
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is fois tout—a—coup: tantot brillante pendant la nuit , tan
¤¤ tot accompagnant le foleil pendant lejour ; elle fe cachoit
·¤ a la En du mois ; quelquefois elle étoit éclipfée, fans dii`pa
» roitre totalement : alternativement fort élevée, ou fort
» baile , & cela de diérentes manieres. >=» Telles étoient
les fingularités frappantes, qu’Endymion expliqua le pre—
mier : ce qui le Et paffer pour avoir été épris des charmes
de cette Divinité.

I S Q. EnEn , l’o-n {gait a{l`ez que toute Ia mythologie
des Grecs 8c 1’hii’toire de fes héros , ei} mélée avec les E
gnes Bcles noms des conitellations Sc des planetes: on peut:
en voir les détails dans Amrus ,. Hygizws ,. Marzilius.
Voyez aufli Jof Scalzgcr, dans fes notes fur Jllani/iu:.
Riccioli dans fon Almagefle , T. 1. p. 398. &P/zi/. Cajius,
dans l’Ouvrage qui a pour titre : Cozlum Affrozzomico-Poerie
cum : nous em parlerons encore fort au long dans le Livre
troiiieme.

I 6 0 . J ui`qu’ ici ce n’ei} qu’une tradition obfc-ure Bc fabu- Chiron;
leufe ; mais vers le temps du iiége de‘Troye , & de l’expé—
dition des Argonautes , 1 goo ans avant J. C. 1’Af’tronomie
Et quelques progres. Le Centaure CI-IIRON , Theffalien 6:
Els' de Saturne, apprit aux hommes 5 faire des aitériiines ou
figures du Ciel , Xépeat-1-at O'Adp.vry gl il les enfeigna a Achilles.
(C/e?nc1ztd°A/elxandrie ,· JC Aufih. Eefyl/fum IK 1/. 1 20.
Hippo , Elle de Chiron , qui les avoit appris de {`on pere ,
les apprit at Eole; enforte que ces c‘onnoi£l`ances commen
cerent at fe répandre dans- la Gréce. L’expédition fameufe
des Argonautes efl vifiblement liée avec l’établiH`ement
des conftellations dans la Gréce , comme l’obi`erve M.
Newton dans fa Chronologie.

I 61. On voyoit fur la Sphere de Mufzus le Bdier 'Argonautes.?
v°“°

d°0r , qui étoit le pavillon du N avire dans lequel Phryxus '$_°°i"E
fe fauva dans la Colchide; le Taureau auxpieds d’airain ,
dompté par Jafon ; les Gemeaux , Cafior 8:: Pollux_ , deux
des Argonautes 5 le Cygae de Leda leur m-ere ; le Navira
Argos ; l’H_ydre, ce Dragon E vigilant ; la Coupe de
Médée ; un Caréeau attaché 5. des cadavres , fymbole de
l.a.inort 5C/ziron , le maitre dc Jafon , avec {on Aurel 6c

I iij
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{on facriiice; Hercules l’Argonaute avec fon dard, 8: Ic
Vazztour tombant ; le Dragon , le Cancer & `le Lion qu’il
avoit aufli tués ; e11Hn,la Lyre d’Orphée, qui étoit auili l’u11
des Argonautes. Tout cela _prouve affez , que ces noms
furent donnés par les Grecs aux confiellations , peu apres
le temps du voyage des Argonautes ( 197). C’eii aufli ce
que penfoit Séneque , quand il difoit (L. VIIL c/L. 2;. )p il
n’y a pas encore quinze cents ans , que la. Grece a compté
Bt nommé les étoiles. Séneque écrivoitvers l’an 6; ; ainii
il fuppofoit que ces noms étoient de quatorze cents ans plus
anciens que J. C.

_ I 6 2. Toute l’Afironom`ie ancienne , jufqu’au temps de
Chiron, fe réduifoit probablement a examiner le lever de
quelques étoiles en dilférens temps de l’année , 8: les pha
fes de la lune , feulement a peu pres ; puifque long—temps
aprés, les Caldéens Gt les Egyptiens, ainH que nous le ferons
remarquer , ne connoiflbient pas encore la durée , ni les
inégalités de ces mouvemens. Voyons donc s’il eft poilible
de déméler en quels lieux l`Ai’tronomie fit des progrés plus
conlidérables.

DE L’AJTRONOMIE CALDZVEJVJVE.

I 6 3 . Las anciens habitans des vafces pleines de Sem
naar , ou fut batie la ville de Babylone , font les premiers
Aflronomes dont l’Hi{’toire faife mention : tout concouroit

a porter leur attention vers le Ciel; la garde des troupeaux
faifoit leur principale occupation , de méme que la culture
deala terre ; mais la chaleur du jour leur faifoit choiiir lc
temps de la nuit , pour leurs travaux , leurs exercices Sc
leurs voyages : enforce , que le fpeélacle des afires les

devoit occu er ; pour ainii dire , malgré eux. Ajoutons 21 lacela , que cns ces plaines couvertes fouvent d’un fable
léger que le vent difperfoit facilement , les Aftres devoien;
fervir a reconnoitre les chemins , (Voyage des Index Or.
Carré , c/z. 1. ) Gca fe conduire dans les voyages ; enfin, la
curioiité, le gout de la fuperftition Bt de l’Afirologie *,

{ Dcpuis long-temps lc mot d’A_/lrolagic cfl dcfiiné al cxpi-imcr1'étudc vain;
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ajlouté dans la-fuite 5 des motifs plus raifonnables , acheve—
rent de décider le gout des Caldéens du coté de l’Af’trono
mie : ils y lirent les premiers quelques progres, & ils y
acquirent la plus grande célébrité.

6 4... Les Babyloniens ont été regardés dans la plus Babylonicns.
haute antiquité , comme trE-:s—habiles dans l’Al}ronomie , 8;
en meme-temps dans l’Aflrologie. Strabon ( Geogmph.
Liv. XI/Y) dit que =< la Caldée étoit un grand pays , ou
» habitoient des Philofophes occupés de 1’Ai’tronomie , Sc
» qu’on appelloit Cala’e%rz.r ; quelques-uns prétendoienc
» pouvoir annoncer aux hommes des leur naillance ce qui
» leur devoit arrive: ; mais ils étoient défavoués par les
»¤ autres zla nation des Caldéens 6: la Babylonie qu’ils habi·
so tent, eft voiiine des Arabes Bc de la mer qu’on appelle
>¤ Pgjgue. »

A L’Af’crologie des Babyloniens , eft citée de méme dans
plulieurs endroits de l’Ecriture des Prophetes.

Ciceron (De Divirz. Liv. I. rz°. 19.1;% ¢]·2.)1'ZlCOI1TC aufli
que les Egyptiens 8c les Babyloniéns , habitans de vaftes
plaines , ou rien ne pouvoit borner la vue & empécher la
contemplation du Ciel , avoient donné tout leur foin 5 la
connoillance des Afires.

I 6 S. Jupiter Belus , palloit pour avoir été l’inventeuri Beluh
de l’Ai’tronom.ie parmi eux , (Plizze Liv. XVII. cé. 26.) en raw am ¤v¤¤¤ C
meme-temps qu’il avoit été le fondateur de Babylone.
(Vgfq M. Goguet de ['orig. de.: Loix , mm. 2. page 82.
Edition izi—12.) Les Caldéens prétendoient avoir quatre
cents foixante 8: dix mille ans d’obfervati0ns ; d’autres
réduifoient ce calcul 5 quarante-trois mille ans avant l’arri·
vée d’Alexandre ; Diodore de Sicile , ( Liv. I.- c/i. 2. )
Bc La&ance ( In_/Zi:. Div. L. II. ch. 1 3. ) penfent qu`ils pre
noient les mois pour des années : dans ce cas , les quarante·
trois mille ans fe réduifent 5 trois mille quatre cents foi
xante 6: feize années folaires. Nlais ce nombre doit étre

encore bien diminué 5 car Pljne (Liv. VII. c/z. g6.) dit

8: fuperflitieufe des prédiéiions & des horofizopes; & celui d‘Af!ronomie réfervé
5 la (Eience véritable des mouvemens eélefles , quoique dans l’0riginc ces deux
nots exprimaffent égdement la cormoiflance dcs a£l.r¢S.

J' '
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ieulement qu’on avoit trouvé parmi eux , des obfervations
de 700 ans , fuiv-ant Epigencs. {( Vqjwe/{ les Mahi. de Trei
voux, Jazzv. 1706. JC Mars/zam ,pag. 474..)

La P1us,,,,C;c,m Ptolémée dans fon Almagefle , le plus ancien ouvrage
0¤¤¤¤v¤¤¤¤» d’Ailronomie que nous ayons , emploie trois éclipfes de

1.une , dont la premiere avoit été obfervée a Babylone ,
721 avant J. C. Il paroit donc que c’efl vers cette date,
qu’il faut placer les plus anciennes obfervations qui euilcnt
mérité d’étre confervées : tout ce qui avoit précédé , n’é
toit qu’un commencement grollier de connoillances ailrog
nomiques; il fe réduifoit E1 l’inventi0n du zodiaque , 8: au
retour des phafes de la lune 5 il eil meme fort douteux , que
la période de 18 ans 1 1 jours , qui ramene it peu—pres les
éclipfes dan-s le meme ordre, ait été connue de ces pre
miers Caldéens, quoiqu’0n l’ait appellée Pciiode Ckzldaigue :
nous en parlerons dans le Livre VIII.

I 6 6. Zoroaflre pa{l`oit parmi les Caldéens , pour avoir
été 1’un des plus anciens inventeurs de cette fcience ; mais
Diogenes de Laerce , dans fa Préface , croit que le nom de
Zoroaflre , eil un nom appellatif, plutot qu’un nom pro
pre , 6: qu’il {ignifie obfervateur des Aflres. En efl`et , on a
compté plulieurs Zoroafires , fur lefquels les Sqavans- ne
font pas plus d’accord que fur les Hercules de la Gréce.
Dans un Traité fait pour difculper les grands Hommes cle
Yaccufation de magic, G. Naudée établit q.ue Zoroailre
n’avoit point donné dans cette fuperilition.

I 67. Le temple de Jupiter Belus que Sémiramis avoit
fait batir at Babylone, renfermoit une tour immenfe , qui ,
{`uivant Hérodote Liv. L avoit un itade de hauteur -( environ
100 toifes ) & autant de largeur, formée de briques Gt d’ai`
phalte , fur laquelle il y avoit encore fept grandes tours les
unes furles autres ;& Diodore de Sicile ( Liv. II. C/mp. 4. )
allure qu’elles fervoient EJ obferver les aflres.

Il ell donc vrai que plus de 800 ans avant l’Ere Chré··
tienne , les Babyloniens examinoient attentivement les mou
vemens célefles : voyons maintenant a quoi ils étoient par
venus.] ’ai dit que leur Aflronomie fe réduifoit prefque 2..1111.
vention du zodiaque, Ex 5. la divifion du ciel en conflellations;

on a
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on a VCI dans- lc premier Livre ( 4.6 ) , la maniere dont ils
diirent s’y prendre naturellement pour connoitre la trace
du foleil: voici maintenant ce qu’en difent les Hilloriens.

I 6 8. On trouve dans Sextus Empiricus , Auteur du Méthode
feeond Iiécle (Adve%` Mathenz. Liv. PY ) une idée de la iglgi di"“é’ l°
maniere dont il prétend que les premiers Caldéens divi{`e—
rent le zodiaque. Comme iis n’avoient aucun moyen de re
connoitre les limites des iignes céleiies par eux-memes ,
mais feulement par les étoiles 8: les planetes , les Caldéens
imaginerent de divifer tout le contour du zodiaque en I2
parties; ils remarquerent done une des étoiles les plus bril
lantes parmi celles qui font dans le zodiaque , & remplirent
d’eau un grand vafe percé d’une petite ouverture : du mo
ment oi1l’étoile fe levoit ils laifferent couler al’eau dans un

autre vafe jui`qu’au lendemain au lever de Ia méme étoile
partageantenfuite cette eau en I2 portions égales , ils re
marquerent le temps qu’il falloit a chacune pour s’écouler ,
Bt obferverent les étoiles qui s/élevoient E1 chaque douzieme.
C’e{t ainii qu’ils compoferent les 1 2 iignes ou les douze por
tions du zodiaque. Macrobe Auteur. du cinquieme {iecle ,
en parle auiii, C/zap. zz,. mais il attribue cette méthode
aux Egyptiens.

Ces premiers Obfervateurs fuppofoient deux chofes qui
n’étoient pas fort exaéies ;premiérement , que l’eau s’éco_u
loit également 8: uniformément de leur vafe 5 quoique dans
le vrai , les premieres parties duffent couler plus vite étant
chargées du poids de toutes les autres 5 i`econdement,ils fup
pofoient que chaque ligne o_u chaque douzieme partie du
lzodiaque employoit également deux heures a fe ever , ou
la douzieme partie d’une journée entiere , ce qui n’ei’t point
vrai. Mais malgré ces fuppoiitions , ils purent reconnoitre

;par cette méthode quelles étoient a peu-pres les coniiellations ou devoit fe trouver le foleil dans es différens mois

de 1’anr1ée; Gt il y avoit plulieurs moyens de les divifer en
fuite en parties égales.

O aqm

6 9. On prétend que les Caldéens étoient parvenus a dc gréiigxfg
connoitre at peu-pres la grandeur de la terre: ils difoient
Ac/iill. Tat. ai _Amzi P/zcm. c. 18. ) qu’un homme ` H

Tome I.
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marchant d’un bon pas , fuivroit le foleil autour dela terre,
& arriveroit en méme temps au point équino€tia1 , c’ei’t-a
dire , q_u’en 36; jours un homme feroit le tour de la terre
s’il marchoit fans interruption; nous trouvons en eiiiet au
j0urd’hui que la terre a 9000 lieues de circonférence; or
en 36; jours on en feroit 8760 a raifon d’une lieue par
heure: ainfi les Caldéens auroient eu une idée aH`ez diiiincle

de l’étendue de notre globe; mais cette connoiilance ne
doit pas étre plus ancienne que goo ans avant J. C.

Comctcs. 1 7 0. Les Caldéens connoiiloient le mouvement des
Cometes & en prédifoient les retours, fuivant Apollonius le
Mindien , cité par Séneque : ils les regardoient comme des
planetes dont la revolution fe faifoit dans des orbites tres
excentriques , 8: qui n’étoient vifibles que dans la partie in
férieure de leurs orbites. Séneque , Pline , Plutarque 6: Sto
bée parlent tres-clairement de ce fyftéme des Caldéens ,
(Sen. Quiz:/Z. rzat. L. VIL C/z. Q. Pline Liv. IL Sec. 2}.
Plut. Tom. [Lp. gp}. Stobée Eclog. P/if Liv. Lp. (3.

Je fuis perfuadé avec M. Halley que ces connoifiances
étoient fort incertaines Sc fort vagues. Séneque nous en
fournit la preuve dans 1’endroit cité ; il y parle d’un autre
Aiironome nommé Epzgezzes qui difoit que les Caldéens
n’avoient rien de certain fur les cometes , Cc qu’ils les re
gardoient comme des météores allumés par l’eff`ort de quel
que tourbillon d'air violemment agité. Au reile, ces contra
diélions ne doivent pas nous furprendre : il y avoit pluiieurs
écoles chez les Caldéens : Pline en compte trois ( Liv. VL
c/i. 26. ). On enfeignoit diH·`érens iiyfiémes dans toutes ces
écoles , {uivant Strabon (Liv. Xl/1.). D`ailleurs , il y a
eu dans la fcience des Caldéens différentes époques : je
parle ici des temps qui ont précédé l’Ere de Nabonaffar,

lus de 700 ans avant J. C. Bc je ne vois rien de certain , ni
méme de probable dans le favoir des Caldéens,li ce n’ei’c.une
connoifiance approchée des périod-es du foleil Esc de la lune.

I 7 I . Pour démontrer que l’Al’tronomie des Caldéens
fe réduifoit a tres-peu de chofe , je ne voudrois d’autre
preuve que le fentiment de Bérofe, qui croyoit que la lune
avoit deux cétés, 1'un brillant 6: l’autre obfcur: enforce
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·qu’il ignoroit encore la caufe des phafes de la lune. (Plu
tarque de plac. P/ii/. Liv. II. chap. 29. Vitruve Liv. IX.
c/z. 4. ) Ce Bérofe, Aiironome Caldéen , que plufieurs Au
teurs mett-ent au temps d’Alexandrc le Grand , fembleroit
par-la devoir étre plus ancien d’un {iecle; car Virruve ,
(Liv. IX. c/z. 9.) dit que Bérofe invenra le premier le
demi-cercle concave Bc incliné , qui étoit une efpece d`Hor—
loge folaire , Esc qu’il vint enfeigner l`Aftronomie aux Grecs
dans l’I{le de Co ; or, 1esGrees avoient déja regu des Bab
loniens l`ui`age des Cadrans folaires , avant le temps d`Héro
dote qui en a parlé dans fes Ecrits , defi-5.- dire , 4go
avant J. C.

I72. Diodore de Sicile , (Liv. IL chap. 8.) nous
apprend auili que les Caldéens n’étoient point d’accord fur
les éclipfes de foleil, qu’ils n’oi`oient pas dire leur {enri
ment i`ur la caufe , ni prédire le temps de ces éclipfes. Et
·quoiqu`ils connu{Tent bien les {ix planetes , Mercure ,
Vénus , Mars , Jupiter 8: Saturne , il paroit qu’ils connoii`—
foient mal la durée dc leurs révolutions , puifque Ptole
mée , long-temps apres , ne fe Hattoit pas encore de les
connoitre bien.

I 7 3 . Nous ajouterons :3 cela , que l’année n’avoit que
3 6o jours du temps de Moyfe , 6c chez les Nations de 1’an—
tiquité , méme les plus éclairées ; ce qui prouve une con
noiilance bien imparfaite alors des mouvemens du foleil.
( Vqye( la Dimzrtariorz de M. Allen , ir#ree dans la
Taebrie de la Terre de W/hif’ton , Liv. II. pag. 144. M.
Goguet , tom. 2. Liv. III. ar:. 2. JC tom. 4. Liv. III. c/iap.
2. art. 2.)

I 7 4.. Nous voyons que dans les premiers ages , Sc chez Annéc
prefque tous les Peuples , l’année n’ét0it compofée que
d'un mois lunaire de go jours ; on n’avoit point d’autre
mefure du temps; celle de l`année folaire , étoit trop 1on—
·gue pour étre appergue aulli facilement 6: aulli-tot que le
retour des lunaifons , ou des phafes de la lune. ( Vqye; fir
cette aruze'e fun mois Diod. Liv. L pag. go. Varro apud
Laékant. inf. Liv. II. c/zap. 13. pag. 169. Pline Liv. V IL
jet?. 49. Plut. in ./Vuma, pag. 72. Ex .Eua'0x0 Proclus in

K ij
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Tim. Stob. Ecfog. P/zyfp. 2 1. Gemirz. EZ. Suidas in vac:
H'$u¤;,T.II.p. ;4.. M. Goguet L. III. T. 2.p.89.Ea'it.in-1 2.)

1 7 j . On n’avoit alors ni Chronologie , ni Hiiioire;
Ia rn-efure du temps étoit regardée comme peu néceffaire ;
on n’examinoit pas meme l’erreur qu’il y avoit in faire le
mois lunaire de 30 jours , au lieu de 29 & demi. Voile
fans doute pourquoi il arriva (lorfque lei retour des fai·
fons eut fait admettre l`année folaire) qu’on lui donna 360
jours , po-ur qu’elle renfermat I2 mois ; 6: l’on en étoit en
core—le au temps de Moyfe, qui vivoit 14.;0 ans avant J. C.

;;:u;i I 7 6. A l’année d’un mois fuccéda l’année de 3 ;4. jours ,£
enfuite celle de 360 , & enfin celle de 3 6;. Des le regne de
Nabonalfar, 74-7 ans avant J. C. , l’année étoit chez les
Caldéens de 36; jours , du moins il femble d’apres Ptolé
mée, que les années de Nabonaffar répondoient jour pour
}0ur in l’année civile des Egyptiens. (Cenii de die nar. c. 2 1 .)

Les Caldéens reconnurent meme enfuite la néceflité

d’ajouter a leurs années communes environ 6 heures;
Strabon l’afl`ure expreffément (Liv. XI/IL ) fans en- Hxer
l’époque ; cela nous ei} auili indiqué par la période de 18
ans BL 1 1 jours, & par la belle période de 600 ans, qui
paroit avoir été connue de Bérofe, 300 ans avant J.] C.
Nous en parlerons dans le Livre IX :. il nous fuHit d’avoir
montré que 800 ans avant J. C. , les Caldéens meme ne
connoiffoient , qu’£1 quelques heures pres , la durée de l’an—
neée folaire, Bc que les autres parties. de 1’A·itronomie yr
étoient tresdmparfaites.

I 77 . Malgré la médiocrité des connoiffances afirono—
miques des Caldéens , on ne peut s’empécher de les regar
der comme les plus anciens Afironomes du monde , puif-·
que Hipparque &Ptolémée qui vivoient en Egypte, ne
trouvcrent point ailleurs d’anciennts obfervations. D’ail
leurs , les premiers Ecrivains de la Grece , ont avoué. que
leur Nation avoit beaucoup emprunté des Caldéens.
(I/'qye( Simplic. Liv. I. Ariflot. de caelo Liv. II. Herod;.
Liv. II. 1z°. 109. Strab. Liv. XVII. Theo. ad Arati
prog/zqf Syncelle , pag. 207. Marshaiu , pag. 274,. M.
Goguet rom, ;.pag. 23 3. )l
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DE L’A`J`TRONOMIE EGYPTIENNE.

I 7 8. LES pramiaras connoillancas qua las Gracs attri
buoiant 5. Atlas (I 54.) , Gl lcs Caldécns il Bélus (16;) , font
attribuécs aux Egyptians dans qualquas autras pailagas da
1’Hiiioira.ancianna. Lucian , dans fon Livra fur l’Ai’t1·olo

gia , dit auili qu’ils avoiant été précédés ar las Ethiopians. l-iCaux·ci , invités par la Iituation favorale da laur pays ,
par una via tranquilla Gt par un cial toujours farcin , obfar
varant las afiras, Gt tranfmirant laurs connoillancas aux
Egyptians. Diodora (Liv. I. c/z. 2. JC Liv. IH. c/E. 1.)
panfa aufli qua las Egyptians étoiant una Colonia Ethio
pianna , Gt qu’ils avoiant ragu das Ethiopians laurs fcian
cas Gt laurs ufagas ; il ajouta qua lcs Egyptians fa van··
toiant d’avoir appris l’Af’tronomia aux Caldéans: mais caci
n’a aucuna vraifamblanca. Platon , Arifiota Gt Plina , attri—
buant concurrammant la pramiarc invantion aux Egyp
tians 8t aux Caldéans : mais tout caci n’appartanant qu’au1¤
tamps fabulaux Bt obfcurs , na mérita pas qua nous y inlif`
tions. Las Egyptians , auiIi—bian qua las Caldéans , méloiant
baaucoup da révarias Gt da prédiétions alitologiquas dans
laurs étudas afironomiquas ; ils an rapportoicnt l’origina a
Marcura , qu’ils appalloiant T/zeuzus ; fuivant d’autras , $1
Vulcain Hls da N inus, ou at Ac?is l’una das fillas du Solail ,
néa dans l’I{la da Rhodas , Btquiétoit vcnua an Egypta.
(Vqyeg Plazozz , Diogerze de Laerce , Diodore de Jiici/e ,
.He}0a'0te, Lucien.)

I 7 9. Il aft diflicila da diiiinguar , qualla part las Egyp
tians avoiant aua dans la connoiffanca du cial: ils obfara

voiant cartainamant las aiiras vars la tamps du Cantaura
Chiron; mais laur maniara myftériaufa Gt énigmatiqua dc
s’axpliqua1·, an anvalo pant laurs connoillancas {ous das
hiaroglyphas St das amilémas , fait qu’0n n’a rian {gu dc
politif fur la data St l’origina da laut pramiara Af’crono·
mia: on paut méma doutar, li alla alloit auili loin que
calla dont nous avons parlé a l’occa{ion das Caldéans.
Hérodota (Liv. II.) prétand qua prafqua tous las noms Nomsdas

des Dicux ,j.voiant été txanfpoxtés da l’Egypt<ji§ la Grécc; C°"“°u“‘°""{11]
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il paroit donc que les noms des conftellations venoient des
Egyptiens , comme nous le dirons dans le Livre III , at
que les Grecs en firent feulement 1’applicat1on a _ leur
Hiitoire.

I 8 0. Les Thébains ou les habitans de Diofpolis , ville
de la haute Egvpte , qui fe regardoient comme le·Peuple le
plus ancien de l’Egypte , 8: qui prétendoient avoir décou
vert l’A1"cronomie, comptoient les années de 36;, jours ,
Iors meme qu’ils eurent remarqué la différence ou l’erreur
d’un quart de jour qu’i1 y avoit dans leurs années , ce qui
arriva du temps d’Hérodote , ils ne ceiierent point de les
faire toujours égales : par ce moyen , il fe trouva que le
folcil arrivoit a l’équinoxe tous les quatre ans , un jour plus
tard. En eH`et , au bout de 4 ans, le premier jour du mois
T hot ou le commencement de leur année civile avoit

avancé de quatre fois 36; jours ou 14.60 jours; mais le
foleil avoit avancé de quatre fois 36; jours 8: un quart , ou
de 1461 jours , lo1·i`qu’il étoit dans l’équinoxe : ainfi le com
mencement de leur année civile , étoitdonc en retard d’un
jour tous les quatre ans.

Péri¤q1¢ I 8 I . Ce retardement d’un jour tous les quatre ans pro
__ ~d°’EgyP"°"s'duifoit une année au bout de 14.60 ans 5 c’ef’c-a—dire , qu’i1

falloit 14.6 1 années civiles pour faire 14.60 années folaires ;
cette période a été appellée dans la fuite Za grande amzeic
des Egyptians , Pannce de Dieu , Ze Cjzc/e caniculaire , Za
Période Iouiigue ou for/Liagzte : cette période commengoit
Iorfque Jyriur , ou la Canicule fortoit des rayons du foleil
Ie premier jour de l’année civile. (Cenforinus de die mz
nzli , cap. 1 8. Clem. A/ex. Petavii Urano/ogioh. ) Nous
en parlerons encore dans le IVR Livre a 1’occaiion du le
ver héliaque de Syrius.

La période de 6oo ans qui fuppofe une plus grande exac
titude dans les connoiilances ailronomiques , ei} citée dans
Jofephe , peut-étre meme étoit·el1e connue du tems de Bé
rofe; mais cet Auteur n’a vécu qu’environ trois fiécles avant
J. C. ainfi l’on ne peut en conclure que dans les temps dont
nous parlons , on ait connu en Egypte la vraie durée de
l’année {`olaire: nous traiterons de cette période dans lc
VIII°. Livre.
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I 8 2. On eft incertain fi les Egyptiens ont connu plus Ccmnue
de 600 ans avant J. C. Yerreur d’environ {ix heures qu’i1 y ’°° ‘;]"Sé"i i
a dans les années communes de 36; jours. Il me {`emble
qu’ils l’ignoroient alors , comme le croit M. Gogue:. En
effet, Thales , revenu d’Egypte 6oo ans avant J. C. apptit
aux Grecs a faire leur année de 36; jours : l’année Egyp
tienne n’en avoit donc pas davantage. Hérodote qui écri
voit dans le V°. liécle avant J. C. dont le témoignage eil:
ii refpeétable pour tout ce qui concerne les anciens Egyp
tiens, dit que ¤< leur année étoit compofée de 1 2 mois , cha
»¤ cun de 30 jours, auxquels on ajoutoit cinq jours de plus
ss tous les ans ; par ce moyen , continue-t-il, les Egyptiens
ss fe procurent le retour périodique des faifons dans les
» memes mois de l’année =¤. On voit par ces dernieres pa
roles, qu’Hérod0te ne connut pas l’erreur des années Egyp
tiennea ; cependant il avoit été tres·l0ng-temps en Egypte,
Bc avoit vécu intimement avec les Pretres les plus habiles.
Platon Bc Eudoxe, 80 ans apres Hérodote ,apprirent des
Egyptiens , comme une chofe myftérieufe & fecrette , la
circonftance des fix heures 5 ce qui femb-le prouver que la
découverte étoit récente en Egypte (Strabon, L. XVII. ).
C’eft alors qu’on commenca a diftinguer l’année aiironomi·
que de l’année civile qui continua a etre de 36; jours.
( Mein. de l’Acad. des Irz_/br. Tom. XII/Y p. 34.0. Gemin.
p. 33. Cenfor. c. 18. Theo. Alex. Fmgm. apud Pezav. in
Umzzo/. ). Alors on reconnut que l’année civile étoit une
année vague Gt rétrograde , qui ne concouroit avec l’année
afironomi ue que tous les 1460 ans. C

"""'

I 8 3. l)i0genes de Laerce , dans la Préface de {`on Hil? Connoifiinees
¢¤¤toire , attribue beaucoup de connoiilances aux Egyptiens ; Ez>’P=i4 mav°"t

mais c’eft a un temps bien poiiérieur , Esc environ a l’an .1.00 fé_
avant J. C. qu’il faut rap orter ce qu’il en dit. Suivant cet l
Auteur , on fcavoit en lsigypte que les étoiles étoient des
feux ; que le monde étoit rond comme une boule , que
la lune s’éclipl`oit en entrant dans l’ombre de la terre , Gt
que le mouvement des planetes étoit fort inégal. (Dimz'.
Liv. L

Il en eff de meme de ce que rapporte Macrobe ( Jbmn.
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jelly. L. I. e. 19. ). =¢ Les Egyptiens ont découvert pay
» leurs obfervations que le cercle décrit par le foleil, eft
=¤ environné par le cercle que Mercure décrit , qui eit infé
¤¤ rieur, & que le cercle de Vénus renferme celui-ci, étant
» plus élevé; de maniere que ces deux af’cr.es , l0rfqu’ils font
on a la partie fupérieure de leurs cercles , font au-dela du fo
»> leil, Gt lorfqu’i1s font a la partie inférieure , font plus pres
» de nous que le foleil »=·.

Vitruve , ( Liv. IX; ch. 4. ) raconte encore plus claire
rnent cette découverte du mouvement de Vénus 6c de

Mercure autour du foleil : cc On le reconnoit , dit·il , pif
>=» le moyen de Vénus qui fuit le foleil le foir, ou le précede
» le matin , fans jamais le quitter , quelque brillante qu’el1e
» foit ». Mais il ne paroit pas que cette belle remarque air
été faite plus de 400 ans avant J. C. lorfqu’apres une lon
gue fuite d’obi`ervations, un grand nombre de Génies fe fu
rent exercés 5. combiner 8: e étudier routes les apparenees
du mouvement des planetes.

Ecupre préaiw I 8 4, On croit que les Epypriens prédifoient deg éclipPM Times- fes , & que d’apres eux Tha és prédit celle qui fépara les
E _ armées des Lydiens Gr des Medes ,,y/Bf avant J. C. (Hé- L

rodote , L. I. zz. 74. ). Mais la prédiélion de Thales me pa
roit fort fufpe€te du merveilleux des anciennes hiiloires ,
(Meh:. Acad. 1 7g6.p. 78. ). Le mot d’e’clz)>je ne s’y trouve
meme pas, 6c Hérodote femble dire que Thales n’av0it pré
dit que l’année ou arriva ce phénomene.

Mouvemcm I 8 j. Celt aux Egyptiens qu’0n rapporte les premieres
de la Tcne. idées du mouvement de la terre , ou du fyftéme de Coper

nic , dont Philol-aiis 8: Arifrarque parlerent enfuite dans la
Grece, ( Mein. de Z’Acad. des Ia_/br. T. IX.p. 2. JC}:. )_. Ils
eurent l-a premiere idée de la pluralité des mondes. Orphée
la répandit parmi les Grecs. Proclus no.us a confervé des
vers, dans lefquels on voit que l’Auteur des Orpliiques
mettoit des montagnes , des hommes Sc des villes bien ba
ties dans la lune ( V9/e; Plut.a'ep/ac. P/ii!. L. Iljeé, I 3,
Eufeb. Pnzp. Ev. L. XK c. 30. Stob. L. L Eclog.
Plato in 'Hm. L. 283. Jamblic. de vim P}/mg. cj. 34.)
Les Pytagoriciens enfeignerent la meme chofe : or l’on fqait

qu’OrphéC
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zoutes leurs connoiilances {`uivant Diodore (Liv. 1. ).

81

qu’Orphée Bt Pythagore étoient redevables a l’Egypte dc

I 8 6. La période de fept jours , c’eft—a—dire , notre fe
maine , dont les jours font confacrés aux fept planetes , fut
un établiffement des Egyptiens, fuivant Hérodote ( L. II. )
& Dion Cailius ( L. XXXVH.) , qui fut enfuite adopté
par les Grecs GC les Romains. Nous en parlerons dans lc
huitieme Livre.

I 8 7 . Le lever Bc le coucher des étoiles en-divers temps Cercle
de l’année , dut étre un des premiers objets de Yattention d`OfYm¤¤di¤S=
des peuples obfervateurs 5 auHi les Egyptiens en avoient
dreffé des Tables , comme il paroit par un paliage de Dio
dore de Sicile (Liv. I. par:. 2. c/i. 1 . ), ou il s’agit du tom
beau d’O_64nzazzdi¤zs , roi d’Héliopolis. On y voyoit un cer
cle d’or de 36; coudées 5 fur chacune on voyoit unjour de
1’année , avec le lever & le coucher des étoiles : ce cercle
fut enlevé fous le regne de Cambyfe ,'roi dc Perfe , lors de
la conquéte de l’Egypte. C’eii mal—a-propos que l’Editeur
de l’HJZoirc Ceiq/Ze de Tycho-brahé , ajoute que ce cercle
Iervoit a mefurer chaque jour le mouvement du foleil 5M.
Vfeidler a{Ture_qu’on ne trouve cette circoniiance dans au
cun Auteur , quoiqu’Albertus Curtius ait cité Denys d’Ha
licarnaffe ia ce fujet.

I 8 8. C’e{’c une chofe remarquable & digne de l’exa&i
rude aiironomique des ]·`yptiens , que la {ituation des Py
ramides d’Egypte. M. Chazelles, envoyé par l’Académie
des Sciences en 16 94.. au Levant, pour y faire des obferva
tions afironomiques, rapporta que les Pyramides qui fubiii`
tent encore , étoient orientées de maniere que leurs quatre
cotés regardoient précifément les quatre parties du monde.
.( Hyide Z’Acad. 1710.)

;'§$I I 8 9. Strabon qui voyagea en Egypte vers le temps de 13j_\°E?§n xc
d’Auguf’ce , ne trouva plus de vefiiges de ces fciences parmi gn Eg)rP[€'
les Prétres d’Egypte.. Voici ce qu’il cn raconte (Liv.X V1!.) :

Nous vimes :1 Héliopolis de vaiies édifices ou habitoient
les Prétres 5 on prétend qu’ils avoient été la demeure des
anciens Prétres qui s’adonnoient a l’étude de l’Af’rr0no

» mie Bc de la Philofophie :.aujourd°hui cc deft plus la mémc *
Tome L



ASTRONOMIE,L1v. II.
»~ chofe ; nous n’y vimes perfonne qui s’occup.€`1t de ces
» {`ciences , mais feulement des hommes qui avoient foin
>= des facriiices , Bc qui en expliquoient aux étrangers les
» différentes cérémonies. Un nommé C/mremozz qui cul

tivoit cette fcience, avoit accompagné en Egypte le Gé·
>= néralAE]1ius Gallus ; mais la ftupidité Sc l’arrogance des
» Egyptiens leur faifoient méprifer ce Sqavant.On montroit
» auili les édifices ou .Eua'0xe GL P/axon avoient habité au

=•= trefois ( 2·I 1 ) : en effet , ces deux Philofophes y avoient
» été enfemble, 8:, Iii ce que 1’on prétend, avoient demeuré
» I3 ans parmi les Prétres d’Egypte. Ces Prétres , fort ha
>= biles dans la fcience du Ciel , la gardoient avec un tres-·
» grand {`ecret , & ne la communiquoient at perfonne ; ce
=·¤ endant a force de temps & de confiance , ces deux Phi- g
=·¤ lofophes parvinrent E1 étre inflruits de plufieurs précep—
so tes, quoique les Barbares en diflimulaiient bien davan
=¤ tage. Ils apprirent , par exemple, la quantité dont l`an
» née ei} plus grande que 36; jours; car dans ce temps-la
•¤ on ne connoiffoit pas l’année parmi les Grecs, &l’on
ss ignoroit bien d’autres chofes , ]ui`qu’a ce que les jeunes
» Aflronomes les apprirent de ceux qui avoient traduit en
ss Grec les monumens des Prétres , comme ils les appren
=»= nent encore tant de ceux—la , que des Caldéens ». Ainii
les Egyptiens n’avoient brillé mille ans auparavant qu’Et
raifon de Pignorance des Grecs ; leur fcience Gt leur célée
brité avoient paffé a ceux-ci au temps de,Strabon.

I 9 0. ]’ajouterai encore avec M. Goguet (T Kp. 23 g.)
une caufe qui a du rendre les Egyptiens plus célebres que
tous les autres ; la partialité & le préjugé des Grecs. Nous
tenons des Grecs tout ce que nous pouvons fgavoir de 1’é·
tat des Sciences chez les anciens peuples ; la pliipart des
grands établiffemens de la Grece avoient été formés par
des colonies venues d’Egypte ; les Grecs inftruits d’abord at
l’école des Egyptiens ,1es ont regardés comme inventeurs
de toutes lcs Sciences , GL leurs Ecrivains en ont parlé fu:
ce ton 5 de forte qu’il devient tres-difiicile pour nous de dé·
méler le mérite des autres nations; au relic nous en avons
trouvé i`uHifammcnt· pour affurer la prééminencc des
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Caldéens ( 177 ). Je crois cependant, comme M. Goguet,
que les Caldéens étoient auili ignorans en Aiironomie 800
ans avant J. C. que les Péruviens, les Mexicains 8: les Chi
nois fe font trouvés l,éf1'C dans le XVE. fiécle ; mais cette
fcience avoit fait dans l’eI`pace de 600 ans des progres rapi
des en Afie , 8:les Américains en paroifloient bien éloignés.

I 9 I . Ce feroit peut-étre ici le lieu de parler de l’A{’t1·o·
nomic des Américains ; mais mon deffein n’efi que de tra
cer la marche des découvertes que j’expliquerai dans ce Li
vte , 6: je {`upprime (pour abréger ) tout ce qui n°a pas unc
liaifon d’origine avec l’Aft1·onomie que nous p0H`édons au
jourd’hui ; je dirai 1`eulement quelque chofe de l’Ai‘crono
mie des Chinois , lorfque je ferai parvenu vers le X•=. Iiécle,
ou elle commenea a étre un peu remarquable. On peut d’ail
leurs voir de plus grands détails dans M. Weidler qui a com
pofé fur l’Hii’toire {`eule de l’A{’tronomie un trés-bon ou
vrage , imprimé a Vittemberg in-4.°. en 174.1.

ASTRONOMIE DES PHE`./VICIEZVJ`.

I 9 2. PLUSIEURS Auteurs parlent des Phéniciens com
me ayant été trés—i`qavans dans l’Afironomie. Homere les
cite , 8: Pline le Naturalifie (Liv. K c/z. 12. ) dit que cette
nation acquit une tres- grande gloire par l’invention des let
tres , de l’Afironomie , de la navigation 6: de la guerre. Il
paroit par un pallage de Virgile , que les premiers Naviga
teurs du monde avoient donné des noms E1 pluiieurs confiel
lations:

Navita tum flellis numeros 8: nomina fecit ,

Pleiadas , Hyadas, clarumque Lycaonis Aréion. Georg. 1. I37•

Mais les Phéniciens ont pu apprendre des Babyloniens 8:
des Egyptiens ce que 1’on connoiiloit d’Aih·onomie parmi
cux , 8: nous ne voyons rien dans les anciens Auteurs qui
prouve de la part de cette nation des découvertes particu
ieres fur les mouvemens des planetes : on ne peut guéres

attribuer aux Phéniciens autre chofe que l’u{`age de l’ob
fervation des étoiles boréales pour le progres de la naviga
xion. ( M. Cafiini , Origine de !’A_/Zrozzonzic. ) _

L ij
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Dc la I 9 3 . La conitellation de la grande ourfe , la plus re¥

€'“"d° O“'{°· marquable de toutes ( g ) , paroilfant tantot au plus haut du;
ciel , tantot au plus bas , d’abord. at droite Sc enfuite ?1gau·
che, recommengant tous les jours le méme tour, fut nom~
mée Za Roue ou le Criarriot. A”pX·r¤v Q’ il ml; éiuagatv Evrfzmnciv
xcméwiv , dell-a-dire , l°Ou{/e , qzfon fxrrzomnze mj Ze
C/mrrioz , dit- Homere dans fon XVIII°. Livre de l’Iliade ,
vers 4.87. Les Romains donnoient le nom de Teriozzes aux:
boeufs qu’on employoit dans le labourage 5 ils appellerent:
Sepzeznzriones, les fept: étoiles remarquables de ce charriotj
d’oi1 eil venu le mot de tfepzexzzriozz.

Etymologics I 9 4.- Suivant les conjectures de M. Pluche , les pilotes
‘i’° °° “°m• Phéniciens qui fe tournoient fans ceffe vers la grande ourfe,

pour s’inilruire Bc fe diriger dans leur route , l’appellerenc
Parrds , qui veut dire, inyfrzdiozz , reig/e , izzdicarion ,
comme l’indique le mot Hébreu P/zezrraséa/L , indication ,
exp/ication. On l’appella aufli Kalizjh/z , c’ef’t-a-dire ,en=
Hébreu., la de'/ivmnce , /e_/21/zz: , d’oi1 vint le nom Grec de
Ca/{Mo. Eniin , elle fut appellée Do5e6 , qui veut dire. en
Hébreu ,pezr/ant, parce qu’en effec cette conftellation étoit
parlante pour des navigateurs. ( Buxtorf`, Lexicon Heér. p.
128. 134. JC 62 6. ) Ce mot de Do{>e5 produifit enfuite une
équivoque, ( Spec?. de Za ./Va:. T. Il/Y p. 332. ) parce qu’en
Hébreu on appelle Doée', un ours : les Phéniciens ne com
muniquerent le nom de cette conflellation que dans ce der
nier fens , abfolument étranger 5 la Hgure ou aux fervices
de cette confcellation ; cependant le nom d’Ou¢`e lui eff
reflé : bien d’autres métamorphofes , embellies par les Poé—
tes , n’ont peut·étre , aufli bien que celle—la, d’autre origine
qu’un double fens. Je ne fcais fi cette conjeélure efi vraie ,
mais les étymologies font exaéles , & elles expliquent d’une
man-iere heureufe les différens noms que cette conilellation
a portés dans la Grece , & que nous rappellerons dans le
IH'. Livre : cependant M. l’Abbé Barthélemy , li célebre
& fi fqavant dans la connoiffance des Langues, m°a dit qu’il
étoit perfuadé que l’opini0n de M. Pluche furle nom delas
grande ourfe n’efi qu’une conje£lure , aulli peu fondée que
la plfipart de celles qu’on voit dans l’HyZ0ire du. Cie! & dams,
les autres Ouvrages du meme Auteur.



M. Goguet croit que l’on donna in cette conftellation le
nom d’Ou¢ , parce qu’elle paroiffoit du céré du nord , 8:
qu’on fgavoit que les ours habitent principalement dans les
pays feptentrionaux.

1 9 j. On dur s’appercevoir bientot que Yobfervarion pm, Omg
cle la grande ourfe n’av0it pas une aH`ez grande précifion ,
parce que cette conliellation occupoit un tres-grand efpace
dans le ciel , Bc faifoit un tres-grand tour en 24. heures , en
forte qu’elle expofoit les pilotes e1S’éC31'(€E beaucoup de leur
veritable route, li fur la lin de la nuit ils l’avoient fuppofée
dans la meme iituation qu’au commencement. On remar
qua une autre coniiellation , moins brillante ,. e la vérité ,
que la grande ourfe , mais prel`que. d’une forme femblable,
occupant un moindre champ, & variant moins dans fa {ima
tion ; on lui donna , (fans doute par comparaifon avec l’au—

`tre ) le nom de petite OUT/é ; mais les trois étoiles qui for
ment la queue de celle-ci , étant relevées en ligne courbe y
& imitant la queue‘d’un chien plutot que celle d’une ourfe,
elle fut appellée Kuvés Qinu , Cj/mfrre , ou Queue de c/zierz ,
( Vqye;_ Didyme fir Ze vers *6; du X]/HP. Livre de
I°]Zieza’e..)

Depuis`long—temps c’ef’r Ia derniere étoile de Ia queue de Emile Pomm
Ia petite ourfe qui ef’t pour nous l’étoi1e polaire , c’ef’r-:E1—
dire , qui ef} la plus lixe de toutes les étoiles remarquables
qui approchent du pole. Ceux qui navigent dans la Médi·
terranée , ont les Alpes au nord, 8: voient l’étoile polaire
au-dele, ou Tni monri , d’ou. ei} venu le nom de Tramm
zeuze , Bc le proverbe d'un homme qui perd la tramontane
quand il ne {`cait plus ou il en ef:. Nous avons déja parlé de
Yétoile polaire dans le premier Livre (4-) , pour fervire
orienter l’Ob(`ervateur qui voudroit prendre les premieres
notions de la Sphere en examinant les étoiles.

I 9 6. La connoiilance des étoiles circonpolaires fur ce Na,,;ga,;O,,
qui rendit les navigations des Grecs plus hardies 8: plus dw Gr¤¤·
heureufes. Avant que Thales de Milet qui avoit appris des
Phéniciens l’ui`age des étoiles boréales , l’e€1t communiqué
e la Grece environ 600 ans avant J. C. les Grecs n’avoiem:
qu’uns commerce borne Gt une navigation timide ; ils

L iij,
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naviguoient terre-a-terre , fans s’écarter des cotes, 8: n’e¤;
treprenoient aucun `voyage de long cours. On voit dans
le III‘°. Livre de l’OdyH`ée , combien il falloit aux Héros de
la Grece de préparatifs , de délibérations pour traverfer la
Mer Egée. Virgile , toujours attentif au Coftume , fait ran
ger toutes les cotes de Grece 8: de Sicile a la Hotte Troyen
ne , fans la conduire en haute mer , pour fe conformer aux
ratiques de ces premiers temps : aprés.l’avoir menée au
out de l’Italie , il —lui fait faire le long circuit de la Sicile,

plutot que de la conduire aux bouches du Tybre par le dé
troit de Mefline 5 on redoutoit encore alors la rencontre
de Caribde 8: de Scylla , qui du temps de Virgile n’épou—
vantoient plus perfonne.

I 97. Mais rien ne fit plus de bruit avant le iiége de
Troye , que l’expédition des Argonautes , c’ef’t-51-dire , le
tr-ajet de la Propontide qui eil aujourd’l1ui la Mer de Mar
mara , entre le détroit des Dardanelles 8: celui de Conftan—
tinople, 8: du Pont Euxin qui eft aétuellement la Mer N oire,
On regarda ce voyage comme un exploit merveilleux : les
Dieux meme palferent pour avoir été frappés de la har
dieife de l’entreprii`e ; 8: l’on placa dans le ciel ( 161 ) ce
vaiffeau mémorable , qui avoit été depuis Iolchos , ville
lituée au fond du golfe de Theflalie , ou l’on a bati depuis
la ville de Démétriade , jufqu’a Yembouchure du Phafe ;
voyage que font aétuellement toutes_ les barques de Tur
quie. ( //*0;/e{ M. Caflini , Origizze de Z”AjEr0rz0mie. )

N,,,,;g,,t;,,,, I 9 8. Tandis que les Grecs étoient ii peu infiruits dans
dss Phé¤i¢i°¤$· la fcience des aflres , 8: ii timides dans leur navigation , les

Phéniciens avoient formé furles cotes de Syrie un Etat opu
lent : on retrouve des vefliges de leurs colonies 8: des noms
propres tirés de leur langue fur les trois cores de la Sicile,
(Voyez Ze C/mzzatm de Sam. Bochart),dans les principales
ifles de la Méditetranée, le long des cores de Barbatie , en
Efpagne , 8: fur-tout dans la Bétique ou Andaloufie. Tout
ce pays , 8: fpécialement le Betis ou Guadalquivir , portoit
alors le nom de Taj; * zles Phéniciens en tiroient du blé ,

iaufanias in Eliatir jécundir, c’efi—zi·dirc , dans Fon fccond Voyage dermi
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du vin , des laines , des bois de conftruition , de l’or , de
l’argent, de Yétain ( Strabon, Liv. III. Mela , Liv. II. c/z. 6.
Pline , Liv. III. ). Les cotes de Tariis furent long—temps le
./Von plus ulmi; de—la vient que dans l’Ecriture , les grands
vaiifeaux 8: les Hottes deiiinés aux voyages de long cours ,
étoient appellés les vazféaux de Taj: , ( Pf XLV11. 8.
[/hike, 11. 16. ) ; mais enHn ils palferent le détroit de Gibral
tar , & allerent jufqu’a Gadir , aujourd’hui Cadix. D’un au
tre coté , ils établirent leur commerce fur les cotes d’Afri·
que {Sc d’Aiie , par le golfe Arabique , qu’on nommoit des
lors Mer [dll!/726%/2/16 , Ou Mer Rouge , paIC€ que les Idu—
méens , qui en étoient voilins, tiroient leur nom Gt leur ori

gine d’EfzzZ , qui a porté le furnom d’Eu’onz ou Rouge ;i1 yavoit des ports dans a Mer Rouge ou les Phéniciens avoient
la liberté du commerce.

2 9 9. Ce furent les pilotes d’Hiram , roi de Tyr , qui
environ 1ooo ans avant J. C. & lorfque les Grecs étoient
encore novices dans la navigation , Yenfeignerent aux Hé
`breux. Salomon , devenu , par les conquétes de fon pere ,
maitre de l’Idumée Ei du fond de la Mer Rouge , fentit ,
( comme ont toujours fait les plus grands Politiques ) la né
ceilité d`une marine; c’étoit le feul moyen de bannir la fai
néantife de fes Etats Bc d’y amener l’opu1ence. Il établit les

orts d’Elath 8: d’E{iongaber fur la Mer Rouge zles Hé- Navigation
reux Bc les Tyriens alloient de compagnie en Ophir , qui

ei’t aujourd’hui la cote de Sofala ; ils en rapportoient de
l'0r, de l’argent , de l’yvoire 8: des animaux {inguliers : ils
allerent enfuite a Tarfis en Efpagne , Gt ils employoient
trois ans a faire ce voyage; car on fcait qu’ils iirent le tour de
l’Afrique vers l’an 610 avant J. C. (Herod. L. II/Y zz. 4.2.) 8:
doublerent le Cap de Bonne-Efpérance, qui fut enfuite ou
blié pendant 2ooo ans. ( Voy. Ze [IF. Liv: des Rois, c/z. 9. JC
lo. Ze [Ir. Livre des Para/if. c/z 6. 6C 8. /6 Jpeg. de /4 ./Vat.
Tom. I//ip. 34.3. M. Goguet, Tom. Kp. 26;. Clefl ainli
que les premieres connoiifances de l’Ai’tronomie furent les
premieres fources du commerce & de l’indui’trie des nations,
de l’a&ivité , de la perfection , de la fcience , de la Philofoe
phie , 8c par conféquent du bonheur de l’humanité.

dcs ·l“‘fS'
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B8 ASTRONOMIE,L1v.II.

HSTRONOMIE DES GRECJ`.

2 O 0. QUELQUE médiocre (IUC ifiit l’Ai’rronomie des
Egyptiens, 600 ans avant J. C. cependant les Grecs en fea
voient beaucoup moins qu’eux : perfonne dans la Grece
n’av0it fongé a obferver les mouvemens céleiles , & leurs
Auteurs en conviennent.

Homere ne parle que de quelques conftellations , telles
que les Pleiades , les Hyades , le Bouvier , 1’Ouri`e ou le
Charriot , Bt Orion. UlyH`e -s’en fervoit pour conduire {on
vaifi`eau,·( Oriyjil/T 271. ). Héfiode qui vivoit 800 ans avant

C. rapporte au lever Bt au coucher héliaque de quelques
conilellations les travaux annuels de la campagne ; ce qui
fait voir qu°alors les laboureurs n’ayant point de calendrier,
fe fervoient des aftres pour régler les diiicérens ouvrages
de l’agriculture , Gt que les Poétes en parloient a leurrimia
tation z Héiiode cite les Pleiades , Arélurus , Syrius, Orion,
les Hyades; il dit, par exemple , que le coucher des Pleia
des arrive le matin au temps de Yéquinoxe d’automne ;
mais, comme le remarque Plarozz dans fon E pamimmdas,
K de {`emblables connoiffances ne fufiifoient pas pour for
=¤ mer des Aitronomes; il auroit fallu , dit ce grand Philo,
» fophe , connoitre les huit orbes célefies , {`eavoir com
» ment celles des fept planetes étoient placées fous le huir
» tieme ciel , 6: dans quel ordre elles étoient parcourues...
» Toutes ces connoiffances font difiiciles a acquérir, il faut
» s’y étre préparé des 1’enfance par des études convenables
¤¤ 8: par un travail ailidu. >=

2 0 1 . Les Grecs n’av0ienr encore aucune Aftronomie pla
netaire, environ ggo ans av. J. C. Diogenes de Lai-irce(LiL)
nous apprend que Thales fut le premier des Grecs qui détere
mina la courfe du foleil d’un folflice a l’autre , Bc le compara
avec l’orbite de la lune. THALE’s le Miléfien , l’un desifept
Sages de la Grece , voyagea en Egypte étant déja avancé
en age , & revint a Milet oh il s’occupa de l’étude des Ma
rhématiques & des caufes naturelles : il iniiruifoit les au

tres avec plaiiir 6c avec foin. Plutarque parle affe; au gonge fa
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de fa philofophie. Il connoiiioit la caufe des éclipfes GL la
rondeur de la terre; il diftinguoit les zones de la terre par

le moyen des tro iques Gt des cercles polaires ; il marquoit liaufli le cercle obque du zodiaque , le méridien qui coupe
tous ces cercles en s’étendant du nord au {ud , Gt le diame
tre apparent du foleil. Hérodote (Liv. I. ) aliure qu’il avoit
prédit aux Ioniens une éclipfe totale de foleil qui arriva
pendant la guerre des Lydiens GL des Medes; GL Riccioli
A croit que cette éclipfe fut celle de l’an ;8»;~avant J. C. Ce- L
pendant la maniere dont Hérodote raconte cette prédic—
tion , ei} fi vague qu’on a peine ir croire qu’elle ait réelle·
ment été faite.S’il étoitvrai que Thales efit prédit une éclipfe
de foleil, ce ne pourroit etre que par le moyen de la périocle
générale de 1.8 ans Gt -1 1 jours, dont il auroit eu connoii`
fance par les Egyptiens ou les Caldéens , car on n’étoit pas
encore au point de pouvoir prédire les éclipfes par un calcul
cxaet du mouvement de la lune ,( Voyeg GaITendi dans /4
Vie de Tycho·brahé.)

On attribue auili a Thales le nom d’Arc'l0s que porte
la petite Ourfe, ( Hyginus , Poét. Ajbon. Liv. IL c/1. 2. );
elle s’appella aulli P/Lchice , {`uivant le meme Auteur ,
parce que Thales étoit d’origir1e Phénici-enne.; mais il ell:
plus probable que ce nom étoit ancien , Gt venoit des na
vigateurs Phéniciens ; la grande Ourfe étoit nommée Arch:
dans Homere. ( 193)

20 2. L’année des Grecs avoit été originairement de Form; birzme
des ““"°°"

3 54. `jouts. Elle étoit encore de 360 du temps de Solon,
( Marsham, pag. 610) Gt meme long-temps apres: 300 ans
avant]. C. ces années étoient formées de douze mois lu

naires de 30 jours chacun ; enforte que 1’année qui en réi`ul—
toit, n’étoit ni folaire , ni lunaire ztantet on retranchoit un
jour du mois , Gttantet deux, ( Cicero in Vcrrezzz , Ac?. IL
n. gz) ;il arrivoit d`ailleurs qu’apres un certain temps les
douze mois lunaires ne répondoient pas aux quatre faifons
de .l’ann1ée ; les Grecs en ajoutoient un treizieme 21 chaque
troilieme année, ( Hérod. L. II._rz. 4.. ) : mais comme leurs
années par-le devenoient trop longues au bout de 8 ans, ils

omet§_>ient,qhaque 8°année,un m0isinterca1aire:il_sj.1voientonzc .
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encore cette forme bifarre dans leurs années, 300 ans avant
J. C. (Plin. L. XXXIV. c/z. 12. ) , quoique déja infiruits
par leurs voyages en Egypte. Nous parlerons de leurs fe
maines de dix jours dans le VIII°. Livre. A tous égards, ils
furent devancés & infiruits par les Orientaux.

.l'$ "° °°"“‘°if‘ 2 O 3 . A Yégard des planetes, Vénus ei’t la feule dont,as l

i?]f;;,€§_cs il foit parlé dans Héliode 8: dans Homere. Démocrite foup
connoit qu’i1 y avoit pluHeurs étoiles errantes , mais il n’a
voit pas ofé en déterminer le nombre, ( Sen. Quaji. ./Vai.
Liv. V II. c/z. 3. ) ; & les Grecs ne fqavoient point encore
qu’il y eut cinq planetes : ce fut Eudoxe qui en apporta
d’Egypte la premiere connoiffance, 400 ans avant J. C. Les
Grecs en voyant Vénus briller tantot le foir 6c tantot le
matin , en avoient fait deux planetes differences , L”_@>ero.¢
6; E (jj:/wrox. Apollodore prétend que Pythagore fut le pre
mier qui fit connoitre aux Grecs que ces deux aiires n’en
faifoient qu’un, ( Stob. Ec/. P/iyf L. I. p. gg. Plin. L. II.
c/i. 26. Diog. Laert. L. VIII. ); mais Phavorinus faifoit
honneur de cette découverte a Parmenide qui vivoit en
viron go ans plus tard que Pythagore , ( Diog. Laért. Liv.
IX . pil. 2 3. )

2 O 4.La célébrité de Thales forma l’école d’Ionie, d’oiL
fortirent pluiieurs grands Philofophes , Gt fur—tout ANAx1·
MANDRE. Il naquit 610 ans avant J. C. Diogenes de Laérce
(Liv. II. ) nous apprend qu’il établit a Lacédémone un
Gnomon , dont l’ombre fervoit a marquer les équinoxes 6C
les folftices. Pline (L. VII. c/z. 26. ) Sc Strabon ajoutent

Sphérc qu’il Ht le premier des cartes géographiques & une fphere°"'H°1°u°'
artificielle : il mefura, avec plus de foin qu’on ne l’avoit en
core fait, l’obliquité du Zodiaque, & pafla pour en étre l’in·
venteur. Il foutint qu’il y avoit une infinite de mondes a
des diilances égales les uns des autres, ( Eufeb. Pragp.
Evizrzg. XIV g.);ce qui prouve que l’étendue de fonima
gination n’étoit pas refireinte par les bornes étroites des
connoiffances de fon temps, (Mein. des bww. T. X.p. 23.)
Il enfeigna le premier aux Grecs que le foleil étoit plus
grand que le Pélo onnefe, ( Plut. deplac. P/ii!. Liv. II. c/z.
20. Diog. Laért. II._Rc'l. 1. )



2 O Aprés Anaximandre , nous voyons fon difciplc
Zfrzaxinzerzes , 8: enfuite Arzuxezgore difciple d’Al13.Xll1l€—
nes , fe diflinguer par leurs connoiilances & leur amour
pour l’Ai’cronomie. On en jugera par cette réponfe d`Ana- Répemre `
xagore , digne de Yenthouliafme que produifoit en lui le °lA”“’“»‘§°
ipeélacle de l’univers ; il avoit totalement renoncé aux af`
iaires pour ne s’occuper que de l’étude ; on lui demanda s’il
étoit indiiiérent pour fa patrie : Nou , répondit-il , je m’ezz
OCCMPC/21/Z5 ceje , en montrant le ciel , je crois zférre uu
morzde que pour od/érver /e_/ofeil , lu lurze JC tout Ze cle].
{Eufeb. Prez}?. Ev. XII/T g.)

"·

206. PYT1—1AooRE fut un des Grecs les plus célebres Pyr1.ag¤re.,
dans la connoiflance & l’étude du ciel : il naquir environ
540 ans avant J. C. Parmi les chofes rares & fublimes qu’il
enfeignoit at fes difciples , il leur difoit que le {eu occupoit
le centre du monde 5 on a cru qu’il vouloit dire que le foleil
étoit placé au centre du fyiléme planétaire , Sc que la terre
tournoit autour de lui comme les autres planetes; car c’ei’c
ainli que l’explique Plutarque dans la vie de N uma : il en
feignoit aufli que chaque étoile étoit un monde , 8: que ces Plmlité
mondes étoient difperfés dans un efpace. éthéré d’une éten- des Mendes;
Clue inHnie. ( Voye/( les Mein. de l’Ac. des Irzfr. T. IX. ).

2 07. PHILOLAUS de Crotone , difciple de Pythagore Gt
d’Archytas de Tarente ; eff un des Pythagoriciens les plus
célebres dans l’Aflronomie , pour avoir établi plus précifé
ment qu’aucun autre Pythagoricien , le mouvement de la Mowcmm
terre ; il vivoit environ qgo ans avant J. C. Etant retiré a
Héraclée , il y compofa trois Livres de Phyfique , dont Pla
ton Ht tant de cas qu’il les acheta IO mille deniers , ( Diog.
Laert. in Plat. JC Aulugelle , III. 17. ). Plutarque nous
apprend qu’il enfeignoit le mouvement de la terre_/e/ou Ze `
premier cercle , c’eil-a—dire , le mouvement diurne , Sc {on
mouvement dan-s un orbe circulaire Sc oblique autour du
foleil: opinion qui étoit propre aux Pythagoriciens, comme

Eq témoigne Ariiiote en la réfutant fort au long , ( de Carlo,. 1}.)

2O 8. Philolaiis {ut fuivi par Nicetas de Syracufe qui

foutint aufli le mouvement de la terre autou: gefon axe :l ll

d° la Tem
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voici ce qu’en dit Cicéron dans {es Queftions AcadémiqueS§
(IK 39. ) : ¤< Nicetas , au rapport de Théophrafie , croit
ss que le foleil , la lune , les étoiles 8: tout le ciel ne tour
¤¤ nent point autour de la terre , mais que la terre {`eule
>> tournant fur fon axe avec une grande viteile , produit
¤¤ le meme effet que ii la terre étoit im-mobile 8: le ciel en
=> trainé autour d’elle. Quelques-uns penfent que Platon
» dans {on Timée eil du méme fen-timent , q_uoiqu’il ne fe
>¤ foit pas expliqué aufli clairement ».

2 0 9. Nous obferverons a ce fujet, que Platon avoit
d’abord été de l’opinion générale ; mais plus avancé en age
il connut mieux la Phyfique de l’univers, 8: adopta le fenti
ment des Pythagoriciens fur le mouvement de la terre: c’eH;
en vain que le P. Riccioli veut lui oter cette gloire , (Al
mag. Par:. 1I.pag. 291. ) contre le témoignage de Cicé·
ron , 8: de Plutarque dans la vie de N uma.

2 I 0. L'idée de Philolaiis fut fuivie dans la fuite par
Arifiarque de Samos , ( 2 19 ); mais Philolaiis eff regardé
comme l’auteur de ce fyiléme par Bozzi!/aud , qui ayant
compofé {on grand Ouvrage d’Af’tronomie dans les memes
principes , l’a intitulé , Ajirozzomia P/ailolaiba , en 164.;..
Voyez ci-apres le V°. Livre fur les Syitémes du Monde.

Qélébrité 2 I I . On compte i`ur—tout parmi les Aiironomes Pytha-2
d`h“°l°"°· goriciens Eudoxe de Cnide , ami de Platon , 6: qui vivoit

370 ans avant J. C. Cicéron dit qu’on peut le regarder
comme le Prince des Aiironomes , 8: cela au jugement des
hommes les plus feavans, ( de Divimu. II. 42.). Sextus Em
piricus appelle Eudoxe 8: Hipparque les deux premiers Ai`
tronomes de la Gréce, ( adve¢' Maréem. _L. K ). On croit
cependant, en voyant combien la fphere d’Eudoxe ei} diH`é—
rente de celle qui devoit avoir lieu de fon temps , qu’Eu—
doxe n’obl`erva prefque point les aftres, 8: n’écrivit que fur
le témoignage d’autrui , ou d’apres les Egyptiens chez. lef
quels il avoit été pour apprendre l’Af’tronomie( 1 89 ), com
me le racontent Cicéron , Strabon 8: Diogenes de Laérce.

fl voyage Séneque dit qu’Eud0xe_rapporta le premier de l’Eg pte la
"' Eg’P‘°° connoiffance des mouvemens planétaires , ( Quai ./Var.

VII. 3. ). Vitmve ( IX. 9. ) lui attribue l’inventi0n de
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l°Araigzze'e, efpece de cadran folaire. Hipparquc , un des

lus rands Aiironomes dont les obfervations nous foientpg
arvenues, cite quelquefois Eudoxe avec éloge : Aratus ,

dont le Poéme fur les phénomenes céleiies a eu tant de cé
Iébrité , n’avoit travaillé que d’apres les ouvrages d’Eudoxe.

Nous ne devons pas oublier de remarquer a la gloire
’Eud0xe, qu’il étoit oppofé e l’Af’crologie judiciaire , Gt dé

fendoit de croire aux Caldéens dans les prédiélions qu’ils
faifoient fur lés événemens de la vie.

oint obfervateur; cependant Pétrone , Strabon & Ptolé
inée difent formellement qu’il s’étoit appliqué aux obferva
tions aflronomiques; mais on verra dans le IV°. Livre
l lorf u’il fera queiiion de la Sphere d’EudoXe , que c’étoit q
unelphere plus ancienne , comme celle du.Centaure Chi
ron dont il avoit donné la defcription dans {`es Ouvrages
pour peu_qu’il e€1t été obfervateur , auroit-il pir ne pas ap
percevoir que la {phere des étoiles avoit changé de pres de
1 ;°, Bt que toutes les conflellatioiis étoient plus avancées
de la moitié d'un ligne , qu’il ne le difoit lui-meme dans fes
Ecrits. Il eft donc bien coniiant qu’Eud0xe n’avoit prefque
point obfervé les ailres, malgré toute la célébrité qu’il a
eue dans l’A{’tronomie.

2 I 3. I1 parolt confcant par l’aveu de toute l’iAntiquité,
qu’avant les voyages de Platon & d’Eudoxe en Egypte, les
Grecs n’avoient aucune Aftroinomie : ils ignoroient la vé
ritable durée de l’année (202) , ne connoiffoient point les
planetes ( 203 ) , n’avoient aucune idée des éclipfes (20 r ),
& ne concevoient que d’une maniere fort confufe les révo—
lutions GL les mouvemens des corps céleiles. Hérodote ne
pouvoit s’empecher de rire de ceux qui prétendoient que
l’Océan coule autour de notre Continent , ( L. IVY n. 8.
36. 4.;.) , parce qu’on n’en donnoit aucune preuve. Je crois,
dit-ilailleurs, qu’Homere avoit puifé dans quelque Ouvrage
de I’Antiquité ce qu’i1 débite fur l’Océan ,;mais c’étoit fans
y rien comprendre 8: en répétant ce qu’i1 avoit lu, (Herod.

L. I1. n°. 2 3. ). Par le peu de com1oiiTance dg-Iétodote fur:/[11]
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cette artie de la Phyiique , on peut juger de l’état ou elle
étoit dans la Grece 400 ans avant J. C,

2 I 4.. Si jufqu’al0rs l’Aftronomie avoit fait des progres
li lents , on doit principalement l’attribuer a la diHiculté des
calculs : les opérations arithmétiques ne s’exécutoient que
par le moyen de petites pierres qu’on arrangeoit fur une

'table , ou de noeuds que l’on faifoit a une corde; pour
écrire les réfultats de ces calculs , on n’avoit pas d’autres
{ignes numériques que les lettres de Yalphabetzil feroit in—
com réheniible qu’avec un pareil fecours on ent pu aller )
lus loin ou plus vite qu’on ne l’avoit fait réellement dans
es iiécles dont nous venons de parler. ( Vqye;M. Goguet,

de Z)Oflg`i/ZC Jes .S`Cl·€/1065 , T. Il. _p. 4.3.

Révolutian arrivéc dam l’/Ijlronomie goo an: avant I. C.
2 I y. Las Scimcrss n’épr0uvent jamais de révolutions

plus générales Gcvplus promptes, que quand un Monar—
que puiffant les aime & les protege : c’ei’t ce qui arriva en
Egypte 28; ans avant J. C. lorfque Ptolémée Philadelphe
fuccéda a Ptolémée Soter. Tout ce qu’on fcavoit alors
d’Af’tronomie étoit du aux cérémonies religieufes des Pre.
tres , aux befoins de la campagne , a l’oi{iveté des bergers,
6c aux conjectures ingénieufes des Grecs ; il falloit une fuite
de recherches, d’obi`ervations, de combinaifonséc de calculs,
pour affeoir des théories , Bc développer les particularités
de chaque mouvement : on n’en avoit point encore; 8;
deft ici l’époque on commence la véritable Ailronomie.

2 I 6. Ptolémée Philadelphe, Prince infcruit en tout
genre de Sciences, 6c Proreéleur déclaré de ceux qui les
cultivoient , attira dans fa capitale des Scavans , tant de la
Grece que d’ailleurs ; il les logea dans fon palais , leur all
{igna une fubliliance honorable, Sc leur procurales moyens
de travailler avec fucces dans les Sciences : le Majxum
d’Alex~andrie ei’t célébré dans Strabon, (L. XVII.·). L’é
mulation qui s’éleva pour lots en Egypte , duroit encore
au temps de l’inva{ion des Sarralins, l’an 650 de J. C. quoie
que les Sciences y eufI`ent beaucoup déchfi ( 1 89 ).



2 I 7. Les prcmicrs Grccs qui culcivcrcnt I’APcr0n0mic
§A1cxandxic , furcnc Trmocumus 8: Aursruws. P:01é—
méc , dans fon Almagcffc , a{I`urc qu’Hipparquc avoit cm
ployé lcurs 0bi`crvari0ns des ézoilcs , quoiquimparfaitcs ,
Bc avoit rcconnu par leur moyen le mouvemenc des étoiles
en longitude. Pcolémée lui—méme cite plufieurs de leurs
obfervations : la plus ancierme eff de l’a1mée 4.;.1. de Nabo
nailar, 29; ans avant J. C. ou le bord boréal de la lune
avoit paru toucher l’étoile boréale au front du Scorpion
cette obfcrvation eff une des principales que nous puiflions
employer pour connoitre le mouvement qu’ont eu les étoi
les fixes. Je m’en fuis fervi avec avantage dans un Mémoire
ou j’ai établi , tant par la théorie que par les obfervations ,
le mouvement des étoiles en latitude.

2 I 8. ARATUS , Poéte célebre par fon Poéme Grec in
titulé, ¢¤tm§u.eva., les P&e?zonzezze.v , vivoit a-peu-pres 270*
ans avant J. C. a la Cour d’An:igozze Gonams, Roi de Ma

Obfetvations
d'Arifly.lle S; dc
Timochaxis.

Poéme d’Aratus.

cédoine , par ordre duquel il compofa cet Ouvrage. Aratus i
décrit les Hgures des conffellations , leurs fituations dans la
fphére , l’origine des noms qu’elles portoient en Grece 6:
cn Egypte , les fables qui y avoient donné lieu , le lever 81;
le coucher des étoiles; Gt cela d’ap1·es lcs Livres d’Eudoxe
dont nous avons parlé.

Le Poéme d’Aratus fut commenté Gt traduit en Latin par
plufieurs Auteurs , dont on trouve le catalogue dans le P.
Petau , (Urazzo/ogion, P. I4-7. ) Gt dans Voffius; mais nous
ne devons pas omettre Ciccitozi & Gernzmzicus Céfar , qui
en firent 1’un Gt l'autre des traduffions latimes : on ne f`cau·
roit faire dc l’Ouvrage un plus brillant éloge qu’en citant
de pareils Traduéfeurs.

2 I 9. ARISTARQUE de Samos , qui vivoit dans le méme
t€mPS , eff cité dans les Anciens comme ayant été l’un des
premiers défenfeurs du fentiment de Philolaiis fur le mou
vement de la terre ; il Elf méme accuf`é d’impiété par Cléan·
the , comme s’il cut bouleverfé l’univers 8: renverfé l’autel
de Veffa, ( Plutar. de_]Qzc. in: orbe Lum: ). Il eff cité comme
Auteur d’un grand nombre d’Ouvrages ; Gt Ptolémée
rapporte une obfervation du folffice faite par Ariffatque.



2 2 O. ERATOSTHENES, né a Cyrene 276 ans avant J. C.
fut appellé d’Athenes a Alexandrie par Ptolémée Evergcte.
Il fut mis il la téte de la Bibliotheque Royale d’Alexandrie
dont il prit foin juf`qu’E·¤. Page de 80 ans , quiayant perdu les
yeux il concur un li grand dégofit de la vie , qu`il fe laiffa
mourir de faim , du moins au rapport de Suidas. EratoHhe
nes eH célebre dans l’Antiquité par ungrand nombre de
belles connoiilances; mais l’AHro'nomié'lui eut i`ur—tout les
plus grandes obligations: il engagea Ptolémée Evergete a
faire élever dans le portique d’Alexandrie des armilles ou
cercles de métal , pour ob{`erver_ chaque jour les mouve—
mens céleHes. Hipparque &Ptolémée s’en fervirent dans
la fuite avec fuccési, ( Almag. L. I. c/z. 2. Gallendi , Pmf
ad vimnz Tycxionis, F la1nHeed , in Pro/egomerzix Hy}. Cue!.
. 19. ). P

Meme ‘2 2 I. C’eH lui qui Ht auffi les premieres obfervations
de 14 Terre. pour la mefure de la terre : il obferva il Alexandriela lon

gueur de l’ombre d’un Gnomon in midi le jour du f`olHice
d’été : or il avoit obfervé aufli qu’a Syenne cette ombre
étoit tout-a-fait nulle le jour du i`olHice, en forte que le f0——
leil fe trouvoit au zénit de Syenne , Bt s’éloignoit d’un de
gré de celui d’Alexandrie : il mefura donc la diHance de
ccs deux villes en Hades , Sc en conclut la longueur du de
gré. Il réfultoit de fes obfervations , au rapport de Pline ,
'que la circonférence entiere de la terre étoit de 2 S2 mille
Hades; or le Hade de Pline eH de 95 t0ii`es ; ainii l’on trouve

our chaque degré plus de 66 mille toifes, au lieu de 57070
que nous trouvons aéluellcment , ( Voyez ci-apres le Li
vre XV. ). M. Fréret prétend que la mefure d’EratoHhenes
étoit parfaitement d’acco_rd avec les notres , ( Mein. de
de Z’Acad. des Infrr. T. XXII/T ). Mais lla valeur du Hade
qu’il emploie me` paroit fort douteufe.

2 2 2 . HIPPARQUE arut enfin a Alexandrie vers l’an i
1 60 avant J. C. ll fut le pius intelligent & le plus laborieux
Afironome dont on nous ait confervé la mémoire. Il étoit

né lil N icée en Bithynie , ce qui le fait appeller par certai-ns
Auteurs Hipparc/ws B_i¢/zyuus. Il s’appliqua d’abord 5. ’
lAHron0mie dans l’i{lc dc Rhodes , ce qui l’a. fait aPP¢l1er

null]



97AjZr0zzome.r JA/exandrie.
aum Hipparchus Rhadius par quclques Autcurs moder
ncs: Riccioli GL Gaffcndi par0iiTcnc avoir diftingué mal-h
ropos dcux Hipparqucs , Yun dc Bichyuic 6: 1’aurrc dc
hodcs : Strabon & Suidas nc parlcm quc d’Hipparquc dc

Bichynic; & Pcoléméc cn cicam des obfervarions faires 5
Rhodes, ne, dit point qu’Hi parquc for né 5 Rhodes. Il eft y
done probable que le méme Plipparque étoit né en Bichynie,
& lic des obfervations dans 1`i{le de Rhodes : il paroit feule—
ment qu’en Bithynie Hipparque ignoroit le mouvement des
étoiles , en écrivant fon Traicé fur Eudoxe; mais qu’ayant
enfuite obfervé a Rhodes GL a Alexandrie , il découvrit ce
mouvement , 8c compofa les autres Traicés cicés ar Pro»
lémée. Hipparque Ht un Recueil des éclipfes de foiil 6: de
lune , obfervées par les Caldéens , 6: les rapporra a la ma,
niere de compter les mois qui éroit uficée dans la Grece zil
paroit que Prolémée puifa dans ce Recueil tour ce qui efl:
rapporté dans fou Almagefle fur les anciennes éclipfes.
Voyez Scaliger dans {es Prolégomenes fur Manilius , oh il
parle de l’ancie1me Ailronomie des Grecs.

2 2 3, Hipparque obferva le premier que les orbes des
planetes écoiem excenrriques , ( Ptol. L. III. ch. 2. & 4..)
6: leurs mouvemens inégaux : il écrivit a ce fujet un Traité
particulier contre Eudoxe 6: Callippus. N on-feulement il
recoimut Yinégalité de la lune , qui paroit aller plus vite
dans fon périgée 6: plus lentement dans fon apogée , com
me nous le dirons dansl le VII°. Livre , en parlant de la
théorie de la lune; mais il trouva encore le mouvement
des ncxuds de la lune , forma des hyporhéfes 6: des tables
qui repréfenroient les mouvemens du foleil 6: de la lune,
6:il auroit fair la méme chofe pour les autres planetes , s’il
avoit pu avoir un afl`ez grand nombre d’obi`ervarions.
Ptolémée, (L.IX.c.z.) s’exp1iquc en ces rermes : ·.=Le temps
depuis lequel nous avons des obfervations des planetes

» rédigées par écrit, cit fi court en comparaifon de la gram `
deur d’une telle entreprife , qu’on ne peut étre a{Iuré des
prédi&ions qu’on en feroit pour un long efpace de temps
ainli je penfe qu’Hipparque , amateur du vrai , entreprit,

» ala érité ce travail pour lcs mouvemens du foleil 6: de}_yom: .

Hipparque raft
[`emble les ancienq
nes obfcrvations.

Hippsfque
reconnonr les

inégalités de;
planetes.
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»$ la lunc , cn démomranc , auran: qu’il écoic poifiblc; que
» ccs mouvcmcns étoicnt récllcmcnt circulaircs ; mais il nc

» 1’cncrcprit pas pour lcs cinq autres plancrcs ; du moins au·
tant qu’i1 paroit par lcs Ouvragcs que nous avons PE1 voir

>¤ dC lui >¤.

11 {Orme 1e 2 24. Hipparquc cntrcprit auHI un catalogue général
§°;;Q‘;;lc“3‘es dcs écoilcs Hxcs , & il cn vint in bout : ce grand Ouvragg I II I" [`! ]A. `I’A`I . {1 1
éroilcs.

Il découvre
Ic mouvcmcnt
proprc d¢S
élOi1€$•

Il corrigc
Ia longucur
dc 1’a.nné€.

. - -..-.--.,-nous a été neureurement comerve dans uumagerte oe

Ptolémée, ( L. VII. c/z. g. ). On y trouve les longitudesde
1022 étoiles , avec leur grandeur apparente: une étoile
nouvelle qui parut de fon temps , fit entreprendre a Hip
parque la defcription de toutes les étoiles du ciel, pour'
.que la pofterité flilf en état de reconnoitre celles qui paroi·
troient A l’avenir.

Pline s’explique avec admiration fur ce travail en éle
vant Hipparque au-deffus de tout éloge : cc Il appercut ,.
=» dit-il, une nouvelle étoile qui s’étoit formée de fon temps;
» écayantobfervé fon mouvement du jour ou elle parut, il fut
»¤ porté a croire que ces phénomenes pouvoient arriver plus
>> fouvent , & que les étoiles réputées Hxes , pouvoient
>¤ avoir un mouvement : il ofa , par une entreprife digne de
» la Divinité , donner ai la poilérité le dénombrement du
>¤ ciel , & en déterminer routes les parties, avec des ini}ru·
» mens de fon inventi·on , au moyen defquels il marqua les
>> lieux & les grandeurs des étoiles ; il donnoit les moyens
» de difcerner a l’ave·nir li les étoiles pouvoient fe perdre 6:
>¤ reparoitre ; fi elles changeoient de fituation , de grandeur
>¤ & de lumiere : c’ei’c ainli qu’il laifla le ciel en héritage a
» ceux qui fe trouveroient dignes d’en profiter =¤.

2 2 j‘. Hipparque en comparant {es obfervations de l’Epi
de la Vierge , avec celles que Timocharis avoit faites it
Alexandrie un fiécle auparavant , appercut le premier que
les étoiles changeoient de polition , & paroifloient avancer
lentement d’occident en orient , par rapport aux points
équinoéliaux , ce que l’on appelle Prebehon des c'qui/wxe.r.
Nous en parlerons dans le IV•=. Livre.

2 2 6. Ce Put encore Hipparque qui corrigea Yannée
Callipique, réputée alors de 36; joursg , & en retrancha la



{/fjlrorzonzie d’Hz]¤pargue JC cle Pcjliozzius. pg
;0o° partie d’un jour, CC qui dOnn0it 36gl gh S2/12//, quan
tité 5 laquelle Ptolémée , trois fiécles apres , ne trouvoit
encore rien 5 changer, Bt de laquelle on n’a oté que 6 mi
nutes , aprés les plus exaéles obfervations des derniers
fiécles.

2 2 7. Hipparque compofa aulli un Livre fur la mefure
de la terre contre Eratoilhenes, pour reélilier les mefures
de celui-ci. Nous voyons que Strabon prend parti pour
Eratofthenes , tandis que Pline applaudit au contraire 5 la
cenfure d’Hipparque , Gt l’admire dans cette partie comme
dans toutes les autres.

2 2 8. Synélius , ancien Auteur qui a écrit fur l’A{tro
labe , atteile qu’Hipparque avoit dit aufli quelque chofe
fur les Planifpheres , c’eil-5-dire , la maniere de tracer fur
un plan la convexité du ciel , fans changer les proportions
des cercles , malgré la différence des {`urfaces : Ptolémée
traita dans la-i`uite plus au long cette matiere dans fon Pla
1;%:/iére. On trouve dans Fabricius, (L. III. g. 19. )un Ca
talogue de tous les Ouvrages qui ont été attribués 5 Hip
parque. Il nous en refle encore quelques—uns publiés d’a
bord en Grec par P. Vic?orinw , Mathématicien de Flo
rence , en 1 561 , Gtpar le P. Pemu dans {on Urazzo/agian,
qui eft le troilieme volume de fon grand Ouvrage intitulé ,
D0&rimz Temporum.

2 2 9. Nous devons compter au nombre des A{trono—
mes Grecs le Philofophe Possmowrus , qui jouiffoit de la
plus grande réputation environ 80 ans avant J. C. I1 étoit
d’A amée en Syrie : il vint enfuite s’établir 5 Rhodes. Ce )
fut-l5 que Pompée eut avec lui , dans le temps qu’il étoit
dévoré par les d0u.leurs de la goute , cette converfation
fameufe qu’on trouve dans Plutarque , ( Vie de Pampée)
8: dans les F ragmens de Cicéron. C’eft lui dont Pline adopte
les opinions fur Ia diftance des planetes 5 la terre; BL l'on
verra (Liv. IX. ) qu’elles étoient d`une exaélitude furpre—
nante. On trouvera des détails curieux donnés par M. de
Burigny, fur la vie Gt les ouvrages de Poflidonius , dans le
XXIXR Tome des Mémoires de l’Académie Royale des
Infcr. 6: Belles-Lettres , qui ei} aéluellement fous preiTe.

N ij



2 3 0. Rozvm, occupée de l’art militaire, donna trésé ’
peu dans les Sciences. Nous n’y voyons prefque dautre
Affronome célebre que Ménélaus , qui vivoit 5 Rome au
commencement du regne de Trajan , vers l’an de J. C._97. Il
détermina les longitudes d’un grand nombre d’étoiles pat
le moyen des conjonéfions de la lune : il en eff parlé dans
le feptieme Livre de Ptolémée , chap. 3.

2 3 I . PTOLEMEE eff le feul de tous- les anciens Affro
nomes dont les ouvrages nous foient reffés : c’eff de lui
que nous fommes obligés d’empru11ter toutes les 0bf`erva—
tions anciennes , fur lefquelles eff fondée la recherche des
moyens mouvemens ; Bc nous en parlerons cent fois dans
le cours de notre Affronomie.

_ Il eff appellé dans les Anciens Claudius Ptolémzcus Pe~
liyiez;/ir, parce qu’il étoit né it Pélufe en Egypte. Plufieurs
Auteurs ont avancé , fans preuve , qu’i1 étoit de la famille
des Rois d’Egypte. Nous ne rapporterons point le portrait
détaillé qu’0n a fait de fa perfonne , d`apres une aucienne
tradition confervée chez les Arabes , Gt retrouvée dans
quelques-uns de leurs manufcrits : elle me paroit fans fon
dement. ( VQ)/eg Gaffendi dans la Vie de Peir¢#· Pto
lémée parle d’une éclipfe de lune qu’il avoit obfervée la
neuvieme année d’Hadrien , c’eff-a-dire , l’an 12 g de J. C.
Bt il•nous apprend ailleurs qu’il avoit fait la plfipart de fes
obfervations fur les étoiles fixes, la feconde année du regne
d’Antonin le Pieux, c’eff-a—dire , l’an 139 de J. C. ( L. [VZ
C/9..9. JCL. }'II. clz. 2. ). Ainfi nous voyons que les travaux
de Ptolémée fe rapportent principalement a l’intervalle de
temps qu’il y eut entre les années 12S 8: 140.

2 3 2. Le grand Ouvrage de Ptolémée , auquel nous
renverrons fi fouvent, a our titre en Grec, Me·y¤lAn Eévrifis, i
en Latin , Magzza Cori/lruflio , &i1 eff divifé en treize Li
vres : ce fut vers l’an 827 , que cet Ouvrage fut traduit du
Grec en Arabe par Al/uqeu {Bt tfergizrs , fous les ordres de
Maimon ou Almamon , qui régnoit a Baldach; ils l’appel~
lerent Alzzzagq/lc , du mot Miyurov , qui- fignifie trés-grand;
Cette Verfion paffe pour étre moins défeéfueufe que les
autres par rapport aux nombres , (G-efner , Biblio:. T. IL
L. FII], Scaliger , Emend. Tcmppag. 39%.)



Q 3. L’Empereur Frédéric II. Ht traduire l’Almagefle
d’apres une édition Arabe , vers Yan 1230. ( Bouillaud in
Proleg. A_/Ir. P/zi/. ). On {gait aufli que vers l’an 1 3 5o ,
Girard de Cremone en Ht une traduélion 5 Tolede. Weidler

dit l’avoir vu en manufcrit dans une Bibliotheque de Nu
remberg. I1 y en a une autre Traduélion Latine dans la Bi
bliotheque d’Oxford , dont parle Faéricius , L. IV.

9. 3 4.. L’Almagef’ce fut imprimé pour la premiere fois 5 Cirrq édzrzom
Venife en 1 fl 5 : voici le titre que porte cette premiere d° l`Alm¤g=¥*°·
édition : A/nzagejlum C/audii Pro/emasi Pac/udienfs
Alexarzdrirzi , A_/Zro/zomorum Princzfis , opus [/zgerzs ac
noéile , omrzcs Caelorum moms contirzczzs. Ieliciéus a_/Zris
ea: in lucem, dudu Perri Lic/zrerz_/Zeirz , Co/ozzieryis Ger
mmzi. Cette Verlion fut faite fur l’Arabe : le nom du Tra
duEteur ne fe trouve en aucun endroit du Livre ; mais cette
traduélion diiI`ere beaucoup de celle de Trapezuntius :
l’édition ei} rare ; il y en a un exemplaire dans la bibliothe
que de M. de F ouchi , Sécretaire perpétuel de l’Académic
Royale des Sciences.

2 3 j . Le texte Grec de Ptolémée ne f`ut connu en Eu
rope que dans le quinzieme {iécle : juf`qu’alors on avoit em
ployé les exemplaires Arabes pour traduire l’Almagei’re, `
comme l’oblerve Kepler dans les Taé/cs RudoQ¤/zines , p.
1 14.. Il n’y en a jamais eu qu’une édition Grecque : elle fut
faite 5 Baile en 1 538. Elle eft accompagnée des Commenee
taires de T/Leon d’Alexandrie , Auteur du quatrieme fiécle.
Cette édition étoit d’apres un manufcrit de la Bibliotheque
de Nuremberg , qui avoit appartenu 5 Regiomonza/zu.: , 6:
que le Cardinal Be{Iario11 eflimoit plus qu’une province:
l’éditeur fut Simon Grynzus. Il y a dans la Bibliotheque
du Roi un manufcrit Grec de l’A1mageiie en lettres majuii
cules , dont Bouillaud fe fervit dans fes Recherches fur
les anciennes Obfervations, (Afirorz. P/zi/. p. 1 1 1. & 1 14;
Catalogue de.: Manz#·z·irs de la Biblio:/Eeque du Roi.

La Tradu&ion Latine de Trapezuntius fut réimprimée
5Venil`e en 1527, (St 5 Bafle en 154.1. Enfin , il y eut une
cinquieme édition de l’Almageile 5 Bafle en Ij§I,&l.1g
mentée _dcs autres Ouvrages de Ptolémée , ( excepté 15
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1oz ASTRONOMIE,Lrv. I.
Géographie ). On y trouve une Preface Sc des Notes fur les
trois premiers Livres,par Emfne Ofwaldfc/zrekenjitc/z/ius;
c’étoit l’édition dont fe fervoit Tycho-brahé , comme Ke
pler en avertit dans les Tables Rudolphines , p. 1 1 4; 8: c’efl
auili celle dont je citerai quelquefois les pages dans le cours
de ce Traité.

2-3 6. Ptolémée compofa auili en Grec un grand ou
vrage de Géo-graphic , divifé en iept Livres , ou il déter—
mina les fituations des lieux en longitude 8c en latitude, au
tant qu’il le pouvoit faire avec le peu d’obi`ervations qu’on
avoit de fon temps. Riccioli a prouvé , contre le fentiment
de Baronius , que cette Géographie eil véritablement de
Ptolémée l°A{°tr0n0me, ( Geograp/zia re]%rmata VII. 10. )
Elle parut en Latin a Strafbourg en 1 gz; , traduite par Bi
libtz/dus Pirk/Leimerus , avec les notes de Regiomonta—
nus; a Bafle en1gg5,en Grec ; a Cologne en 1 gg-], en La
tin, avec le Commentaire de JZA. Maginus cenfin, la Géo
graphic de Ptolémée a été auili imprimée en Grec 8c La
tin, en l60§ & en 1618 , par les foins de Ger/zard»Mer—
caror GL de P. Porzmzzus.

2 3 7. Nous avons encore un ouvrage de Ptolémée fur
les apparences des étoiles Hxes Ez les fignincations , qui pa,
rut ia Urbin en 1 S92 , traduit par Frider. B0/zaveuture. Le
Traducleur y ajouta une apologie pour Théophrafle , dans
laquelle il differta amplement fur le lever Gr le coucher d’O—
rion GL des autres étoiles , en expliquant plulieurs paiiages
des anciens Poétes , Médecins ou Philofophes , tels que
Homere , Hippocrate , Héiiode , Arifiote , Aratus , Hi
parque , Galien , Théophrafle , Alexandre Gt Virgile.

Nous parlerons d-ans le Livre VIII. des Apparences, qui
font le lever & le coucher , cofmique , achronique , hélia.
que des différentes étoiles. A l’égard des Signfcations , il
nous i`uHit de dire que ce font les pluies , les vents 6: autres
variations de l’atmo{`phere , que les Anciens attribuoient
aux apparitions de diiIérentes étoiles , linon comme caufes,
du moins comme fignes concomitans , mais auxquels on
{fa depuis long-temps aucune confiance.

2 3 8, On attribue auili aPto1éméc un Livre appcllé
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Liéer guadriparzizu: , fur les prédiélions afirologiques ;
mais la plupart des Critiques le jugent indigne du fcavoir
& de la reputation de l’Auteur.

Il y a encore quelques Ouvrages de Ptolémée intitulés :
Plazzwv/zcrizzm ; De Amzlenzzmzte ; De H;yp0txiqZ61¢: Pla
nemrum ; Recenj`0 C/zrozzologica Regum _; Harmonicorum
Liéri tres ; De judicizndi Faculmze; dont les Aftronomes
ne font aucun ufage , & qui par conféquent ne font point
de notre reffort.

2 3 9. Les Ailronomes font perfuadés que Ptolémée n’é
toit qu’un mauvais obfervateur , qu’il a tiré d’Hipparque
& des autres qui l’ont précédé, tout ce qu’il y a de bon dans
fon ouvrage : j`en ai raffemblé pluiieurs preuves dans les
Mémoires de l’Académie pour 17§7 , p. 4.20. (Vyegauj
A/Zr0Jz·.P/zilol. Ap. 1g2. In/Zi:. A/Zrozz. p. XXVIII. 1;/em.
dbfjiron. p. 196. JC 467. ). Mais cela n’empéche pas que
fon ouvrage ne foit extrémement précieux , puifque deff
le feul monument qui nous foit relié de Yhiiloire de l’Afiro—
nomic GL des anciennes obfervations. D’ailleurs on peut dire
que cet ouvrage ei} le feul qui ait perpétué l’Ai}ronomie
depuis Ptolémée jui`qu’au temps de Copernic , c’eft—a-dire,
pendant quatorze (iécles d’ignorance.

Depuis Ptolémée nous ne voyons aucun Auteur qui ait
contribué eflicacement au progres de l’A{lronomie , mais
feulement `quelques Ecrivains dont on peut voir le catalo·
gue raifonné dans l`Hiiloire de l’Ai’cronomie de Weidler ,
pages 184 21 202.

D6: Aflranvmc: Arabs: 3 dc leur: progrci: dan:
l’A]Zmn0mic , @·' dc leur: Livres.

240. D1s1=U1s 1’an 800 jufqu’a l’année 1300 , l’Eu1·ope
étant plongée dans les ténebres de la plus profonde igno
rance , il n’y cut de bons ouvrages & des Gens habiles que
armi les Arabes , Sc fur·tout E1 Bagdad qui ei’t 21-peu·pres
’ancienne Bxbylone.

Les plus célebres font , Almamon , Albategnius , Alfrag
gan , Alhazen., Gt U1ug—beig , Prince Tartare.



Du Califc
Almamon.

Tradu&i0n

dc 1’A,lmagcIlc.

104. ASTRONOMIE,L1v.II.
Les Arabes écoient connus fous le nom de Sarreyizzsg

comme on le voit dans la Géographie de Ptolémée, (L.VI.7)
.Voyez aufli la Bibliotheque Orientale ou Diélionnaire Uni.
verfel , contenant tout ce qui regarde les peuples d’Orient,
par M. Barthel. Henée/or.

Les Arabes , pendant les [ix premiers iiécles, étoient fous
Ia domination des Romains ; mais s’étant foulevés au t€mPS
d’Héraclius , vers l’an 600 , ils s’emparerent de la Syrie 8C
de l’Egypte , 8: formerent un Empire qui s’étendit enfuite
vers l’A{ie , l’Afrique , 8: jufqu’en Efpagne. Les Califes de
Babylone furent les plus puiifans Princes de l’Afie , 8: leur
domination s’étendoit jufqu’aux Indes.

2 41. I . Le fecond Calife de la Famille des Hafchemides,
fut Almanfur ou Almanfor , Prince orné d’un grand nom
bre de connoiffances, 8c qui eommengaa répandre dans
{on Empire le gout de l’étude. Son petit—Hls , Almamun ou
ALM.aMoN , fils de Harun—al-Rafchid , parvint 5. l’.empire
en 814. : ayant été élevé avec foin 8c dans l’am0ur des
Sciences , il s’appliqua a les culriver , 8c a les faire. Heurir
dans fes Etats ; il eitigea dans un Traité de paix qu’il lit avec
l’Empereur de Confiantinople , Michel III, qu’il lui feroit
permis de faire chercher dans toute la Grece des Livres d
Philofophie , pour les traduire en Arabe. Aéuqwiaraiiis ,
dans fon Hifioire des Dynaiiies , nous dit qu’Almamon raf
fembla des Interpretes habiles , tel que Mefvé 'fon Méde
cin , pour faire ces traduéiions. Il encourageoit fes fujets a
les étudier ; il fréquentoit les Scavans , 8c aliifioit a leurs
exercices:ilfit traduire en 827 l’Almagefie de Ptolémée
par .%ac Be/z—}L01m£zz & T/mdet Ben-/cora/L , fuivant M.
Herbelot , ou par AZ/zagen , Hls de Jofeph , 8c J`ergz`u.r, fils
d’Elbe , fuivant d’anciens Manufcrits. ( 232 ).

2 4 2. Almamon s’occupoit lui-méme des obfervations
afironomiques , 8: détermina l’obliquité de Yécliptique de
2;° 3 g' , (on lit 2;° 3g' dans _d’autres qmanufcrits )_. Voyez
Alfragan dans fes Principes `d’Afironomie , ( c/z. V1. p. 26.
{di:. de 1 590. ). Almamon chargea enfuite des gens habiles
de faire faire des infirumens convenables , 8; de les em
ployer aux obfcrvations aiironomiques Q cc qui fut exécuté

5 ShemaHe
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`E1.Sl1ema{ie dans la provincede Bagdad, & fur le Mont Ca
lius aupres de Damas, (A6uQ¤}Lara£1zs ,p. 162.

2 4. 3 . Ce fur encore fous fes aufpices que l’on mefura,
dans la plaine de Fingar , fur les bords de la Mer Rouge ,
la valeur du degré de la Terre ; Bc l’on trouva 56 milles {
pour chaque degré , le mille étant de 4000 coudées , (Al
fragan , c/1. X. p. 36. Abulfeda, Geogr. ) ; la coudée étoit
d’un pied ec demi; mais on ne {`cait pas ii ce font des pieds T

oniains , ou des pieds d’A·lexandrie , qu’il 'faut employer
dans Yévaluation de leur mefure. Le P. Riccioli évalue ce

degré a 8 1 milles Romains antiques, ce qui donne 62 mille
toifes pour le degré des Arabes ; mais M. Picard évalue ce
degré it 4.7 mille toifes , dans fa Mefure de la Terre. Enfin,
Almamon ranima tellement les Sciences dans l’Orient, que
1’on vit non-feulement de fon temps, mais apres lui, un tres
grand nombre de gens habiles dans un pays ou l’étude é-toil:
depuis long—temps oubliée. Il mourut a Tarfe en Cilicie ,
dans une expedition militaire , en 8 3 3.

244. ALFRAGANUS , ou Alfergan , vivoit a-peu- res &
'dans le meme temps ;il·ef’r appellé auili A/zmed -( ou lL·fmmmed) éerz-Cor air , ou Kerir , fuivant Golius : il étoit
né aFergan dans la Sogdiane , fuivant M. Herbelot , au
mot Fargani. I1 écrivit des Eleinerzs d°A_/Zrozzomie , qui
font partagés en 30 chapitres ou diiférences : ce Livre
contient un abrégé de toute l’Aitronomie·; 1’Auteur i`ui·t
prefque toujours Ptolémée; il emploie les memes hypothe
fes , les memes noms , 6: il le cite fouvent.

M¤F¤¤¢
d° la Tc"'

Il y a trois Traduetions Latines du Livre d’Alf`ergan. _Anm¤¤mie
d A1&""~"·La premiere fut faite dans le douzieme {iécle : elle porte €

le nom de foarzrzes Hwvalczjs , BC fut publiée a Ferrare
en I4-93 , ece Nuremberg , en 1 537 , avec une Préfacevde
lPhili Me anethon.

L2PP:c0nde Traduelion fur faire par Jacques Chrwman,
fur la Verlion Hébraique de Jacques Anzoli, 6: parut in
Francfort en 1590. Celui-ci ajouta au premier Chapitrc

d’Alfragan un ample Commentaire , dans lequel il compare
lcs céggndriers des Romains , des Egyptiens , des Ara es ,cme L
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des Perfes , des Syriens 8: des Hébreux , 6: montre Ia core
refpondance de leurs années.

nlin , la troilieme 8c la meilleure traduélion fut faite
par Jacques Golius , Profeffeur des Mathématiques & des
Langues Orientales a Leyde : elle parut en 1 6 6 9 , apres la
mort de l’Auteur , accompagnée du texte Arabe, & de
plufieurs notes fcavantes fur les neuf premiers Chapitres
car Golius n’a1{oit pas eu le temps de les pouffer au—dela.

24. j. ALBATEGNIUS vivoit'en 880. I1 eft appellé M`z¢
fmmmed écrz geéer Albatazzi , ou Jl/lu/zamcdes Araiezjs.
Il lit des obfervations a Araéie en Méfopotamie St in An
tioche. Ayant appercu que les Tables de Ptolémée étoient
imparfaites, il en drefla de nouvelles , qui ont été em
ployées long~temps comme les meilleures—parmi les Ara
bes : elles étoient compofées pour le méridien d’Ara&e.
Il compofa un Ouvrage qui a pour titre , de Scientia
J`ze/[drum , 6: qui renferme prefque toute l’A{lronomie, d’a·
pres les obfervations de Ptolémée 8c les liennes.

Ce Livre , traduit par Platon de Tibur , parut a Nurem
berg en 1 537, avec des additions Sc des démonflrations de
Regiomontanus , & fur réimprimé ai Bologne en 164.;.

Determinations Albategnius détermina dans ce Livre le mouvement de
des ‘°*”b°S•

Yapogée du foleil depuis le temps de Ptolémée , aufli bien
que le mouvement des étoiles , qu’il trouva d’un degré en

o ans : il donnoit pour la longitude de la premiere étoile
du Bélier 1 8° z' , & pour l’obliquité de l’écliptique 23° 3 g'.
Les Tables Rudolfines des mouvemens lunaires, dont nous
parlerons ci-:-ipres, furent drellées fur les obfervations d’Al
bategnius , comme l’obi`erve Nic. Muler , ( T46. Fréfi
p. 24.8. ).

2 4. 6. THE·BITH éezz C/wm vivoit dans le rieuvieme fié
ele , fuivant l’Hif’torien Abulpharaius , & l’on peut s’en te
nir afon témoignage , quoique plulieurs Sgavans ne l’aient
placé qu’au treizieme. On trouve plulieurs remarques nou
velles qui font attribuécs in cet Auteur. Il employa ia ré
volution du foleil , non par rapport aux équinoxes , mais
par rapport aux étoiles Hxes , en faifant obferver que
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celle-ci étoit la feule qui ffit récllement une véritable ré
volution complette , & il l’établiH`oit de 36;} 6h g' 12’

I1 difiingua auili le mouvement de l’apogée du foleil 8:
des planetes , d’avec le mouvement des étoiles en longi
tude.

247. Ennn , Thebith imagina une hypothefe qui fut Hyporljiéfé
d° Th€l’“l‘·adoptée 1ong—temps , pour expliquer le changement de l’o

bliquité de l’écliptique Bc Yinégalité de la préceiiion des
équinoxes , qu’il crut appercevoir par la comparaifon des
anciennes obfervations : cette hypothefe coniiiioit E1 placer
vers chaque équinoxe un petit cercle ou épicycle , dont le
diametre étoit de 4° 18’ 4.3" 5 le vrai point de l’équinoxe
étoit dans la circonférence de ce petit cercle , & le parcou
roit d’un mouvement uniforme : au moyen de ce mouve
ment de zrepidariorz dans les points équinoéiiaux , il fe
trouvoit que les étoiles paroiffoient aller quelquefois vers
1’orient , 8: quelquefois vers l'occident , avec des viteH`es
inégales.-Voyez Purbachii T/zeorica Plane:. & les Notes
de R/rein/wldus fur cet Ouvrage. Cette hypothefe fut en
iiiite réfutée par Rheinholdus Gt Regiomontanus ; inais on
n’a pas laiilé d’en former une femblable pour les petites
quantités de la nutation, dont nous parlerons en détail
dans le XVII°. Livre. EnHn , Thebithobferva l’obl.iquité
de l’écliptique 23° 3g' 3o’

2 4 8. Les Arabes dans le huitieme Iiécle s’emparerent Arabes
de l’Ei`pagne ; ils y porterent leur Aiirologie 8; leur Philo- °" Eq°¤E¤
fophie Péripatéticienne , &i1y cut pluiieurs hommes céle—
bres qui Hrent long·temps la réputation de 1’E{`pagne. Ar- i
zachel y parut vers l’an 1o8o ; il fut regardé de {on temps
comme un homme incomparable dans l’Af’cronon1ie : on
croit qu’il fut l’Auteur des Tables Afironomiques connues
fous le nom de Taéulm Toledamz ; jui`qu’alors les Tables

d’Albategnius avoient été regues fans qu’ony fou gonna: Tla moindre erreur. Arzachel reconnut fans doute eur im

perfeflion , 6: voulut y en fubfiituer de nouvelles. (Veg)/e{
Bouillaud , pag. 1;.). Blanchini , dans la Préface de {es
Tables , obferve que le Roi Alphonfe corrigea les Tables
de Tolede pour former les Tables Alphoniines, qui ont

O ij
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été fi long-temps rcfpcélécs Sc cmployécs par tous lcs AG
tronomcs.

que dc 23° gq', Emin , il imagiua unc hypothéfe fort in
Hypmhéré génicufc pour cc tems-E1 , par laqucllé il cxpliquoit tout,

d’A“"°h°1• 5 la fois 8: la diminution dc l’cxccntricité du folcil quilui
aroiiToit avoir cu licu dcpuis Ptoléméc , & lc‘ mouvc—

‘rncnt dc Yapogéc du folcil : ccttc hypothéfctconfifloit é
faire mouvoir lc ccntrc dc l’cxccntriquc ou du ccrclc dé
crit par lc folcil , dans un autrc petit ccrcle 5 au moyen de
quoi le centre de 1’orbite pouvoit s`approcher Sc s’éloigner
périodiquement de la terre , (Vqyq Snellius , p. 1·o6. de
fés Additions _/Err les Oéjwazions de Héj/E ). L’idée

RéHa&i0ns
AHronomiqucs•

Obfcxvations
d’Ibn Ioums.

qu’eut Arzachel d’expliquer ainfi les inégalités qu’il croyoit
appercevoir dans le foleil g fut adoptée par Copernic , 8:
appliquée enfuite a la lune par Horoccius 8: Newton, d’une
maniere tres-heureufe, ce qui doit rendre la mémoire d’Ar
zachel refpefiable dans l’Afironomie..

2 j' 0. Alhazen vécut aufli en Efpagne fur la fin du on
zieme Iiécle; il fut le premier qui fit voir l’importance de la
théorie des réfra£`tions cn Afironomie , quoique les An
ciens en euifent fait peu de cas. Nous avons de lui· un Ou
vrage d’Optique , 8: un Traité des Crépufcules 8: de l’é
lévation des Nuages; nous aurons occafion de le citer dans
notre XH°. Livre.

2 j I . [dn Iouizis, ( ou Zig e5rz [011120:, fuivant M. Her
belot) fut un Obfervateur {bigneux dont il nous refle trois
éclipfes obfervées avec précifion , les feules de toute l’Ai`-4
tronomie Arabe qui puiffent fervir at déterminer exa&e—
ment Yinégalité féculaire de la lune depuis ce temps-la. J’en.
ai fait ufage dans les Mémoires de l’Académie pour 1 7S7.

Cet Auteur étoit Egyptien , ( fuivant Golius dans fes
Notes fur Alfergan ) 8: Aflronome du Calife d’Egypte
Agig 56/Z Hake/n : il compofa des Tables qu’il appella.
HdkilHl·9U€J , parce qu’elles étoient dédiées at Hakem. I1
ei} parlé de ces Tables , comme de beaucoup d’autres, dans»
M. Herbelot, ( Biélioni. Or[crzt.p. 934. Jéjitiv.

2 j 2 ,Lori`que les Califes eurent étendu leur domination:
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Ex Ieurs connoiffances jufues dans la Perfe , les Sciences
qpénétrerent bientot dans a Tartarie & dans les Indes ; il_
nous en ref’te un monument précieux dans les Ouvrages
d’ULUG BEIGH, qui étoit neveu du grand Tamerlan , GL
qui vers l’an 14.30. regnoit.aux Indes zla capitale de ibn
Empire étoit Samarkand , lituée in 39° 37’ de latitude , & fa
domination s’étendoit fur les deux rives du Heuve Oxus ou

Giihus. Nous avons de lui un Catalogue célebre des longi
tudes & des latitudes des étoiles.

Ce Prince ralTembla dans fa capitale des Aftronomesde
différens pays , 8c l`ur—tout de la Perfe : il lit coniiruire des
inlirumens propres a déterminer les mouvemens célefles
mieux qu’on ne l’avoit jamais fait ;lui-meme environné de
fes Mathématiciens , obfervoit ailiduement , Bc n’épargnoit
rien pour fe procurer en Aftronomie de nouvelles connoifl
fances. Gnwius , dans la Preface des Tables géographi—
ques d’Ulug Beigh , raconte qu’il avoit oui dire a C0nfian1
tinople , que parrni un grand nombre d’inflrumens , ce
Prince avoit un quart-de-cercle auili haut que la voute Innmmem
Temple de Sainte Sophie a Confiantinople, c’ell—a-dire ,`d`Ul“3 Bsiah
18o pieds rR0mains ; il y a lieu de croire que c’étoit‘ un
Gnomon , femblable a ceux de Florence , de Bologne 8c
de Paris , dont nous parlerons lori`qu’il fera queftion des
inflrumens d’Af’rronomie dans notre XIII?. Livre.

Ulug Beigh compofa au{Ii des Tables Aftronomiques
our le méridien de Samarkand , tant fur {`es obfervations,

que fur celles de {.S`al4/zeddizz , qui en avoit formé l’en~
treprife : on dit que ces Tables étoient li exaéles , qu’elles
différoicnt peu de celles de Tycho—brahé , ( Herée/oz , pag;
9 3 g. Jffziv. ).

V 2 j' 3. Le grand Ouvrage de ce Prince ef’t fon Catalogue
d’ét0iles, drelIé E1 Samarkand l’an de l’I·Iégire 84.1 , ou 14.37
de J. C. BL dont voici le titre ; Taéulzz lorzgltzzdizzis ¢€C la—C¤Fql¤guc4 d_Emlh
titudirzis Stellaruzn fxarum cx 06./PT1/tZl'lO-/ll5ll.S` Ulug—
beig/zi , Tanzerlanis M. zzepotis ,-regionum ultra citrague
Gii/tum Prirzcipis p0tc1zt@}ni, Ex triéus izwlcem colla
ri: MSS`. Pe¢`cis,ja1rz primzlm luce K Lazio domzviz, M
Conzmcntariis illzg/lrarlt Thomas Hyde , A. M. é Colleg.;

O ii],



Hifloire
du P. Gaubil,

hid ASTRONOMIE,L1v. II.
Reg. Oxon. In cnlce accefrunt Mohammedis Tizini Tn-?
bulzz Declizzarionum JC rec'Zarum Aféen/Zonum. Additur
.EZenc/zu: nozninunz .S`te/Jarum. 1665. On en a fait: depuis
quelques années en Angleterre une nouvelle édition.

Ce Catalogue n’ei’c qu’une partie d’un plus grand Ou
vrage d’A{’cronomie , dont le manufcrit fe conferve a Ox
ford , Gt dont il feroit a fouhaiter que nous puflions avoir
la traduélion entiere.

2 j 4.. La Table Géographique d’Ulug Beigh , oiife
trouvent les longitudes & latitudes des principaux lieux
de la terre , comptées du méridien des Hles Fortunées ou
Canaries , a été publiée en Perfan & en Latin , avec celle
de N4/2rea’a’in , par Jean Gravius , a Londres , 1 652.

_Nous avons encore de ce Prince un Ouvrage fur les épo
ques les plus célebres des Orientaux , publié avec des Com
mentaires par Gravius $1 Londres, 1 6 5o. Il fut tué en 14. 5o.
ei Page de 58 ans. On trouve pluiieurs détails fur fa vie dans
la Préface de fes Tables , par M, Hyde 8c dans Heréelor,
png. QI 5.

DE .L’A.5`TRO]VO./HIE DES CHINOIJ`.

2 § LES CHINOIS , que les Scavans regardent au.
j0urd’hui avec M. de Guignes comme une Colonie Egyp
tienne , avoient fans doute emporté avec eux des connoiiL
fances d’Af’tronomie ; mais elles n’y acquirent pas un grand
degré de perfeéiion. Le P. Gaubil a compofé une hifloirc
d·e l’Afironomie Chinoife, qui fe trouve dans le III°. Tome
des Obfervations Mathématiques publiées par le P. Soucie:
cn 1 732. J e vaisen rapporter. les principaux traits.

2 j 6. Vers l’an 206 avant]. C. l’Empereur Lieou-pang
commenga a protéger l’Aflronomie , GL établit un Tribu
nal de Mathématiques : Je-znayien obferva vers 1’an 104.
les hauteurs du foleil par le moyen de l’0mbre d’un gno
mon de 8 pieds zil calculoit les longueurs des jours ,1a de
meure des planetes fur l’horii`on, remarquoit leurs eonjonc
tions 6c leurs éclipfes ; il faifoit l’année de 36 5i 6h ; il di-.
vifoit le cercle en 365 parties Ei un quart, Gt l’&111'1é€ en 245
{ie/Ei , ou parties égales.



j‘7. L’an 66 avant J. C. Lieou-/zizz écrivit un cours
entier d’Ailronomie: il fuppofoit l’obliquité de l’écliptique
de 24 degrés; il ignoroit le mouvemenr propre des étoiles,
aulli bien que toutes les équations ou inégalités de la lune,
du foleil 6: des planetes ; il rapportoit a l’équateur les Hma
tions de tous les ailres ( I2 ).

2 j 8. L’an 99 de J. C. l’Empereur fit faire un grand
inllrument de cuivre , pour obferver le mouvement des all
tres par rapport a l’écliptique. En 1 64 Tc/zazzg-gang dreffa
un catalogue de plus de 2 goo étoiles , qui s’ei’c perdu dans
la fuite.

2 S 9. En 206 Lie0u—/mag Bc Tfzyyorzg parlerent les
premiers des inégalités de la lune , qu’ils faifoient de cinq
degrés Chinois ;»ils reconnurent que la longueur de l’année
n’étoit pas tout—a—fait de 36gi 6** , ils fongerent a trouver
des régles pour les éclipfes : car avant eux les Ailronomes
Chinois croyoient que les bonnes ou mauvaifes aélions des
Princes influoient fur les phénoménes célefles.

2 60. En 284. on commenca E1 reconnoltre le mouve-·
ment des noeuds de la lune , &·le mouvement propre des
étoiles. En 460 on appereut le mouvement diurne de l’é
toile polaire , qu’on croyoit fixe Bc immobile au pole.

En ggo Tc/zang-%2%`zz donna des régles pour calculer Calcyl
d°$E°hP{°S‘la parallaxe de la lune , & trouver le commencement &

la fin d’une éclipfe,ce qui avoit été inconnu E1 la Chine
jui`qu’alors : il dreifa des Tables pour calculer les lieux des
planetes.

2 6 I . En 724 Y-/mng efiima que le mouvement pro- d;lg‘§‘g‘?;“f’ ’ie"
pre des étoiles en longitude étoit dun dcgré en 8 3 ans ; il
lit faire des- obfervations dans tout l’Empire ; il détermina
les latitudes géographiques ; il Ht conilruire un grand globe
de cuivre pour repréfenter les mouvemens des planetes 8c `
les éclipfes.

2 6 2. En S9`2` Piemknng expliqua d’une man»ie‘re’ plus
clairela méthode que Y-/mag avoit imaginée- pour calculer
les éclipfes ; & il drella un grand catalogue des longitudes
8: latitudes des villes-; mais ce catalogue rfexiffe plus.

2 6 3 . En 9946 il y eut un A-ilrologue qui examina la



Am;e,1,mé Ch1·0110logieiChinoii`e , 6: fuivant {bn calcul la p—rem{€;-G
L§’__’°iE§;EPM année du regne de l’Empereur Yao fe rapporteroit 5. 1’;,m,,
SS " ° née 232; avant]. C.

2 64.. En 1022 l’Empereur Gia-jvzg Ht des dépenfes
conlidérables pour des in1"tr.ume11_s, .& Ht compofer un grand
cours d’Aflronomie.

_Prp1>;iéré I 2 65. Sous l’Empereur Hoebzjfmg qui regna l’an 1 101, °Qc 1 ‘‘““"‘“'
i` Livre oi1l’on 1 arle comme d’ ch i` dé`a on compo a uu p une 0 e. j
connue , de la direétion de l’aiman , & de la vertu qu’il a de
communiquet cette propriété. Nous remarquerons a cette
occafion que la propriété qu’a l’aiman d’attirer le fer , étoit
connue des anciens Gtecs , meme de Thales , 600 ans
avant J. C. Mais il ne paroit pas qu’o11 ait connu en Eu,
rope ,` avant l’an 1 1 00, la pr-opriété q-u’il a de fe diriger vers
le Nord. Un Poéte du douzieme fiécle , Guyot de Pro·
vins , qui fe trouva a la _COl.1I de l’Empereur Frederic , te
11ue a Mayence en 1181 , nous apprend que les Pilotes
Francois faifoien-t ufage d’une aig-uille aimantée , qu’ils ap
pelloient Za M arinerze , _( /Z0;/e{ Aééat. U_§¤erg._ JC Fauq
chet , A/zziguit. Gaul.

Obférvations de 2 6 6.. Parmi les Aftronomes Chinois don-t le P. Gaubil
C°’°h°°“‘i‘i¤B- 2 parlé , il n’en eil aucun dont il nous foit parvenu des ob.

fervations plus anciennes , 6: qui paroiffe avoir travaillé
avec plus d’intelligenc-_e & plus d’exa&itude , que C0
c1-11200-1uNG : il fit con-ftruire -5. Pekin un Gnomon de 40
pieds _de hauteur , dont il mefura l’ombre ern divers temps
de Yannée, fur—tout en 1278 & 1279; les longueurs do
1’0mbre furent trouvées de Ii,777j',, le 1,0 Juin 1278 ;.de
32,19;;, le 16Mars;de 26,034;, le 31 Mars; de 12,264.,
le 29 Juin; de 2;,899, le 29 Ao€1t; de 76, 7+, le 29 N0
vembre ; en fuppofant la ha-uteur de 40° : d`oi1M. de la Caille
conclut l’obliqu·ité do l’écliptique dans ce -temps-la de 23
g2' 12,/ , le lieu de l’apogée du foleil 3’ o° 10’ , & la durée
del;an11ée36;l ;h 4S' 49”, (Mc}n.Ac. 17g7.p. 1 1 I_.&'1¢].O. ).
Il détermina la latitude de Pekin de 4.2° , St la diitance de
l’étoile polaire au pole du monde 3°. Il employa le pre-» `
mier la Trigonométrie fphériquc , ou la 1‘él0lVutlOn des V
triangles dans l’Aitr0n0mic_.

2 67



2 67. Le Prince Tc/Ling & l’APtronome HingTyzuz—/ou
en IS73 s’applZquerent beaucoup a perf`e€tionner l’Ailro
nomic : ils expliquerent la méthode de calculer les éclipfes,
Bc examinerent la plupart de celles qui étoient rapportées
dans 1’Hif’coire de la Chine. Le P. Gaubil fait beaucoup
de cas de leur ouvrage. Cell vers ce temps-la que les Mii`- !;\¤i~’éQ desMT°°"`”°i
{ionnaires Jéfuites porterent a la Chine le gout des Scien- _yé}u§;Q
ces Européennes , Gt {`ur-tout les plus belles connoiffances
d’Af’tronomie : ainli nous ne devons plus tenir compte aux
Chinois de ce qui s’eii trouvé , depuis ce temps-la , d’Ai`
tronomie parmi eux. Nous Hnirons en remarquant d’aprés
l’hi{°coire du P. Gaubil , combien les Chinois étoient encore
éloignés en Aiironomie de cette perf`e€tion fi iinguliere 8:
ii ancienne , dont ils fe vantoient il nos premiers Million
naires; prétendant que depuis plus de 4000 ans i1 y avoit a
la Chine un Collége d’Ai’cron0mie ; mais ce n’efi pas {`ans
peine que le P. Gaubil a tiré la vérité des ténebres , en pé—
nétrant au travers de monumens anciens tres-obfcurs 6L

tres·déHgurés.

ETAT DE L’AITRONOMIE EN EUROPE
delpuis 1230ju_/gzfen 1660.

2 68. DANS le temps ou les Arabes fe diilinguoient en
Orient par un grand nombre d’obfervations , de travaux
.& de Livres d’Ai’cr0n0mie , il ne paroiffoit en Europe .que
de temps E1 autres, & comme par hafard , des hommes
dignes d’avoir place dans Yhifioire de l’Ai’cron0mie.

L’Empereur Fnéméiuc II. vers l’an 1220 fe déclara le Frédéric H

Iproteéteur des Lettres. Il rétablit 1’Univeriité de Naples ;.
il fonda celle de Vienne en Autriche en I2 37;i1 donna
une nouvelle vigueur aux Ecoles de Bologne & de Sa
lerne : il fit traduire de l’Arabe plulieurs Livres anciens de
Médecine Bc de Philofophie , en particulier l’AIma die de
Prolémée , qui Ht la premiere époque du renouveflement
de l’A&ronomie en 1230 ( Voyez art. 233 ).

2 6 9- Jean de SAcR0—B0sc0 fut le premier Ecrivain Sacro-bokc.
.qui acquit de la célébrité vers CC temps-15. : il naquij; 5 "

Tome I.
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Holifax ou Holiwood , en Angleterre , d’oi1 il prit Ie nomi
de Xacro-éyco. Il étudia dans l’Univerfité d’Oxford ;mais·
bientot attiré par la réputation de l’Univerfité de Paris , il `
vint en France , oh il enfeigna publjquement la Philof0
phie Gt les Mathématiques : ce fut-15 qu’il compofa un
Abrégé d’Aftron0mie fphérique Bc théorique ,·d’apres les
ouvrages de `Ptolémée Bc d’Alf`ragan , qui efi intitulé , de
Spéara , 6: qui a été depuis imprimé pour la premiere fois
5 Venife en 1499. Cet ouvrage étoit fi célebre, que pen
dant 300 ans on n’en connut point d’autre dans les écoles.
Clavius écrivant fon cours d’Aftronomie en 1 ;8 g , ne crut
pouvoir mieux faire que de commenter S2cro—bof`co : cet
Auteur Z1 laiifé des Trairés fur l’Af’trolabe & fur le Comput
Eccléfiaflique. Il mourut 5 Paris en 12S6 ; il ef’t enterré
dans le cloitre des Nfthurins ,.oi1 l’on voit un afirolabe
fur {on tombeau avec quatre vers Latins. ( Vqye; Anton
\Vood , Hy}. Acad. Oxon. L. 1. P. 8;. JC Voflius , Ecri·
vain Hollandois , dans ibn Ouvrage de Scienriis Mathe
zmzzicis ,p. 179. ).

.{.Iph0nf'e, 2 7 0. ALPHONSE X. Roi de Cailille , furnommé le
Jage , fut le premier qui fongea 5 corriger les Tables de
Ptolémée : des l’année 1240 , Gcdu vivant méme de fon

ere , il avoit attiré 5 Tolede les Afironomes les plus ha
iles de f`on temps , Chrétiens , Maures ou Juifs , dont les

travaux procurerent enfin les Taéles AQ:/iozyizzes l’an I2 g2,
la premiere année de {on regne; celui qui eut le plus de
part 5 cet Ouvrage fut Mzacdéenfd, furnommé Hagan,.

z·xi1ti¤¤de¤48;. Alphonfe mourut en 1284 ; fes Tables furent imprimées
pour la premiere Fois en 148 3 , 5 Venife , par Radtolt qui.

excelloit dans l’Im rimerie vers ce temps-15: cette éditiou lecomprend 24 feuilts , elle eff extrémement rare ; il y en
a d’autres de 1492, IS2I , 154; ,&c..( Weid/er,p. 280. )..

'Fmpczuntius; 27 I. Tnuprzzuwrrus , (Georges) étoit né en I3 96
dans l’Ifle de Créte , & fut ainfi nommé parce que {on pere
étoit originaire de Trapézunce , ville de Cappadoce : il eff
prefque le plus ancien de ceux qui excellerent dans les t1‘a
duélions de Grec en Latin;il étoit d'un caraélere vif 8:
méchant. Son refpeél pour lcs écrits d’Ariflote le fit écrire
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contre Plaron 8: lcs aurrcs Philofophcs d’unc manicrc
odicufc ; &i1 fht réfuté dans un Ouvragc cxprés du Car
dinal BcH`ari0n : il mourut cn 1486. I1 rraduiiic lc premier
l’A/magqk de Pr0!e}ne’e fur les exemplaires Grecs: fa tra
du&i0n fur imprimée 5 Bile en 1541 , & enfuite en 1gg1 ,
avec les c0rre&i0ns de Schreke11fuch(Ius.L’éditi0n de 1 g 1 g,
imprimée 5 Venife par Pierre Lichlienfiein, eil une de celles
qui avoienc été faires fur l’Ara.be (234 ).

2. 7 2. PURBAc1·11Us, ( Georges ) fur ainii nommé 5 caufe Pubachius.
de la ville de Peuréacé , fur les coniins de l’Autriche & de
la Baviere , oh il naquit en 1423. Il enfcignoit les Mathé—
matiques 5 Vienne en Autriche : il c011i’u·ui{ic plulieurs ini:
trumerrs d’Ai’cr0n0mie; il railembla pluiieurs Tables du
premier mobile ; il compofa des Tables de Sinus de dix en
dix minutes , fur un rayon de 60 parties; il réforma les Ta
bles des planeres , 8c calcula les équarions plus exaétemenc
qu’on ne l’avoir fait dans les Tables AlphonHnes : {es nou
velles Tables des éclipfes furenr tres-célébres , aulli bien
que {es Thebrigues qui parurenr en 1460 , fur lefquelles il
ya eu grand nombre de commentaires. Ga{l`endi_a com
pofé la vie de Purbachius. Tamjezzer , dans la Préface
qu'il a mife 5 la Table des éclipfes de cet Auteur , a donné
un catalogue de tous fes Ouvrages; 8c l’on trouve plu
iieurs obfervations de lui parmi celles de Regiomontanus
6c de Walterus , publiées par Schoner ( 277 ) , Stdont nous
allons parler.

27 3. REG1oMoNTANUs , ou Jean Muller , de `Konis
berg , naquit en 1436 : difciple de Purbachius , il continua
{es travaux pour le progres de l’Aitronomie , Gt ily tra
vailla plus eflicacement qu’on ne l’avoit fait jui`qu’alors, en
faifant lu.i—méme de bonnes obiervations. Il alla 5 Viennc

des fa jeuneile pour étudier {ous Purbachius la théorie des
planetes , Gt acquérir la connoiilance de toute l’Aftrono
mic de ce temps-15. Parmi les obfervations qu’ils Brent en
fcmble, il nous reftetrois éclipfes de lune, de 14g7 6: 1460.
Regiomontanus fuccéda 5 la place de Purba-chius en 146 0;
mais cela ne Fempécha point d’aller 5 Rome en 1461 avec

le _Cardinal Beffarion , pour y apprendre le %ec , 8: fcIJ

Sa vie écritc

par Gaffendi.

Regiomontanus.

Ses obiizrvations.
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mettre mieux en état de lire Ptolémée. Il y fit auiii diverfes
obfervations : il remarqua, entre autres, une éclipfe de lune
du 27 Décembre 146 1 , qui arriva une heure plus tard
qu’elle n’étoit annoncée par le calcul. Sa réputation le Ht
délirer en divers endroits ou il Ht des voyages , 8c en 147 r
il fe retira a Nuremberg , a caufe des troubles occalionnés
par la guerre.de Boheme.

2 74.. Il fur regu a Nuremberg avec empreifement par
Berzzard Wa/rherus , citoyen riche & amateur de l’Ailro—
nomie , qui Ht conftruire plulieurs inftrumens a {es frais g
& qui leva une Imprimerie pour le progres de cette Science.
Leurs principauxinftrumens étoient : 1°. des régles af’tro—
nomiques de cuivre , pour prendre les hauteurs des aftres;
2°. un reétangle ou rayon aftronomique , pour mefurer les
diflances; ;°. un aitrolabe armillaire, formé par des cercles,
femblable a ceux d’Hipparque & de Ptolémée : ils com
mencerent a obferver enfemble en 1472. Il parut alors une
célebre comete , fur laquelle Regiomontanus compofa un·
Traité particulier.

2 7 j . Regiomontanus publia a Nuremberg les Théori.—
ques de Purbachius; le Poéme Aflronomique de Manilius;
un nouveau Calendrier ou il— annonqoit les conjonétions ,

**€€EPhémérid¤s. les oppofitions Gt les éclipfes : il compofa le premier de
bonnes Ephémérides pour go ans , depuis 147 g jui`qu’en
1 go6 , dans lefquelles étoient annoncées jour par jour les
longitudes des planetes , leurs latitudes, leurs afpecls &
les éclipfes : elles furent regues avec un empreffement ex
traordinaire de toutes les nations 5 elles furent imprimées a
Venife en 1474 , par Radtolt, d-ont nous avons déja parlé.
Il eil vrai qu’on trouve des Ephémérides pour 1442 , a la
Bibliotheque du Roi, Gt qu’on avoit déja vu des prédic—
tions aflronomiques de cette efpece; mais elles n’appro—
choient pas des Ephémérides de Regiomontanus pour l’é
tendue 8: pour la précilion.

2 7 6. Le Pape Sixte IV. voulant faire une réformation
_ du Calendrier , Bc ne trouvant perfonne qui fur aufli capa
ble de Yentreprendre , engagea Regiomontanus a venir a
Rome en 147 g gm-ais il y mourut l’année fuivaute a1’ag¢·
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de 40 ans , Gt il fut enterré dans le Panthéon. On prétendit
que les enfans de Trapézuntius l’avoient fait empoifonner,
parce qu’il publioit les fautes qui fe trouvoient en grand
nombre dans la traduEtion que leur pete avoit donnée de
Ptolémée. Voyez Tannfletter, Prwjizr. ad Tabula; Eclzgp
_/Zzmz Purbachii, ou l’0n trouve un catalogue de tous fes
Ouvrages , tant imprimés que manufcrits. Ga_[/End! a com
pofé fort au long la vie de ce célebre Ailronome 5 & Dop
pelmayer, de jldar/Lenz. ./Vorimé., y a encore ajouté des qdé
tails intéreilans.

277. VVALTHERUS , (Bernhard) né aNuremberg en wahhms,
14.30 , ePt regardé comme le difciple de Regiomontanus,
quoique plus agé , parce qu’il commenca plus tard a étre
connu, Bc qu’il vécut plus long-temps. Ayant regu chez
lui en 14.7 1 ce célebre Aftronome , il en profita pour s’iniZ
truire , foit dans la théorie , foit dans les obfervations : il
acheta enfuite les iniirumens , les livres GL les manufcrits
des héritiers de Regiomontanus-, Bt continua d’0bi`erve1t
avec les armilles 8: les régles parallaéliques , jui`qu’en 1504*
qu’il mourut.

2 7 8. Apres fa mort , ces obfervations furent a—chetées
par le Sénat de Nuremberg , Gt publiées enfuite par Jean
Sczioaer , a Nuremberg en 1 g4.4 ; enfuite par Snellius at la
fuite des obfervations du Landgrave de Heffe, en 1 618; G:
enfin , en 1666 , avec celles de Tycho-brahé g dont l’Edi—
teur raffembla toutes les obfervations qui avoient été fai
tes jui`qu’alors. On reproche a \‘<`/altherus d’avoir tenu ex- Reproche quam

1“‘ “ &“'
trémement cachées les obfervations de Regiomontanus ,
qu’il auroit du publier. Le Citoyen &le Philofophe regar
dent également cette forte de jaloulie, ou de myilére,
comme une tache a la mémoire d’un grand homme.

(Nicolas) Ilaquit 5. Tl’101'I1 Cl'!. Copernice
Pruffe le 19 Janvier 14.72. Il avoit eu de bonne heure le
gout de l’Ai}ronomie; mais il ne commenca E1 obferver
que dans fon voyage d’Italie vers ln 1 goo. Son oncle qui
étoit Evéque de Warm , lui donna un canonicat dans la
Cathédrale de Fravemberg , at Yembouchure de la Viilule 5
6: ce fut-la qu’il s’adonna férieufement al?Af’tr0n0mie.;

P iii
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Il trouva d’abord de la répugnance at admettre , comme

les Anciens , dans les planetes ,un mouvement uniforme
autour d’un centre particulier & différent de celui de la
terre , dans le cercle qu’ils appelloient l’Egumzr. Il voulut
connoitre St étudier les Livres de tous les anciens Alito

omes , pour choilir entre leurs fyflémes & leurs hypothe
its , Gt en tirer quelque chofe de clair &.de vraifemblable.

2 8 0. On voit dans le chapitre X .de {on premier Li
vre , qu’il s’occupa principalement d’un fyiiéme qu’il attri
bue a Marzianus Cape//tz , Auteur Romain du cinquieme
iiéele : Gaffendi , dans la vie de Copernic, y joint celui
l’Apol[oniu.s· Pergmus qui avoit vécu a Alexandrie 240
ans avant J. C. Martianus , al’exemple des Egyptiens ,
avoit placéle foleil entre la lune Bt Mars, faifant tourner
Mercure Gt Vénus autour du foleil , comme leur centre
propre; mais ,_ au rapport de Gaifendi , Apollonius avoit
fait plus que les Egyptiens , il avoit avancé que non-i`eule
ment Mercure Gt Vénus , mais encore Mars , Jupiter Ei
Saturne décrivoient leurs cercles autour du foleil , tandis
que le foleil , aulli bien que la lune , tournoien-t autour de
la terre comme centre du monde ; ce qui a été depuis ap
pellé Ze _[y_/Zéme-de Tycho-6m/ze'. Je ne vois pas cependant
que Copernic en ait parlé dans fon dixieme Chapitre , ou
il fait mention {implement de Martianus Capella.

Copernic préféra d’abord ces hypothefes qui repréfen
toient parfaitement la proximité confiante de Mercure 6c
de Vénus au foleil , la caufe de leurs ftations & rétrogradai
tions appar-entes. Il conlidéra enfuite qu’il étoit furprenant
que le foleil étant le centre du mouvement des planetes ,
ne fiit pas le centre du monde, Bc qu’il étoit incroyable
que le foleil , accompagné de pluiieurs corps céleiies , put
tourner non-{`eulement chaque année dans l’écliptique ,
mais encore chaque jour autour de nous : il voyoit que les
Pythagoriciens n’avoient pas fait difficulté de renverfer cet

$°¤ $Yi`*€m¢· ordre , Gt de faire tourner la terre autour d-u foleil : il imita
leur exemple, en attribuant ala terre unmouvement diurne
de rotation fur fon axe , Gt un mouvement annuel au
tour du foleil; il examina fur cette fuppolition toutes lcs
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oblervations L; 8: il vit qu’on les expliquoit li bien avec lc
mouvement de la terre , que tous les phénomenes ren
troient dans l’ordre le plus {imple.

2 8 I . Copernic commenca des l’an 1 $07 B1 méditer 8:
a écrire la-dcilus ; mais craignant d’ann»oncer des chofes
trop extraordinaires , fans en avoir des preuves démonftra—
tives, il voulut examiner chaque planete en particulier ,
& en déterminer les mouvemens de maniere a coniiruire

des Tables plus exactes que les Tables de Ptolémée , ou les
Tables Alphonfines. Il fit conilruire un quart-de-cercle , 5,, ,,b&,m;Om_
des régles a Ia maniere de Ptolémée , 8: un inilrument pa
rallaélique , dont la plus longue régle étoit divifée en 1414.
parties , pour former 1’hypothénui`e d’un· triangle reciangle
ifocele , dont les cotés ayant 4, pieds de long , étoient di
vifés en 1000 parties : ce fut avec le fecours de ces inilru—
mens, 6: par beaucoup d’obi`ervations , qu’il parvint $1 conii
truire de nouvelles Tables des planetes ,. Gt E1 H-nir vers 1’an
1 g 30 fon grand Ouvrage de Revo/uziozziéur Oréium cw
lq/Eium , qu’il ne publia cependant que long-temps apres.

2 8 2 . Le Cardinal de Capoué , rS`c/zoenéerg , l’exhortoit
par lettres en 1 $*36 , a donner au Public {`es travaux fur le
fyftéme du monde; 81 en 1;; 9 , R/zexicus, Profeffeur de
Mathématiques awittembcrg, quitta fa place pour aller
en Prufle fe joindrea Copernic , Bi s’ini’rruire dc {es décou
vertes. Copernic fe détermina enfin a confier {on ouvrage
a un Evéquc nommé Gylius ; il y joignit une dédicace au
Pape Paul III. Gyiius remit ce manufcrit aRheticus qui
retournoit en Saxe , Bt qui le Ht imprimer ·a Nuremberg
en 1 543 :l’édition fut achevée le 24 Mai ; mais peu de jours $0,, um pubué
apres avoir regu le premier exemplaire de cet immortel ou- =¤ 1543
vrage , Copernic mourut d’un Hux de {ang : il fut enterré
dans l’Eglii`e Cathédrale de \Y/arm. Le Livrc de Copernic
a été réimprimé 51 Baile en 1 g66, & a Amilerdam en 161 7.

2 8 3 . Les obfervations de Copernic ont été publiées at
la téte de celles de Tycho , en 1 666. La vie de Copernicc
a été compofée par Gafiendi , aufli bien que celles de Pur
bachius, de Regiomontanus & de Tycho : on les trouve
dans le cinquieme tome de {es ouvrages imprimés 21 Lyon.
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en 168g ;81 elles avoient paru 1`éparémcnt 5 la Haye e
16 . )S

28 4.. Vers le temps de Copernic, il commenga 5 paroi~
tre beaucoup de Mathématiciens, d’Af’tronomes, 81 fur
tout d’Ecrivains célebres dans ce genre , parmi lefquels on
doit diiiinguer André Szriéorius , Chanoine de Vienne en
Autriche , qui écrivit un tres-grand nombre d’ouvrages
vers l’an ISOO.

2 8 j. Jean Wern:r,né 5 Nuremberg en 1468, obferva
la comete de 1 goo : il compofa un grand nombre d’ouvra—
ges , 81 fur-tout un Traité de Maru ochvc Sp/ienz , im?

ruouvemm par des obfcrvations faites en 1 g 14 , que la précefiion des
des E*°u°S• équinoxes en 1oo ans, étoit de 1° IO] , 81 non pas de 1°

feulement , comme on l’avoit cru jufqu’a1ors :-ce Livre
étoit déja Ii rare du temps de Tycho—brahé , qu’aprés l’a—
voir fait chercher par toute l’Allemagne , il fut obligé de
le demander encore en Italie, ou enfin on le trouva.Werner
mourut en 1gz8. ( Doppelmayer, de Maz/rem. 'N0rim5,

. 3 1. . P 3Schom, 2 85. Jean Icéozzer, né 5 Carliiadt cn Franconie le 1 6

steam;

Fernclé

Janvier 1477 , fit quelques obfervations aiironomiques 5
Nuremberg , publia plufieurs ouvrages de Regiomontanus,
81 en écrivit lui—méme un grand nombre : il mourut 5 Nu
remberg en 1 g47.

2 8 7. Jean Irqjier , Profeffeur de Mathématiques 5 Tu
bingue vers l’an 1 g 16 , compofa des éphémérides pour go
ans , 5 commencer de 1 goo ; il Ht beaucoup d’au1res ou
vrages , 81 mourut en 1 gg 1. (Adami, Wm: P/til. Germ.p,
7 3. Voilius , Bayle , Weidler. ).

MC,-me dc fut le premier des Modernes qui entreprit la mefure du de
la Tm:. gré de la circonférence de la terre 5 il y parvint en 1 ggo ,

comme nous le dirons dans le XV':. Livre. Onadelui beau

coup d’autres ouvrages tres—ei’1imés 81 trés—curicux pour ce
tcmps—l5 : il mourut en 1 g g8.

R¢.i¤h¤l<!· 2 8 9. Erafme Rein/zo/d , né 5 Thuri-nge en 1 g 1 1 , eff
pn des plus célebres Ailronomcs qu’i1 y ait eu de fon temps_.

Il publia
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Il publia cn 1551 dcs Tables aiironomiqucs dédiécs 5 A1
bcrt dc Brandcbourg , Duc dc Pruffc , intitulécs pour
ccrrc raii`011, Tabula Pruzerzicw zcllcs éroicnr faircs fur lcs T4&»l.¢rru:mim.
obfcrvations dc Copcrnic 6: dc Ptoléméc ; mais cllcs écoicnt
plus cxaélcs que celles de Copemic , parce que celui-ci a
qui les longueurs du calcul déplaifoient fort, avoit mis
pcu de foin dans la _c0nfiruEti0nAde fes Tables alironomi

ques. Reinhold publia encore Flufieurs ouvrages, & il enpréparoit beaucoup d'autrcs , o1·fqu’il mouruc en 1 g g 3.
Tycho-brahé alla voir fon Hls , Médecin a Salfed , 81 il en
Ht l’éloge, ( Progymn. p. 6 9 9. ). Kepler parle dc Reinhold
comme d’-un génie né pour les Machémariques , 61 recom
mandable fur-tout par la clarcé de fes ouvrages , ( T46. Ru
doéph. p. 4.. ). Ses Tables furenr employées dans la conf
tru&ion du Calendrier Grégorien, en 1582.

2 9 0. Georges-] oachim Rziexicus, contemporain& col
légue de Reinhold dans 1’Univer{iré de Wittemberg, naqui;
en IS 14. 5 Feldkirchen dans les Grifons , ( in Rhezia ), d’oi1
il tira le nom de Réeticus : il alla 5 Fraumberg pour voir
Copernic , 8: s’in{%ruire avec lui ; c’e{}-15 qu’il enrreprit le
calcul immenfe des Sinus de dix en dix fecondes : cet ou

vrage célebre fur achevé dans la fuire par Picifcus en 1599.
Rheticus mourut en Pologne en 1 576.

2 9 I . GU1L1.AUME IV. Landgrave de Heife , né en
1 532 , occupe un rang diiiingué parmi les Refiaurareurs de
l’A{ironomie:depuis 1561 jui`qu’en 1 {Q2 , il s’appliqua lui
méme aux obfervarions ailronomiques , & s’artacha Rmb
man & Byrgius ; le premier qui éroir Afironome , & le
fecond qui excelloit 5 faire des iniirumens d’Aflronomie.
Le Landgrave Hr barir 5 Ca{Tel un Obfervatoire , oh il rail
fembla routes les machines connues de fon temps : fes ob
fervations font les meilleures qui aient été faites avant Ty
cho ; la plupart ont été publiées 5 Leyde en 1618. On les
retrouve encore avec le Catalogue des Etoiles tiré de ces
obfervations , dans l’Hi&oire Céleiie de Tycho , publiée
en 1666. Mais comme on fcavoit qu’une partie des obfer—
vations de ce Prince étoient encore manufcrites en 176o,M.

1’Abb$de laCaille engagea M. le Duc de Broglio, Général_Iome .

Rheticusi

Table des Sinus
de dix en dix
fecondes.

Guillaume IV.

Landgravc dc
Hella.

Ses obfervations.
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Ses lllanukrirs de l’Armée de France qui occupoir Caffel , a en faire tire:

‘?éR°{é’ e1’·"*°“‘ une copie , 8: elle a éré dépofée dans la Bibliorheque deamm

Tycho.

l’Académie des Sciences, re iée en un volume info/10. Ce
Recueil comprend des haureurs obfervées en 1 585 Br 1 587,
par le Landgrave , & par Rothman {Sr Birge , fes deux Ma
rhémariciens; des obfervarions d’éroiles faires en 1 567 par
le Prince lui-meme, 8: un Trairé d’Aflronomie de Rorhman.

2 9 2. TYCHO-BRAHE , le plus grand Obfervareur
qu’il y air eu, efr le premier qui par l’exa€tirude Gr le nom
bre de fes obfervarions , air donné lieu au renouvellemenr
de l’Ai’cronomie : roures les rhéories, les rables & les décou·
verres de Kepler fonr fondées fur {`es obfervarions; & leurs
noms 513. fuire d’Hipparque 8: de Copernic , doivenr aller
E1 Yimmorraliré. Tycho naquir le 1 3 Décembre 1 54.6 E1
Knudiirup , dans la province de Scanie , d’une famille il

Ilgommemzgs lufire qui fubiifle encore dans la Suéde. En 1 559 il alla
C‘°1

:’;“'£'2:: 1° érudier a Copenhague : il fur éronné en voyanr arriver l’é· `
clipfe de foleil du 2 1 Aour 1 56o, {uivanr la prédiérion des
Aiironomes ; des ce momenr il concur le defir de pouvoir
a fonrour faire de femblables prédiérions. Il fe mir 51 éru—
dier la Sphere, 8: e confulrer {`ouvenr les Ephémérides dc
.S`mdiu.s·. En 1562 o11l’envoya er Leipiic pour érudier en
Droir , avec un Gouverneur qui ne pouvoir i`ouH·`rir de voir
fon Eleve s’occuper d’Af’cronomie : celui-ci éroir obligé d’a·
cherer , aux dépens de fes plaifirs, les moyens de s’inf’rruirc
en fecrer : un perir globe célefle de la groH`eur du poing,
lui fervoir a connoirre les conflellarions & a les obferver ,
quand le Gouverneur éroir endormi : dans un mois il avoir
appris :21 diiiinguer roures celles qui paroiiloienr alors fur
l’horii`on de Leipfic ;les éphémérides lui fervoienr a recon
noirre les planeres 8c in fuivre leurs mouvemens : il voulut:
enfuire connoirre les principes fur lefquels ces éphéméri
des éroienr confrruires ; il fe procura les Tables d’Alphoni`e
Gt de Copernic; il s’en rendir l’ui`age familier , 8: il ne rarda
as 31 reconnoirre qu’elles s’écarroienr fouvenr beaucoup dc

.’obi`ervarion ; Sc que les éphémérides de Izadius, les feules
qu’on cur alors , n’éroienr pas roujours exa£`tes; il vir fur-·
tour au mois d’Ao€1r 1 563 , que la conjonélion de Jupiter
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& dc Saturnc avoic été mal annoncéc, & quc lcs Tables n’y
écoicnt pas conformcs : cc fur alors qu’il congut lc projct dc
faire de meilleures obfervations. I1 Ht c0xm0i{Tance avec

Sculzetus qui faifoic a Leipfic des inftrumens de Mathé
matiques : il acheta de lui un rayon aiironomique ala fagon
de Genzma_/91%:1:, avec lequel il pa{I`0it en fecrec des nuirs
entieres a obferver ; les obfervations qu’i1 Ht avec ce petit
initrument, exiiient encore , 8c il en avoit compofé un Re
cueil féparé.

2 9 3 . Apres-avoir été trois ans a Leipiic , Tycho re
tourna da_ns fon pays a l’occa{ion de la mort de fon oncle.
Mais voyant que {es parens faifoient peu de cas de fes oc
cupations , il s’éloigna d`eux , 6: revint en 1566 a V/ittem—
berg , ou i1 faifoit tranquillement diverfes obfervations ,
lorfque la pefie Yobligea de fe retirer a Roiioch dans le
Meklembourg. Il obferva au mois d’Avri1 1 567 une éclipfe
de foleil , qu’il compte pour la premiere qu’il efit obfervée
dans les régles.

2 9 4.. En 1569 Tycho vint a Aufbourg , & fe lia avec
Haingelius , Sénateur de cette ville, qui avoit du gout
pour l’A{ironomie : il chercha des ouvriers dans l’inten
tion de faire un quart-de—cercle ou l’on put diftinguer cha
que minute de degré; le Sénateur fe chargea des frais,'& Ht
placer dans fa maifon de campagne a Gekinga , un quart
de·cercle de bois de 14. pieds de rayon ; Tycho fit faire
aufli un {extant de bois de 4. pieds de rayon.

2 9 j' . En 157 1, retourné dans fa atrie, il trouva un de Yfes oncles nommé Billeus , plus écairé Bc plus favorable
aux Sciences , qui connoiifant le mérite de fon neveu , lui
donna un endroit commode a H erriq-wai: pres de Knuds
trup , pour y travailler a fes obfervations : il y forma un la
boratoire; 6: apres avoir obfervé quelque temps avec fon
ayon aiironomique , il fit faire enfuite un fextant fembla

ble 5 celui qu’il avoit lailfé a Aufbourg.

ll reconnolt
l’erreur des Ta—
bles aR1on0nii—

ques.

I1 cbfervc
cn 1566.

2 9 6. Ce fut—la que le 1 1 Novembre 1 S72 il apperqut dN°¤‘·'¢U•= Ewiic HW"

cette étoile finguliere de la conftellation de Cafliopée ,
dont il fit des obfervations aflidues , qui furent d'ab0rd
Amprimées at Copenhague , Bt qu’il a données enfuite plus W

Q ii
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au long dans fes Progymnafmes. Nous en parlerons dans Ie
III°. Livre. Sa réputation Ht fouhaiter va beaucoup de per·
fonnes qu’il voulfit donner quelques leqons dans l’UniverHté
de Copenhague , fur des chofes que perfonne ne connoii`—
foit comme lui : il s’y refufa long-temps 5 mais enfin le Roi
s’y étant intérellé , il s’y rendit en 1 574., Bc y démontra
les théories fur lefquelles étoient fondées les Tables af`-:
tronomiques.

9, 9 7 .Il alla voir en 1 575 le Landgrave Guillaume a Calle];
ou nous avons ditqu’il y avoit un Obfervatoire célebre(29 1 );
il vint enfuite at Bale , & de-la a Venife , d’oi1 il revint a
Copenhague , avec le deilein- de retourner s’établir a Bale.
Dans ces entrefaitcs , le Roi Fréaleiic 1. a qui le Landgrave
avoit fait connoitre le rare mérite de Tycho ,. lui écrivit
de venir le joindre , Gt lui oH·`rit la protection la plus mar

Le Roi lu; vaux : il lui donna l'i{le d’Huemze, en- Latin Venzyia, {ituée
g;·E;·¤;‘i¤¤ vis-a—vis de Copenhague, fe chargea des frais du batiment,1n“ ° °'

des machines Gt des ouvriers qui lui feroient néceffaires. On
y batit un chateau appellé Urazziéourg, en forme de quarré
de 6o pieds en tout fens , dont on peut voir la dcfcription.
dans le Livre qui a pour titre , Affronomizz in_/Zauram Me
chaaica , imprimé en 1598. On y joignit les inflrumens
les plus grands Gt les plus parfaits , au nombre de 28, dont.
le méme Ouvrage contient les Hgures & les defcriptions;
il y en avoit qui étoient divifés non·feulement en minutes,
mais méme de dix en dix fecondes ; il yiemploya tout ce
que la magnilicence d’un li généreux Prince lui accorda, Bt
tout ce que fesf propres revenus lui fournirent rfes obfer·
vations commencerent en 1 582.

2 9 8. Tycho- ne pouvant i`uHire a1·1mm€¤n¤é des tra=
vaux qu’il fe propofoit de fuivre , attira aupres de lui des
gens capables de le feconder: il forma des Eleves a {es frais ;,
& il y avoit fans ceffe des Obi`ervateurs»attentifs & des Cal
culateurs aflidus- , qui travailloient fous fes ordres.

E¢¢¤d¤¢ dé Dans llefpace de 15 ans qu’il obferva dans cette ifle·
ES °m°u'

_ Tycho établit les fondemens de toute l’Aflronomie; il dé»
ttrmina les lieux de 777 étoiles fixes, chacune par pluIicur$>



11;Vie Je Tycho-érahe'.
0rBfErvad0ns : lc folcil , lcs planercs , lcs comctcs , lcs pa
rallaxcs , lcs 1·éfra€ti0ns , tout fur obfcrvé & Hxé d’unc ma
nicrc au{H cxaftc que nouvcllc.

2 9 9. Les hommcs les plus habilcs fc faifoicnt un plaiiir
d’a11c1· voir cct Afironomc incomparable, & tout le monde
y éroir regu avec améniré. Le Roi d’EcoiTe allanr époufer
la Princeffe Anne , fwur du Roi de Dannemark , paila
dans l’i{le d’Huen·ne avec route fa Cour , 6: fur ii enchanré
des travaux & des fucces de Tycho,qu’il compofa {on éloge
en vers Latins, cel qu’on l’a imprimé dans les Progymnailnes.

3 O 0. Tanr de gloire & de mérire devoir faire des en»
vieux. La mort du Roi Frédéric II, leur procura les moyens
de réuilir dans leurs manoeuvres. Ils commencerenr a exa

gérer les befoins de l’Erar , Sc ils Hrenr enlin révoquer les
penfions don: il jouiiToir ; alors Tycho ne pouvant plus { IlIHb¤¤d¤¤¤¢On °'

fumre aux dépenfes de fes obfervarions, & prévoyant qu’o1a
luioreroit encore {on ifle d’Huenne , fir tranfporrer une
partie de fes inilrumens a Copenhague , & ne laifla a Ura·—
nibourg que les plus lourds Bt les plus diHiciles a tranfpor.
ter. Mais la rage de fes perfécuteurs n’étant pas affouvie,
un Miniitre nommé Walchezzdorp , (fon nom doit étre
connu, pour étre réfervé a l’infamie , & dévoué a Yexécra
tion des Sgavans de tous les ages), lui Ht défenfe de conti
muer a Copenhague fes travaux d’Afironomie ou de Chy
mic : Tycho fut donc obligé de fréter u_n batiment de
tranfport , ou il mit fa famille , {es inflrumens, fes livres, 3c
abandonna our toujours fon ingratepatrie au milieu de g
l’été, dans lannée 1597.

3 O I .— Il palla d’abord a Roiloch , 8: de-la pres de Ham-··
bourg au chateau de Waiidefbourg , chez Henri de Rana
{ow , qui lui avoit ofFe1=t un ai`yle : ce fut-la qu’il publia en
1 5 98 la Defcription de {`es inflrumens, Afrozzomia irz_/Zau
ram /l/lechanica , dédiée a l’Empereur Rodoévhe II.

Ce Prince qui connoiiloit le mérite de ce célebre fu
gitif , l’atti-ra pres de lui a Prague en 15.99 , lui donna unc
peniion coniidérable , ét enfuitc un chateau éloigné de
cinq milles de Prague , fur le bord du Lifar. Tycho s’y
setira avec fa famille 5 il y attira Kepler auili-bien que deux.

Q iii

I.’Empereur lui
donne une- pen
!i0n.·
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de fes Obfervateurs, Mclchior ]qZe/jus, 8: Cxiryiiezzz Lorz-¢
goznozzzarzus, qui furent dans Ia fuite Profeffeurs de Mathé
matiques , l’un 5 Wittemberg , l’autre 5 Copenhague.

30 2. Cependant la folitude Gt les incommodités de
ce féjour lui ayant fait defirer de retourner 5 Prague, l’Em—
pereur acheta pour lui une maifon commode, & lui donna
Kepler pour.le feconder dans les obfervations 8: les calculs
qu’il vouloit continuer : il reprenoit ces_exercices avec une
vigueur nouvelle , lorfqu’il fut enlevé par une maladie ai
guey, le 24. Oéiobre 16OI. ( Voyez la Vie de Tycho par
Gaifendi , Bc une Lettre particuliere de Tycho , écrite le
18 Septembre 1 5 9 9 5 Velleius , publiée par Cajéburg , 5
Iena en 1730 , in-4.°.)

Le chiteau d’Uranibourg fut donné fans doutc 5 quelque
courtifan qui en fit peu de cas , car en 1652 M. Huet qui
voulut vifiter un lieu aufli célebre , n’en trouva aucun veil
tige 5 le nom méme de Tycho étoit inconnu dans cette ifle
barbare , un feul vieillard qui s’en fouvenoit encore ,1ui dit
que les ouragans avoient renverfé cet édifice. M. Picard,
envoyé par 1’Académie en 1 671, pour reconnoitre la iitua—
tion exaéle de cet Obfervatoire , fut obligé de faire fouil
ler la terre pour en rechercher les fondemens.

3 0 3. Parmi les Ecrits de Tycho on doit citer princi»
palement les {ix Ouvrages fuivans : Epfolarum Liéer L
Uraniburgi , 1 596 , in-q.°. Afirononziae izz_/Zaumzae Adechae
rzica , Wandesburgi , 1° 598, irztfb/. Affronomic i1z_/Zaurata:
Progym/za_/zmzta * , Pars prima, 1 602, im-4.°. Iéimprimée
en 164:8 , avec une addition de Mundi wz/rerei recezztio
ribus P/Lezzomenis. Liber de Cometa , 160 3. Epwolarum
A_/frorzomiczzrum Liéri duo , Francof 1610. in-q.°. Hy£0—
ria Ccieleyhs , Auguflz Vindelicorum , 1 666. in-jb!. Ce
dernier Ouvrage , le plus confidérable de tous , fut publié
ar le P. A/éert Curtin: , Jéfuite , fous l’a11ag.ramme de

Iucius Barrerus: il y manque les obfervations de 1 S93.
3 0 4.. Lorfqu’on publia le Recueil des Obfervations de

Tycho-brahé 5 Aufbourg en 1666, en 2 vol. in-fa!. on ne
Hpd rufavaqm , Przvexerciuuia. C’e{i la premiere ébauchc d‘un Traité com

plet d’Ai1ronomie.
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trouva point celles de l’année 1 gg; ; l’Editeur ne put les
recouvrer malgré tous fes foins :l’Empereur Ferdinand III
envoya méme dans la Luface pour faire des recherches
dans la maifon de Bartfchius , gendre de Kepler ; mais el
les furent infruétueufes zvoici quelle avoit été l’occalion de
la perte de ce Manufcrit.

Mars s’étant trouvé en 1 gp; en oppolition & dans fon
érihélie, c’ePt-aedire, le plus pres de la terre qu’il étoit pof

hble , il fe forma une difcuiiion littéraire at ce fujet entre
Tycho GL les Obfervateurs de Caffe] : il fut queftion de fga·
voir li 1’on pouvoit obferver la parallaxe de Mars ; on s’en
voya mutuellement les obfervations manufcrites , Gt l’on
croit que ce fut-la l’occafion de la perte de cette partie du
manufcrit de Tycho.

A la place des obfervations de»'I`ycho , l’on fubflitua cel
les qui furent faites a Caifel 8c a Wirtemberg la meme an·
née , avec un Catalogue des étoiles , fait pour la meme an
née fur les obfervations de Caffel.

30 j . Cependant les manufcrits originaux de Tycho
avoient été envoyés en Dannemark parLouis Ke ler, Méde
cin de Dantzic, St Els de notre célebre Kepler. éafme B.1r·
violin, at qui le Roi de Dannemark avoit conHé les manufcrits
originaux de Tycho, s’étoit propofé de les faire imprimer;
il en Ht une copie rédigée par ordre des années & des pla—
netes ; mais M. Picard ayant vu en 1671 , dans fon voyage
en Dannemark , que l'on ne fongeoit plus at en faire la dé
penfe , il obtint les manufcrits , & les rapporta en France,
comme le plus précieux fruit de fon voyage : on avoit
commencé a les réimprimer en entier lorfque le grand Col
bert mourut. M. de l’Ifle a les épreuves de 68 pages im—
primées , mais qui n’ont jamais été publiées , ni méme
tirées at l’impref{ion. C’ei} d’apres ces manufcrits originaux
que les obfervations de 1 gg; ont été tranfcrites par M. de
la Hire fur un exemplaire de l’Hii’toire Céleiie qui ei} dans
Ia Bibliotheque de l'Académie des Sciences.

3 0 6. D’apres cette copie de M. de la Hire j’ai fait im—
primer les obfervations de Mars , dans les Mémoires de
1’Acadén1ie pour 17 S7 5 celles de Jupiter 8: de Saturne
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feront bienrét imprimées 5 leur tour 5 la fuite d’un Mé
moire de M. Jeaurat. M. de l’Ifle a aulli une copie entierc
& collatio-nnée de toutes les obfervations de Tycho, dans
laquelle font les obfervations faites avant 1682 , qu’o.n n’a
point publiées dans l’éditi0n d’Aulbourg , les obfervations
de 1 gg; , dont je viens de parler , Bt celles des Cometes ob
fervées par Tycho , que M. Pingré inférera dans un Traité
des Cometes qu’il fe propofe de donner ’au Public.

M. de la Hire , aprés avoir traqfcrit les cfbfervations'de 1 gg; , renvoya en Dan·nemark er rotoco- e ou le ma- )
nufcrit original de Tycho. Dans l’incdndie aflireux qui ar
riva , il y a environ go ·ans , 5 Copenhague , on parvint 5
fauver ce manuferit précieux , & il fublfifie encore , comme
on le voit par le Jourmzl Etmzzger du mois de Mai 1 7S g.

Kepler, 3 0 7. KEPLER eil aufli célebre dans l’A{’tronomie par les
conféquences qu’il tira des obfervations de Tycho , que
celui-ci par les matériaux immenfes qu’il lui avoit prépa
rés. Ce grand homme naquit le 27 Décembre 1 S7I 5Wila,
dans le Duché de Wirtemberg : il fut regu en 1 ;86 ormi
les Eleves du Couvent de Mulefontaine. Deiiiné d’ab0rd 5

l’Etat eccléliafcique , il fe diilinguoit dans la prédication 5

Page de 22 ans ; ce endant il avoit fait auili des rogres liEailez marqués dans es Mathématiques fous Maq/lizzus ,
pour mériter d’étre demandé en 1 g 9 3 5 Gratz en Styrie ,
05 l’on venoit de perdre Georges Szadius , Profeilcur de

·Marhématiques 8: de Morale.
$0,, Pnmk, 3 0 8. Des ce moment il fe tourna par go€1t vers l’AiZ

Oumzc ¢¤ tronomie , & compofa en 1 gpg le Livre intitulé , Myjle
Um

riunz Cofnograp/zicum , qui fit admirer fon génie par les
connoiileurs de ce temps-15 ; écrit delirer 5 Tycho~brahé
de l’attirer pres de lui. Kepler vint 5 Prague en 160-O. Il
palla 5 peine deux mois avec Tycho: celui·ci mourut , G:
Kepler recut en dépor toures fes ohfervations fur lei`quel—
les il compofa fon fameux Ouvrage de Stella Morris.

30 9. L’Empereur Matthias l’attira enfuite 5 Li1zz‘{,‘
oir il vécut dans une étroite médiocrité. En 161; , il fe
rendit 5 la Diete de Ratifbonne , oi1l’on parloit de la ré
-format-io-11 du Calcndrier. En 1626, il alla a Ulm pour faire

1ll]PIll11€[
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imprimcr fcs Tables Rudolphines. En 1 6 2 9 il alla a Sagan Table;
chez le Duc dc Fridland , Gt cn 16 30 il fur fair Prof`eiTeu1; R“d°lPh‘“°‘·
dc Mathématiqucs a Roftoch. Eufin , étant allé a Ra:is—
bonnc pour y follicitcr lcs arréragcs dc pcnfions qui lui
étoicnc du-s , ily mourut lc 1; Novembre 163 1 , a Page de
gg ans. ( VQ)/e{ les AEM de Lezkjfc, Jam!. 1719. Weidv
ler, chap. XV. p. 413. ).

3 I 0. Les principaux Ouvrages de Kepler font : M_y_/l
terium Cqpnographicum , I ; 9 6. Para/zponzerza * ad Vital
liozzem , 1 604. De .S`te/Za nova irzpede 5`erpcrztarii, 1 606.
Afirorzomia nova de .5`te//11 Martis, 1 609. Dz`0ptrica, 1 61 1.
Epitome ** Affrorzonziec Coperzzicanx , 1 618 - 1 622. Han
morzices Liéri qzzirzgue, 1619. De Cometis , 1 619. Taéubz
Rudogahimz , 1627. Il y a encore de lui pluileurs autres
Ouvrages de moindre conféquence , don: nous ne parie
rons pas. Hévélius raconte qu’il étoit parvenu'a recouvrer
tous les manufcrits & toutes les lettres de Kepler , avec les
réponfes. Ces manufcrits furent achetés enfuite par Hans
chius qui en faifoit efpérer une édition complette. ( Vg/e{
les Ade.: de Lezjjic, 1709. p. 141. &`]¢z1z·vier 1719.).
Mais il n’y a e11 d'imprimé que les lettres , izzgfvl. en 1 7 1 8.

3 I I,. N EPER , Baron Ecoffois , mérite d’étre célébré
clans un Livre d’Ailronomie, pour l’invention des Logarith
mes, qu’il publia S1 Edimbourg en 1614. Il avoit d’ab0rd`
caché le principe de cette découverte , mais Kepler l’eut
bientot pénétré , 6: le fils de Neper , dans une édition
qu’il donna de l’ouvrage de fon pere , en expliqua le fon
dement Bc les principes.

Benjamin Ujnus , Mathématicien de Brandebourg ,
calcula des Tables beaucoup plus amples des Logarithmes,
qu’il publia en 162;. Mais Henri Briggs , Profeffeur de
Géométrie a Oxford , les calcula par le confeil de N oper,
fur un plan diH`érent , plus commode pour les calculs , en
faifant égal a zéro le logarithme du rayon. Le Livre de
Briggs intitulé, Trigozzomezria Britannica , publié a Oxfort

A¢·'{•• 1 Rclinqua. Paralipomenes {ont comme un Supplément,°°*

T=w¢» Abbrevio. Epntomc all un Abrégé.
Tome I.

Mamifcrits
de Kepler.

Neper inveme
les Logarithmes.

Tables d`Urii11us.

Tables de Briggs.
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en 1624. , injbl. contient les logarithmes des nombress `
deuis 1 jui`qu’a 2O mille , 8: depuis 90 mille ),uiqu’a 100pmi le.

I 2. Adrien ULACQ , Mathématicien de Goude en.
Hollande, non-{`eulement ca-lcula les Logarithmes des nom
bres intermédiaires depuis 20 mille jufqu’a 90 mille , mais
il calcula les Logarithmes des Sinus 8: des Tangentes pour
les degrés , minutes 8: fecondes ,. de dix en dix , de onze

Tabks d’U!¤¢q· chiffres chacun.. En conféquence il publia deux grands
Ouvrages $1 Goude ;A’ri:/zmezicn Logarir/zmica, en 1628 ,
qui contient les Logarithmes des nombres j_ui`qu’a cent
mille ; Trigonometria Artgfcialis , en 1 6 33 , qui contient
les Logarithmes des Sinus de dix en dix fecondes. Ce {`e—
cond Ouvrage efl extréimement rare , parce que les Aftro-·
nomes en ont continuellement befoin. Mais ona raffemblé

les Logarithmes de Briggs 8: d’Ulacq en un feul volume,
Tables dc publié a Londres par Gardiner en 174.2 , qui eil a&uel1e—

G¤*di"°'· ment entre les mains de tout le monde. Celui—ci com

mence a devenir rare at fon tour 5 ces fortes d’éditions font
trés—couteui`es 8: fe font tres-rarernent. Nous parlerons
dans le XXIV°. Livre , de la nature des Logarithmes qui
font une partie conlidérable du calcul aftronomique.

Hcveliuss 3 I 3. HEVELIUS., (Jean) naquit a Dantzic le 1.8 Janv.
16 1 1 . Il acquit dans fes premieres études ailez de Mathé

matiques pour y prendre un gout décidé:il,y joignit le·deffein 8: a connoillance des Arts , qui lui fervirent auili.
beaucoup dans la fuite.

Depuis 16 30 jui`qu’en 1 6 3 4.. , il voyagea en Angleterre,
en France 8: en Allemagne pa {`on retour il s’occupa quel
que temps des affaires de la République de Dantzic ; mais
en 1639 animé par les confeils de Cruger qui avoit été
fon premier maitre , il fe livra tout entier ·a l’Ai’tr0nomie,
8: fur-tout aux obfervations, qu’il fentit bien étre le fonde
ment de cette Science. En 1641 il établit cl1ez lui un obe
fervatoire 2, il fit faire un {extant 8: un quart-de-cercle , de
3 8: de 4. pieds ;il confiruilit lui-meme de tres-g1·a11deslu—
nettes ;i1 lit une defcription exa€te de la Figure de la lune
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dans toutes fes phafes, pour fe guider dans l’obfervation des

écliplges de lunc , GC il publia CCtt€ J`6Yeh0grap}1.ie * cn 1 6.1.7 gélénographihluz- o zo.

{I 4. Sa Comerogmp/zie fut imprimée en 1 668. La pre
miere partie de fon grand Ouvragc intitulé , Jllrzc/mm Cm- M¤¤F¤i~4 €¤W?i<·
{ji.: , en I67§ , 8; la feconde en 1679. Cette feconde par
tie eil extrémement rare , parce que dans le temps meme
oi1l’on venoit de l’achever , Hevelius perdit dans un in
cendie fa maifon, fes inftrumens 8c fes livres. Ses autres
Ouvrages font , Axzzzus Climmiericus , 1 68 g. Firmamezz
{um J`06ie%·iarzzmz , 1690. Prodromus ** Afborzomizz , JC
novae Taéulae Solara: uml cum Camlogofxarum , 1690 ;
8: plufieurs Opufcules de moindre volume. Il mourut le
28 Janvier 1687 a Page de 76 ans.

I Le Recueil manufcrit de {es lettres 6: des répon— M¤¤¤fcri¢¤·3
—i`es de la plfipart des Sgavans , avec qui il étoit en corre{`—
pondance , formant 17 volumes infn/. fut acheté par M.
de l’Iile en 1 72; , loriqu’il alloit en Ruilie , & fe trouve ac
tuellement E1 Paris au Dépét de la Marine. Ce Recueil ren
ferme certainement une multitude de chofes intéreilantes

pour l’Hifioire Bc le progrés de l’Ailronomie , qui feroie
tres-dines d’étre rendues publiques.

3 I 6.. Je Hnis ici mon Abrégé de l’Hifloire des and &%;\ {
B" Afironomes. A la mort d’Hévelius, l’Europe étoit re ` &
de Sgavans : toures les nations fe difputoient la g
de découvrir 8; de perfeétionner ; l’Académie des Sci Qs
de Paris , la Société Royale de Londres , eurent fur- n
la plus grande part in cette révolution: le nombre des g QEY . ; MIlluiires Bc des Aftronomes célebres qu’e1les ont produit e
immenfe : nous aurons occaiion de parler {`ouvent de leurs
travaux Gcde leurs découvertes dans le cours de ·cet Ou

vrage ; il nous fuflira d’en donner ici un Catalogue ou le
Leéteur puiife voir le lieu 8: le temps ou ils ont vécu ; mais
i1 y en a cinq qui par leur célébrité 8: l’étend°ue de leurs
travaux exigeront des Articles un peu plus étendus.

Eurivn , Lama.
‘"

Up? Arude-, Pmcurfu.

R ij
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DES HITRONOMEI LES PLUS CELEBRES

gui 0112 paru depuis un _/Zeble.

3 I 7. L’AcAD1§M1E DES SCIENCES de Paris établie en
1666 , tbrme une des époques les plus mémorables dans
l’Hii`toire de ·l’Af’tronomie comme dans celle des autres

Sciences qu’elle embraffa : le gout des Ailemblées Litté—
raires y avoit commencé long-temps auparavant, Bc avoit
été le germe des Sciences & de la Philofophie. Le Chance
lier Bacon parle de ces Affemblées d’une maniere brillante,
( Impetus P/zilofbp/iici ). Il y eut en 1 6 3 8 d’autres AH`em
blées formées par le P. Mer/énne , Ei continuées chez M.
de Montmort & M. Thévenot: on y voyoit G.¤.ss1»;1~1D1 ,
DESCARTES, FERMAT, DESARGUES,ROBERVAL, BOUILLAUD,
FRENICLE-, AUzoUT, BLONDEL , PAscAL. On y traitoit de
l’Analyfe , des Obfervations , de la Phyfique ; GL c’e{t de-la
que femble étre fortie l’Académie Royale des Sciences.

3 I 8. Toutes les parties- de l’Ai}ronom-ie ont_ été dé
couvertes ou perfeétionnées dans le {ein de cette Compa
gnie , comme on le peut voir dans le Recueil des Mémoires
faits avant 1 699. dans 1’Hif’toire de l’Académie par M. Du
hamel , dans 1’Hiftoire célefte de M. le Monnier qui ei} un
Recueil des anciennes Obfervations de l’Académie, dans
l’Hif’toire de l’Al’tronomie , par M.- Weidler , page j 2 O', 8:
comme on le verra dans tout le cours de cet Ouvrage.
Parmi les découvertes ellentielles qui y ont été faites , nous
devons oo-mpter ici l’app1ic*ation du Pendule aux Horloges,
celle des Lunettes au quart-de-cercle faite en 1 668 , 6:
celle des Micrometres aux lunettes. Les principaux points
de l’Afiron0mie y furent tous difcutés Gt établis , je veux
dire la Théorie du foleil Sc de la lune , leurs diametres ,
leurs parallaxes , les rél`ra&ions , la Hgure de la terre , l’obli
quité de Yécliptique, Ia propagation- fucceflive de la lu
miere , les inégalités des fatellites de Jupiter , &c.

I 9. LA Société Romua Ds Lonmuzs avoit été For
mée comme l'Académie des Sciences par des Ailemblées
de Curieux Gr de Sgavans , a Oxfort & a Londres. Les plus



Ajfrorzomes ce7e5re: depuis uu jZe'cle. ug;
éélcbrcs étoicnt Mcflicurs Ward, Bqy/e, lW/kirzs, Pergy,
W 11/[is , KZ/is, Goddard, Matthieu Wre/z , C%r#0phe

}·m ; on rapporcc l’écabliITcmcm Exc dc ccctc Société 5
_ Yannéc 1660, fuivant T. Sprat dans {on Hiftoirc dc la S0
ciété Royale dc Londrcs : mais lc célcbrc Ouvragc dcs
Tranfaéfions Philofophiqucs compofé dcs Mémoires dc
ccttc Société nc commcncc qu’a Yannéc 166;, cn mémé
temps que lc Journal dcs Sqavans commcngoit a Paris
ces deux Ouvrages fe reffembloient beaucoup , GL formerent
des lots un commerce réciproque entre les Scavans de Paris
& de Londres. Hooxe Bc Rooke étoient alors les Afirono- Af*¥°"°m°$A ng °1S'
mes les plus habiles de l’Angleterre; mais ils furent bien
furpailés par Flamfieed & Halley , dont nous parlerons
bientot féparément , aprés avoir dit quelques mots des plus
célebres Aflsronomes de Paris.

Huygens.3 2 0. Cérylitm Huycnms de Zulychem on Hollande ,
{iis d’un Confeiller du Prince d’Orange , naquit en 1619
le premier Ouvrage par lequel il acquit de la célébrité , fut
le Jyfema Saturzzium 1 6 ; 9 , ou il explique less apparences
iingulieres de Yanneau de Saturne , fur lefquelles Galilée
Bc Hévelius s’étoient totalement abufés ; il annonce dans
le meme Ouvrage la découverte d’un Satellite de Saturne ,
qu’il appelle Luna Satzirnia , (c’étoit‘ le 4.**) : il l’avoit vu en
1 6; ; avec une lunette de 23 pieds. Les quatre autres furent
découverts en 1 684. par M. Caiiini ( 328 ).

Quatriemc
Satellite de
Saturne.

L’application du Pendule aux Horloges pour en réglerHoi-16ges i
ndu1c•Ie mouvement d’une maniere parfaitement ifochrone , {ut P°

détaillée par M. Huygens en \67$ dans l’Ouvrage qui a
pour titre : Horologiuzn 0_/ei/Iatorium ; il l’av0it annoncée
des l’année 16 ;8 ; ce fut une des é oques heureufes our i
le progres de l’A1'lronomie : Yapplication de la cycleide

our en rendre les ofcillations ifochrones , étoit l’idée
a plus géométrique Gila plus belle , mais elle a été recon
nue inutile dans la pratique.

3 2 I . En 16 84. il quitta la France pour caufe de Re
ligion : Il {it imprimer il la Haye la defcription d’une ma—
chine propre a mettre en ufage lcs grandes lunettes fans
Ie fecours des tuyaux qui ailemblent les verres. Il mourut

R iii
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en Hollande le 8 Juillet 169j. Son frere fit imprimer en
1 698 un Ouvrage qu’il avoit compofé fur les Mondes pla.
nétaires , intitulé , Kojigzor/reoros , dans lequel il prouve ,
de la maniere la plus frappante , qu’il doit y avoir dans la

Habitans lune or dans les autres planetes des habitans , comme il
dcs P1°“°“°"

y en a fur la terre. M. de Fontenelle a écrit fur la méme
matiere fon `ingénieux Ouvrage des Monde:. On ne fcau
roit difconvenir avec eux de la reffemblance extérieure
de la terre avec toutes les autres planetes zelle eil rondc
comme les autres , elletourne autour du foleil, elle tourne
fur fon axe, elle e{’c opaque comme-elles. Il e{’r tres—naturel de
croire qu’elle leur relfemble ég·alement quant aux étres
vivans , intelligens Btanimés , dont la terre eil peuplée.

32 2. On a imprimé lcs (Euvres pofihumes de M.
Huygens a Leyde en I703 , en 1724. 6: 1728 , en trois
volumes : on y trouve la defcription d’un Plazzehzire , ma
ehine qui repréfente , par des roues plates , les révolutions
des planetes autour du foleil & de la lune autour de la
terre, dans leurs durées 8: leurs dimeniions naturelles , mé
me avec leurs excentricités , leurs inégalités & leurs incli

¤P¤i<1¤¤· naifons fur l’é~cliptique,. On y trouve auili la Dioptrique, 8;

QEDL

plulieurs Mémoires d’Analyfe qui font autant honneur a ce
grand homme dans la Géométrie , que les découvertes
dont nous venons de parler , lui en font dans l’Aflronomic.

3 2 3. ]ean·Dominique CASSINI naquit a Perinaldo
dans le Comté de Nice , le 8 Juin 163 g. Il a été un de ces
hommes rares , qui femblent formés par la Nature pour
donner aux Sciences une nouvelle face. L’Af’cronomie

accrue 8: perfeélionnée dans toutes fes parties par les dé
couvertes de M. Cailini , éprouva entre fes mainsune des
plus étonnantes révolutions. Il fit prefque toutc la gloire
du regne de Louis XIV. dans cette partiezle nom de
Caflini ei} prefque fynonyme en France avec cclui de Créa.
tcur de l’Aflronomie.

324. Il prit le gout de l’A{lronomie dans la maifo
de campagne d’un Noble Génois , ou un Prétre lui fit voir
par hafard quelques livres qui en traitoient : il s’y attacha
ii fortcment, €lu’en 16go il mérita d’étIe choifi par le Sénat



Hfrorzamie ce'le6res Jcpuis wz fe?/e. 13 ;
die Bologne pour fuccéder au P. Cavaleri , qui venoit dc
mourir dans la place de Profeffeur de Mathématiques 5
Bologne. Le Marquis de Malv¢`a eut beaucoup de part
5 cet heureux choix : M. Cailini étoit fon ami;ils obi`er—
verent enfemble la comete de 16 ;z 5 Gt ces obfervations
furent imprimées 5 Modene in-q.°. en 1 6; 3 . Il écrivit dans
le méme temps fur la maniere de réfoudre le probléme de
Kepler , ou de trouver géométriquement l’apogée 8: l’ex—
centricité d’une planete.

3 2 j. La fameufe Méridienne de S. Pétrone de Bo- Méridienne de
Iogne avoit été ébauchéc en 1 Q7 ; par Egmuio Dante; S- Pé¤°¤°·
l’Eg1ii`e ayant été réparée en 16 ; 3 , M. Ca{Iini,avec la

ermiilion du Sénat , rétablit cette Méridienne , Bt en fit un
grand Bc bel infirument d’A{iron0mie , ( Obférvariones
xqu. verni, 16 ;‘6 , in-4.°. ). Etant allé 5 Rome au fujet
des conteiiations qu’avoient excitées entre Bologne & Fer
rare les inondations du P6 , il s’acquittz1 avec fucces de cette
commiilion ; ce qui lui mérita la place d’Ini`pe£‘ceur des for
tifications du ch§teau d’Urbin.

3 26 .1 En 1661 , il s’occupa· du calcul des éclipfes de Proiqeitm
foleil , 6: imagina uneméthode de projeétion qui fert éga
lement 5 trouver les longitudes des. paysqoii. une éclipfe a
été obfervée, (NovaEc!1]j`um /Ile:/L. Bonon. 1663. in-4.°.).

Les cometes de 1664. Gt de 166; , qu’il obferva , furlei;
quelles il compofa des ouvrages, ne l’empéchere;nt pas d’a·
voir l’intendance des Fleuves dans 1’Etat Eccléliaflique , Sc
celle des F ortifications de Péroufe. Il obferva la rota

tion de Mars 6c celle de. Jupiter , par le moyen de leurs
taches , (Marti: Obfervatiozzes, JC c. Rom. 1 666. Taéulx
Revo!. Macul. ]o1/is, Romx , 1 66; , in-q.°. ). Il ell beau
coup parlé de ces découvertes dans le Journal des Sgavansf
de ce temps—l5.

{cs

d°$ E°l‘P‘°*·

_ _ 3 2 7. M; CaiIinis’occupa beaucoup , entre autres cho- T11gm;c an
, de la théorie des fatellites de Jupiter ; Sc dans {es (Eu- $“°“‘F?F·

vres Afirouomiques , imprimées en Italie en 1666, il en
donna des Tables qui furent recues avec empreilement par
mi les Scavans , auxquelles il ajouta en 1668 des Ephémé—
sides de leurs mouvemens. M. Picard, l`un des Aiironomes
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de l’Académie des Sciences de Paris , qui obfervoit les
éclipfes des fatellites , trouva que ces Tables s’accordoient
Iinguliérement avec l’obfervation : ce fut un nouveau fur
croit de réputation pour M. Caflini. Louis XIVL, 6: lc
grand Colbert qui venoient d`établir l’Académie des Scien—
ces , voulurent que M. Cailini f€1t un des Membres de
cette Compagnie , 6: lui obtinrent la permiflion du Pape
Clément XI. de venir paffer fix ans a Paris ; il y arriva au
commencement de1669.Al`expiration du congé,il fe trouva
affez content du féjour de la France pour ne vouloir plus
Yabandonner ; il s’y maria , 8: obtint des lettres de natu
ralité , avec une fortune coniidérable.

3 2 8. Ce fut a l’Obfervatoire Royal de Paris qu’il com
menca, au mois de Septembre 1671, une nouvelle carriere
d’obfervations, avec des inflrumens choiiis : on trouve dans
les Elémens d’Af’tronomie de M. fon F ils , une fuite d’équi—
noxes , de folflices , d’oppo{itions 8: de conjonélions des
'lanetes , obfervées depuis ce temps—l£1 fans interruption.

Déeouverres En 1672 , il détermina la parallaxe du foleil ; il obferva en
d° M- C‘m"l• fuite la comete de 1680 ; il découvrit la lumiere zodia

cale en 1 683 , 8: quatre desfatellites de Saturne en 1 684;
( M. Huygens des `1 6;; avoit découvert le quatrieme ). En
16 9; , il donna de nouvelles Tables des fatellites de Ju
iter , réformées fur les dernieres obfervations 5 8: il com

pofa un Traité de forigine J6 du progrés de fdfronomie.

3 2g. M, Callini Ht un voyage a Bologne en 169; ,pour 0 ferver le foleil a la Méridienne dc S. Pétrone, qu’il
avoit coniltruite 4o ans auparavant : il trouva que la direce
tion de la Méridienne étoit conftante ; 6: détermina l’obli
qulté de fécliptique , (La /I/Ieridz`ana del Tempio , 360.
Bononix, 169; , in-4.°. ). En 17oo , il continua de tracer
dans les provinces méridionales de la_ France la grande

Merldienne Méridienne qui avoit été commencée par M. Picard. Enfin,
‘l° Pm apres grand nombre d’autres ouvrages , il mourut comblé

de gloire le 14. Se tembre 1712 , laiilant pour fucceffeur
Jea/z—]at·ques Ca_/gn! , fon Hls , que l’Académie· a perd
en 17;6.

3 30. I./éloge dc M. Callini fut fait alors par M. de
F ontcnellc
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Fqnteucllc , ‘Sécrecairc dc 1’Académic ; 1’0n y trouvera dc
plus grands détails {ur fa vic. La liilc dc tous {`es ouvragcs,
au nombre dc 33 , cli rapportéc dans la Lyle C£m;w/0gi- `
que de M@eurs de l’Acade}nie Royale des 5`ciezzces de
puis Z’e}q6/ejenzezzz de cette C`01npagzu`e erz 16 66 , jufézferz
1733 , ( Méznoires de Z’./{can'. 1733.). Mais on 11’y a pas
compris lcs Piéces décachées qu’il avoit données dans lcs
Mémoircs dc l’Académic & dans lc Journal clcs Sqavans.

3 3 I . Jean PICARD , né a la Fléche en Anjou, l’un des
plus anciens & des plus célebres Afironomes qu’ait eu PA
cadémie des Sciences dans le temps de fon établiilement,
obfervoit déja a Paris en 1652. I1 entreprit en 1669 la me— Imrure de

la T“‘°·fure de la Terre , comme nous le dirons dans le XV·‘=. Li
vre. Il fut envoyé en 1671 a Uranibourg , ou avoit obfervé
li long-temps Tycho-brahé, pour en déterminer exaélement
.la longitude Bc la latitude , alin de pouvoir rapporter fans
aucune erreur au Méridien de Paris , les Obfervations & les
Tables qui avoient été faites fous celui de l’i{le d’Huenne.
Il trouv.a la latitude plus grande i`eulemen.t de q.o" , que
celle que Tycho avoit trouvée, quoiqu’avec de limples
pinules; mais la différence des Méridiens niavoit pas été
aufli bien déterminée. Il rapporta en France les obferva
tions de Tycho , & amena M. Roémer , qui fut depuis un
de nos meilleurs Af’tronomes.

33 2. M. Picard paffe pour avoir imaginé le premier
11’app ication des lunettes aux quarts—de—cercle en 1667,
Bc obfervé le premier `des hauteurs d’étoiles en plein jour.
Il détermina le 2 1 Juin 1 667 la direélion de la Méridienne
au lieu défigné pour batir l’Ob{ervatoire Royal. On peut
voir fes réHexions»&t {es projets pour 1’Ai°tronomie , dans
l’Hiiioire Céleile, imprimée en 174.1 , pag. 172, 29 ,.4.70. Il
s’établit en 1673 a l’Obi`ervatoire Royal. Le Roi y étant
venu le premier Mai 1682 , fut charmé de l`a&ivité , du
zele Bc des progrés des Aiironomes qui y obl`erv_oient ,

Ce'l.p. 26-1. ). Il envoya {es ordres pour la conti
nuation de la Méridienne de France 5 mais M. Picard qui.
devoit y travailler , mourut- le 1 2 Oétobre 1 682.

3 3 3. On voit par fon Traité du Nivellement.qu’il eut `
Tome L

Voyage en
Dannemark.

Application des
lunertes aux

quarts-de—c:rcle.
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beaucoup de part aux travaux faits pour amener Ies eau}; E
Verfailles ; il réforma le célebre Riquet au fujet du Canal
de Maintenon ; il découvrit la propriété phofphorique des
Barometres en 1 67;, ( I-ly}. /1/cad. 1700. ). On trouve dans
le IV°. Tome des Mémoires , 1€1s dans l’Académie avant
fon renouvellement, plulieurs Ouvrages de M. Picard ; la
Mefure de la‘Terre; le Voyage d’Uranibourg ;plufieurs
Obfervations pour la Carte de France ;-des Mémoires fur
la Dioptrique , la Gnomonique , 6: fur les Mefures des?
Lougueurs , des Solides 6: des Fluides.

3 34],. FLAMSTEED a été le plus célebre Obferva—
teur d’Angleterre. L’Hif’toire· Célefte qu’il nous a laiffée
en 3 vol. in-fol. con-tient un recueil prodigieux d’obi`er·
vations faites pendant 33 ans at Greenwich , avec un cata
Iogue f`a;*11eux de pres de trois mille étoiles.Il naquit a Derby
le IQ Aof1t 1.646. Des l’an 1670 , on voit de lui des calculs
aiironomiques dans les Tranfaétions Philofophiques. Dansi
les (Euvres d’H0roccius , publiées en 167*2 , 0n- trouve
des Obfervations 6: des Tables du foleil qu’il avoit faites.

Obférvatoire En 1676 , il entra en poilefiion de l’Ob{`ervatoire Royal que
g°>'al d°.rccnwmh. Charles II , par les foins du Chevalier MOORE` , venoit de

. . . . \. . , faire confiruire a Greenwich, pres de Londres , al exem
plc de Louis XIV , qui avoit fait commencer des l’an<
1667 1’Obl`e1·vatoire Royal de Paris. On trouve la Dei`
cription de {es inftrumens dans le troifieme Volume de [on
Hiiloire Célefie ; 6: M. \Veidler qui féjourna a Greenwich
en 1726 , en-parle beaucoup dans une Differtation qu’il fit:
imprimer en 1727 , fur l’état des différens Obfervatoires de
1’Eurcpe.

3 3 j .En 1712, ily avoit déja un grand nombre d’obi`erva-
tions de faites, 6: M. Flamfieed ne les avoit point encore pu
bliées : le Gouvernement d’Angleterre chargea M. Halley
de {`uppléer a ce que l’Auteur r1’avoit pas fait ; 6: Yon im
prima en I7'l2 , par les ordres- de la Reine Anne, en un
feul Volume izzjblio , le Catalogue des Etoiles fixes, avec
Ie paffage des Aitres au méridien, 6: leurs difiances au.
zénit, obfervées ju{`qu’en 170 5. Flamfieed vit avec peine·
une édjtion qui avoit été. faice fans- lui 6C malgré lui , ( AE.



Aj}:-onomes ce7e5re: depuis mz jieisle. 1 3 9
Erua'. 1721 3p. 463. Roflii AfZr0n0musjEncerus,p. 3 34, ).
Il fe prépara a en faire lui-meme une nouvelle , 1nais il
mourut le 3 1 Oélobre 17 1 9 ; Gt la nouvelle édition de l’HifY
toire Céleile n’a paru qu’en 1 72 g.

3 E 6. Le premier volume de ce grand Ouvrage contient Hinoire Céleacles 0 fervations qu’il avoit faites premiérement a Derb ,
enf`uite a Greenwich, f`ur les étoiles fixes , les planetes , les
cometes , les caches du f01eil—& les fatellites de Jupiter.
Le fecond renferme les paffages des étoiles fixes & des
planetes par le Méridien , avec les lieux des planetes qui en
réfultent. Le troifieme volume contient des Pr0lég0me—
nes * fur l’hif’toire de l’Aflr0nomie , la defcription des inf`
trumens de Tycho-brahé , les catalogues d’ét0iles Hxes de
Ptolémée, d’Ulug-beigh , de Tycho , du Landgrave de
Hefl`e , d’Hevelius , Bc celui des étoiles auflrales qu’on ne
voit jamais fur notre horif`on, par Abraham Sharp ; enfin,
le CATALOGUE BRITANNIQUE de 3000 étoiles , dont plu
Geurs par0if`f`ent a peine $1 la vue fimple.

de Fl“'°“°°d·

337. L’Auteur avoit travaillé au Catalogue depuis Catalogue dc
1689 , & juf`qu’ici il a été fans cef`f`e entre les mains de
tous les Aftronomes : on y trouve pour chaque étoile la
longitude , la latitude 3 l’af`cenfion droite 6r·la difiance au
pole , avec la variation en afcenfion droite Gt en déclinai—
fon , qui répond ai un degré de changement en longitude.
On y trouve encore un autre catalogue particulier des étoi
les zodiacales , ( au nombre d’environ 600 ) , c’eft-a-dire ,
de celles que la lune & les planetes peuvent rencontrer ,
81 dont il importe le plus d’av0ir les pofitions exaftes.

33 8. M. Roémer avoit imaginé un Jovilaée , ou inf?

trument our repréfenter les configurations ou fituations Eides f`atelltes de Jupiter. Flamfleed en imagina un autre , `
Tmqf P/zilqf 168; , n°. 178. ). Il entreprit de prouver

la parallaxe des étoiles par f`es obfervations ; mais M. Cafl
{ini réfuta folidement les conféquences qu’il avoit voulu
en titer ,( Mein. Acad. 1699. ). C’eft f`ur les obfervations
de Flamfleed que font fondées les Tables de M. Halley,
dont nous allons parler.

HH AEIYU , Pradica , deft unc efpecc d`Int1’0du&l0¤.
S ij

F1¤mf*°°d·
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beaucoup de part aux travaux faits pour amener les eau}; Ei
Verfailles ; il réforma le célebre Riquet au fujet du Canal
de Maintenon ; il découvrit la propriété phofphorique des
Barometres en I67j, ( Hy}. Acad. 1700. ). On trouve dansi
le IV°. Tome des Mémoires , l€1s dans 1’Acadé1nie avant.
fon renouvellement, plulieurs Ouvrages de M. Picard ; la
Mefure de la Terre; le Voyage d’Uranibourg ;plulieurs
Obfervations pour la Carte de France; des Mémoires fur
la Dioptrique , la Gnomonique , & fur les Mefures desi
Longueurs , des Solides 8: des Fluides.

3 34.. FLAMSTEED a été le plus célebre Obferva
teur d’Angleterre. L’Hif’toire· Célefle qu’il nous a lai{Iée
en 3 vol. in-jul. contient un recueil prodigieux d’obfer
vations faites pendant 33 ans $1 Greenwich , avec un cata
logue fa zneux de pres de trois mille étoiles.Il naquit a Derby
le IQ Aofit 1646. Des l’an 1 670 , on voit de lui des calculs
aftronomiques dans les Tranfaétions Philofophiques. Dans;
lcs (Euvres d’Horoccius , publiées en 1672- , on- trouve

Obiérvamire En 1676 , il entra en poileiiion de l’Obfervatoire Royal que
ggggwfgi Charles II , par les foins du Chevalier MooRE , venoit de A ° ’

faire conllruire a Greenwich, pres de Londres , alexem—
ple de Louis XIV , qui avoit fait commencer des l,3IY
1667 l’Obfervatoire Royal de Paris. On trouve la Def
cription de fes inilrumens dans le troiiieme Volume de fon
Hifioire Céleile ; Bc M. \Y7eidler qui féjourna a Greenwich
en 1726 , en-parle beaucoup dans une Differtation qu’il Ht
imprimer en 1727 , fur l’état des diiférens Oblervatoires de
l°Europe.

3 3 j . En 17 1 2, ily avoit déja un grand nombre d’obf`erva-
tions de faites, 6: M. Flamfleed ne les avoit point encore pu
bliées : le Gouvernement d’Angleterre chargea M. Halley
de fuppléer at ce que l’Auteur n’avoit pas fait ; 8: l’on im
prima en I7 I2 , par les ordres- de la Reine Anne, en un=
feul Volume irztfb/io , le Catalogue des Etoiles fixes, avec
lie paffage des Aiires au méridien·, 8c leurs diiiances au.
zénit , obfervées jufqu’en I70f. Flamfteed vit avec peine·
une édition qui avoit été faine fans lui Gt malgré lui , ( Ac}.



AjZ'r01zome.: ce7e5re.r clepuir wz _/Zeb/e. 1 39
Erud. 172 1 ,‘p. 463. Rofiii A_/Zr0n0rnusjEncerus,p. 3;.1.. ).
Il f`e prépara a en faire lui-meme une nouvelle, mais il
mourut le QI Oclzobre 17 IQ ; 61 la nouvelle édition de 1’Hii¥
toire Célefie n’a paru qu’en 172 g.

3 E 6. Le premier volu1ne de ce grand Ouvrage contient Hmoim céleneles 0 f`ervations qu’il avoit faites premiérement a Derby ,
enfuite a Greenwich, f`ur les étoiles fixes , les planetes , les
cometes , les caches du foleil (St les fatellites de Jupiter.
Le fecond renferme les paffages des étoiles fixes Gt des
planetes par le Méridien , avec les lieux des planetes qui en
réfultent. Le troifieme volume contient des Prolég0me—
nes * fur l’hif’t0ire de l’Af’tron0mie , la defcription des inf`
trumens de Tych0—brahé , les catalogues d’étoiles fixes de
Ptolémée, d’Ulug-beigh , de Tycho , du Landgrave de
HefTe , d’Hevelius , 8c celui des étoiles aufirales qu’on ne
voit jamais fur notre horif`on, par Abraham Sharp ; enHn,
le CATALooUE B111TANN1QU1a de 3000 étoiles , dont plu
heurs paroiffent a peine a la Vue fimple.

d° Fl“¤“°€d·

337. L’Auteur avoit travaillé au Catalogue depuis Catalogue de
1689 , {St juf`qu’ici il a été fans cef`f`e entre les mains de
tous les Aftronomes : on y trouve pour chaque étoile la
longitude , la latitude 3 l’af`cenfion droite &‘la difiance au
pole , avec la variation en afcenfion droite & en déclinai—
{on , qui répond at un degré de changement en longitude.
On y trouve encore un autre catalogue particulier des étoi·
les zodiacales , ( au nombre d’environ 600) , c’ef’t-a—dire ,
de celles que la lune & les planetes peuvent rencontrer ,
& dont il importe le plus d’av0ir les pofitions exaéles.

$3 8. M. Roémer avoit imaginé un Jovi/aée , ou infZ
trument our repréfenter les configurations ou fituations l
des fatellites de Jupiter. Flamfleed en imagina un autre ,

Tranf P/zilqf 168;, rz°. 178. ). Il entreprit de prouver
la parallaxe des étoiles par f`es obfervatitons; mais M. Cafl
fini réfuta folidement les conféquences qu°il avoit voulu
en tirer .,( Mehz. Acad. 1699. ). C’ef’t f`ur1es obfervations
de Flamfieed que font fondées les Tables de M. Halley ,
dont nous allons parler.

nf.} >.¤’·yu , Pnzdica , c‘cfI: unc efinece d’Introd1.1£ti0n.
S ij

Fi¤¤1&¤¢d·
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3 3 9. Edmond HALLEY , naquit le 8 Nov. 1656. Suc

ceffeur de Flamfieed a l’Obfervatoire Royal de Greenwich ;
il fut fans contredit le plus grand Aftronome de l’Angle
terre , Sc nous aurons cent fois occaiiontde le citer dans cet;
Ouvrage. Son éloge fait par M. de Fontenelle , (Hy}. de
l’Acmz’. 174-2. ) renferme les principaux traits de fa vie 8c
de {`es ouvrages. ]’en ai mis un extrait ala téte de la feconde
édition de fes Tables d'A{’tr0nomie, que je publiai en 175 9;
mais je ne puis éviter d’en parler encore dans cet Ouvrage.

de vingt ans , alla a l’Ifle de Sainte-Hélene pour y dreffer
Emile; A¤fi¤l¤5· le Catalogue des étoiles aufirales , qu’il publia en 1679 , 8:.

dont nous parlerons dans le III° Livre; il y obferva le pai`
fage de Mercure fur le foleil en 1677. M. Halley alla en
1679 a Dantzic pour conférer avec Hévelius, dont la ré
putation avoit excité fa curiofité ; il parcourut aufii l’Italie
& la France , pour étre témoin du rogres que l’on y faifoit
dans l’Ai’tronomie , Gt profiter des lumieres de tous les Sca
vans qui y étoient rallemblés.

3 4]. I . En 1 68 3., il don11a dans les Tran{`a&ions¥Phil.oI`o—·
Tgléom, dc phiques , fa Théorie i`u1:•les variations de la Bouflole , dans

YA*m¤¤· laquelle il clétermine deslignes courbes fur la furface de la
terre oi1·l’aiguille ne décline point , 8: auxquelles il ailigne

un mouvement périodique auto.ur de deux Poles pris fur la.lr a l’éfurface de la terre: en 1686 , il fe chargea de vei e
dition du Livre des Prizzczpes de Newton , que l'Auteur ne
gouvoit fe déterminer a publier. La méme année , il donna.
’HiPtoire des Vents alifés & des Mouflbns.

3 4, 2 . Nous pailons un tres-grand nombre de Mémoires
eurieux {`ur diverfes matieres , dont M. Halley a enrichi les
T ranfaétions Philofophiques , pour venir a ce qu'il a fait de
plus important.. En 1698 il recut le commandement d’un
Vaifleau pour parcourir 1’Océan Atlantique , & les Etablif`
femens Anglois , y coniiater la loi des variations magnéti
ques, & tenter de nouvelles découvertes ; il pouiTa jufqu’au.
52° deré de latitude aulirale , ou il trouva les glaces; il.
vifita les cotes du Bréfil, les Canaries, les Ifles du Cap
Verd , les Barbades , &c. Par-tout il trouva les variations de
la Bouffole conformes a fa Théorie.



3 4 3 . En ·1701 5 il fut chargé de parcourir la Manche
pour obferver les marées 5 81 prendre le gifement des cores:
C11 1702 5 il alla viiiter les ports de Trieile & de Boccari 5
fur le golfe de Venife 5 8: Ht réparer le premier 5 accompa
gné de l’Ingénieur en chef de l’Empereur.

En 170 3 5 il fuccéda at M. Wallis dans la Chaire de Pro—
felieur de Géométrie a Oxfort 5 en 1713 il fut fait Secré—
taire de la Société Royale 5 81 en 1720 Afironome Royal,
5. l’Ob{`ervatoire de Greenwich.

3 4 4. Il publia en 170j fa plus belle découverte en Ai`—i Retour dis
tronomie5 je veux dire, le retour des Cometes qu’il recon- C°m¤¤¢¤·
nut Gt annonca le premier: on a vii en 1759 l’accompliil`e
ment de fa premiere prédiétion 5 Bc nous en parlerons dans le
XIX€ Livre.

V Apres la mort de Flamfleed arrivéne en 1719 5 {es héri
tiers avoient enlevé les ·inf’trumens d’Afironomie qui lui
avoient appartenu; M. _Halley fe procura en 172 1 iune lu
nette de {ix pieds faire par M; Hook 5 mobile fur un axe dans
le Méridien 5 avec laquelle il commenca ill obferver tous les
iours la lune at fon pailage au Méridien 5 pour e'n déduire
fes afceniions droites.

341. M. Halley avoit déja concu depuis long-temps Thécric db
l’idée d’employer les obfervations de la lune a la décou- la Lune.
verte des longitudes 5 pour cela il falloit rectifier les Tables
de cette»Planete 5 enforte qu’elles ne s’écartafTent jamais de
I"obf`ervation de plus de deux minutes; il peni`a qu’il {infli
foit pour remplir cet objet5 de déterminer tous les jours
pendant 1.8 ans le lieu de la lune par obi`ervation5 6c de
ifcavoir combien les Tables s’en écartoient 5 les erreurs de
vant revenir enfuite les mémes 61 dans le méme ordre.

3 46. On trouve {es réflexions fur cette théorie de la
lune dans. l’édition des Tables Carolinesde 17 IO 5 mais ce
ne fut qu’en 1722 5 qu’il fe trouva a portée de commencer
ce travail immenfe qu’il n’av0it point perdu de vfie : il l’en·
treprit a Page de 6; ans,&il l’acheva méme au-dela de fon
attente 5 comme on le voita la fuite de fes Tables Aftrono-·
mrques.

3 47. En 1,7 31 5 c’efl-a-dire 5 aprés les neuf premieres
S



1¤e,;O;1€ années de fa période , ayant déja pres de 1 500 obfervagiong
£`Ob&‘V·**i°¤$· de la lune , il annonea au Public le fucces de {011 travail,

Bc fit voir combien cette méthode feroit utile pour prédire
exaftement le lieu de la lune Sc en déduire les longitudes :
la période de 1 8 ans étoit achevée , lorfque nous perdimes
ce grand homme le 2S Janvier 1742.

`jrabies dc 34 8. Les Tables Afironomiques de M. Halley n’ont ’H‘“)" ai-u qu’cn 1 749, fept ans apres la mort delAuteu1·.En 1 7 54,
2M. l’A6l»e’ Céajvpe nous procura une nouvelle édition de la
partie de cet Ouvrage , qui contenoit les Tables du Soleil
& de la Lune , avec une ample explication. Je publiai en
fuite celles des Planetes Bt des Cometes , auxquelles j’ajou
tai des Tables de M. Wargentin pour les fatellites de Ju
piter , de M. de la Caille pourles étoiles Hxes , Bc plulieurs
Tables nouvelles que j’avois calculées. ( A Paris, chez Du
ra/zzl, I7 5 9. )

3 4 9. Aprés avoir indiqué les plus grands Hommes que
l’A{lronomie ait eus dans le dernier fiécle , avec leurs prin
cipales découvertes , il ne me reffe qu’a donner un Catalo
gue de tous ceux dont je n’ai point parlé; il s’en trouvera
de tres—célebres auxquels j’aurois voulu donner des Articles

a part, mais je craignois de rendre cet Ouvrape trop volumineux : je renverrai donc pour les détails de eurs Ouvra—
ges & de leur vie ra l’Hiftoire de l’Aft1·onomie de \Veidler ,
Bt aux éloges des Académiciens par M. dc Fontenelle , M.
de Mairan Sc M. de Fouchi.

TABLE CHROZVOLOGIQUE DESASTRONOMES
les plus cefleéres , mort.: depuz`: 200 :111.1 , JC dont il

IZ7d pa-: cid parlé dan: les Articles pre'ce'dezz.r.

Jean Fmcajlor , Médecin , né a Vérone en 148 3 , mort
en 1548.

Pierre Appirm, en Allemand Bierzewz'z{ , né en Mifnie en
1495 , & mort a1¤gO1¤aai en 1 5 5 2.

Reinerus Gemzmz, furnonimé Fryizzs , Médecin de Lou
va1n , mort en 1555.

Cyprian_.Le0v[riz¢s, né Cn Bollémc C11 1524, 111OIt Clans le
Pulatinat en 1574.
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Pierre Cardarz , né en 1 508 , mOIt $1 Milan en 1S7S,
Pierre Nunncz ou ./Vonius , Portugais , né en I4-92 , mort

en 1j77._

Erafme Ofwald J`c/zrekezzjizc/g/Za: , Autrichien, né en 1 fl 1 ,
mort a Fribourg en Brifgaw , en Ig`79.

Jean Szadius , né dans le Brabant en 1 527 , mort gl Paris
en 1 579.

Egnacius Danze: , de 1’Ord1·e de S. Dominique , né 51 Pé
roufe en Italie , 6: mort en 1589.

Michel MajZZin , né dans le Wirtemberg , compofa {es Ou·
vrages E1 Tubingue , 6: mourut en 1 590.

Gérard Mercator, né en Flandres en 1 512 , mourut en
1 94.. i

Chriflophe Rotlmzmz , Obferva a Callel depuis l’an 1 577 ,
il mourut dans la principaucé d’Anhal: en 1 596.

Gafpar Peucer, né a Bautzen en 1525, mor: a DeiI`au en
1602.

can Bayer, Jurifconfulte 6: Afironome $1 Aufbourg , pu
blia i`on Uranometrie en 1 603.

Chriiiophle C/avius , Jéfuite , né a Bamberg en 1 537 ,
morn a Rome en 1612.

David Faéricius, né dans la Frife Orientale , découvric en
1 596 la changeante de la Baleinc , 6: mouruc en 1 61 6.

ean—Ant.oine Magizzi , Profcifcur dc Mathémariques it
Boulogne , naquit a Padoue en 1 556, 6: mourut en 1 61 7a

Simon [Marius, en Allemand Mayer, naquit cn Franconia
en 1570 , 6: mouruc cn I624.

NY/illebrodus Jael/izw , publia fa mefure de la terre en 1 61 7,
6: mourut E1 Leyde en 162 6.

David Origaa, né en Boheme en 1 5 58 , profeffa les Ma—
chématiques a F rancforc fur l’Oder , 6:mourut en 162 9.

Nicolas Mu/cr de Bruges , ·Il`101'·t en 1 63 0.
Jean—Bapcii}e MORIN de Ville—fr:1nche en Beaujolois , étoir;

Prof`cil`cur Royal iv, Paris cn 1 6 3 1 . VQ}/Ei Ze Dicfiorznaire
de Ba_yZe.

Philippe LANs1;1;1z0£, né a Gand cn 1560 , mor: cn 1632.; '
acqucs Barg/criius, né en Lufacc en- 1600 , mourut cir

1 63 3-.



144 A·STRONOMIE,L1v. I.
Jufle Byrgizrs , né en S·uill`e en 1 g S2 , travail-loir aux Inf. n

trumens de Marhémariques a Caflel ; il mourut en
1 6 .

Lauréiir E ic/z_/irzdius , compofoir fes Ephémérides in Dant
zik en 1634.

Guillaume Sc/zikard , éroir né dans le Wir-temberg , il
mourur en‘ 1 63 g.

N oel Durrer, Profe·lTeur Royal de Mathémariques aParis;
écrivoir en 1 63 g.

Claude Fabricius de Pg/r#· , Confeiller au Parlement de
Provence , né en 1 g8o , mort en 1637.

lérémie Honaoccws ou Horrockes, obfervoir en Angle—
rerre en 1633 ; il mourur a 22 ansle 3 Janvier 1641.

G-alileus GALIVLEI , né a Florence en 1.564, morr en 1 64.2,
Chriilrian Severini, furnom-mé LONGOMONTANLTS , né en

Dannemark en I1j62 , vécu-c pendant 8 ans chez Tyr
cho, & mourut a Copenhague en 1 64.7.

Godefroi Wendelinus , Chanoine de Condé e_n Flandres 3
vivoic en 1 64-8.

Eleazar Feronce, Jardinier de M. de Vallois 21 Vizille pres
de Grenoble , obfervoir afliduemenr les aflres vers l’an
16go. On rrouve plufieurs de fes Obfervarions dansdes
Manufcrirs de la Bibliorhéque du Roi , avec celles de
Bouillaud ; il e{’c ciré d Za page 912 de l’Hif’roire de Ty
cho , avec Gaflendi Gr Bouillaud , comme l’un des trois
Obfervareurs qui faifoienr le plus d’honneur a la France.

René DEscA1u‘12s , né in Tours en 1 g96, mort a Srockolm
en 16 go.

Qhriilophle .S`c/zeirzer , Jéfuite , né dans la Suave en 1 g7g ,
·morr a Neiffen 16fO.

André Argoli , Napolitain , mort en 1 6 go.
Pierre GASSENDI , né en 1 592 pres de Digne , mort 5. Pa

ris en 1 6 g g.
Thomas Srreer, compofa fes Tables Carolines 5. Londres

en 1661.

Cornelius , Marquis de MaZv¢`a , compofa fes Ephémé
rides E1 Bologne en 1662.

Adrian Auzour , obfervoic a Paris en 166;.
Jofeph



irijirorionzes ce7e5re.¢ morts depuis 200 ans. 14;
Jofeph C`anzpa,·ii, obfervoit 5 Rome, & travailloit d’ex—

cellens verres de Lunettc en 1 66;.
Alphonfe Bore//i , écrivoit 5 Florence en 1666.
Staniiias Lzibienieqki , Polonois , écrivoit fur les Cometes

en 1 667.

Vincent Wing , né en 1 619 , écrivoit 5 Londres en 1669.
Le P. RICCIOLI , Jéfuite , ué 5 Ferrare en 1 ;98 , mort en

1 67 1 .
Nicolas Mercator, écrivoit 5 Londres en 1676.
Jedi/eau , mort 5 Paris en 169 3.
RICHER fur envoyé 5 Cayenne par l’Académie des Sciences

en 1671,-SC mourut 5 Paris en 1696.
Ifmael BOU1L1.AUD,- né 5 Loudun en 160f , mort 5 Paris

en 1 69.4. ( VQ}/E{_ [es Hommes Illuffres de Perraulr ).
David Gregori , publia fes Elémens d’Aftronomie 5 Oxfort

en 1702.

Robert Hoo/ce , né en 16;;, mort 5 Londres en 170}..
( VQ)/eg les Aciler de Leijjick, Avril 1707. )

Guillaume IV/zworz, publia fes Lecons d’Ai}.ronomie 5 Came
bridge en 1 707.

Matthieu C/rage/le.: , mort en 171 0.
Olaiis Roemer, Danois , vint en France , 8: y obferva en

1 67 1 , il mourut en Dannemarck en 1 7 10.
Francois Noel, Jéfuite , obferva dans les Indes , depuis

1684. , jufques en 17085
Dejzalaces , publia fes premieres Ephémérides 5 Paris en

17 1 ;.

Jean Kei!] publia fes Lecons d’Af’cronomie 5 Gxforr en
1718.

Philippe DE LA H1R1~:, publia {es premieres Tables en 1 687:
il mourut 5 Paris le 2 1 Avril 1718.

Gabriel-Philippe de la Hire , fils du précédent Q mort en
1 7 19.

Chrififried Kirc/z, obfervoit 5 Berlin en 1 7 1 9. I1 avoit deux
fmurs qui qultivoient également 1’Ai’1ro110mie 61 calcu-_
Ioient avec lui.

ilfaac NEWTON , né le 2S Déc. 1 64.2 , mort 5 Londres le
IO Mars 1727. ( K Fhi/Z. de Z’Ac. des Ic. pour 1727.

Tome L
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Francois Blancnini, né 5 Verone en 1 662 , mort 5 Rome

en 1729.

Jacques-Philippe MARALD1, né le 2 1 Aoiit 1 665, mort 5 P5·
ris en 1729 zil avo-it attiré aupres de lui en 1728 Jean
Domirziqzze MARALDI fon neveu, aujourd’huiAi}ronome
de l’Ac5démie.

Eugene de Lozwille, obfervoit 5 Paris en 1714 , mourut en
1732.

Lieuzauel, mort 5 Paris en 1734.
Euiiachio MANFREDI né le 20 Septembre 1.674, mort le

IS Février 1739.
Louis de l’yle de la Croyere , mort au Kamtfchatka en

1741 : il étoit frere de Guillaume de l’y’Ze , premier Géo
graphe du Roi , & de Jcyép/z-Nicolas DE L’ISLE , aujour-r
d’hui Aftronome de 1’Académie des Sciences.

Nicollic, mort 5 Rheims le 4 Mai 1751.
Jean-Jacob CASSINI, né 5 Paris le 18 Fév. 1677, mort le

15 Avril 1756. M. F. Callini de T1-1URY fon Els ei} ac
tuellement l’un des Aiironomes de l’Acad. des Sciences.

Pierre BOUGUER, né au Croific le IO Février 1698 , mort:
5 Paris le 1 5 Aofit 1758.

Pierre-Louis Moreau de MAUPERTUIS , né 5 S. Malo le 28
Sept. 1698 , mort 5 Bile le 27 Juillet 1759.

Louis Godin, né 5 Paris le 28 Février 1704, mort 5 Cadiz:
le 18 Sept. 1760.

Tobie MAYER : les premieres obfervations que je connoiH`e‘
de lui furent faites 5 Nuremberg en 1748. Il eff mort 5
Gottingen en 1762.

Nicolas-Louis DE LA CAILLE, né le Ig Mars 1713,.
mo-rt 5 Paris le 2l'M&fS 1762.

Jacques BRADLEY, obfervoit en Angleterre dés Pannée
1 7 1 8 ,il ef} mort 5 Greenwich en 1 762.

ew



De: Etoilesjfxes JC dc.: C0zz_/Zellariozzs. 14.7

LIVRE TROISIEME.

Des Ezozler Fzxe: , df de: Can/fellarzom.

3 j ON 0 U s difiinguons parmi les Afires , des Etoiles
iixes & des Planetes ( 118 ). Les étoiles fixes font celles
qui confervent toujours entre elles les mémes difiances
ou les mémes iituations , 8c que l’on fcait étre abfolument
iixes , ii l’on en excepte de légeres variations , dont nous
parlerons dans la fuite.

Les étoiles principales ont une fcintillation 8: un éclat
qui annoncent que ce font des corps lumineux par eux-mé
mes, c’eii—a-dire, des foleils comme le notre; cela paroitra
encore plus fenfible, lorfqu°on aura vu dans le XVI°. Livre
qu’el.les font $1 une ii prodigieufe diiiance de nous , qu’i1
ei} impofiible qu’elles reqoivent du foleil la lumiere vive
qu’elles ont. Au contraire , les planetes qui recoivent du
foleil tout leur éclat , ont une lumiere foible , tranquille
8c pale , fur-tout Saturne , quoique be-aucoup plus pres de
nous que les étoiles fixes.

3 j I . Les Confiellations font les Hgures qu’on imagine
dans le ciel, pour raffembler fous un nom commun un
certain nombre d’étoiles: cette méthode en facilite l’étude,
B1 en rend méme l’ufage plus commode.

Hipparque lcs appelloit AJ/Zerépnes, A’¢q>{¤,us;s , (Gz
fzzs , pag. g. ) 5 Pline, cfidera Gt Xigzzzz ; Valla GC quel
ques autres les appellent Afim ; Ariftote & Hyginus , Ee.}
,u¤m·¤z., C’efl—a-dire , Corps; Proclus , Zaiha., c’efi—$1-dire, Ani
maux; Ptolémée les appelle X»§p.wr¤t, C’€flC·fi1-CliIC , Figu
res ; d’autres enijn les appellent Mgapéaeig , ou Cozgfgum
rzons , & quelquefois Meréwpa : nous les appellerons tou
gours Cozz_/le!/ations , puifque ce terme eft depuis long
temps confacré par Yufage.

3 j 2. M. Goguet efiime qu’on doit placer l’ét%bliiI`ement1}
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d·es confiellations du Zodiaque au temps de la mort de Ja-`
cob , 1700 ans avant J. C. foit parmi les Egyptiens , foit

armi les Caldéens , qui tres-certainement ont devancé les
gyptiens en Afironomie ( 177 ).» Il ya un rapport vilible

entre la divifion du Zodiaque en douze fignes de 30 degrés,.
& une année de douze mois a 30 jours chacun : ilefl proba
ble que ces deux établilfemens furent faits a peu-pres au
méme temps ; or les anciens Caldéens faifoient l`année de
360 iours , comme nous l’avons obfervé ( 173*, 17; ).

-3 j 3. Plulieurs caufes contribuerent dans l’Antiquité 5
faire divifer le ciel en différentes conftellations: 1°. Quel—
ques reffemblances vagues purent y faire imagine: un trian·
gle, une couronne , un charriot , une croix , &c.

2°. On eut befoin, pour les reconnoitre , de faire une
divilion méthodique des différentes parties du ciel.

3°. On voulut confacrer la mémoire de perfonnages cé
lebres.

4°. On crut reconnoitre des propriétés, des influences ;
des rapports 5 ce furent auta-nt de caufes qui occalionnerent
la formation des conflellations, Bc qui en déterminerent les
noms.

3 j' 4... Cette divifion du ciel par confcellations eil ii
naturelle , que les Chinois l’av0ient imaginée , quoique
féparés de tous les autres peuples du monde: elle fe trou—
voit meme parmi les Péruviens qui avoient pour les étoiles
une grande vénération : la Lyra étoit chez eux un bélier
qui préfidoit aux foins des troupeaux , & qu’ils appelloient
Urcuchi/lay ; ils en avoient d’autrcs pour les- défendre des
ours , des ferpens; ( Jofeph a Coiia, des Index Occid.
L. K M. Goguet, T.-[Lp. 114-.~).

mq Etoile: 3 j Hipparque fut le premier qui conftruifit un cad m l

l‘"`°‘°" · l d é ·o`l & de leurs ofitions 22 r r·Ptolémé (_ml_)guc_ ta ogue es t ies p , ( 4) , c
nous l’a tranfmis dans fon Almageite, & c’e{t ce que nous
appellerons l’dlZCL€/Z Cam-‘/ogue ; il contient 1022 étoiles ,
dillribuées en 48 confiellations ; il y en avoit I2 dans le
Zodiaque , 2I au nord , Gt If au midi. Nous en parlerons
fucceflivement , Gt nous y ajouterons enfuite toutes les
conitellationsa des. Modernes.



Des E zoiler fxes JC cle.: Conjfe/[ations. hf;9
Les IO22 étoiles, COl“llP1`lf€S dans les 4.8 COl]llZ€ll3flOI'1S Etoile; de

des Anciens , étoient divifécs cn {ix grzmdeurs diiiérentes ; gi*é'°“‘“ 8"“"
rg étoilcs dc p1‘€mi€1‘€ gI&DCl€u1‘; 4»$ de la fccondc ; 208
de la f1'OlliC1'I`l€ Q de la qU3tIl€Ul€ 217 de 13. cinquieme;
4.9‘de la lixieme : les autres étoiles étoient comprifes fous

cms.

le nom de ./Ve'6uleu_/és ; il y a cinq nébuleufes déterminées Nébuleufes.
dans le catalogue ancieu, avec neuf étoiles plus obicures
CIBC les 3.L1f1'€S Q le total I`HODl'€ 5. IO22 Z? C€ll€S‘ L`l,éKOl€DC
point comprifes dans les conilellations , étoient appellées
Informer , en Grec Em ih; , quoique fouvent auili ap· E:¤i1es Informer.
parentes que celles qui Eérmoient les conftellations.

3 $6. Les d0uze_ coniicllations du Zodiaque , parlei`
quelles OI1 3. COUEUYITC de COIDHTCHCCI les C3f2lOg\l€S , font
exprimées avec leurs attributs , dans les douze vers {`uivans
du Poeme Aftronomique de Manilius , compofé i`0us lc
regne d’Augufte‘.

Aurato princeps Arie: in vellere fulgens ,
Refpicit admirans advcrfum furgerc Tuurum,
SummiH`o vultu Gcminor & frontc vocanrem :

Quos (`cquitur Cancer ·, Cancrum Leo , Virgo Lconemv
Equato IUITI Libfd CIITH t€lTl-POFC I'lO&iS
Attrahit ardenri- fulgentem Scorpion afiro ,
In cujus caudam contentum dirigit arcum
Mixrur cqua , volucrem mifiurus jamque iagittams}
Tum venit angufio Capricarmlr lidcrc Hexus.
Poi} hunc inflexam diffundit Aquariur urnam ,
PMibu.r aflhetas avidé {`ubcuntibus undas,
Quos Aries tangit claudentes ultima ligna.

3 $7. Les rioms des autres confiellations font expri
més dans les vers fuivans , qui peuvent aider at les retenir
Plus aifément , 8: qui ont été faits par les Modernes aprési
l’établiiTement de quelques nouvelles conftellations.

Ao Bonny: tria 8: viginti fidera cernes.
EI} minor Ur£a·, Draco , Ccpheus , & Cafliopeia ,
Andromede, Perfeus , Auriga , Trigonus, & Uri}
Major , Pcgaiides , & Equi przfeélio ·, Delphin ,
Aquila , 81 Anrinous, Vultur , Telum , Coma , Cygnus ,
Hercles, Anguitcncns , Serpcnfquc , Corona, Bocres.

T iii



ago ASTRONOMIE,L1v.III.‘
Vrcrrvrrqus movrm vergcmia Gdera ad aufirum
Sunt Lepus, & Cecus, cum Nilo , {zvus Orion ;
Syrius , & Procyon , Argo raris , Hydra , Craterque ,
Corvus , Centaurus , Lupus , Ara , Corollaque , Pifcis
Auflrinus , Piicifque volans , Dorado , Columba;
Deltoron , Pavo , Crux , Mufca , Chamxleon , Hydrus ,
Pieaque ,_ Grus ,`Pho2nix , Indus, Paradifcus Ales.

3 j 8. Les quinze étoiles qui font de la premiere gran
deur , fuivant quelques Auteurs , font exprimées dans les
{ix vers fuivans :

Primi luce Canis major przfulget in auflro,
Mox humerus dexter, pcs lzvus Orionis, inde
Eff oculus Tauri 1 fupraque corufca Capella:
Hinc Lyra ; Arfturus * , Cor Scorpii , Arifia Puellz
Anteit Cor Hydrz ; fic Cor , & Cauda Leonis ,
All infra Fomahant lurcct, Canopus , Acarnar ".

D’autres ne mettent point le coeur de l’Hydre , ni la
queue du Lion au nombre des étoiles de la premiere gran
deur , 6c mettent a leur place la luifante de l’Aigle 6: la
queue du Cygne.

Noms Arabcs 3 j 9. Parmi les noms des étorles Bc des conitellations
%i0jl;°’1%“°$ que nous allons employer , On t1‘OuV€1‘a beaucoup dc ’

noms Arabes ;]’en ai omis beaucoup daurres pour abré
ger. Riccioli les a raffemblés en grand nom·bre avec beau
coup d`autres noms étrangers , & il en a donné l’explica
tion , ( Ajirozz. Rjarm. p. I2;. ). On en trouve auHi dans
Bayer : )e vals en rapporter quelques»un€S , en commen
qant par les étoiles lcs plus brillantes.
Srnrus , Aqpoxdwv , Alhabor, Aliemini , Elscheere, Afch··

fere , Scera.
LA LYRE , Wega.
LA CHEVRE », Arfamevfu. , Ayuk, Alhatocl.
ARCTURUS , Alkamelutz kolanza.
L,@IL DU TAUREAU , Aldebaran , Aauwwlag, T'·:rJ>4yy¤.;,

Subrufa , Abenezra.
L’E1>AULE D’OruoN , ¤¢ , Fmévea , Almerzamd nnagied.

"
ANPZTBF , Ufjzl , Cdudd.

Ces deux dcrnieres nc p.1r0ifl`entpoint en Europe.



Des Ezoilesfxes M des Conjlellaxiozzx. 1;*1
LE PXED D’ORION , Rigcl, Kem , Elgcbar.
LE CGUR DU LION, Rcgulus , Bu.mm§>¢.<};, Kalbclafk.
LE Pun C1~m=.N , Procyon , Kclbclazguar , Algomciza ,

Afchcmic.

LE Ccmun du Sc0R1>10N , Antares , A’v1-Jpn; , Kalbdlakrab;
de la Ba/ance , Xnm} vénas , Zubcn cfchcmali.
de Pegg/é , Ycd , Alphcras.
de Pegafé , Algcnib.
dc Pegajé, Enifi
des Gemeaux , A hcllan , Anclar.
des Gebzeaux, Xbrachalcus.
d’Hercules , Ras Algcthi.
d’Op£iucu.s‘ , Ras Alhaguc.

ORIGINE EGYPTIENNE DEI NOMS

que portent les C0zz_/Ze!/ations.

3 60. On ne {`gaura jamais avec certitude la caufe de
l’origine des noms que portent les 12 Coniiellations du
Zodiaque , qui font les plus anciens de tous; on ne {gait

as meme quel degré d’ancienneté on doit leur attribuer :
ie rapporterai en abrégé ce qu’0n a dit de plus vraifembla
ble 5 ce fujet.

Les Livres Hébreux ne nous apprennent rien 15-deffus : _Q¤¤ne1rari¤¤s
on trouve 5 la vérité quelques noms de confiellations , com- ‘§’£;“1° '
me Orion , les Hyades, les Pleiades dans Job. c. rx, Xxx:/11
JC XXXV111 ;dans Ifaie , c/z. XIII , 8: dans Amos , c/z. V.
Le P. Pallu , (Mein. de Treboux, Avril 1737 ) dit que ces
mots furent fubflitués par les LXX Interprétes aux mots
Hébreux , Ngaas , C`}1.i11za , C/z.»¢`Z, qui ne paroiffent v avoir
aucun rapport : les LXX qui travailloient 5 Alexandric
environ 277 avant J. C. y trouverent des noms établis , 8:
ils s’en {`ervireut dans leur Traduélioii. Mais M. Goguet 3
compofé une Differtation ( T. [/Lp. 68.) dans laquelle il
prouve d’une maniere affez vraifemblablc que la grande
Ourfe ei} indiquée par le mot Aye/z. , dans le C`/mp. IX. de
Job. mp. Gt dans le C/zap. xxxvm. v. 3 2. quoique dans
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la Vulgate on y ait mis les noms d’Ar&r;rus Ex de Veiperus;
les Pleiades y font défignées trois lbis par le mot de Ilizgza/z,
que la Vulgate rend par trois noms digérens des Hyades,des
Pleiades & d’Ar£‘curus. Le Scorpion y efl appellé Key`}, &
les iignes du Zodiaque en général du mot de Mar{ar0rh
C/zap. X.XxV111. 1/. 3 2..

6 I . Macrobe dans fes Saturnales ( L. I. c/L. 17. ) croit
que les noms de Cancer Gt de Capricorne out été donnés
aux points folflitiaux in caufe d’une efpece de rapport avec
ces deux animaux; en elfet le Cancer ou l’Ecrevi{fe recule
comme femble faire le Soleil en retournant fur fes pas apres
1e folilice d’été ; tandis que la chevre en paiifant , cherche
toujours a monter,comme fait le foleil aprés le folfiice d’hy·
ver. Quoiqu’il en foit de ces deux alluiions, elles ont donné
lieu a M. Pluche dans fon Hg]Z0ire du CieZ& dans le .S`pec—
tac/e de Za nature ( T. IK pag. 3 1 1. ) a chcrcher de pa
reilles origines aux autres {ignes du Zodiaque; mais quoi
qu’elles paroiifent heureufes 6: naturelles , il faut convenir
qu’elles ne font fondées fur aucun témoignage de Yantiquité,
&ne d·oivent paffer que pour un jeu d’efpri`t.

Conjeaures dc 3 6 2. Le Bélier, fuivant M. Pluche avoit été placé vers
M' P1“°h°'

le commencement du printemps, parce qu’alors les Brebis
mettoient bas leurs agneaux ; le taureau dans le mois fui»
vant indiquoit la fécondité des vaches ; les gemeaux cellc
des chevres; (Hérodote dit en effet , qu’a la place des ge—·
meaux les Egyptiens peignoient deux chevres, Liv. II.) Le
Gzzzcer annoncoit la rétrogradation du foleil; le Lion ré?
pondoit aux chaleurs de l’été ; la Vierge avec fon épi au
temps des moiifons ; la Balance au temps ou les jours font
égaux aux nuits ; le Scorpion indiquoit les maladies dc
l’automne ; le Sagittaire la faifon des chaffes ; le Capricornc
indiquoit le temps on le foleil remonte ; Ex les Poiifons l’u
fage de la péche vers la {in de l’hyver.

On ne peut s’empécher de rejetter du nombre de ccs
conjectures celle de la Ba/ance , car les Egyptiens ne s’en
font jamais fervi ;le iixieme figne s’appelloit les Serres du
Scorpion , C`/zelez Jcorpiorzis , ce furcnt les Romains , qui,

pour
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pour célébrer la juilice de Céfar y placerent une balance ,
Qdu moins on l’a cru d’apres ces vers que Virgilelui adreilez

. A . . Ipfe tibi jam brachia contrahit ardcns
Scorpius , 8c cczli plus jufli parte relinquit.

3 6 3. M. Pluche explique enfuite d’apres les memes
principes les fables d’At1as, Argus , Hercules , Venus 1
Jafon , Médée , Gcc. Gc il eu tire l’origine de l’Idolatrie.

Le P. le.Mire , Jéfuite , ( Mehz. de Treboux , Jain 1740;
pag. 1 1 g 1. &`_/hiv. ) Gc M. de la Nauze , ( Mein. de Z’Ae·.
_d'€.S` Bellex-Lerrres , T. XIX pag. 3 58 ) , ont réfuté M.
Pluche 21 pluiieurs égards ; Gc ii l’on excepte les deux exem
_ples de Macrobe fur le Capricorne GL le Cancer, qui paroil`
fen; méme encore douteux, on ne voit pas grand fonde
ment a fon fyliéme : il en faut dire autant du fyfcéme de
Macrobe qui prétendoit que tous les noms des {ignes dé
pendoient de leurs rapports avec le foleil 5 nous l’avons
déja dit a l’occaIion du Cancer Gt du Capricorne ( 361 ).
Dm peut voir fur les dix autres iignes fon 2 1=. Livre.

3 6 4. M. Newton , dans fa Chronologie , rapporte les Senrirncnr de
Conftellations du Zodiaque aux fables Grecques ;_ mais M.
Fréret , dans le bel Ouvrage qu’iI a fait contre la Chrono
logie de Newton, lui oppofe avec raifon les contradic
tions qu’on trouve dans les Mythologifies anciens, qui ont
cherché parmi les Antiquités Grecques l`origine de ces
coniiellations : ils font en eH`et tous oppofés entre eux ,
Gr vont chercher fouvent les raifon-is des Hgures Gr des
noms donnés $1 ces conilellations , dans les faits les moins

N°“"°"‘

gélebres , les moins impor-tans de la Mythologie. ¤< Il eff Sentiment ae
M- F'é‘°‘•:»¤ plus nature], ( dit NL Fréret , pag. goo. ) de regarder les

no animaux dont on donnoit la figure aux aflérifmes du
» Zodiaque , comme les emblémes des douze. grandes Di

vinités qui préfidoient aux douze mois de 1'année; Ham
>> mon , Oiiris, Orus GL Anubis , Ilis , Typhon , Mendes,
=¤ Gmc. Il n’e& pas jui`qu’aux poiffons , dont la Mythologie
== Egyptienne ne puiife fournir Yorigine ». Nous verrons
,bient6t des preuves de ce fentiment ( 371 JC_/iziv. ).

3 6 j- lfétabliffement des conllellations qui font hors M
Tome I.
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du Zodiaque , mais fur—t0ut des confiellations boréalesg,
ne donne pas lieu aux mémes diflicultés que celles du Zo
diaque. M. Fréret convient que la plupart font d’origine
Grecque ; Céphée , Cafiiope , Andromede , Perfée , le Pér
gafe , le Moniire marin , les deux Ourfes , &c. font une al
luiion manifefie il l’ancienne hifcoire de la Grece & aux
aventures des Rois ou des Héros de ce pays ; nous en avons
vii d’autres exemples dans l’art. 161. Il ef’c vrai que quel.
ques-unes de ces coniiellations avoient feulement été ha
billées a la Grecque ( 160.). Par exemple , Booze: étoit
une ancienne confiellation Egyptienne nommée Oro.: ,
felon Nigidius cité par Servius , & la principale étoile étoit
nommée Arafouros ou l’Orus voifin de l’Ourfe , pour le
diiiinguer de la conftellation méridionale d’Orion , (Sal
malius , ale Ann. c/ima:}. pag. {94..

Les Egyptiens n’avoient dans leur fphére ni le Dragon;.
ni Céphée; les anciens Grecs nommoient la coniiellation,
de la petite Ourfe Kano.: oura ; on a traduit ce nom par
celui-ci , Ia Queue du C/zien; mais M. Fréret effperfuadé.
qu’il lignifioit le C/zien a”O1·us.

6 6. Nous trouvons dans Firmicus les noms de plu
lieurs confiellations qui ne font pas marquées dans Ptolé
mée, 8c dont aucun autre des Anciens n’a parlé : M. Fréret,
( pag. goz )· croit que Firmicus les avoit tirées de la Sphere
Egyptienne de Petofiris : par exemple , il met le Renard au.
nord du Scorpion avec Ophiucus , 8: le Cynoceja/iale au
midi avec 1’Autel ; Aquarius fe leve , felon lui , avec une
autre confiellation qu’il nomme Aquarius minor, avec la.
Faulx , le Loup , le Liévre Sc l’Autel ; au nord des Poilfons
il place le Cerf & une autre confiellation du Liévre.

g.,,,;mm dg 3 67. M. Goguet , dans fon excellent Ouvrage fur l’O~
M- G ¤»3*#=¤· rigine des Loix Gt des Sciences , diiferte aufli fur les noms

& les figures de nos coniiellations , Gt il penfe qu’i1 faut les
rapporter aux anciens hiéroglyphes : les premiers caraéieres
dont fe fervirent les hommes , étoient des figures de chofes
feniibles , telles que des animaux 5 i-ls s’en fervoient ourécrire les élémens de leurs Sciences & les réfultats de ieurs
études aftronomiques; mais dans la fuite ces caraéléres qui
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zfétoient qu’une {imple indication , Hrent des étres 51 part g
dont le vulgaire fuppofa Yexiiience dans le ciel , ( T. I/L.
D@¤r:. rnpag. 108. ).

6 8. Le fentiment qui me paroit le mieux fondé , e{’c On préfm le
I eelui de M. Sam. SCHMIDT , de l’Académie Royale des g°"gi‘i?§;"d° M•
Infcriptions Bc Belles-Lettres de Paris, qui rapporte ces
douze fignes du Zodiaque aux Divinités Egyptiennes ,
dans une Differtation Latine adreilée E1 la Société des An

tiquaires de Londres; ( elle fe trouve dans le Tome II. d'un
ournal imprimé e Berne en 1760 , qui a pour titre :

Excerptum totius Ita/ice: rzecrzorz Helvetica Lizteraturc.
April. Ma. Jun. 176o.pag. 70. ). Il prouve d’une maniere
aflez détaillée , que les Egyptiens avoi-ent comfacré chacun
des fignes du Zodiaque e l`une de leurs Divinités , Gt expri
moient ces (ignes avec les caraéleres qui fervoient dans
leurs hiéroglyphes 6: dans leurs monumens {acrés , Er re
préfenter ces memes Divinités : je vais donner un extrait
de fes preuves.

3 69. M. Schmidt établit d’abord la reffemblance des
Conftellations Grecques Gt Egyptiennes, que quelques. Au
teurs avoient conteiiée , comme on vient de le voir ( 364 ).`
Il eil vrai qu’Achilles Tatius , Auteur qui a vécu entre le
quatrieme GL le neuvieme {iécle, ( dont l’Ouvrage eft inféré
dans le P. Petau , Umrz0L p. 164.. ) , dit qu’on ne trouve.
dans la Sphere Egyptienne ni l’Ouri`e , ni le Dragon , ni
Céphée ; mais Plutarque, Auteur plus ancien, dans fa Piéce
de yide , prouve au contraire que l’Ouri`e étoit auili dans
la Sphere des Egyptiens.

3 7 0. La différence des Spheres Grecque Gt Egyp
tienne , ne conliiie pas dans la différence des figures , mais
dans la diH·`érente application qu’on en faifoit. En Egypte;
le Bélier étoit_ cenfé Jupiter Ammon ; c’étoit en Grece le
Bélier de Phrixus ( 3 g r ) ; le Taureau en Egypte étoit Apis ;~
¢’étoit en Grece le Raviffeur d’Europe ( 3 92 ) , parce que
les Grecs voulant perfuader 5 la pofiérité que 1’invention.
du Zodiaque leur appartenoit, appliquerent e leurs hifioires
lcs figures qu’LLs trouverent établies dans 1eZ0diaque Egyp+ •
tien.

V
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3 7 I . Quelques Auteurs ont cru que les Arabes avoiehf
tiré leur Zodiaque des anciens Egyptiens; 6: comme il dill
fere beaucoup de celui des Grecs , on en a conclu que le
Zodiaque Grec ne venoit point d’Egypte; mais il paroit
que les dénominations Arabes ont plutot été tirées de la
vie pafiorale de ces Peuples ,1 que d’une tradition Egyp
tienne;& l’on ne peut point en conclure une diilérence
réelle entre le Zodiaque Grec Sc le Zodiaque Egyptien.

3 7 2. Kirker, ( (Ed:). Eg;/pt. T. 11.]:. 161.) GL Mont
faucon , (·Anz·ig. Exp!. Suppl. [I. pl. gr;.) ont cru trouver
dans des monumens anciens une Hgure du Zodiaque Egyp
tien , tres-différente de celui des Grecs ; mais M. le Comte
de Caylus a fait voir que le P. Momfaucon fe trompoit
dans fon explication , Bc celle de Kirker ei} encore moins
fondée : la reiTemblance· des Zodiaques Grec & Egyptien,
ef: atteilée par Lucien dans fon Livre fur l’Afir0logie , ou
l’on voit que le Bélier , le Taureau , le Capricorne , les
Poiffons fe trouvoient dans le Zodiaque Egyptiena

_ Oyigme 3 7 3 . LE BELIER fe trouvoit inconteilzablement dans le
§§2i£;;‘;"°d“ Zodiaque Egyptien, fuivant le témoignage de Lucien: '

or le Bélier étoit confacré a Jupiter Ammon , fuivant Hy
ginus , Proclus , Eufebe & Kirker ; Ammon préfidoit lil.?
l’équinoxe du printemps , qui tomboit dans le ligne du
Bélier :, on le repréfentoit avec une téte de bélier :‘de-la on
explique toutes les fables qui fe répandirent parmi les
Egyptiens , les Grecs 81 les Arabes , fur le Bélier ou fur
Jupiter Ammon. On peut confulter a ce fujet le grand
Ouvrage de Jab/ozzski {`ur les Dieux d’Egypte, (_ Pan:/zeon
Egypt.

3 7 4.. LE TAUREAU fervoit a repréfenter le Dieu Apis j,
ui{`qu’on voit, dans le Livre de Lucien fur l’Aflrologie, que
e Taureau Apis étoit en Egypte une chofe facrée, 6: q_u’il.

rendoit des oracles.

3 7 j. Les Grimmux répondent a deux Divivnités qu’on
ne féparoit point en Egypte , Horus & Harpocrate.

3 7 6. LZECREVISSE qui parmi les Romains étoit confa
.crée ai Mercure , l’éroit‘a Anuéis chez les Egyptieus ,
comme on le voit fur plulieurs monumens anciens.



377; Lp; .LION apparrenoir au Soleil ou a Oliris , fans
doure E1 caufe de la grande force qu’a le foleil lorl`qu’il ell:
dans ce ligne. Horapollo allure que lc Lion parmi les
Egypriens lignifioir le temps ou le débordemenr du Nil
cli le plus forr , aulli les éclufes qui fervoienr a fermer les
canaux du Nil , éroienr ornées de réres de lions , fuivanr
Plurarque 5 B: cela fe voir encore fur d’anciens monumens
publiés dans le Recueil d’Anriquirés de Ml. le Comre de
Ca lus.

§7 8. LA Visnoiz el} confacrée in Ilis , comme le Lion
E1 l`on mari Oliris : Avienus le rapporre parmi les différenres
opinions des Anciens fur ce ligne; Le Sphynx , compofé ’’
d’un Lion 8: dune Vierge , semployoir pour déligner le
débordemenr du Nil 5 ce qui s’accorde rrés-bien avec la
réunion de ces deux Hgnes que parcouroir le foleil pen-·
danr l’inondarion : c’eli apres coup , & fans doure parmi
les Grecs , qu’on a mis un épi dans la main de la Vierge ,
pour exprimer les moiflons.

g'79. LA BALANCE 8: le Scorpion éroienr compris
i.tous deux l`ous le nom de J`corpiozz.‘ Cer animal , conl`a
cré Pa Mars chez les Romains , apparrenoir a Typhon chez
les Egypriens, comme tous les animaux dangereux 5 &
Plurarque , ( de Mde ) , dir précifémenr que les Egypriens
avoienr placé l’empire de Typhon dans le ligne du Scorpion.

3 8 0. LE SAGITTAIRE éroir placé dans le ciel comme
1’image d’Hercules , qui éroir parmi les Egypriens dans la
plus haure vénérarion. Les Egypriens affembloienr fou
venr les corps humains avec ceux des animaux , SL il n’eli:
peas éronnanr qu’ils aienr donné a ce Héros une porrion du
cheval qui ell le fymbole de la guerres Pocockie , (Dq/Z
crzpr. of:/ze Enf), a publié des fragmens d’un ancien.
obélifque Egyprien , ou l`on voir le Sagirraire de la méme
forme qu’on le repréfenre dans norre Zodiaque : on peut:
voir aulli plulieurs lignes du Zodiaque rirés des monu-·
mens Egypriens dans l’Hil’c0i1‘e Univerfelle de Bianc/zini. l

3 8 I . LE CAPRICORNE éroir confacré aPan ou a Men-·
des , Diviniré Egyprienne,donr le fymbole éroir un bouc ,
Gt qu'ils rel`pe€toienrjul`ques dans cet animal, auquel on

Y iij
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n’ol`oit toucher ; on nourrilloit ce bouc dans un’temple;
& on lui rendoit un culte religieux. ( Vo)/ea Strabon , LJ
XVII. N onniusiirz Col/ec?. Hykriar. ad Gregor. jVa{iarz{;
{avec?. in Julia/z.

3 8 2. LE VERSEAU , c’el’t-a—dire , l’image d’un homme
qui porte une cruche , fe trouve en diverfes rencontres fur
les monumeris Egyptiens. Plutarque raconte que dans le,
mois Tyby on alloit de toutes parts en cérémonie puller
de l’eau dans la Mer , our la conferver religieufement, Gu l
1’on s’écrioit avec accliimation qu’on avoit trouvé Oliris:
le mois Tyby répond 5. notre mois de Janvier , & c’el’t ce
lui ou le foleil l`e trouve dans le ligne du Verl`eau. Il ell:
donc tres-probable que cette féte avoit la méme originei
dans la religion Egyptienne, que le nom meme du Verl`eau·
qui lui eflli analogue.

3 8 3. LES P01ss0Ns fe voient fur un ancien obélil`—
que Egyptien décrit par Pococke : le ligne des Poillons
a été confacré at Vénus parmi les Grecs, c0mmeill’étoit;
en Egypte_ at Nephtis , Déeffe de la Mer : les Egyptiens
abhorroient les poiffons oc tout ce qui venoit de la Mer,’
aulli bien que Nephtis , femme de Typhon , qui étoit le
monlire de la nature , auquel les Egyptiens donnoient l’em
pire de la Mer. D’ailleurs , le temps de l’année ou le foleil
ell dans les Poillons , étoit celui de l’accr0ill`ement de plu€
lieurs plantes venimeufes qu’0n attribuoit E-1 N ephtis, com
me les autres Héaux de la nature : enlin , le ligne des Poil`4
fons ell: le dernier ligne , ou la fin du Zodiaque , ainli quc
la Mer Méditerranée étoit le terme de l’Egypte.

3 84. Cette derniere conjeélure a fait naitre a M;
Schmidt une autre idée linguliere : il fembleroit que les

Prétres de l’Egyptc eulfent voulu placer dans le ciel unegéographie de ’Egypte : le Bélier commencoit , tout ainli
que Thébes, ville confacrée a Ju iter Ammon , failbit
le commencement de l’Egypte; les goiffons terminoient le
Zodiaque , ainli que la Mer Méditerranée terminoit l’E4
gypte ; le triangle célelie repréfentoitle delta de l’Egvpte.’
L’Eridan ou le Nil avoit été aulli transféré dansle ciel. (4.36)

3 8 S . On voir par Yénumération précédente des douzc
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Hgncs du Zodiaquc , toutc la vraifemblancc imaginable
d’unc origins EgyptiCH¤€ Zdilm 3\1tI€ Cété, 1,011 vcrra dans
Yapplicacion- qu’cn font lcs Grccs a lcux hifioirc poétiquc,
des alluiionsforcécs , inccrtaincs , pcu vraifcmblablcs, fou
vcnt contraircs : jc crois donc , avcc lcs plus fgavans Anti-
"quaircs , qu’on doit attribucr lcs noms dcs {igncs du Zodia
que aux Divinités Egypticnncs. J e ne laiffcrai pas dc rap
porter a leur place lesorigines Grecques , & les applica
tions poétiqucs , qui font confacrées par des-Auteurs cé
lcbres ,n appuyées quelquefois fur des raifons plauHbles, GC
qui font une partie des agrémens de la Poélie par leur rap
port avec la Mythologie.

8 6. Cell ici le lieu de parler aufli de Yorigine des noms
que portent les planetes ;ils nous viennent des Latins qui ,
a Yexemple des Grecs, donnerent aux planetes les noms
de Ieurs principales Divinités ; mais avant l’apothé0fe des
Héros lcs planetes avoient d’autres noms , comme on peut
voir dans la cinquieme Diflertation de M. Goguet; par
exemple , le foleil. ei} appellé dans les Livres faints du nom
de Scheznés qui indique la chaleur & la lumiere , & la lune
Laéamz/z, qui vient de Laéarz blancheur. En Egypte on
avoit donné aux autres plan-etes des noms analogues a
quelqu’une de leurs qualités : celui de Vénus Iignilie la

lus belle 5 celui de Mars veut dire embrafé : celui de Mer
cure étincellant; celui de Jupiter répond au mot éclattant ,
(Maneto-, Chron. Pa_k·£.p. 46 J6 4.7. Jul. Firmic. L. II.
Ch. 11. ) Le nom Egyptien de Saturne fut traduit chez les

Grecs par celui de <I>¤u’vwv , qui veut dire apparent;& le P.Riccio i , ( Aim. Liv. XVII. Ch. 1. ) croit que ce peut étre

parce qu’il ei} _ lutot dégagé que les autres planetes des frayons du foleiau temps de {es conjonéiions.
3 87.Les Grecs employerent auiii dans les premiers

temps des noms iignificatifs. Homere défigne Vénus par
llépithete de Kdmiq-as ( Iliad. zz. 3 I 8. VQ;/ez_ auf Platon
in Epirzomi,p. 1012 , Arifiot. de mundo, T. [Lp. 602.
Voilius de idol. L. II. c/i. XX11 K Xxx}. Les Réfiexions

critiques fur l’Hiftoire des anciens Peuples , par M. Four
mont. T. I. L. II. ch. V11. {hiv. M. Goguet de l’Originc

Orirrine des e
T lwoms des
Planetcs

N cms ancicns.
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des Loix, &c. I VI.p. 142. Les Chinois ont aum donne
aux planetes des noms analogues in leurs qualités feniibles ,
comme l’obferve M. Goguet d’apres M. de Guignes.

Crqaeém qui 3 8 8. Les caraéteres par lefquels nous marquons leg
1°’ planetes , paffent pour étre fort anciens ; 8: Scaliger , dans

fes Notes fur Muni/z`ur, dit qu’on les voit fur plulieurs piere
res tres—anciennes. Celui de Mercure Q eft un caducée ;. ce
lui de Vénus 5 un miroir avec fon manche ; celui de Mars
oe une Heche avec un bouclier 5 celuide Jupiter ir: eftla pre
miere lettre du nom qu’il Porte en Grec, avec une interfec
tion ; eniin, le nom de Saturne fp fe repréfente par une faulx:
les Grecs de qui nous tenons cette maniere abrégée de déii
gner les aiires, 1’avoient, fans doute,recue des Nations orien
tales; mais il y a tout lieu de croire que la forme des cara£’te—
res, effuya de grands changemens , puifque les anciens peu
ples ne fe font point accordés fur les noms qu’ils attribuoient
aux planetes. V oyeq Aehill. Tu:. fig. c. XVII'. Macrob.
.S`uz. L. L c/i. XXI. L. IIL c/z. XII. Herod. L. II. n.’

14.4.. Diod. L. II. Arift. de mundo. c. 11. Plutarq. de Mde
JZ Ojiridc. Scholiaft. Apollon. ad. L. III. ver]. 1 3 7 6 Plin;
L. IL c. VIII. Apuleius de mundo. Hygin. AflronomiconJ
C/zronicon. Pafch. Tim. Locrus de anima mundi , apud
Plat. Auguit. de Civimre Dei. L. VIL c. XV. Voff. de idol.
L. I. c. xm. L. II. c. XXV11. xxxr. XXX11 JC xxX111.‘

Saumaife , Plin. exerciz. p. 123 g. HuetRemarques fur Ma
nilius , Lib. V. M. Goguet obferve que ces caraéteres font
affez dilférens de ceux qu’on trouve dans les écrits des An
ciens ;&i1 ei} porté in croire que ce font les Arabes qui les I A
ont altérés.

3 8 9. Il y a des Auteurs qui trouvent aufli dans les
carafleres dont on fe fert pour marquer les douze iignes
du Zodiaque, les traces d’une origine Egyptienne. Ce font,
dit un Critique moderne , des vefliges d’hiéroglyphes curioe
logiques , réduits in un caraétere d’écriture courante , femv
blable in celle des Chinois , ( Efaijir les Hier.p. 24.;., ).'
M. Goguet n’e{t point de cet avis ;il dit que ces cara£teres
ont fouffert beaucoup d’altération , Gt qu’il y a des diffe
rences coniidérables entre les figures dont nous nous

fervons
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fervons auioutd’hui , Gt celles dont fe fervoient les anciens
Ailronomes. On peut voir la Figure de ces anciens carac
teres aitronomiques dans Saumaife , Plirz. exerci:. p. IO} g
6’C_/hiv. M. Huet les ta aufli fait graver dans fes Remarques
furManilius,L. Kp. 80. V. aulli M. Long, p. 171 812 1 3.

3 9 0. On ne peut cependant méconnoitre une efpece Ca1·a&éresde§ I
d’analogie. entre les caraéteres dont on fe fert depuis long- *= Sigme
temps , 6c les noms des lignes du Zodiaque , foit que cette
reflemblance ait été forcée a deilein , ou qu’elle foit natu—
relle. Le premier ‘v‘ imite les comes du Bélier. Le fecond *0*
ell comme le devant d’une téte de boeu£ Le troilieme ts eil:
la réunion de deux tétes de chevreaux. Le feptieme L» e{’t le
Héau d’ une balance. Le huitieme H1 marque les pattes , la
queue 8c le dard du Scorpion. Le neuvieme +—> eil: la Heche
méme du Sagittaire. Le dixieme jo exprime les replis de la
queue du Capricorne. Le onzieme m efl un coutant d’eau.
Le douzieme X ei}: formé de deux poiilons adollés. Les
trois autres 6 Q, Gt rrp ont été fans doute altérés par la fuite
des temps , (Jive:}. de Za Nat. T. [Vip. 3 19.

NOM! ET ORIGINE DEJ" DOUZE IIGNES

du Z odicgue fuivant Ze.: Grecs.

3 9 I. LE BELIER paroit avoit été de tous les temps,
la premiere confcellation du Zodiaque.

Suivant la plupart des Auteurs Latins , le Bélier céleite
eil celui dont la toifon occaiionna le voyage fameux des
Argonautes ( 161 ). Il y en a qui prétendent que c’ef’t la
proue du vaiileau fur lequel Phrixus Bt fa fcxcur Helle pri
rent la fuite pour éviter d’étre ihcrifiés par leur pere Atha
mas. Sous le nom de Toéfm d’or, les uns ont entendu.
le Gouverneur de Phrixus ,{·ils d’Athamas , fi célebre par fa
fcience , que les habitans de la Colchide ne pouvoient
fe réfoudre 5. le perdre, Sc que les Grecs allerent en force le
délivrer de cet exil. D`autres ont entendu fous le nom de
Town for, la pierre philofophale , ou l’art de faire de
1’or, ou lcs tréfors que Phrixus avoit emportés dans la ` '

T 0112e I.
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Colchide. ( Voyez aulli art. 373. ). Il efi parlé de cent;
coniiellation dans Ovide, fous le nom de la Breéis d’Helles

Et fruflri pecudem quxres Athamanridos Heller,
Signaque dan; imbres, exoriturque Canis. F4/I. FV. 9ov3&

3 9 2·. LE TAUREAU eft celui dont Jupiter prit la f`or#
me pour enle·ver Europe , fille d’Agénor , Roi des Phéni- `
ciens : on explique auili cette fable , en _di{ant que ce tau-·
reau étoit la figure de la proue d°un- vaiileau , fur lequel `
Europe fur enlevée par des Marchands Crétois.

On a cru que c’étoit la vache dont Io avoit regu la for
me 5 {Sc l’on a expliqué cette fable , en difant qu’Io , ow
Iiis avoit enfeigné Yagriculture aux Egyptiens , & par re
connoiilance avoit été déifiée fous la figure d’une vache ,
fymbole de l’agriculture , ( Voyez aufli art. 374,. ).

3 93. Les Pléiades font des étoiles iituées fur le col;
du Taureau ; les Anciens les placoient fur la queue du
Taureau : leur nom vient dc 1'IAzTv, qui {ignilie zzaviggrer ,
parce qu’au printemps Savers le temps de leur lever hélia
que , on commengoit les grandes navigations. Les Poétes
difent qu’elles étoient filles d’Hefperis Bt d’Atlas, c’efl pour
quoi on les appelle H%>e?ir/es ou Azlazzzides. Jupiter les
ayant aimées, Sc les voyant pourfuivies par Orion, il les pla
ga dans le ciel pour les {`ouftrire aux pourfuites de fon rival;

Les noms des neuf étoiles principales des Plérades font;
jlcyorze , E/edn: , Se/erzo , Tak eta', Mail: ,' Merope
Atlas, Pleibne, A_/Zerope. Ovide is renferme fous le nom
de Taigeze dans ce vers

Taygetemque , Hyadefque oculis , Arétonque notavi. Mcmm.·v. 1.9 5.

Et il rapporte leurs noms en détail. dans le IV°. Livre des;
Fafies , v. 167.

3 9 4. L’écliptique paife entre les deux étoiles (Gt B qui
font les deux extrémités des cornes du Taureau , comme

Ovide nous l’ap rend dans ces vers adreffés at Phaéton pax; ffon pete , ou il ul trace fa route le long de l’écliptiquc ;
Pcrtamen adverfi gradieris cornua Tnunr,
Emoniofguc arcus-, violcntiquc ora, Lgozus 2.
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Szvaque circuizu curvantem brachia longo,
Sconmou , atque aliter curvamem brachia Cmcnum. Mc:. II. 805

Iacées fxrle front du Taureau ; leur nom vient de Jcimv',
Ii:/euvoir, .parce qu’elles fe levoient autrefois dans la faifon
Ldes pluies.

Ora micant Tauri feptcm radiantia Bammis ,
Navita qua: Hyade: Graiius ab imbre vocati

Les Hyades étoient auili filles d’Atlas, fuivant la tradition
poétique , peut—étre parce qu’il {ut Ie premier qui obferva.
Ces étoiles , ou qui leur attribua des vertus afirologiques.

396. Les GEMEAUX portent différens noms dans les
anciens Auteurs : c’ei’t Apollon & Hercules , Triptoleme
Bc Jalion , Amhion Bc Zethus , Cafcor & Pcllux , Théfée
pBt Pirithoiis ; i femble qu’on ait voulu placer dans le ciel le
fymbole de l’amitié : ( Voyez auiii art. 37;. ).

3 97. LE CANCER , ou l’EcreviiTe , {ut placé dans le
ciel par Jupiter, pour avoir fervi {cs amours ,en retar
dant par fa piquure la fuite d’une N ymphe , Elle de Ga
ramanthe : Ampelius croit que cette Ecreviile fut placée
dans le ciel par Junon , aprés qu’elle Cflli été écrafée par
Hercules en voulant l’incommoder dans le combat contre

l’Hydre de Lerne : on {gait que Junon , toujours ennemie
fd’Hercules , pourfuivoit par-tout ce Héros , & fufcitoit des
bbilacles 5 toutes fes entreprifes: ( Voyez auili art. 376. ).

3 9 8. Les deux 5nes qui font deux étoiles de la méme
conflellation marquées ·y & J‘ dans nos catalogues , font
ceux qui dans la guerre de Jupiter contre les Géans, contri
buerent 5 fa vi&oire ou par leurs cris , ou parce qu’ils fer
ivoient de montures 5 Vulcain 6: aux Satyres qui venoient
au fecours de Jupiter ; on voit entre ces deux étoiles un
amas d’étoiles appellé 1’Etable , Pm:_/épe , 5 caufe des deux
‘5nes qui en font tout proche ; deft ce que nous appellons
Ja ./Vebulezf du Cancer. `

399. LE LION ei} la cinquieme confiellation du Zo;.

diaque , celle que le foleil parcouroit autreigs dans le_U
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temps des chaleurs briilantes de l’ete zle temperament lice
& ardent de cet animal terrible l’avoit`fait prendre pour lei
fymbole de la chaleur , de la vigilance Bc de la furete; de-la;
vient auili qu’on avoit donne fon nom a la conf’tellation»
ou etoit le foleil dans la faifon la plus ardente & la plus re?
che de Yannele. (Vo ez auili l’art. 377. )`. i

Les Poetesdifent que deft le lion de Nemee dompte
par Hercules le Thebain , Gt place dans ·1e ciel par la puili
fance de Junon.

4.00. LA VIERGE ef’t appellee aum Ceres, His, Erié
gone , la Fortune , la Concorde , Afiree , Themis : lesan
ciens Auteurs ne font point d’accord fur Iorigine du nom
de cette conftel1ati·o.n.. Au reiie , comme Ceres etoit. quel
quefois prife pour la Deelle des moiffons , de la Jufiice GC
des Loix , rien n’empéche qu’on ne la regarde comme
etant celle que les premiers Aftronomes Grecs ont pretendu
deifier : ( Voyez art. 378. )..

40 I . LA BALANCE eft appellee dans Aratus Fen: m.z··
grza; dans Ciceron-, Jug-um; dans-Ampelius, Mocha: ;.
dans Virgile , lesferres du Scorpion-: cette Balance indi
que , fuivant quelques Auteurs- , Yequilibre de la Nature.,
l’egalite· des jours- Bc des nuits , la. temperature de l’au...
tomne : ( Voyez aufli art. 379. ). Les Anciens y ajou
toient la figure de Moc/ws , inventeur des poids & des ba
lances 5 d’autres mettoient cette balance dans la main de la
Yierge :. Virgile feint que c’etoit la jufiice.d7Augui}e confa
cree par le nom- d’une nouvelle confiel-lation ;mais cela
vient peut-etre uniquement de ce que la naiilance d’Augui°te·
tomboit au commencement du ligne de la- Balance, com.
me l’obl`erve Scaliger dans {es Notes- fur Manilius. Vir.
ile lui—méme femble reconnoitre une autre etymologie

3 cenom de Li6m,_1orfqu’il dit. dans fon premier. LivrcGes eorgiqucs ;
Libra die fomnique pares ubi fecerat lioras,
Er medium luci atque umbris jam divide: orbem-5—
Excrcete , viri , tauros.

40 2-. LE Scoupiou ef} appelle dans Ciceron—Nep4··;.
I l dans Manilius , Marrisj/du: ; dans Aratus, Fern nzagrwy
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parce qu’il occupoit deux {ignes entiers : les Poétes di?
fent que c’eii le fcorpion qui par ordre de Diane picqua
vivement au talon le fier Orion qui fe vantoit de pouvoir
défier les animaux les plus féroces , 8: qui avoit elntrepris
de violer la chaiie Diane : il. étoit peut-étre deiiiné it indi
quer les maladies dangereufes qui regnent quelquefois en
automne: (Voyez art. 3.79. ). Ovidenous apprend aufii
que le Scorpion s’étendoit fur deux iignes entiers de l’é
Cliptique :

Ei} locus in geminos ubi brachia concavat arcu:
Scorpiu: , & caudai Hcxifque utrinque lacertis
Porrigit in fpatium Iignorum. rnembra duorum. Memm. H. rpy.

La v€1e de cet animal effrayant fut caufe , di1;—il , de la
tCr1‘Cur & de la perte cle Phaéton

Hunc pucr ut nigri madidum [`udore veneni
Vulnera curvati minitantem cufpide viclir
Mentis inops, gelidéi formidine lora remiGt; Ibid. I9g•

403. L2 SAGITTAIRE eil appellé quelquefois le Cen
taure , ou Chiron , le Taurea-u , P/zi[{yri.z’ie.c ,. Eummes ,
Jemivir , l’A·rc , le Carquois- , Eques , jllimzrztorus , Cro-·
ton. On croit que c’ei’t le Centaure Chiron , fils de Saturne
&ide Philyris , qui enfeigna le premier aux hommes l’a‘rt
de monter a cheval ; il excelloit dans la fageffe , 8: dans la
fcience des aiires: il fut le précepteur d’Achilles , de ]a.—·
fon , d’Efculape ; il fut tué par une Heche teinte du {ang
de l’Hydre de Lerne , Bc placé dans le ciel , auili bien que
cette Heche. Virgile Gr Ovide en décrivant les lignes du~
Zodiaque , parlem; cle la méme maniere:

Armatufque arcu Chiron 8: corniger hircus. Virgr
Nofic minus quarrel. promct {ua {idera Chiron

Semivir, & flavi corpora millus equi. Ovid. Fa/I. ZC

D’au`t1‘es cepcndant ont cru que l”on devoit; rapportef 
5 Chiron la coniiellation du Centaure (44; ) , mais que
celle du Saitaire n’étoit autre chofe que Ie Minautore, dont
Paiiphaé fut amoureufe. Lucien femble indiquer que c*é~
toit l’amour de l”APtronomie & Yétude des confiellationsr
célelies , parmi lefquelles fe compte le Taureau , qui avoic
donné lieu 5 cette confiellation : (Voyez aufli art. 380. )j.

X iii



40 L1; CAPRICORNE s’appel1e aufii la Chevre Amall
1thée,‘ le Bouc , le iigne de ’hyver, Bc la Porte du 805
leil , car on regardoit les deux tropiques comme les deux
portes du ciel : par l’une , le foleil montoit dans les régions `
fupérieures ; par l’autre , i1_redeicendoit 51 la region la plus
baiie du ciel: Les Poetes attribuent cette confiellation 5.
la Chevre Amalthée , dont le lait fervit aux Nymphes qui
prirent foinide Jupiter fur le mont Ida, 81: =que Jupiter °
par reconnoiilance plaqa enfuite parmi les aitres.

D’autres entin expliquent la forme lnifarre du Capricorne
qui efi moitié chevre Gt moitié poiffon , par le moyen
d'une autre fable. Les Dieux étant 5. table dans un endroit

de l’Egypte , Typhon , le plus terrible des Géans , parut 2
& caufa une Ii grande frayeur , que tous les Dieuxcheri
cherent leur ffireté dans la fuite , 6: fe changerent en dif`
férentes formes : Pan , le Dieu des Challeurs, fejetta 5 moi
tié dans le Nil, prit·la forme d’un poiffon par derriere {St
celle d’une chevre par fa partie antérieure ; GL Jupiter vou;
lut conferver la mémoire de cet événement3 en plagant
dans le. ciel cet animal monftrueux. Ces origines font fi
abfurdes, qu’on ofe a peine les rapporter: ( Voyez plutot
l’art. 381. ).

40 LE VERSEAU , Aquarius; Junonis A_/Zrum;
Deucaliozz _; Aryhzus 3; Ganyznedes, Puer Iliacus , Jovi;
Cyrzxdusg Cecropsj Fzwzr aquce , Ampriora, Ur/za, Aquzi
Tyrannus. Plufieurs Auteuts Ont penfé que cette Cdnflel-Z
`lation tire fon nom de la faifon des pluies qui out lie
prefque par—tout' at l`entrée de 1’hyver : les Poétes ont préf
tendu que c’étoit Deucalion , le réparateur Bt le pere du
genre humain , que les hommes déinerent par reconnoil?
fance. D`autres ont dit que c’étoit Ganymede, jeunc
homme d’une extreme beauté , que Jupiter fit enlever par
un aigle po`ur {`ervir le neétar 51 la table des Dieux, apres
qu’Hébé s’en {fit rendue indigne par une faute. Virg. Eneiai
111. JC I/Y Ovid. Mez. X. ( Voyez plutot art. 382. ).

40 6. Les P01ss0Ns , P{/ees 3 Dii 5)/ri; Pro/es Deri
kia , Dercis ; Dione Veneris Mater 3 }/enus J`)/ria cum
C?l_pi¢z’ine , Venus cum Adone. Cette conitellationmarque
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le temps humide de l’hyver. Les Poétes difent que Venus
ayant appergu Typhon fur les bords de l’Euph1·ate , fe
jetta avec {on Els dans le Heuve , & le transforma avec elle
en poiilonsz, ( Manil. Ajirorz. L. IK ). De-la venoit la ve
neration que l'on avoit en Syrie pour les poillons. Dercis
& Atergatis etoient deux Deeiles que l’on a confondues
avec Venus. ( Voyez plutot art. 383. ).

Ovide rapporte au 3 de Mars le coucher heliaque des
poiifons dans les vers fuivans :

Tertia nox emerfa fuos ubi moverit ignes,
Conditus E: geminis Pyibur alter crit;

~Nam duo funt, auflris hic ell, aquilonibus ille
· Proximus , 22 vemo nomen u-terque tenen Faf!. III. gpg,

DES XXIII. CONSTELLATIONS BOREALEX

décrites par les Azzciezzs.

L1-;s CONSTELLATIONS decrices par les Anciens , font.
au nombre de 48 : douze forment le Zodiaque , comme
nous venons de le voir; 21 etoient au nord de l’ecli
tique; on en a ajoute deux (4.61 )., & ce font ces jg
conilellations boreales dont nous allons traiter.

4.07. LA GRANDE OURSVE , la lus remarquable de tou-· i
tes les conflellations boreales , & la premiere que les hom
tmes durent obferver , eil appellee Arélos mqor , Fera m¢z—

jor _; _/éptem Teriozzes ou Triozzes , 1`carii Bows ; Cyzzq/ii—
iis; Archrus ; Elix , He/ice; Canis vemztica ; Filia Ujiz,
Uh cum puerulo ; Lycapniiz Pueila , Diazzzz comes ,
gP izées miles , Parr/um': , Parr/i@`a Virgo, Mznalis
Ur;/Ez , .E{ymant/zi.: , id ef: , Arcadica , Virgo izomzcrimz,
`Megi/i0· , Callyio ; PZau_/Zriluca , PZau_/Zrum magnum.
Elle eft appellee He/ice , parce qu’on la voit tourner autour `

u pole : elle porte le nom de Callillo qui fut transformee
en ourfe. Parr/iq/Z.v· etoit le nom ancien de l’Arcadie,
region du-Peloponnefe , ou regnoit Lycaozz , perede Cal
liflo ; le mont Mzcnale Bc le Heuve Erymante qui etoient
·s*oiHns , lui ont auili donne leurs noms.



40 8. Nous avons rapporté ( 194. ) les étymologieg
qu`on tire de l’Hébreu pour le nom de cette confiellation 5
celle des Auteurs Grecs eft tirée de Calliiio : on en peut
voir Yhiiioire dans les Métamorphofes d’Ovide , ( II. v.
402. 3Cc. ) ;on y voit le petit parallele que décrit cette
Conftellation autour du pole

. . . . . . . Illic ubi cireulus axcm

Ultimus extrernum fpatioque breviilimus ambit. Vcrji 518,

Junon demande aux Dieux de la Mer d’empécher que
cette confiellation adultere ne jouiile de l’avantage de dei};
cendre chaque jour dans les ondes pures de T_hétis.

Gurgitc czrulco feptem prohibitc Triones,
Sideraque in cmlum fiupri mercede recepti
Pcllite , nc puro tingatur in xquore pcllex.

40 9. LA PETITE Ouasrs eil appellée aufii Arcilos mia
nor , Fen: minor , Pziaerzice , Septezztrio _; C)/no/Ezra , c’e{’r·
a-dire , Queue du chien , ou plutot , Foyer de lumiere g
fuivant Pétymologie oricntale ; vulgairement petit Char
riot. Callimaque ra porte que Thales apprit aux Phé—
niciens S1 connoitre Fa petite Ourfe , Bc voila pourquoi on
1’a appellée P/zamice; ils furent du moins les premiers a
s`en fervir pour fe diriger dans leurs navigations. Les Poéq
tes ont écrit que cette Ourfe étoit Calliiio , fille de Ly-q
caon , qui fut aimée de Jupiter , que Junon transforma en
ourfe, BL qui fut enfuite placée dans le ciel; mais c’eI’c prinq
cipalement a la grande Ourfe que cette fable fe rapporte j
comme nous l’avons dit : fi la petite Ourfe a porté le meme
nom , ce n’a été qu°a caufe de fa reilemblance ; elle a en

eiiet a—peu-pres la meme forme que la grande Ourfe; ellelui eff para1_ ele , mais dans une {ituation renverfée,
Les deux Ourfes font au nombre des confiellations qui

dans nos elimats {`eptentrionaux ne fe couchent jamais.
Arétos O.cea¤i metucntes azquore tingi. Virg. Georg.

Mais quand on ayance vers le midi,o11 commencea
voir coucher la grande Ourfe , comme le dit Lucain en

parlant
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arlant des Peuples méridionaux que les Romains avoient

foulevés.

Carmznofque duces quorum 5 jam Hexus in auflrum
Ether non totam mergi ramen afpicit Arfton 5
Tacet 8: exigui vclut ubi nofte Boones *.

4 I 0. LE DRAGON , Draco : cette confiellation ei}:
appellée Ierlvens , Anguis , Hjveridzun cu/Zos , Pa/mes
emeritus , (gblgiber arborem con/ccndens _; Iidus Minerva,
JC Bacc/zi; zE_/culapiusg Pyt/zen; Laden, Audax , Mon
zrunz miméile. Ce Dragon ei} , fuivant les Poétes , celui
que Junon avoit prépofé 51 la garde d’un jardin délicieux
qu’el1e avoit in Yextrémité de l’Hei`périe , ou de l’Ei`pagne ,‘
*8: qui fut tué par —Hercu1es 5 d’autres eitiment que c’ei’t le Y
fymbole de la prudence.

Ovide parle de cette conftellation l qui eil au nord de
·1’éc1iptique , lorfque Phoebus dit at Phaeton

Neu te dexterior tortum decline: ad Anguem ,
Neve iinifterior preffam rota ducat ad Arum ,
IDICI \.\tl'\lH1q\1C [¢l’lC• ‘Jw€¢dm0Y• II. I;8•

4 I I . CIEPHEE eff une conftellation qui a été appellée
aulll V ir regius , Regulus _; Dominus /0/is , Flamnziger,
Incenfis _/onans; frjdes 4; Nereus, Senex ieguoreus , ]u—
venis rzguoreus. Céphée étoit Roi d’Ethiopie ou de l’Inde,
(Pl-ine , L. K cr':. 1 3. 31.) 5 car les premiers Grecs appel—
ierent de ce nom d’Ina'e toutes les terres {ituées au-dela de

la Mer. Céphée étoit pere d’Andromede , 8: les Poetes di
fent que Perfée obtint de Jupiter que Céphée avec fa fem
me Cafiiopée 8: fa fille Andromede , feroient placés dans
les a{’tres. Ovid. Met. L. II/Y ( Voyez art. 4.13. ).

4. I 2. CASSIOPEE 5 une Reine d’Ethiopie, femme de Cé
phée , donna fon nom in cette confcellation 5 elle y eff re
préfentée comme dans un trone , tenant une palme it la
main. On a appellé quelquefois cette conftellation , Ca
t/zedm mo/lis, .S`iZiguq/Zrzun, .S`0lium, Mu/z`erfedis, Mu/ier

Ce dernier vers n‘e{l pas exact, car les nuits ne {ont pas courtes 5 St re
Bouvier brillc pendant plus de ;g.5 heures dans les pays ou la grande Ourfc fe
gouche.

Tome L
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lméens pulmum deliéumnz; elle eft auili appellée C`an{.s··,
Cervu; car les Arabes ne peignent qu’un chiena la place
d’une Reine.

4. I 3. Aumxomtnz , conitellation qui cli appellee aufli,
Mulier cutenatn ,. Virgo dcvota , Perfea : les Arabes y
peignent un P/zocu , ou Veau marin, enchainé avec Yum
des poifl`ons.‘On connoitaffez l’hiitoire d’Andromede , que
Ton pere Céphée fut obligé de facrifier it un Monfrre marirr
Pour garantir fon royaume de la pefie ; elle fut délivréc
par Perfée zily a a la téte d’Andromede une étoile re-·
imarquable qui forme un grand quarré avec trors belles
étoiles de Pégafe ; cette étoile , fuivant Hygirzus , eft com
mune aux deux conftellations ,. Bc s’appelle quelquefois
Uméi/icus AnJr0mea'.a·2.

4 I 4. Pmsira , eil: appellé dans quelques Auteurs , Pin
nipcs, Inac/zides , Aéczntiades , zlcrgfozziades, C`_ylZeniu.r,;

I/icY0r Gor onei m01yZri. Perlée étoit Hls de Ju iter GC le.de Danaé ziyant été jetté dans la Mer avec fa mre , Bc
fauvé par Polyde&e, Roi des Sériphes, il fut chargé de

cou er la téte de Médufe tandis qu’elle dormoit , 8: tous }l)les )ieux 1’armerent E1 cet effet. Médufe étoit1’une dese

Gorgones , monftres ainfi no-mmés , parce que leur afpeék.
étoit terrible , Bt caufoit méme la mort :.1a téte de Médufc
forme une partie de la coniiellation de Perfée.

ALI PEGASE , Pegg/us, Equus ales ; Eguus Gor-·
gonzcus , aéfeu.; , Eontis /I/Izfzrum Inventor, Equus mu-q
jor , E quux alter , Be//crop/zon , Jaginarius , Caéullus ,
Menulzppu ; en Arabe, AQ/mré:.

L’étoile E a la bouche de Pégafe , ei} appellée par les
Jirabes Eni

On attriBue ordinairement 5 Bellérophon Yorigine dc
cette confiellation ; ce Prince dompta la Chimere, monté
fur un cheval ailé , qui eff le fymbole de la Renommée
Suivant Lucien , ce Prince étoit un- Philofophe célebre;
le cheval ailé repréfente la vivacité & Yétendue de fom
génie GL de {es connoiffances.

Nunc fruitur carlo , quod pennis ante petebar,
Et niridis flellis q_uinque dcccmquc mica:. O-uid, Fuji. HL



I LE PETIT CHEVAL , Eguu/eu: , Eguus mi/z0r,
_ Hinnulu: , Egui caput, J`ec7i0 eguirza , J`ec7i0 equi mino
ri: , Cyl/arux , .S`eznzQpe#c7u.r.

Cette coniiellation ei} appellée le petit Cheval , pour
la difiinguer de Pégafe qui efi le grand Cheval , & dont
nous avons parlé il n’y a qu’un moment: on n’en voit fur
les cartes céleiies que la moitié , comme li le refie du
corps étoit caché dans les nuages , ainii que le Taureau
dont on ne peint fouvent que la moitié.

Ce Cheval efi celui que Mercure avoit donné a Caf`—
tor , 8: qui fe nommoit Cyllarus , (Virg. Georg. III. ) ; o
celui dont Saturne prit la forme lor{`qu’il fut furpris avec
P/ziyra, fille de l’Océan : mais comme tous les Dieux
Bc tous les Héros de 1’Antiquité ont fait ufage du chevl,
on a donné at cette confiellation une multitude d’origines
différentes , fur lefquelles on ne fgauroit rien fiatuer.

4 I 7. LE TRIANGLE sonérir , en Latin, Tmmgulus,
Trigozzus , Triguezrum , Triczévis ; ./Vili dorzum , Egyp
tus , Xici/ia, Trirmcria , 0r6i.s terrezrzmz trzlvarvitus ; en
Grec , J\eArrm·8v. I1n’a pas fallu d’autre eraifon pour lui don
ner ce nom, que la (ituation des trois étoiles principales
qui forment cette coniiellation. Les Poétes difent que Cé
res demanda a Jupiter de mettre dans le ciel la figure de
la Sicile qui eff triangulaire; mais d’autres prétendent que
le triangle déiignoit les trois parties de la terre.

4. I LE COCHER, Auriga , Aurigaror, Aginztor
currzb ; Arator ; Heniochus , H aéerzfr , Eric/ztorzius A;
dans Homere, Eric/neu.: ; chez les Egyptiens , Orus ;

diautres l°0m: a pellé Phaétozz ; Bellerop/1,011 ; Czjfos ca- fJprarum ; Pe/etlrorzius 5 Troc/rilus _; (HE`rzomau.r ; Hz}pp0@/
me : l’étoile brillante de cette confiellation eii appellee
LA CHEVRE , Capra , Hirczrs , Cabril/4 , Amalr/zea , Ole

ia, AZ/mia:. La meme confiellation renferme aufii les
Ghevreaux, qui avoient été nourris du méme lair que ]u—
piter;le lever des Chevreaux arrivoit autrefois dans lc
temps des ouragans 5 ce qui a fait dire autrefois

N¤¤ ulli rutun; ef} liczdis furgcntibus zquqr.

Y ii
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Ovide dir aufli 5 l’OCC3.llO11 de la méme conflellation t

Oleniz fidus pluviale Capella:. Mer. III. $94.

Erichton étoit un Roi d’Athe¤es , qui fut déifié comme
1’inventeur de plufieurs arts utiles , Bc fur-tout de celui des
chars ;

Primus Erichtonius currus 8c quatuor zulu!
Jungere equos , npidifqrue rctis infiflere vi&0r; Georg. IIT.

Dans le Commentaire de Théon fur Aratus , Bel1ér0~
phon eff cité·c0mme l’auteur de l’inventi0n du char, Bc
comme étant le cocher célefie ; d’autres y fubfiituent Myr
tyle , Cillantus cocher de Pelops , (Enomaiis , BL Orus qui
enfeigna le premier Yagriculture aux Egyptiens.

4. I 9. LA CHEVELURE DE Béiuiurce , Coma- Bererzi-·
cer , Crirzes , Capi//i , C`incz`/zrzus , Cm/dries , Trice: , Te
ricw, Triguemz ; Rofz ;rI2¢_/in vel Cola.; , le Fufeau ,
Fi/4 , ..\`mmizza. Bayer y fubfiitue une Gerbe de bled d’a
pres un zmcien manufcrit. Cette conftellation eft Lituée {LII?
la queue du Lion.

Ptolémée Soter , fils de Lagus , 8: f`urn0mmé Ze Grand',
étant prét 5 partir pour l’Afie , Bérénice Ht vceu de c0nf5—·
crer 5 Vénus f`es cheveux qui étoient d’une beauté fingué
Iiere , fi ibn époux revenoit triomphant; elle accomplit
ibn vceu. Ces cheveux Furent fufpendus dansle temple;
ils difparurent dans la fuite ;· ce qui donna lieu 5 Couon ,
Nlathématicien de Ptolémée Philadelphe , d’en faire unc
conflellation. Elle nicfi point dans Ptolémée. (461 )

4 2 O. LE BOUVIER , Booze.: ou Booris, Babu/u.r,Bu—`·
bu/cus , Tardzlbzzézz/cus ; Pa_/Zor , ( u_/Z0: 60um , cfamarzs ,'
C/amazor , 1'ocffératorj play/Zri Czyios , Cze/Zo.: Erimarz
tidos Ur/iv; ArtYuru.r , Arrfurus minor; Iepte/ztrio , P/zi/0
me/us; Icarizzr ; Lycezorz ; Orion ,· plorarzs , Arco: , Lan
ceator , Veizator Ur/`¢ , ArcZ0p/zi/ax. La belle étpile der
cette confiellaticn ef’t appellée a·uj0urd`hui généralement
.Arc7uru.r; chez les Arabes , Ammec/z:H0mere dit que
cette étoile cli d`un Préfage fuireile 5 Pline 1’appel.le au.fH> V
Jidus fiorridume



Germanicus Czfar dit que ce Pafteur. qu’on a placé dans
le ciel , écoit Icare , pere d?Erigorre , dont nous avons parlé
5l`3.1'tlCl€ de la Vierge ; Bacchus lui avoit appris l’art dc
faire le vin pour l'eni`eigner aux hommes ; il fut lapidé par
des bergers-qui étoient yvres : fa Elle découvric le corps
de {on ere par le moyen d’un chien qui lui étoit refié
iidele; elle fe tua de défefpoir, 6: elle fut placée dans le ciel
avec fon pere BL fon chien : voila pourquoi Properce ap
pelle Bwujk d’1care les fept étoiles de la grande Ourfe.

Fle&ant Icarii Edera tarda boves.

D`autres prétendent que le Bouvier ef’c Areas , Els de
Jupiter Bt de Callifto , qui enfeigna la maniere de faire du
ain ,. qu`il avoit apprife de Triptoléme , Gt fur déilié par

a reconnoillance des hommes.

La confiellation du Bouvier , quoique fort feptentrio- `
nale , defcend fous 1’horiion ,- St fe couche pour nous,
comme le remarque Ovide :

Tinguitur Oceano Culios Erimaml1idosUrI°:e;
Equoreaique fno Edere tutbat aqua:. Try}. I. rv. IJ

I e coucher coiinique du Bouvier, dei}-a-dire , Ie temps
ou il fe couche au foleil levant , eil annoncé par Ovide
pour le 4 de Mars.

Sive eil Arftophilax , Eveefl piger ille Bootes;
Mergerunvilus eHi.1gietque tuos. Fuji. III. 4o§.·

4 2 I . LA Counoiwe Boiziiiatrr ; Corona Ariadrza g
Crezzca , Grzcjpa _; (ororza Vu/carzi , Amp/zizrites , Tae
(ei , fviirzoikg Dirzderrra crzli ,. Ocu/as. La plus belle des
etoiles de cette conitellation s’appelle fpécialement Graf
_/Za , Gemma , Margarita ,pupiZZa , Raya aperta _; chez les
Arabes , Jl/iurnir.

La Egure de cette confiellation i`uFEi`oit pour y Faire ima
giner une couronne ; mais les Poetes fuppofent que c’eii:
la couronne d’Ariadne, Elle de Minos 8: de Pafiphae, qui
aicla Théfée a fe tirer du labyrinte de Crete , fut enfuite

abandonnée dans 1’iI1e de Naxos, éc époufée pg; Bacchus:11)
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ce Dieu placa dans le ciel, fuivant le rapport d’Ovide ,
une couronne que Vénus avoit donnée h Ariadne; elle
eil iituée entre Hercules 8: Ophiucus.

. . . . . . Utque pcrenni
Sidcre clara fore: ('umpram de fronre coronmn
Immilit casio : tenues volat illa per auras ·,
Dumqub volat gemmz nitidos vertuntur in igriet,
Conlillunrque loco , {pecie remanente coronz ,

4; Qui I!1¢dlL\: DIXIQLIC EEHU Q6, Z.I‘lgU¢mq\.&i;;€fgI;;1'I;· 177*

Bacchus amat Bores, Baecho placuiiiie coronam ,
Ex Ariadnzo fidere no1Te pores. F4/l. V.

D°autres ont écrit que Cette couronne étoit celle que
Théfée recut d’Amphitrite , lorfqu’il fe jetta dans la Mer
pour y chercher la perle ee Minos.

4 2 2. L12 SERPENTMRE , Op/ziucéus , Jerpemarius ,
Ierpentinarius , Azzguwr, Arzguiterzerzs , Ejeznizzatus ;
Opriiu/cus , Carrzaéozzs, Triopas 5 Hercules _; Cxfus , live

_ G/aucus; zffzulalvius; Pziorbas J; Cadmus ; ]a_/on; z£_/Zz-·
cus; Laocoozz; Arg/Zazus, On rapporte communément cette
confiellation in Efculape le Meflénien OLll,EPiCl3.\.11'iC1'l, pere
de Podalire Sc de Machaon , célébré comme l’inventeu1:
de la Médecine ; il fur un des Argonautes : il rellufcita.
Androgée , ou, felon d’autres , Hippolyte , par le moyen
d’une herbe qu’un ferpent lui apporta ; ce {`erpent qui eil:
fans doute le fymbole de la ihgeile Sc de la pénétratioxr
d’un fi célebre Médecin , ei’t repréfenté entre fes mains ;
ce qui lui a fait donner le nom de Ierpeazaire: deft au
Serpentaire que fe rapportent ces deux vers d’Ovide , qui
dans fon calendrier tombent environ au 21 Juin , temps
auquel cette confiellation paroit route la nuit, ou fe levd
achroniquement.

Surgit hurno juvenis telis afliatus aviris ,
Et gemino nexas porrigit angue manus. Fuji. VI. 7; g,

42 3, LE SERPENT ; Jerpens Op/ziuci, Efmlapii ;
Laocoontis ; Coluéer , Anguis , Ierpens Sagarinus , Her
eu/cus , Lama-zu; ; Draco Lg/has 2 Tibcrinus. I1 y a parmi
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les confcellations quatre efpeces de ferpens : 1’Hydre fe
melle , Hydra , qui efl iituée au·deffous du Cancer &du
Lion ; l'Hydre male ou petit Hydre , Hydras , qui efi pres
du pole antarélique ; le Dragon ou le Serpent des Ourfes ,
qui eil pres du pole ar&ique;& le Serpent d’Ophiucus ,
qui porte fpécialement le nom de Serpent ; c’efl celui que
nous avons dit étre placé dans les mains d’Ei`culape , com
me l’attribut de ce Dieu : on l’a appellé Serpen: d’Her-·
cules , fuivant le_ rapport d’Hyginus , parce qu’Hercules
tua un ferpent fameux en Lydie pres du Heuve Sagaris.

4 24.. HERCULES : cette conftellation eil appellée aufli
fngonafs , c’efl:- a - dire , genzy7exu.r , Ni/as , Nefus ,
Mel/zi: , Cernuator, Claviger, Saltazor , mon/Zrorum D0
mitor ; Melicerta , Maiica , Defazzes ; Diodas , Pala·:—·
mon ; Macerir ; Sancus , Sanc'£u.+· ; Almannus ;T/zekus ,
Lycaon , Tra_pe;_ius _; Ixio/1; Prometheus ;eT/iamyris , Or·
p/zeus. On fcait a{Tez combien il y a de Diliertations parmi
les Erudits , fur le temps , la patrie 8: les travaux. d’Hercu·
les. Il y a eu fans doute plufieurs Héros du meme nom ,
mais le plus célebre ef: Hercules le Thébain , fils d’Am
phitrion & d’Alcmene , qui vivoit quelques années avant
le {iége de Troye , Gt fut du voyage des Argonautes : il
ell repréfenté communément dans l’attitude d’un combat
tant un genou en terre , tCH2¤·t d’une main fa maffue , 6:
de l’autre la peau du Lion de Némée , qu’il préfente com
me un bouclier ;»on lui met aufli dans la main le rameau.
d’or qu’il arracha dans fa defcente aux enfers pour délivrer
Théfée. D’autres difent que cette Hgure d’un homme E1 ge
noux eii celle de Théfée, qui leve avec eH¤`ort1a pierre fous
laquelle fon pere avoit caché fon épée.

4 2 L’AlGLE A; Aquila Jovi: nutrix , Jovi: Armi
ger , Satelles , JC Internuncia , Fulminis Minyier, Aviurn
Regina , Raprrix Ganymedis ,_/ervans Antinounz J; Avi;
Romana _; Promet/zei Aguila , Vu/zur 1/alan: , tortor Pro-·
mer/rei. Les Poétes difent que 1’Aig1e apportoit du neétarf
5 Jupiter 1orI`qu’il étoit .caché dans un antre de Crete , fom
pere voulant le faire périr ; l’Aigle contribua in fa viéioirc
contre les Géants , en lui apportant des armcs 5 il enlevz
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Ganymede pour le fervir a table : c°ef’c pourquoi Yaigle
étoit confacré a Jupiter , & fut placé dans le ciel. D’autres
prétendent que c’ei°c l’Aigle engendré par Thyphon , qui
dévoroit le coeur de Prométhée, & qui fut tué par Hercules;

4 2 6. ANTINOUS ; Puer Aa/riamzus , ou Biz/zyuicus;
rzovus Egypti Deus , Puer Troicus, P/zqygius , Puer
.4gui/ae, ]0·vYs Cj/mza'us , Cammitus , Pirzcerrzd , Poci//ag
mr, G anymedes. C’étoi.t un jeune homme d’une trés—grande
beauté , né a_Claudiopolis en Bithynie , qui fut noyé dans
le Nil , & que l’Empereur Adrien donna aux Egyptians
comme une nouvelle Divinité. Goltzius , dans {on Tréfor
des Antiquités , rapporte une infcription Grecque trouvée
in Rome , dans le champ de Mars ou étoit le temple d’I(is;
Arztirzoo eundezn Cum Diis Egyptiis trommz occuparzti,
Ce fut a 1’honneur d’Antinoiis que l’Empereur Adrien Ht
{rapper des monnoies , & batir en Egypte une ville {ous le
nom d’Azztizzoi2z , qui {ut enfuite appellée Adriazzopolis,
il étoit également adoré en Arcadie. On peut voir au fujeci
du culte d’Antinoiis , Paufanias , Dion , Spartianus , Athas
nafe , Théophile , Eufebe , Athénagore , Tertullien. On
a prétendu cependant que cet Antinoiis étoit un des Amans
de Pénélope , dont Properce fait mention, L, [I/Y El. g,

Pcnclopen quoque , negleéto rumorc mariti,
Nubcre lafcivo cogcrct Antinoo.

Eniin , d’autres ont cru qu’Antinoiis étoit le méme que
Ganymedes , fils de Tros , Roi des Troyens , qui Fut aimé
par Jupiter; mais il y a plus d’appa1‘en.ce que def} au Ver;
{eau que cette derniere fable a rapport ( 4.0; ).

427. LA FLECHE ; Iagitza Herculea, Tglum , ]¢z·€
cu/um, Canrza , Aru/zdo , C22/amus , Virga _, Mf/6, [/ec-·i
zis , Fojbrizuzz ; dans Cicéron , M%re , Mufézzor ; felon
Cliautres , Danzorz j Temo Meridiazzzzs , Kc. Cette petite
conftellation n’ei’t compofée que de cinq étoiles, dont trois
font de quatrieme grandeur : il y a des Poetes qui ont pré-g ’
tendu que cétoit la F leche de l’Amour ; mais il efi plus pro;
bable qu’on a voulu exprimer le fymbole de la force, la He
chc dO11I Hercules bleffa Junon GL Pluton, fuivant le rapport

§YHomerq
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d`Homere , ou celle qui fervit in tuer le vautour qui dévo
roit Prométhée.

4 2 LA LYRE. Lyra ; C)/Ihdfd Apollinis , Or_p/Lei,
‘Mercurii , Arionis , Amp/iionis ; Tyludo {ive C`/zelis A74
rina , Ildlcula , Fitles ; Falco , Falco_[yl1·¢jlr1`s , Vultur
Can':/zs , dqerens P/lzlzerlunz ,pzz1villanz JC teflazn , ji`z1'z`—
cern ; Aguila marina , Aguila cezdens. La belle étoile de
cette conftellation s’appelle aufli {implement en particulier
ia Lyre , Wegn, Pupilln , Tdln. On repréfente commu
nément un Vautour qui porte une lyre , ou plutot un dé
chacorde , -& par-lin on fatisfait aux différens noms qu’a eus
cette conftellation.

4].2 9. LE CYGNE , ou la Croix , Cygnus , O-lor, Ale.;
canora , Helene: genizor, Ales Jovis ; Ales Lednus ,
La_y_/Zrius , P/meh Ajejor; Volumcris Pnwbeiizs ,· Avis
Veneris , Ciconia , Milvus , Gallina , Myrtilus , Vulmr
cadens; Flos rq/ejmilis. Les ·_Poétes difent qu’Orphée
ayant été déchiré par les Bacchantes, fut changé en Cygne;
Bc il paroit que c’ei’t lui qu’on a voulu placer A coté de la.
Lyre. Manilius dit que c’e{t le Cygne don-t Jupiter prit la
figure pour féduire Léda.

L1. 3 O. LE DAUPHIN , De@lz£nus , Delkvlzin ; Animal
repandiro/{rum , izzcurviceroiicuzn , Pefcizun Rex ; Plinc
l’appelle Hermzppus ; d’autres , Simon , Perfzn/or .//mp/zi-·
zrites , Vegor Arionis ; ]Veptun»us , Triton ; Apollo , flin

jcuznfgzzurn. Le dauphin étoit regardé par les Anciens
comme Yami 6: le défenfeur des hommes :Télémaque fut
fauvé par un dauphin , de meme qu’Arion , célebre Poéte
Iyrique ; le dauphin {`ervit a découvrir Amphitrite , GL ii la
Héchir en faveur de Neptune; le dauphin étoit regardé
comme le fymbole du Dieu des Mers; Apollon fe chan
`geoit auiii en dauphin : enF1n , les Poétes difent que Tri
ton, Els de Neptune , efpece de monftre marin, ayant `
.{ervi les Dieux dans la guerre des Géans, par le moyen
d’une trompette terrible qu’il avoit imainée , fut changé
_en dauphin & placé dans le ciel.

Le lever héliaque de cette conitellation cit axmoncé "
Tome I.



178 ASTRONOMIE`, LiIV..II`IJ
ar Ovide au 5 des Ides de Janvier, c’efi—5—di.te , au 9 Je

ce mo1s:

Interei Delpliin clarum {uper xquora lidus
Tollitur , & patriis exerit ora vadis. Fa]!. I.

Le coucher du dauphin efi marqué au 3. des Nones, ou
au 3 de Février:

Quem modo ccelatum fiellis Delphinavidebas yr
Is fugiet vifus noéte fequente tuos. Fqf}. IIT.

Dans Yénumérarion docs 2; confiellations qui précedent
nous avons ajoutéi Antinoiis Gt la Chévelure de Bérénice,
qui ne font pas dans l’Almage{ie 5 car Ptolémée ne comptc
que 2I conftellationsboréales ,. 1 g conitellations méridio··
males , 8: 12 dans le Zodiaque,

DEI CONJTELLATIONJY MERIDIONAIQES.

4 3 I . Les Anciens comptoient dans `1`hémilphere auf
tral , ou. au midi de Péclipcique , lj coniiellations ; les
Navigateurs en ajouterent plulieurs dans les derniers iié
cles ; onen trouve 2 9 décrites dans Cxlius , ( Coe/um Ajiro
nomico poékicwn )_. M. l’Abbé de la Caille en- a ajouté en
core de nouvelles , dont nous parlerons 5 leur tour.

43 2. ORION , Oarion , Urion, Arian ,.Trz)vater, Hy
riades , Hyerades , Cizncicon , Jugu/:1 , Verzator, Dianne
Comes 66 Aznajus ; en Arabe ,. Algeéaro , c’ei’c-5--dire ,
vni//ani I-[eros. Cette confiellation efi la plus remarqua—
ble de tout le ciel ; il y a dans la partie fupérieure trois
petices étoiles qui reffemblent 5 un jeu de trois noix , ce·
qui a fait appeller cette confiellation [lux, ou .hgZmzs~,
Sie//4 jugula ; il y a- aufii dans le milieu de la confiella-·
tion trois étoiles remarquables, égales & lituées {ur une
ligne droite , appellées quelquefois [es trois Rois , lc 65
zon de ]aco6 , le Rateau ; c’e{tln Ceinzure a" Orion.

43 3. Le Héros de 1’Antiquité , appellé Orion , étoit,.
dit-on ,. fils de Neptune. Quoiqu’il y ait beaucoup dc
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variétés fur fon origine ; fon nom vient de élpa , parce que
cette conflellation fcrvoit 5 marquer les différens temps dc
Yannée; ou de Uriorz , qu¤¢` ex urirza Deoruzn zzatus ,
parce que , {uivant Euphorion , {on pere Hircus ayant regu
chez lui Jupiter , Neptune & Mercure , & leur ayant de
mandé un fils , ils lui donnerent naiiTance ,#miae in peZ—
lem éovis efufv. Mais 5 caufe de la turpitude de cette
originei on a changé la premiere lettre de {on nom pour
en faire Orion , ( Vey/e{ Ovide , L. VT Fafi. ). Son pere
obtint aufii des Dieux qu’Orion pourroit marcher égale··
ment fur la terre & fur la mer, qu’i1 feroit d'une force
BL d’une taille énorme , ( Vir . zfzzeid. X. ). En effet , la g
coniiellation d’Orion eft unedes plus grandes qu’il y ait:
Orion magnipars maxima cczli. ( Manil. ) Il s’adonna 5 la
chafie dans 1’i{le de Crete , ou il accompagnoit Diane Gt
Latone : c’efi-15 qu’enHé d’or-gueil , 8c délianc hardiment
tous les monfires de l°univers (402 ) , il fut tué par un.
fcorpion que la terre produilit fous {es pieds , ( Ovid.
Met. IX. ). Mais Diane obtint qu’il fut pladé dans le ciel,
51’oppoiite du Scorpion. D’autres ont écrit qu’il avoit
voulu attenter 5 cette Divinité , ce que 1’on explique de
méme que l’hii’to·ire d`Endymion , en i`uppoi`a.n.t qu’Orion
fait un amateur de la Science des af’tres.

4. 3 4. Suivant le rapport d’Ovide , le lever héliaque
de la Ceinture d’Orion arrivoit le 26 Juin en meme temps
ue le folflice , du moins deft ce que paroiifent indiquerpies vers fuivans :

Zona latct tua nunc , & eras fortaf[`c latebit,
Dehinc crit , Orion , afpicienda mihj,

At fi non etTet potus dixiffet cidem
Venturum tcmpus folilitiale die. Fg/I. VI. 787.

Il avoit annoncé huit jours auparavant le lever hélia
que des Epaules d’Orion , pour le 18 Juin.

At pater Heliadum radiis ubi tinxerit undis ,
Et cinget geminos ficlla {arena polos ,

Tollet humo validos prolcs hyriea lacertos,
Continua Dclphin noélc viclendus crit. Ibid.

Z ij
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4.3 j' .·L.A BALEINE, Cetus, Cere; Draco , Leo; Ur/Zz:
marinzzs , .M0n_/Zrum marinum ; Canis Trizonis; Pgyiris ,
ou Pryiir ; en Arabe, Kaizos ,. ou. Elkctos. Bayer dans
fon Uranométrie , a peint un Dragon au lieu d’une Ba
leine , il trouvoit que la lituation des étoiles fembloit l’exi
ger : d’ailleurs ily a eu des fpheres anciennes ou l’on avoit
peint un dragon gcependant le nom de Balcinc a‘ um
verfellement prévalu. Les Potltes difent que Neptune ,
dont l’amour pour Andromede s’ét0it tourné e.n fureur ,
envoya une baleine pour la dévorer; ce monilre fut tué
par Perfée , 6: Neptune le placa dans le ciel :l`elon d’au
tres , Laomédon , Roi des Troyens, ayant été obligé d’im
moler Héiione fa Hlle , pour appaifer Neptune , elle fut
délivrée par Hercules , &le monitre marin qui étoit l’inl`—
trument de la colere de Neptune., fut changé en cette
conilellation appellée Za Baleinea

4 3.6. L’E&1DAN , Eridanus , Padus , P6 jYumcn; [Vi
Zus ; Melo ; Amnis Pnaékontius; Gyon; Mu/da; Ac'Zu.t;
Occanus. Phaéton , fils du Soleil, & li célebre dans l’An—
tiquité, s’appelloit d’aborcl Eridan ; il donna [on nom it
un grand Heuve d’Italie , ou il avoit été , dit-on. , noyé
apres fa chute ; & comme les Egyptiens rendoient au Heuve
du Nil une efpece d.e culte , on a auili prétendu que c’é.-·
toit ce Heuve bienl`ai{`ant dont ils avoient voulu confacrer

Yimage parmi les aftres.
LE LIEVRE, Lcpuy , Lcvipcm ; Pline Yappelle

Dajypus ; Yirgile, Aurzzus. C’étoit en Egypte le {yin
bole de la vigilance , de la prudence , de la crainte , de la
folitude, de la vitelle ; il paroit. cependant n’avoir été placé
dans les conliellations a coté d’Orion¤, que comme un desi
attributs de ce fameux Cliaileur ; d’autres prétendent que
ce {ut en mémoire d`une dévailation terrible arrivéeleen

Silcile ar la multiplication prodigieufe des liévres.Eg4.3 . LE PE.'I`l'1` CI-IIEN , Canis minor, Cate!/zz.; ; Canilt
primzzs , anzccar/or , praccdcnsi,_/cprcnzrionalis ,f/zyicr;
llCams Orzonm; (am.; Iczzrius, live Erzlgonius , /I/Ia`ra‘,
.l)r.rccz/1[J; /irztcca/zis; Worzzs _; [over: ; en Aralje , A/—
gorngrja, Cette eonilellation a été ainfi nommée pour étre
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le fymbole dela Hdélité , de la rec0nnoi(I`ance , de Ia dou
ceur, &t de la doeilité : les Poetes difent que c’étoit le chien
d’Ori0n , ou celui d’Icare , appellé Mara , qui fe précipita
dans un puits , apres avoir vu périr fon maltre Icare , 8;
Erigone , fille d’Icare , qui s’ét0it pendue de défefpoir.

ER canis , Icarium dicunt , quo fidere moto,
Tora fitit tellus przciditurque [`eges. F4/l. 174

D’autres enfin prétendent que c’ei’t le chien qu’Hél£:ne
aimoit tendrement lori`qu’elle fut enlevée par Paris ; elle
le perdit dans l’Euri.pe , Sc en congut une H grande douleur,
qu’elle pria Jupiter de le recevoir dans le ciel.

Le nom de fovea que lui donnent Bayer & Schillerus,
vient probablement de wpd; , qui fignifie quelquefois ma
¢`a de Herz', parce que cet aiire indiquoit l’abondance 8:

a moiifon.

I 41. 3 LE GRAND CHIEN ,q Carzi.; major, rmzgzzus, aL
zcr, dexter ,f2gue/zs`, au_/Zrqfior, ttj/Efér 5 Horace l’ap—
pelle Sidus`_fér1»itz'u11z , im/idunz agricolis ; Homere , A/L
tzjunz auzummz/e 5 les Egyptiens , Ms., Etoile JM`.; , 50
z/zi: ou Set/z , Arutéis ; d’autres enHn l'appellent ofyrius ,
la Canicule , M¢ra ;1es Arabes-, Alcxiaéor , E/c/méar ,
.S`cera ; les Tables Alphonfines , A!iemz`zzi.· Il y a dans cette
conftellation une étoile de premiere grandeur , la plus
bellende toutes les étoiles , appellée .S_j/rius , ou Sirz`; , du
nom d’Oliris , Divinité Egyptienne, ou a caufe du Nil
qu’0n appelloit aufli éiris , (Plin, L. V. c/L. 9. ) , & qui
paroiifoit avoir avec le lever de cette étoile une correll
pondance remarquable ; d`autres enfin tirent {on nom du
mot Grec aeipmtv , ériller, parce qu’en effec deft l’étoi1e la
plus brillante du ciel.

V 440. Les Grecs prétendoient que· le C/ziezz avoit été
ainli nommé a caufe de celui dont l’Aurore {it préfent és
Céphale , comme du plus vite de tou-s les chiens ;Céphale:
voulut en faire l’épreuve fur un renard , qu’on difoit fut
paifer tous les animaux at la courfe , ils coururent. tous les
deux G long-temts (81 méme fans fe fatiguer) , que Jupiter
youlut récompenfer ce clxien en le plagant parmi les afires;

Z iij
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441. Lenomézla formedechien quefon dune E ` " " `
co; ang pu·¤¤' IIIIGR veui1·d’Anu5ir P

i¢DD¢•I]I;,0D oizavecunetécede
Lucain,(L.I’IIL v. 832.) l’a wzemDwm;

__ &;VirEI¢,( .£n. FIIL ), Lura:orAuuLi.•, pam: qu’iI
gardien d’OEris &d’I6s& qugljvoirdécouvutIcsmcmbrcs

qui! émir ` R;¤épar Bere ou cc yxprEur : eniin , iirivancrqnneicc `
bn. LesEgv¤u' Anu

bis commerm dienfidele phcémmporteschnjcuuk tdela¤¤ir,c’eil-§:1ixe,a11;xli¤;i¢esde
qu’ilsa yiglrde

·hére
_obfcur nommé

__ _ Neyhxa. Nous Erlercm fon an long du leverdc Swim dans VIII°.Livre oéil iéraqnehi
(Vcyé

duCa»

ut. 181.). Ce
_ _ lever arrivoir ené¢é,c0mme 0¤levoi:dansVirgile;

"""""“"..1.. ....,..§
Ecdambianili

¤...i;;.LL,
44.2. L’I·IY¤u , Hydra: , Hydra, Serpent

aqmuicus; A_/ina ;C`oIu5:r;d ' ,ITldglI1!• —' — nim1u,_fP1j0fuJ,_fb11i:;enA1£clidna.
rcllazion s’éte¤d au-ddI`0¤sd¤I..i¤¤, deIa¥ierge&dela " "c;eHeauneéc0i]efc11·:re¤1arqua
C ¢ur de l’H_ydre , en Arabc, Ayhrad. L’Hydrc a-une ori
ginecommune avec lu deux c

&leC0rbeau, au

° ' `

d’Ovide:

§’

,Ai;cl’p“¤i1• 1*4.11.

Ap0I10nv¤¤Ia¤tfaireu¤|icriEceiJupi:er,
.u avec une

furunEguic1’,& ap£0rre1·del’eau,ils’femcntdcimr

;mak Apollou puurlepunh - php le ,' ,
vjisé-vis de l3¢OI3P¢,&¢1I2IgGl¢
deboire.

de l'
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Un a prétendu auili que c’étoit1’Hyd1·e de Lerne. tuée

ar Hercules, monfire 5 plufieurs tétes, fymbole de l’En
iaie qui {int iirrmontée par les exploits dc ce Héros. ( Voy.
art. 161. ).

44. 3 .- LA COUPE , Crater , Va.: aquarium , Sqyp/zu.;-,
Uma , Patera, Calix, Aléatina , Poculum Apollizzis ,
Bacchi , Herculis , Demophoontis , Ac/Eillis , Didoais ;
en Arabe , E lc/zi.: ou Ale/ie:. Nous avons vu , en parlant
de l’Hydre , 1’origine poétique de cette confiellation (4.4.2).
On a prétendu auffi qu’e]le étoit le fymbole de Poubli:
fuivant les Platoniciens , les ames en venant habiter les
corps humains , defcendent par la porte du Cancer, com
me 1orf`qu’e]les font délivrées de cette prifon corporelle ,
clles remontent par le Capricorne ; mais en defcendant
vers la terre , elles boivent plus ou· moins dans la coupe
de 1’0ub].i : c’e{i-15 ce qui rend certaines ames Ii éloignées
de l’état fpirituel 6: célefte par lequel. elles ont paiI`é.
(Voyez art. 161. ).

44.4.. LE CORBEAU, C0‘rvu;v , Corax , Pomprina, Phar
5eiu.¢ Ales , Avis aryra , AIe.c_]€carius , garrulus , pro
dimr, reyiranrijinilis ; en Arabe , Al oraé. Ce corbeau, écomme nous l’avons dit (442 )- , paile pour étre celui
qu’Ap0llon condamna 5 une foif éternelle. D'aut1es veu
lent que ce foit le Corbeau qui révéla 5 Apollonl’inHdé·
lité de Coronis , & fiit caufe de fa morti Ovid. A/leiam.
.Li6. II. (Voyez auiii Part. 161. )=.

44. LE C-ENTAURE , Ceataurux; 5`emivir, Pelerzor ;
C/iiroxz; F/ziliyrides; Pe/et/zrozzius _; Pho/os; A/Iizzautorus ;
acris Iferzazor ; chez les Arabes , Al`5e;_e : ils peignent un
ours fur un cheval. On appella autrefois Cenzaure: les
gardes de Saturne , & enfuite ceux qui pa{I`erent pour in
venteurs de 1’art de dompter les chevaux , ou de garde:
les troupeaux , 5 caufe des mots xév-rpgv , eperon , & riupvs,
Jaureau : de-I5 vient que You attribue 5 plufieurs Héros
de la Fable la confiellation du Centaure. On a voulu que·
ce fur le Centaure Chiron , repréfenté moitié homme,
moitié cheval , parce qu’il {cut rendre l’art de la Médecinc
mile aux hommes Bt aux chevaux 5 nous cn avons parlé 5c
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1’article 4.03. D’autres prétendent que c’e& le fymbolé de
la volupté qui rend Yhomme femblable aux animaux.

4.4.6. LE Loup , Lupus Martius , Lupa , guadrupes;
fera , 1/iE£ima`vel 6c]Zz°a Centauri; Lycyca , Ho/Zio/a ,
Canis ululazzs ,i dqferens Leorzem ; Leo marinus , Leopare
du.: ; Pant/zera ; Eguus makulzts ; chez les Arabes j
Ajfda. Parmi toutes les fables de l’Antiquité ou il ei} par-lé
des loups , 6: que les Auteurs ont attribué in la confiella
tion du Loup , la plus ancietme e{’t celle de Lycaon , Roi
d’Arcadie , contemporain de Cécrops, quifacrifioit des
vi&imes humaines , 6: qui 51 caufe de cette cruauté fut
change en loup ; on a dit que c’étoit un loup facriiié par
le Centaure Chiron: on ne fqauroit décider de {`on origine,
non plus que de celle de beaucoup d’autre.s coniiellation-s.

4. 4.7. L’AUTEL , Ara , Altare , T/z_)/me/e; Vqfag Pfta-»·
rus ; éacrariuriz ; Temp/um ; Puteus ; Focus , Lar _; T/zu»
rifzulum , Acerra,pru1zarum Corzceptacufum , Igzzitaéuf
[um ; Batt//us , Ara Téymiamatis , Ara Centauri. Les
Dieux des Poétes étant en guerre contre les Titans , firent
confiruire par Vulcain un autel , fur lequel tous les Dieux
fe lierent par un ferment mutuel, 8: cet autel fut placé
parmi les conitellations. On a dit aulli que cet autel eff
celui fur lequel Chiron facrifia un loup , comme on l’a vu
dans l’art. 4.4.6,

44. 8. LE Poisson Aus1*11AL , Pgfcis uotius, magnus ;
ozitarius; P%is Capricorzzii _; en Arabe , Al/zaut. Cette

conftellation dans les Cartes de Bayer , renferme I2 étoi·
les ; la plus belle ei} une étoile de la. premiere grandeur, ap- l

ellée Fomaaarzd , Fuma/zarzt , Puma//zazzt, Iblltdéd/ll', Fo
_ ma/zaut , ou plus exaftement fuivant Schikardus , Fomol
cuti , c’ei}-E1-dire , 6.ouc/ie du Potfbn azylra/. Ce poiffon ef:
repréfenté dans les plus anciennes Cartes comme buvant
l’eau que répand le Verfeau. On ne trouve rien dans les
auciens Auteurs fur l'crigine de cette conflellation , li cc
n’efi un pallhge d’Iginius qui dit que les peuples de Syrie
adorent un poiflon comme leur Dieu domefiique , 8: cu
nut placé l’image dans le ciel.

41-4]- 9. LE NAVIRE, Argo Navi;, Ccfox ]a_/b;;i;;Carimz
Azgoa
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Hrgoa , Currus maris, Currus vo/imzzs, Equus Neprunius,
Cari/za Pega/éa , [Vai/igiunz prxdatorizun. Cc Navirc , H
célebre dans l’Antiquité , le premier qui CLIC jamais été
fait, tira fon nom du Conilruéleur nommé Argo , ou du
mot Grec A’p:y§; , qui {ignifie prompt; il f`ut conilruit dans
la Theilalie par ordre de Minerve Gt de Neptune , pour
allera la conquéte de la Toifon d’or qui étoit, fuivant
Plutarque , une mine d’or ; {`uivant Suidas , le livre conte
nant le fecret de la pierre philofophale 5 fuivant Juiiin , les

aillettes d’or qu’on retiroit des Heuves avec des peaux de
rebis. (Vo)/eq Diodore , L. IK Xénophon , L. VI. ).

Jafon fut le chef de l’entreprii`e , il étoit accompagné de
;6 autres Héros , plus ou moins, fuivant dii¥érens Auteurs ;
la datte de cette fameufe expédition eil ordinairement {ixée
$1 I3 ou I4 cents ans avant J. C. ( Voyez ci-deffus art. 1 61. ).

4jO. LA COURONNE AUSTRALE, Cororm Aufrimz,
Corolla Notia, Iertum Aujlra/e , Caduceus , Orbiculus
capitis , Corona Iagizrarii , Rom Ixiozzis. Cette c0nilel—
lation paroit E1 peine fur notre horifon, au commencement: ·
du mois de Juillet , vers le milieu de la nuit.

Les Poétes racontent que Bacchus placa dans le ciel
cette Couronne a1’honneur de fa mere Sehze/e' ; d’autres
foutiennent que cette Couronne eft celle qui fut déférée E1
Corinne de Thébes, fille d’Archelodore, célebre par fes
fuccés dans la Pot-Elie , 6c qui remporta cinq fois la viéloire
fur Pindare.

C’eft ici que iiniH`ent les If Conilellations Méridionaq
les des Anciens , qui comprenoient 31 6 étoiles , fgavoir,
L7 de la premiere grandeur, 1 8 de la feconde , 60 de la troi—<
iiemc , 167 de la quatrieme , g4. de la cinquieme , 9 de la
iixieme , Gt une nébuleufe. ( V oye{ Ptolémée , L. V III,
Copernic , L. II. ). Il nous refce $1 parler de celles que les
Modernes y ont ajoutées,.

CONSTELLATION5 VO [SINE!
DU Pots AUsr1zA1..

4g 1. Las 12 Confccllations Méridionalcs , ajoutées `
Tome I.
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ily a 2oo ans aux Catalogues anciens , font Plrzdierz , Z:
Grue , le P/merzix , Z’A6ei/Ze ou la Moucxfe, le Triangle
Azyfral , l’O%au de Paradi.: , Ze Paorz , Ze T0ucarz( Pic:
Indica), Z°H_ydre md/e , la Dorade ou Xyp/njas, Ie Poifbrz.
volanz, {Sc le C/mmeYe'0zz. Bayer en donna la defcription; l’on

ajouta enfuite la Colomée Gt la Croix. Cet Auteur , dans
a Table 4.9* d·e fon Uranométrie, dit que ccs conffellations

avoient été obfervées en partie par Amérique Vefpuceyen partie par André Corfa ius 8: Pierre de Médine ; mais
que Pierre Théodori , Pilote tres—habile , les ayant décrites
& rédigées at la maniere des Affronomes , les avoit pu—
bliées dans la forme la plus exaéfe. Les noms de ces coni`—
tellations ayant été donnés par les Pilotes d’une maniere
abfolument arbitraire , nous nous difpenferons cl’en parlerJ
( Voyez P£iZz;ppiCrES1I of Z epa Caelum A_/Zronomico-poéi
zicum , 1662.)

nons de donner le catalogue , laiffoient encore de tres
· grands vuides , que M. l’Abbé de la Caille a remplis de

14. nouvelles conffellations ; mais bien éloigné de vouloir
en cela faire fa cour c0m1ne Hévélius ou Halley , ni faire
entrer du perfonnel dans une affaire de Sciences , il voulut
confacrer aux Arts ces nouvelles conffellations. Il propofa
fes idées a l’Académie , 8: nous convinmes tous qu’on ne
pouvoit en faire un meilleur emploi. Voici donc ces nou—é
velles conffellations fuivant l’ordre des afcenfions droites;
& telles que M. de la Caille les rapporte dans les Mémoi-J
IES de 1752 ,pag. 588.

CO,,Mm;O,,. I. L’Asz·eZier du J°c1¢@zeur; il eff compofé d’un fcabel-1
d=M·d¤ 1¤€¤ii1=· lon qui porte un modéle , & d’un bloc de marbrc fur lee

quel on apofé un maillet & un cifeau. II. Le Fourneaza
C/zymique , avec fon alembic &.i`on récipient. III. L’H0r-{
[age a pendule Gt 51 fecondes. IV. Le Re’:icule‘r/foznéoikie ,‘
petit inffrument affronomique , dont nous parlerons dans
le XIII°. Livre en décrivant les inffrumens d’Af’tronomieJ

V. Le Burin du Graveur; la Hgure eff compofée d’un bu-Q
rin Bt d`une échoppe en fautoir , liés par un ruban. VI. L6
Chemie: du Peimre , auquel eff attachée une palette.;
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VII. La Boujble , ou le Compas de Mer. VIII. La Ma
cnine Pneumnrique , avec fon récipient, qui a partient 5 i
la Phyfique expérimentale. IX. L’Oc?an.v , ou le Quartier
de réflexion , dont on fe fert généralement en Mer pour
obferver les latitudes 6: les longitudes. X. Le Coznpns.
XI. L’Equerre 66 Za Reggie , pour indiquer l’Archite&ure;
6: en meme temps M. de la Caille y a joint en forme de
Niveau le Triangle auitral qui fubhftoit déja. XII. Le Te’—
Ze/cope, ou la grande Lunette ailronomique fufpendue 5 un
mat. XIII. Le Micr0_/cope , pour fervir 5 l’Hifloire Natue
relle ; c’ei’t un tuyau placé au-deffus d’une boéte quarrée;
XIV. Ln Monengne de In Taéle, célebre au Cap de Bonne
Efpérance , ou le grand travail de M. de la Caille fur les
étoiles a été fait z il l’a mife au-deifous du grand Nunge 5
pour faire alluiion 5 un nuage blanc qui vient couvrir cette
montagne en forme de nape , aux approches des grands
vents de fud-eff.

4 j' 3. En formant ces 1 4. nouvelles confiellations , M. Réfbrme an l
de la Caille donnades lettres Grecques 8: Latines 5 chae
cune des étoiles viiibles 5 la v€1e {imple ; ( comme Bayer l’a
voir fait en 1603 ) , en donnant les premieres lettres aux

lus belles étoiles. Il fut obligé de changer les lettres que
ayer avoit aflignées aux conftellations du Navire,du Cen·

taure , de l’Autel, du Loup 8: du Poiffon auftral , parce que
luiieurs belles étoiles n’en avoient point , 3: que les autres
ettres étoient fort mal diiiribuées : il étoit méme quelque

fois impoflible de reconnoitre dans le ciel les étoiles , aux
quelles Bayer avoit voulu attribuer certaines lettres, parce
que les planifpheres de cet Auteur avoient été confiruits g
en cette partie , fur l’ancien catalogue de Ptolémée, 8: fur
les obfervations peu circonilanciées de quelques Pilotes
Portugais.

4 S Il a été obligé de dormer des lettres Latines aux
V étoiles es plus mérridionales de l’Eridan , du grand Chien,
de l’Hydre femelle 8: du Sagittaire , en laiifant aux étoiles
viiibles dans nos climats , les lettres de Bayer auxquelles
nous fommes accoutumés.

4]-5 L’on a été obligé de fupprimer la confcellation`

A a ij
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_Ché¤g de formée par M. Halley en- 1 677 , fous le nom de Roéur Cala

vC“‘“*°* LL

5*gd°¤‘d§;f

ralinum , pour laquelle il avoit détaché 9 belles étoilesdu

fliavire , aign dgqomppfeii unenoupelle conftellation Erli}? ll " onneur e- ar es . oi ’An eterre : ces étoiles.
étoient ou déiignées formellement. gans les anciens catas
Iogues comme des étoiles du Navire, ou reconnues ar ll1’ui`age pour appartenir a cette conI’tellation.M. de la Caie,.
en laiffant au Navire les étoiles qui lui appartenioient. 7
penfé avec raifon que par refpeél: pour la réputation de M;
Halley , Sc pour un Prince proteéieur des Sciences , i1fa1—

Eigepréfeny un agbrp fur le rocher auquel ei} attachéavire. ( oyeg e carnal du Voyage a'e M. de la" `
Caille ,.in.-12.1763.),

Autres Canjfellarians fzrmécr par les Maderner;

,4 j . DANS lies quatre Cartes Céleiites , ubliées pan lAuguihn Royer en 1679 , on trouve les étoies informesy
rangéeslous de nouvelles confcellationsv, cinq aulnord 8C
2; au Lezcinq (itqées au nord` font ; la Giraf , le,

iZZ”£Z¥§§TQZg?;ZiZ iii;i`§.»Zg€ZZ€;¤r€Z;Z$2?ZF;2,l%a roix, e rand aa c , Ze ezir Naa e JC le.R/wzn. gi££géoikie. Pluiieris de ces C('1&€ll&OHS'OHE éé adoptées dans
le grand Atlas de Flamfteed., Bc dans le Planifphérq. An.;
glois , dont les {Xfironomes fefervent journellementp

C G H _ ,;E'‘i;i*°¤5 4 j 7 .t HéVél1uS forma aufli des conftellationsnouvellesd1véiu

(;°'}'"$dc1Z;fl2;;C

dans{on Ouvrage intitulé , Firmamcnturn Xoéiexkianum,`.
. ublié en 16 90 , avec des Gartes célefles : le Morzoceros

& /%€¤?zi{e’¤par2d,g 0uGi1‘&H°g)., qui avoient été propofés
jpar art c 1L1S`, c exrans a" ranie les Chien.: de c/La e; -gequi répondent au Jourdain de Royei , Ze peri: Lion ,.: i
Lynx , le Renard avec l’O_ye , qui répondent au Fleuve du

Qgczr de Iobzeskz Llc Lekara', le _p.eti¢ Triangle.. re.

8. Dans les Cartes de Flamfleed on trouve encore
L gs Mon: Menale , le Ramean qui répond PaCerbere, lc
. <¤¢f de. C/mrZe.r·II,- Za genre Croix, ( Crqiers ),_& /e-VC/id/144



Catalogues e/’Etoi!es compcyZ·3· par défiehns .4_/Zron. 1»8)
ck C/mrles IL- que 1’on diminue aujourd’hui- ,— comme nous
venons de le dire , 8: qu’on fe contente de placer fur le ro
cher du Navire. Toutes ces conftellations font peu appa—
rentes , on-en fait rarement ufage 5 il nous fuflit d’avo.ir cité
les Auteurs ou il en ei} parlé.

es Catalogues d’E:0iles compzfs par dgferens Ajfranomes.

4. j' 9.. L’oN/ a. vu ci-devant ( art. I3 1 ) que Yafcenlion
Hroite d’une feule étoile fuffifoit pour connoitre celles de
toutes les autres. , 8: que leurs hauteurs méridiennes fuHi
foient pour connoitre leurs déclinaifons (I3-2) : d’ou il
étoit aifé de conclure les longitudes & les latitudes de tou
tes les étoiles. C’ei’t- en cela que coniiitent les Catalogues
'dont nous parlons , qui contiennent les pofitions des diH`é—
xentes étoiles.

'

4 6 0. Le plus ancien eff celui qui nous a été confervé d,Ig;;;‘l?g;':é:
par Ptolémée dans fon Almagefte , & qui renferme 1022.. de Ptoléméer
étoiles ; on ne croit pas que Ptolémée en f€it1’Auteur. I1
cli- plus probable qu’il ne f que réduire E1 l’année 1 3.7 de
J. C. c’eluid’H1PPARQUE,._dont nous avons parlé (art.224) ,
en racontant les travaux de ce dcrnier. Albategnius 8c Co
pernie fe contenterent de meme ole réduire a leur tems le
Catalogue de Ptolémée, fans faire in ce fujet de nouvelles
bbfervations.

4. 6 I .TYCHO-BRAHIE réforma le premier, par fes propres Catalogue de
TY°h°'obfervations , 1’ancien Catalogue des étoiles. Il y ajouta la

conftellation d’Anzinoz2Lv qui eft pres de l’Aigle? & celle de
la C/zebelure de Befézice , pour renfermer les étoiles info1:·
mes qui font pres de la queue du Lion ,.mais il négligea les
cinq coniiellations les plus méridionales , fqavoir , 1e.Ce-na
taure , le Loup , l’Autel , la Couronne méridionale & le
Poiffon auf’cral,.qui ne s’élevoient pas aifez fur fon horifon
pour étre bien- obfervées. Son eatalogue contient 777 étoi»
les principales ; il fe trouye danslle premier Volume de
ibn Ouvrage intitulé ,_ A_/Zrozzomaz in/iauratz Progymq
zzafmzra, pag. ZS7. Jéfziv. Tycho affure , a la page 273;
que les poiitions de toutes ces étoiles font exaétes , a la;

A a
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minute.Ce Catalogue étoit véritablement le fruit des veilIe¢s‘,
des calculs 8c des dépenfes les plus incroyables : on n`eut
pendant pres de 80 ans rien de plus exact & de meilleur ;
6: il nous fert encore afluellement a juger du mouvement:
des étoiles dans l’efpace de tems qui s’eit écoulé depuis
T cho `uf u’a nous. yi

Catalogue de C:]. 6 lne Catalogue de Jean BAYE11 , publié en 1 603-.
B=Y€*· avec fes Cartes célefles , renferme 1706 étoiles , comprifes

en 48 conftellations qui font les mémes que celles de Ptoe
Iémée. Il fe contenta de repréfenter dans fes Cartes les l2`
conftellations nouvelles qui font pres du pole méridional j
fans déiigner dans foxi Catalogue lc nombre ni la grandeur
des étoiles qu’il avoit figurées.

4.63. Jules Schiller donna en 1627. fous le titre dc
Caelum jlellarum C/myZiazzum , un Catalogue d’étoiles ac
compagné de iigures 5 il entreprit de fubflituer aux noms
anciens & profanes , des noms tirés de l’Hif’coire-Sainte ;
mais perfonne n’en fait ufage : on trouve auili dans Ca;/Eu:
des origines facrées pour chaque conftellation ; on ne peut
néanmoins les regarder que comme des alluiions pieufes
defcituées de fondement.

_cm1_Og¤e de 4. 6 4. Le P. Riccioli , Jéfuite _, publia en 1 6 6 g. un noui
R*°°i°l*· veau Catalogue d’étoiles , ( A_/irorzonzia rgfbrnzam ) come

pofé de 62 conftellations , dans lefquelles font Antinoiis
Gt la Chevelure de Bérénice , employées par Tycho : plu·€
fieurs de ces étoiles avoient été déterminées par les obferé
vations du P. Riccioli Bc du P. Grimaldi , 8c quelques-unes
étoient les étoiles nouvelles découvertes dans la partie auf·4
trale du Ciel par les Pilotes qui en avoient déterminé la
iituation : toutes ces longitudes font réduites in l’anné¢
1707. dans le Livre du P. Riccioli.

6 j . Auguftin Royer en 1679. publia 4 Cartes du
Ciel , avec un Catalogue de 1 800 étoiles fixes pour l’annéc
1 700, i/Z-I 2. Il avoit ajouté a celles de Bayeréc du P. Rica
cioli, plufieurs étoiles nouvelles obfervées par le P. An-4
thelme, Chartreux ; Gt il y joignit le Catalogue des étoiles
aufirales , que M. Halley avoit déterminées en 1 677, dans
fon voyage a l’I{le de S °, Hélene , Bc qui venoit alors d’€~
tre publié en Angleterre,



6 6. Hévéuus publia en 1 690. un Catalogue encore Catalogue
_ plus ample Gt plus parfait , dans fon Ouvrage intitulé, Pm- d`Hé"él*“s·
dromus .4/Zr01z0mia·: , in—f0l. Les polltions en étoicnt dé—
terminées par fes propres obfervations ; il y joignit beau
cou d’étoi1es qui jufqu’alo1·s n’avoient oint été obfervées, jiGt ciont il forma de nouvelles conftellations , dont nous
avons parlé ci-deifus. (M7)

4 67. Le Catalogue Britannique de FLAMSTZEED parut Catalogue de
cnfin a Londres en 17.12. dans l’Ouvrage intitulé, Hyloria
Cwlzylis , publiée d’ab0rd en un feul Volume in-jb!. C’é
toit fans comparaifon le plus parfait Gt le plus ample qu’on
cut fait. On y trouve les longitudes , latitudes , afcenlions
droites Gt déclinaifons d’environ 3000 étoiles, pour le com-·
mencement de 1690 , déterminées par des obfervations
exaéies Gt ailidues , que Flamfteed , Afironome Royal 5.
Greenwich , avoit faites depuis 1676. jufqu?1 170 5 , avec
un arc mural placé dans le Méridien. ( 3 34.)

Ce fut la premiere_fois que les Ailronomes purent c0mp·
ter fur des pofitions d’étoiles , au point de s’en fervir fans
examen,pour conclure celles des planetes. Ce Catalogue a
été la bafe de tous les calculs Gt de toutes les théories des

Afironomes , jufqu’a nos jours , ou les Aflronomes ont en—
trepris de dreifer de nouveaux Catalogues pour l’année
1750. comme nous allons le dire dans les articles fuivans.

La feconde édition de l’Hifioire Céleile qui a paru en
Iuite en 3 Volumes infn!. contient auili le Catalogue Bri—
tannique; Gt cette feconde édition eil la meilleure. Le meme
Catalogue renferme les longitudes , latitudes, afcenfions
droites , Gt difiances au pole de routes ces étoiles , avec la
variation en afceniion droite Gt en déclinaifon de chacune

ide ces étoiles, pour un degré de mouvement en longitude;
Gt a cet égard c’eft le Catalogue le plus complet que l’on
air eu.

On ne pourroit gueres compter aujourd’hui fur les pofi
·tions dfétoiles tirées du Catalogue Britannique , ii ce n’ef’t
aune ou deux minutes pres ; parce que les mouvemens
propres des différentes étoiles font encore inconnus 2

F1“"‘“°°d·
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192 ASTRONOMIE,`L1v. II.
qu’il yen a plufieurs qui s’écartent un peu de la loi génér-ale:
qui {era expliquée dans le XVI°. Livre.

4 6 8. Le premier Catalogue de M. DE LA CA1LLE, pu
biié en 1757. dans le Livre qui a pour titre , Ajborzomizz
Iundamenza , renferme 397 étoiles principales , dont il
avoit déterminé les poiitions avec une exa&i·tude inconnue
juI`qu’alors ;i'l donne dans le mérne ·Liv_re les ob-fervations
qui avoient fervi 5 dreffer le Catalogue , ilgavoir les hau
teurs correfpondantes de toutes ces étoiles , prifes au nom
bre de dix 5 douze pour chaque étoile , Bc les diftances au
zénith , mefurées aufli 5 plulieurs reprifes , avec des iniiru
mens de {ix pieds de rayon : ees 397 étoiles lui couterent
plus de tems & de peines , que niauroient fait qooo , en
fuivant la méthode de Flamiieed; aufli M. de la Caille y
avoit travaillé pendant dix ans ; GL tous les A-ilronomes
ont regardé ces pofitions d’étoiles comme le vrai {onde
ment a€tuel de l’Aftronomie.

4 69. Ce premier Catalogue a été fuivi de celui de pres
de 2ooo étoiles aufirales; elles étoient choilies fur le nomi
bre de dix mille , que M. de la Caille obferva au Cap dc
Bonne—El`pérance & aux Ifles de France 8: de Bourbon ;
depuis 1751. juI`qu’en 1754. , en les comparant aux étoiles
primitives du Catalogue précédent. Ce fecond Catalogue
eft imprimé dans les Mémoires de l’Académie pour 1752.J
pag. 5 39. Bc paroitra encore avec le Recueil des Obfervai
‘tions des dix mille étoiles aufirales , qui s’imprime a€tuel4
lement.

470. Le troifieme Catalogue de M. de la Caille eil:
celui des étoiles zodiacales au nombre d’environ 6oo, qu’il
·o‘bI`erva 5 Paris pendant l’hyver de 1762. avec une lunette
des pallages ; ce dernier travail qui lui couta la vie , ef’t refié
imparfait; mais la plus grande partie ei} achevée, 6c fe trouvc
5 la téte d_u Volume des Ephémérides qu’i1avoit calculées
pour les années 1765- 1774.

47 I . On peut compter pour u—n qua-trieme Catalogué
les 8ooo étoiles auilralcs qui reiient des 1 oooo u’il ob
ferva au Cap en 1 7 52. Les obfervations de ccs étoiles tirécs



Catalogue: d' E miles compeyéirpar d@}ezzs A/Zron. IQ ;
des Regifires originaux qu’il a légués a l’Académie des
Sciences , font fous preffe ; mais pour étre réduites en Ca
talogue , elles exigeroient encore un travail que peut—étre
perfonne n’ofera entreprendre.

41.7 2. M. le Monnier avant fait de fon coté grand Cml°8“€ dc
nombre d’obfervations avec des quarts—de—cercle muraux ,
de 5 GL de 8 pieds Anglois de rayon , a déterminé les af
cenlion-s droites d’environ 4.00 étoiles zodiacales ; elles fe
trouvent dans les trois premiers Livres de fes Obfervations,
u’il a publiées en l7§ 1, 1754; & 17g9. A Paris , a l’Impri—

_merie Royale , izz—fbL

M' R M°nm°r‘

47 3.- Au m0i$ dc MQIS i7§ 9, M. Mayer 5 célebre All Zodiaque dc
M’M°Y°"tronome de Gottingen , m’écrivit qu’i1venoit; de terminer

n Catalogue ex:-18; de plus de mille étoiles zodiacales.
Apres la mort de l’Auteur , le manuicrit de cet important
Ouvrage ell refté dépofé at l’Académie Royale de Gottin

gen , qui ne man uera pas de le rendre public. Les obfer-· llvations fur lefquees M. Mayer a dreffé fon Catalogue ,
ont été faites par le moyen d’un excellent mural , coniiruit i
en Angleterre , avec lequel il obfervoit les palfages 61 les
hauteurs méridiennes des étoiles. Nous fommes alfurés de
1’exa&itude de cet Ouvrage , par cellc des Tables du Soleil
•SC des Réfraétions que M. Mayer avoit dreffées en m6—
me temps par les memes obfervations :j’ai déja fait mon
poilible pour procurer la publication de ce nouveau Zo
diaque.

Dcs Carte: Célefles , ou Fzgures de Cwylellations,

. LE lus bel Ouvra e ue nous ayons our repré- Atlas ae ?-zéf§ci? dFl‘“‘&°°'fenefs concellations , Gt ls éoiles dont ellesfont com
pofées, eff l’Atlas céleile , gravé a Londres en 1729 , en
24-feuilles, dlarés le grand Catalogue Britannique : il coutepla Londres 4.8 `v. en 1762.

4.7 On fupplée a cc gra-nd Ouvrage par le moyen Planifpherq
id’llDP13Hll·PhC1'C célefce, gravé a Londres en quatre grandes
feuilles , on 1’on trouve auili toutes les conftellations 6: tou,
tes les étoiles du Catalogue Britannique , placées fuivant `

Tome I, B b
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les longitudes 6: les latitudes , les afcenlions droites 8: les
déclinaifons. On l’appelle ordinairement Plakz%>/zere dc
Sezzex , 6: les Aftronomes en font un ufage fréquent ; il
coute 3 fchelings ou 3 liv. IO fols la feuille 5 Londres : il
fuflit d’avoir ou les deux feuilles projettées fur l’équateur 3
ou les deux feuilles projettées fur Yécliptique.

Ancixennes 47 6. Parmi les Ouvrages plus anciens , dont on peut
C“"°‘ ““*°‘“’S‘ auiii tirer avantage pour apprendre 5 cohnoitre les conf

tellations , nous comptons , 1°. l’Uranométrie de Bayer ,
dont il y a deux éditions g la premiere ei’t de 1 603. 5 Aus
bourg , en SI feuilles : 2°. les Cartes du P. Pardies , Jé-·
fuite , en 6 feuilles , publiées en 1673 : 3°. les 4 Cartes du
Ciel d’Auguflin Royer, imprimées en 1679 :4°. celles d’Hé—
vélius , contenues dans un Ouvrage a{l`ez rare , qui parut 5
Dantzick en 1 6 90. intitulé , Firmamezztum .S`0£·ies/ciazzum,
en S4 feuilles.

Limwerre 47 7. On avoit annoncé par foufcription en Angleterre
'l°M·B°"”·

en 1748, une nouvelle Uranométrie de méme forme que
celle de Bayer , en go feuilles. M. Bevis qui étoit·5·la téte
de l’entreprif`e , m’en a fait voir les épreuves 5 Londres en
1763 , 8: m’a allure que bientot elles feroient publiées ; il
n’attendoit pour cela que la décifion d’un·proces que la gra
vure avoit occalionné.

47 8. On peut aufli employer au meme ufage les Glo-·
bes céleiles , qui ne font que des Cartes célefies plus rétré—
cies , 8: réduites 5 une forme fphérique. Les premiers Glo-·
bes qu’on air faits pour repréfenter le Ciel étoilé , furent
formés d’aprés le Catalogue de Ptolémée , par Batecom·
bus, Ziegler , Regiomontanus , Schoner GL Gemmafriiius.
Gerard Mercator publia enfuite le lien en 1348 ; mais le
plus eflimé de tous fut le G·lobe de Guillaume Cacfius , ou

Gl°l’°$ d*= Bl¤¢¤· de Blaeu , dont les figures ou conflellations font le princi
pal objet du Livre qui a pour titre, P/Li/zppi Caji e5 Zjzzz
C`02/um A/Zr0zz01n£c0—p0é2z`czzrn , Am_/Zelzzdanzi , 1 662.

Ce {ut encore Blaeu qui le premier fit une Sphere de Co·i
pernic , pour repréfenter les deux mouvemens de la terre.
Apres les Globes de Blaeu, on a eu les grands Globes de
Coronelli , qui eurent clans le dernier fiécle beaucoup dc
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reputation , Gt font encore l’ornement des grandes Biblio
theques.

4.79 . Au commencement du fiecle , M. Guillaume de Gi¤b$ dc
1’I{le , le plus tcélebre des Geographes Francois , publia
auifi un Globe celefle , auquel il donna la plus grande at
tention. Il y placa d’abord les etoiles {`uivant les longitudes
6: latitudes connues , Bc il lit delliner par tfinzozzeau , des
figures propres a aifembler , avec le plus d`elegance qu’il fe
pourroit , ces differences etoiles , en confervant pour chae
cune les anciennes denominations ; par-la il obtint des for
mes plus agreables Sc plus correetes , qu’on ne les avoit
eues jui`qu’alors , Gt une correfpondance plus exaete des
etoiles avec les Hgures de chaque conftellation.

480. Hevelius , (in Firmam. Soéieskiano) repro-J
chea Bayer d’avoir reprefente fur fes Cartes le ciel, tel
qu’on le voit , places comme nous le {`ommes au-dedans de
la_ Sphere , au lieu que les Anciens le reprefentoient comme
on le voit fur la convexite des Globes celefles 5 il fe plaint
de ce que par ce changement de difpolition , Bayer a fait
que les etoiles qui font a notre droite quand on regarde le
Globe, font E1 notre gauche en regardant les Cartes celeftes
de Bayer. Mais les Aftronomes n’0nt point adopté 51 cet
e_gard le fentiment d’Hevelius : ils aiment mieux les Cartes
céleiles fur lefquelles on voit la concavite du ciel , que les
Globes Of1l,Ol`l n’en volt que la convexite , de la meme
fagon que Ii l’on etoit au-deffus de la fphére etoilee; quoi
qu’il y ait des Auteurs qui ont voulu repréfenter les conllele
lations de cette derniere facon.

Independamment de cette difference , il s’en trouve ené
core une entre differences Cartes celeites. Schikardus re

procha le premier aux Cartes de Bayer que la pliipart des `
gures etoient retournees de droite at gauche , ce qui pro

duifoit une difference entre les denominations anciennes
dc droite ou de gauche , Gt celle cle Bayer : en effct , il au
roit du reprefenter , avec la face tournee de notre e6té,1es
figures qui nous tournent le dos quand nous jettons les
yeux fur un Globe: (Schikard. in Ajfrocapio , pag. 3 9.)

Flamileed fe plaint, aufll bien que Schikardusdece queli l*1

M' d°1m°'
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Bayer avoit placé les figures humaines , ( excepté 1a`Vierge;
Andromede Gt le Bouvier ) de maniere qu’elles nous tour
nent le dos , Gt que les étoiles que les anciens Aflronomes
ont mifes dans la main droite d’une figure , fe trouvent ,
fuivant Bayer ,. dans fa main gauche : par exemple , le Ver
feau regarde le ciel , {`uivant les Cartes de Bayer , au lieu
d’etre tourné vers le Spe&ateur. Flamfieed a eu raifon de
corriger Bayer en cela , Gt tout le monde eft d’accord at cet
égard. (Voy. art. 4.84.. )

I . Ptolémée avoue qu’ il avoit changé les figures de
que-lques-unes des confiellations d’Hipparque , mais le Ca
talogue de Ptolémée étant le feul qui nous foit reiié , il ne
nous importe plus de fcavoir de quelle maniere Hipparque
les avoit repréfentées.

Canes du 4 8 2. De toutes les Cartes céleftes, celle dont les Af?
Zedi a-{ue. tronomes fontle plus d’ui`age , eff la Carte qui repréfente le

Zodiaque , Gt dans laquelle on voit toute la zone célefie
qu’environne l’écliptique , avec 8 degrés de chaque ceté
de l’écliptique. Nous avons deux fort bons Zodiaques; celui
qui f`ut defliné Gt grave par Jean .5`enex , de la Société
Royale de Londres, {LII la fin du iiécle dernier, en deux gran
des feuilles; at celui qui a été gravé en France & publié
vers l’an 17f ; ; celui—ci avoit été entrepris des l’annéc
174-1 , par les foins de M. le Monnier, Gt exécuté par M.
Dheulland , Graveur : il eil accompagné d’un Catalogue
ravé , en go pages , de toutes les étoiles zodiacales , dont: `
lamfteed avoit donné les longitudes pour 1690. Elles ont

été réduites a 17;; , par M. de Seligny.
48 3 . Ce Zodiaque Francois n’efl qu’en une feuille ,

parce qu’on l’a grave fur une plus petite échelle , cela n’em-·
peche pas qu’il ne foit aufli commode que le Zodiaque An
glois ; il a meme l’avantage de repréfenter les étoiles qui font: `
)uiqu’a IO degrés de latitude au nord (St au fud de l’éclipti—
que, au lieu que celui de Senex ne renfermoit que 8 degrés `
de latitude.

4 8 4.. Les Gémeaux 8: la Vierge font fitués dans ce
zodiaque de la meme maniere que dans le Zodiaque An

01s 51l n’en eft pas de meme du Sagittaire Gt du Verfeau;
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Técoilc v qui‘dans Bayer 6: Scncx cft é Yépaulc droitc du
Sagittairc 3 fc trouvc é Yépaulc gauchc danis lc Zodiaquc
Frangois , 8: 1’éc0i1c B que Bayer appclloic fejzaule droite
du Vefau , fc trouvc é Yépaulc gauchc dans Ic nouveau
Zodiaquc : nous obfcrvcrons auili qu’§ la place de la belle
étoile y , marquee au genou gauche du Verfeau , il ne doit
y avoir qu’une petite étoile g.

METHODE POUR RECONNOITRE
LBS C0NsrELL.4T10Ns.

4 8 j, Las noms qu’on a donnés aux diiTérentcs confte1·
lations font arbitraires , 6: n’0m: prefque aucun rapport aux
Hgures que préfentent aux yeux ces coniiellarionsg cepen·
dam comme on ne fqauroir entendre les Livres d’AIiron0
mie , Gcfaire ufage des obfervarions fans employer les noms
qui font regus , il ell néceilaire d’apprendre a rapporter ces
noms aux objets qu’ils expriment , c’efi ce qu’on appelle
corzrzofzre Ze: Cozg/Zellatiozzs.

4 8 6. Quelques-unes font ii aifées 5 reconnoltre , qu’il
fumt d’en déiigner la figure , pour qu’un Obfervateur feul
6: ifolé puiife les difiinguer , mais elles font en petit nom
bre; auili les feules conftellations dont il foit parlé dans le
Livre de J ob, dans Homere 8: dans Héliode, font la grande
Ourfe , le Bouvier , Orion , le grand Chien, les Hyades ,
les Pléiades & le Scorpion , parce que ce font véritable
ment les plus faciles areconnoitre , & cclles dont la forme
efi la lus fra ante. p

Onvoit dag}; la figure 1 , la forme de la grande Ourfe ;
je fuppofe quion l’_ait bien reconnue ( 5 ), &j’indiquerai ciaprés c moyen d’y rapporter quelques autresconilellations,
(494 , 496 , 498 , go; );mais commenqons par indiquer un
moyen plus général St plus exa& de connoitre chaque étoile
cn particulrer parfonnom.

l· 4.87. Il fcra drfficrle peut—étre d’en vemr a bout fans le
fecours des Cartes aflronomiques , ou d’un Globe célefie ;

cependant , avec de la patience, on eut le faire par le limoyen des Catalogues; il fudit de caculer lc paflage au `
B b iij

Figa [I *'

Manierc dd
connoitre les

Conilellariong



198- `ASTRONOMIE, Liv. III.
méridien de l’étoile qu’on veut connoitre , avec fa hauteur.;
on dirigera un quart-de-cercle fur une méridienne tracée
comme 0111,3. dit ( 1 I3 ), 8: mis a la hauteur calcu1ée;alors
le quart—de-cercle indiquera l’étoile que 1’on cherche , 8:
on la verra paroitre a Yextrémité du rayon du quart·de·¤
Cerlile a l’heure du pallage au méridien de cette étoile.

8 8. `Pour faciliter cette maniere de reconnoitre le;
étoiles a ceux qui ne voudroient avoir aucun calcul a faire,
j’ai mis dans la Table f`uiva11tel’heure 8: la minute du pai}
fage au méridien des principales étoiles , pour le premier
jour de chaque mois. J’ai choiii l’année 1762 , moyenne
entre deux biffextiles`, mais la Table fervira pour routes
les autres années , fans qu’il y ait plus de 2 minutes d’era
reur a craindre ; on peut méme éviter cette erreur de 2’, cn
ajoutant 1’ a chaque paffage , quand on voudra l’avoi1· pour
une année qui précede ces biflextiles , comme 17f 9, 1 76 3 ,
1767 , 8:c. 8: 2’ pour les années biilextiles ; au contraire il
faudra 6ter une-minute des pailages au méridien calculés
dans la Table fuivante , pour les réduire aux années qui
fuivent les biffextiles , telles que 176 1 , 176 g , 8:c. La Ta
ble n’exigera aucun changement pour les années moyena
nes entre deux biiliextiles, comme 1762, 1766, 1770, 8:c.

La derniere colonne de la Table contient l’heure du pail
fage de l’équinoxe au méridien , at laquelle on ajoute l’a{`—
cenfion droite d’une étoile quelconque, convertie en temps,
pour avoir l’heure de fon pailage au méridien, comme
nous l`expliqueron.s dans le IV°. Livre. La hauteur méri·
dienne de chaque étoile fe trouve en téte de la colonne,
8: au-deilous du nom de l’étoile.

4. 8 9. Ex1a1v1P1.12. Le 1*. Janvier jeveux connoitre dans
le ciel l’étoile appellée Jjwrius , ou le grand Chien; je vois
dans la Table fuivante qu’elle paile au méridien le- 1*. Jan,
vier a 1 rh 4.4.’ du foir , 8: que fa hauteur méridienne pour
Paris ei} de 24.° 4.6’ 5 je place un quart-de-cercle dans le
plan du méridien a 1 nh 44/, 8: je le mets a la hauteur dc
24.° i ; j’appercois a l’inflant que ce quart-de-cercle eff die
rigé vers une belle étoile , 8: je juge que deft Syrius,
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HEURES DU PASIAGE AU MERIDIEN

de.: prirzczjales Etoile: pour le premier jour de chaque
Mais, avec leur hauteur meridiemze pour P ari:. 1 76 2.

M. O I S. I Aldébaran.

5‘7d 10’

J A1~:v11;1<.

Févmsk.

MA1<s.
Avmn.
MA1.
Jum.

Ju1L1.m·.

Aousr.
SEPTEMBRE.
Ocronas.
Novumsxs.

Déczmnms.

J ANv1mx.
Févmza.
Mnxs.

AvR11.,_
Mn.
Ium.

Ju11.1.s·r.
Aousr.
Szvuunxz.
Ocronnu.
N0 vmxmxs.

Décmxsns.

9*13 1/

2I

II

20

37
37

S3

49

1’Epi.

1d16’

18*=21’

16 9
14 21
12 28

10 37
8 3+

22

.20

+3

la Chévrc. | ; d’Orio11.

86654

10h 8’

22

2O

18

16

I2

22

26

26

Aréiurus.

6 1** 2 7’

19¤1g

II

2I

20

35

29*48/

22

2O

18

16

I2

22

33

4-9

47

39
39

if

Antares.

d’
rsr7

21h22’

II

11

22

33

33

4F

Syd";.

24d 4 6/

1 I1` +4,

21

18

16

44

Ia Lyrc.

79d44’

23*1 3 6’
2I

II

Procyon.

Ol

1 2** 2 6’
IO

22

20

18

16

43
g3

54.

;7
54

Fomahan.

Régulus.

5‘4.d18’

rsh +’
12

II

21

IO

2O

21

PaH`age dc
Péquinoxc

I Od I 7,Iau méridicn

3hS+’

21

43

2O

18

16

I2

IO

57

I2

16

12

*·¤’

2I

II

S9
IO

26

18

33
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4 9 0. I1 Fauc obfcrvcr quc lcs temps marqués dans la Tag
ble précédcntc, font dcs temps comptés aftronomiquementg
c’e{i—é-dire , d’un midi i Yautre pendant 24. heutes 5 ainfi
quand on v0it dans la premiere colonne que Yétoiie Aide-.
barazz le rf. J uin eft 5 2 gh 41’ , cela veut dire dans Yufagc
ordinaire , le 2 Juin 5 1 rh 41’ du matin, parce que le 1*. dc
Juin ne commence qu’§ midi de ce jour-lh , fuivant les AG
tronomes , Gt il ne {init , fuivant eux , qu’5`i midi du lendeei
main, lorfque dans la fociété on compte déja le 2 de J uin.

4. 9 I . La méthode indiquée ci—deiTus (4.87) pour re-A
connoitre les étoiles par le moyen du Catalogue , eil fufiie
fante , mais elle efi longue , 8c exige peut-étre trop d’all`u
jettillement , fur-tout en hyver. ]’ai donc cru devoir india
quer ici quelques allignemens propres a faire reconnoitrc
les principales confiellations , ce {era un petit fecours oH`erc
a la curiofité de ceux qui font dépourvus de globes, de pla-;
nifphéres & d’inftrumens, On doit étre d’abord prévenu
que ces allignemens ne fgauroient avoir une exaflitude 6;
une précilion bien rigoureufes ; mais quand _il ne s’agit—quo
de reconnoitre la forme d’une coniiellation , il l`uHit que
les allignemens indiquent 5. peu—prés le lieu ou elle efi , p0u1:
qu’on ne prenne jamais une confiellation pour l’autre.

’COpne11¤¤i¤¤ 4 9 2. Je fuppofe que dans une foirée d’hyver , au mois
·* Om"'

de Janvier ou de F évrier , on foit dans un lieu dégagé vers
les 7 ou 8 heures du foir, on verra ooté du midi la grande
coniiellation d’ORION , elle ell formée de 3 étoiles lituées
fort proches l’une de l’autre , fur une ligne droite Gt dans le
milieu d’un tres-grand quadrilatere ; on en voit la forme

?Z·’·°* dans la Figure 20 , & quand je ne l’aurois pas donnée, il eil:
impollible de méconnoitre cette coniiellation fur les caracq
teres que je viens d’en donner.

Elle fer: 5 en 4 9 3 . Ces trois étoiles qu’on appelle le Baudrier a"O·;
;';`°‘“° d’¤¤·rio/z, 8: 5, la campagne les tr0i.r Roi.: , indiquent par leur;;`

dire&ion d’un cété SYRIUS , 8: de l’autre les Plefkzdes. Sye
rius , la plus belle étoile du ciel , fe fait remarquer par fa
1`cintillation & fon éclat , elle el} du coté de l’priem par rapt
port 5 Orion ‘: les Pléiades font du c_6té de Yoccident en ti?
{ant vers le nord 2 dell un groupc d’ét0iles qui fe diiliuguc
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de lui-meme, 6L la direéfion des 3 étoiles ·d·u Baudrier qui
va prefque aux Pléiades, {era connoitre aifément leur fitua—
tion. ALDEBARAN ou 1’oeil du Taureau, eff une étoile dc
Ia premiere grandeur , fituée fort pres des Pléiades , fur la
ligne menér: de 1’é_paule occidentale d’Orion ·y aux Pléiar
.des. Procyon ou le petit Chien, eff une étoile de la prea

miere grandeur, fituée un peu plus au nord que Syrius , 6c_plus orientale qu’Orion 5 e le fait avec Syrius 6c le baudrier
id’Orion , un triangle prefque équilatéra], 6c cela f`uHit pour
la diffinguer.

41.941.. Les GEMEAUX font deux étoiles de la {econde
grandeur , affez proches l’un_e de l?autr_e , fituées dans le mi
lieu de 1’ef`pace qu’il y a entre Orion 6c la grande Ourfe,
On les diffinguera encore par _le moyen d’O·rion ; car en ti»
rant une ligne-de Rigel ou ,8 d'Orion , qui eff la plus occi
dentale 6c la plus méridionale de Ion grand quadrilatere , par:
1’étoile fla troifieme ou la _plus orientale des trois du Bau—
drier; elle f`e dirige auffi vers les deux tétes des Gémeaux.
Enfin , les deux premieres étoiles de la queue de la grande
Ourfe f, 2 , (fg. 1 )avec la diagonale du quarré menée par Fig. rz
J 6: G , forment une ligne qui va encore fe diriger vers les
deux tétes des Gémeaux , apres avoir paffé {ur une des pat
tes de la grande Ourfe ; 6c cette meme ligne au-dela des
tétes des Gémeaux, a_fI`e fur les pieds des Gémeaux , 6c
aboutit enfina Yépauliz orientale d’Orion , c’eff-a-dire , E1
Iétoile ¢ qui efflaplus orientale 6: la plus boréale du grand
quadrilatere d’Orion.

4 9 j . La ligne menée de Rigel par l’épau1e occidentale
}d’Orion 7 , va rencontrer vers le nord la corne boréale du
Taureau Q , 5, meme diffance de ·y d`Orion que celle-ci l’eff
de Rigel. La corne auffrale du Taureau eff Aldebaran (49 3);
,l’éclirRique_paffe entre les deux corn-es du Taureau ( 3 94. ),.

4 9 6. La conifellation du LION peut fe reeonnoitre par
les deux étoiles précédentes rz 6c é’ du quarré de la grande
Ourfe (fg. r ); car ces deux étoiles qui nous ont f`ervi E1 Fig.
zrouver l’ét0ile polaire du cété du nord, indiquent par leur
allignement le Lion du coté du midi : le Lion eff un grand
grapeze ou l’or1 remarque fur-tout unc étollc de la premiere A

Tome L
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grandeur, a pellée Reggu/us. Le Lion eft auili fur la ligne gmenée de ligel 5 Procyon 5 ainli l’on a une feconde mae
niere de l Vo ez aufli

e reconnortre. art. SO7. 4. 97 . Le CANCER ou l’]§crevifi`e , eil une confiellation
formée de petites étoiles qui font difliciles 5 diiiinguer , fi
ce n’ei’t la nébuleufe du Cancer , qui eft un amas d’étoiles
moins feniible que celui des Pléiades : on le rencontre 5
peu—pres en allant des Gémeaux au Lion. La téte de l’Hye
dre eil au midi du Cancer , entre Procyon Bt Régulus , ou
un peu plus méridionale.

4 9 8. Au midi des trois étoiles du baudrier d’Orion on
voit une trainée d’étoiles qui forme ce qu’on appelle 1’e}>e1<:,
6: la nébuleufe d’Orion :1a direétion de ces étoiles en- pai`
fant fur l’étoile e , au milieu du Baudrier , va paffer au nord
fur le milieu de la conitellation du Cocher 5 c’efi un grand
pentagone irrégulier , dont la partie la plus feptentrionale
a une étoile de la premiere grandeur , appellée [rz C/zevre.
On rencontre aufli la Chevre par le moyen d’une ligne me
née fur les deux étoiles J\ 6: x, qui font les plus boréales du.
quarré de la grande Ourfe.

4. 9 9. Le BELIER , la premiere confiellation du Zodia4·
que , ef: formée prin-cipalement de deux étoiles affez pres
l’une de l’autre, dont la plus occidentale C ell accompagnée

d’une lus petite étoile appellée ·y , ou la premiere étoile lidu Béer5 on reconnoit cette ·conftellation par une ligne

gienée de Procyorz 5 Aldééaran , qui va fe diriger vers lclé ier.

f 0 0. La Ceinture de Pnnsiiz efi compofée de- 3 étoiles
qui forment comme un arc courbé vers la grande Ourfe
laligne tirée de l’étoile polaire aux Pleiades , pail`e fur la
ceinture de Perfée , Gt fuflit pour la reconnoitre 5 mais on
y peut encore employer un autre allignement , celui des
Gémeaux Bc de la Chevre , qui fe dirige vers la ceinture de
Perfée.

j' O I . Le CYGNE eil une confiella-tion fort remarquablc
Bc qui a la forme d’une grande Croix 5 la ligne menée des

Gémeaux 5 l’étoile olaire , va rencontrer le Cygne de l’au— lltre coté , {Sc 5 pareie difiance de l’étoile polaire 5 i.l y a des
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tems de l’année ou on les voit en meme temps i`url’hori·
fon. Voyez art. $12.

$0 2. Le quarré de Péczisz eft formé par 4 étoiles de
feconde grandeur , la plus boréale des quatre fait aufli la
téte d’Andromede ;la ligne tirée des deux précédentes de la
grande Ourfe G Bc a. , par l’étoile polaire , va paller fous
Cailiopée , 8: de—la fur le milieu du quarré de Pégafe. Voy.
auili art. 504.

$ 0 3. CAssror·EE ei} une coniiellation direétement op—
pofée a la grande Ourfe par rapport it l’étoile polaire , en
forte que la ligne ou le cercle mené du milieu de la grande
Ourib ou de l'étoile e , par l’étoile polaire , va paffer fur le
milieu de Caiiiopéeg elle eil formée de 6 at 7 étoiles en
forme dfy , ou , {i`l’on veut , d’une chaife renverfée ; cette
forme ell affez équivoque , mais les étoiles de Cafiiopée fe
font fuflifamment remarquer.

$ 0 4. L’une des diagonales du quarré de Pégafe fe di—
rige au nord vers le Cygne , l’autre diagonale du quarré de
Pégafe fe dirige E1 l’orient vers la ceinture de Perfée ; elle
paffe d’abord vers l’étoile G de la ceinture d’ANDa0MEDE ‘
Bc enfuite vers l’étoile ·y au pied d’Andromede ; ces dem;
étoiles C 6: ·y divifent en trois parties égales l’ei`pace com
pris entre la téte d’Andromede 8: la ceinture de Perfée :
cette ligne paile entre Cafliopée & le Bélier.

$ 0 $. Quand le milieu de la queue de la grande Ourfe,
ou l’étoile Q ei} dans le méridien au—deii`us de l’étoile po
laire , Gt au plus haut du ciel , ce qui arrive a 9** du l`oir a
la fin de Mai , on voit l’e}>i de /4 V1i=;11G1·: dans le méridien
du cété du midi , 5 3 1° de hauteur a Paris ; la diagonale du
quarré de la grande Ourfe menée par 4 Gry va marquei: ,
5 peu-pres par fa direction l’épi de la Vierge.

$06. On voit alors un peu at droite 6: plus bas que

`gfpi de la Vierge , urn trapeze formé par les 4 principalcsoiles du Coiusmu.

$07. Ancrmws , 1’épi de la Vierge 6: la queue du
Lion forment a peu-pres un triangle équilatérale, ce qui
fert at reconnoitre la conftellation du BOUVIER dans laquelle
eil Ar&urus 5 on reconnoit auili Arélurus par le voilinage

C c ij
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de la queue de la grande Ourfe, Gt par la direélion des deux `
dernieres étoiles Q Gt 1; , dont la ligne va preique·reneo‘ntrer `
Arcturus. La ligne menée depuis Régulus ]ulqu’a Ar€rurus,
affe fur la derniere étoile C du Lion qui ei} a Yextrémité de
queue. Voyez art. .1.96.
S 0 8. Le grand cercle- ou la ligne menée des étoiles

C St ·y de la` grande Ourfe fur Arélurus , va rencontrer la
coniiellation du SCORPION qui ei} fort rémarquable; elle
ei} compofée de 3 étoiles au front du Scorpion , qui for
ment un grand arc du nord au fud , Gt d’une étoile plus
orientale qui efi comme le centre de l’arc; cette étoile efi:
de la premiere grandeur, Gt s’appelle ANTARES ou le coeur
du Scorpion.

jo 9. La BArANcE contient deux étoiles de feconde
grandeur qui forment les deux ballins de la Balance, dont
la ligne efi a peu—pres perpendiculaire a celle qui efi menée
depuis Ar€turus jui`qu’au front du Scorpion , & placée dans
le milieu de Yintervalle ,mais un peu a l’occident de cette
li ne. g

y I 0. Le cercle mené depuis Antares jufqu’a l’étoile po
laire , traverfe d’abord la confrellation du SERPENTAIRE ou
Ophiucus , Gt plus haut rencontre. celle d’H—ERcULEs :-la.
ligne menée depuis Antares jui`qu’a la Lyre , paH`e entr
les deux tétes d’Hercules‘& du Serpentaire , qui font deux.
étoiles fort proches l’une de l’autre, dirigées vers Arcturus.

j I I ..La COURONNE eii- une petite confiellation fituée.
pres d’A;r£’curus 5 on la reconnoit facilement par les 7 étoi-·
les en forme de couronne , dont elle eft compofée. Les- deux
premieres étoiles de la queue de la grande Ourfe , e-St Q ,
formenr une direftion qui va rencontrer aulli la Couronne..·

j I 2. La lignemenée d’Ar&urus furla Couronne , tra
verfant enfuite la confiellation d’Hercu.les , va rencontrer
la Lynn ,.étoile de lapremiere grandeur, 6t l’une des plus'
brillantes qu’il y ait dans le ciel; cette méme ligne va fe die
riger vers le Cygzze , dont la confrellation a été-indiquée cie
deffus (goi) au moyen du quarré de Pégafe.;

j I 3. L’AlGLE efi une belle étoile de la feconde gran
deur, qui eft au midi de la Lyre Gtdu Cygne : on la diftingue
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arce u°elle efi entre deux autres étoiles qui en {ont fort:pq
roches Gt ui forment une ligne droite avec elle.p, q

j I 4. Le SAGITTAIRE eil une conftellation qui fuit le
Scorpion , c’ef’c—a—dire , qui efi un peu plus a l’orient; elle
contient plulieurs étoiles de troiiieme grandeur , qui n’ont
as unze forme qu’0n puifle indiquer fans figure 5 mais cette

conliellation eft marquee par une ligne menée depuis le`
milieu du Cyne fur le milieu de l’Ai·gle , car le Sagittaire
eii au midi de l’Aigle , autant que le Cygne eff au nord de‘
’Aigle. Le Sagittaire ei} encore indiqué par la diagonale

du quarré de Pégafe , menée de la téte d’Andromede par

a de Pégafe , prolongée du cété du midi; c’ei’t cette dia-·
gonale qpi {E0 ongéedu coté du nord , indiquoit la cein·l) ture de er e (504. .

j I LE CAPRIQORNE efi marqué par le prolongement
[de la ligne qui paffe par la Lyre Gt l’Aigle5 deux étoiles
fort proches l’une de l’autre , placées fur le prolongement
de cette ligne , marquent latéte du Capricornc 5 Gt 20 de
grés plus loin, du cété de l’0rient, deux autres étoi-les fituées
horifontalement , marquent la queue du Capricorne.

I 6. Le DAUPHIN cit une petite conitellation {ituée
environ rg deg.- at I? orient de l?Aigle, formée par un lofange
de 4. étoiles de la troiiieme grandeur.

_ j I 7. Le VERSEA·U_C{lZ défigné par la ligne menée de la
Lyre fur le Dauphin, prolongée vers le midi, a la méme dill
tance du Dauphin que le Dauphin de l’Aigle , c’ei’t-a—dire ,
environ a 30 deg. le Verfeau ef} un. peu at l’orient de cette
li ne. g

j I 8. La BALEINE eil une grande confiellation lituée
au midi du Bélier & de l’ei`pace qui efi entre le Bélier 8: le
quarré de Pégafe. La ligne menée de la ceinture d’Andro
mede entre les deux étoiles du Bélier ,- va pallet fur l’é
toilo a 21 la machoire de la Batleine , qui efi a 22 degrés des
deux cornes du Bélier. La ligne menée de la= Chevre aux
Pléiades , marque auiii ¤· de la Baleine. La ligne menée
par Aldebaran & la machoire de la Baleine , va _pa‘H`er fur
la queue G de la Baleine qui cli 5. 40 degrés plus loin , tour;
pres de l’eau du Verfeau.

C _ C 11];



j I 9. Les POISSONS font peu remarquables dans le ciel;
l’un des poiffons ei} glacé au midi du quarré de Pégafe
l( goz) fous a 6: ·y de égafe , l'autre eff placé a l’orient du
quarré de Pégafe , entre la téte d’Andromede Gr la tete du
Bélier :l’étoile a au nceud du lien des Poiffons ei} {ituée fur

la ligne menée des pieds des Gémeaux par Aldebaran , at
4.0 deg. a lbccident de celle-ci ; elle fair aulii un triang‘le#·
reélangle avec ¢ de la Baleine 6: G ou ·y du Bélier , au midi
de celles-ci 5 c’.eii Yétoile la plus remarquable de cette conf,
tellation.

j 2 0. La petite Ourfe ef’t uneconfcellation boréale qui
a prefque la méme figure que la grande Ourfe , Bc qui lu-i
ei} parallele , mais dans une lituation renverfée; l’ét0ile
polaire (g ) fait l’extrémité de la queue , les quatre étoiles
fuivantes font fort petites , mais les deux dernieres _ du
quarré font fort, remarquables , on les appelle Ze: Garde:
de la petite Ourfe.

Qonflellations j 2 I . J e ne conduirai pas plus loin ce détail des conil
SETS *°m¤'°1“*• tellations , les autres étant plus petites Bt moins-remar°`

quables , on aura befoin pour les bien difiinguer , de la mé
rhode indiquée ci-deffus (487), ou du fecours des Car,
tes céleftes zje remarquerai feulement que le Liebre efc une-·
coniiellation {ituée au midi d’Orion ; le Centaure , au midi,
de la Vierge ; le ./Vavire , au midi du Lion 5 Antinozis , au
midi de l’Aigle;le petit C/zeval, entre le Dauphin 6c le
Verfeau ; le grand Triangle, le Petit Triangle , Gr la Moue
che , entre la ceinture d’Andromede C 8: les Pléiades; l’E—
ridan , entre Rigel ou le pied d’Orion , & la Baleine. La
Coupe eflrun peu 5. l’0ccident du Corbeau.L’H_ydr¢ $’étend
au midi du Corbeau Gr de la COUP@l.

Connqiirele j' 2 2. Apres avoir appris 5 connoitre le pole du monde
mfEfl°l °°1‘P’ ( 3 ) , on doit étre curieux de difiinguer auiii le pole de l’é

cliptique , ui-fque c’ei’c un des points les plus remarquables i)dans le cielLe pole boréal de Yécliptique ei} fitué fur la,
ligne menée par les deux fuivantes ·y Bc )* de l_a grande Ourfe,
il fait un triangle prefque équilatéral avec Ia Lyre 6: a du
Cygne ; il ef} auili fur la ligne menée par les deux précé—
dentes du quarré de la grande Ourfe (Bt par les gardcs de
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etite Ourfe( $20 ), 3 dog- au-dela de l’étoile ¢ du Dra
on qui eil 5 peu-pres fur la méme ligne que les étoiles

_T , q; , g , Q, n du Dragon , dont la direélion s’étend de Call
iiopée 5 Ar&urus. Eniin, le pole de Yécliptique fait un trian- ’
gle-reélangle Gr ifocele avec létoile polalre 6: B de la pc
tite Ourfe , qui eil la plus voiiine de l’étoile polaire des
deux dernieres de la petite Ourfe,1’angle droit efi 5 l’étoile G.

5 2 3 . Je penfe que pour mettre le Leéteur 5 portée
'd’eftimer en degrés les difiances des étoiles , il fuHit de rap
porter ici en nombres ronds les diiiances de quelques-unes
les plus remarquables. La grande Ourfe a 26 deg. dc lon- ’
gueur depuis cz jufqu5 ni la diagonale d’Orion , depuis Ri
gel jufqu’5 l’épaule orientale , eil de 19 deg. les deux épau-·
les font diiiantes de 7 deg. les deux tétes des Gémeaux de
4. deg. i. On peut trouver un grand nombre de ces difian
ces exaélement mefurées , dans les Livres de Tycho, d’Hé
vélius Gr de Flamfteed ,. mais on s’en fert fort peu aétuelle
ment. Il faut aufli fe rappeller qu’on ne doit examiner ces
difiances que quand les étoiles font un peu élevées : les conf
tellations paroiffent plus grandes quand elles font voifincs I1}¤G<>n de

Ia V"'
de l’horifon , par l’erreur d’un jugement involontaire , que
nous tacherons d’expliquer en parlant du diametre de la
Lune dans le VII°. Livre.

DES ETOILES NOUVELLE5
ov CHANGEANTEL

j 2 4. L’HI$TOIRE fait mention de plufieurs étoiles re·
marquables Bt nouvelles qui ont paru, 8c difparu enfuite to
talement: nous en connoiifons encore aétuellement qui dif
paroiffent de temps 5 autre , qui augmentent de grandeur
& diminuent enfuite fenfiblement. I1 y en a d’autres qui ont
été décrites par les Anciens comme des étoiles remarqua
bles , Bc qui ne paroiffent plus , ou qui paroilfent confiam
ment, n’ayant pas été décrites par les Anciens ; mais on

peut attribuer une artie de ces différences 5 leur inatten· ition , ou 5 Yerreur du Catalogue des Anciens qui ne nous



2-08 ASTRONOMIE,L1v. III.

Z1 été confervé qu’avec beaucoup de fautes dans l’A1mageiie
de Ptolémée.

§' 2 j . Les plus anciens Auteurs , tels qu°Homere , Ata
talus & Geminus, ne comptoient que {ix Pléiades ; Varroni
Pline , Aratus , Hipparque & Ptolémée, dans le .tCXt:e Grec,
les mettent au nombre de fept , Gt l’on prétendit que la
feptieme avoit paru avant Yembrafement de Troye ; mais
cette différence a pu venir de la difliculté de les diiiin-guer,
Bt de les comptera la vC1e {imple.

L’Hi{’toire raconte plus précifément des apparitions d’é·1
toiles nouvelles , I2; ans avant J. C. au temps d’Hippar»
que :( Vcyea Pline, Liv. II. c/z. 6. ) gécau temps de 1’Em-4
pereur Hadrien , 139 ans aprés J. C.

2 6.. Fortunio Liceti , Médecin célebre , mort 5. Pae
doue en 16g6 , a compofé un Traité de zzovis Ajiris , ou
1’on peut trouver une ample érudition fur les étoiles nouv
velles , dont les Anciens ont parlé. Il rapporte que Cufpi:
nianus obferva une étoile nouvelle vers Pan 389 , pres de
1’Aig1e , qui _p_arut_aufIi brillante q·ue Vénus pendant trois
femaines , Bc qui difparut enfuite : c’ef’c peut-étte la méme,
dit M. Callini, qui fut appercue au temps de 1’Empereut_
Honorius , que quelqucs-uns rapportent a1’année 389 , 6;
d’autres at 398.

Dans le neuvieme fiécle , Maliahala Haly Bt Albumazar;
'Afironomes Arabes, obferverent au 1 5°, deg. du Scorpion,
une nouvelle étoile li brillante , que fa lumiere égaloit la
quatrieme partie de cclle de la Lune; elle parut pendant
liefpace de quatre mois.

Cyprianus Leovitius raconte qu’au temps de l’Empereu:
Othon , vers 94;, on vit une nouvelle étoile entre Céphée
Bt Caiiiopée 5 & Yan 1264- , une autre étoile nouvelle vers
Le méme endroit du ciel , qui n’eut aucun mouvement.

ramwycgmle j 27. La plus récente & la plus Fameufe de toutes lesdc *57* étoiles nouvel es , a été celle de _1 572 : elle fut remarquéc
au commencement de Novembre , faifant un rhombel pan
fait avec les étoiles ¤¤ , G , ·y , de la Vconiiellation de Callio
lée. Tycho»Braché qui Yappergut le _1 1 Nov. détermina fa V

longitude
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longitude in 6° g4.’ du Taurcau , avec gg° 4g’ de latitude
boréale, ibn afcenlion droitc 0° 26 ’ , fa déelinaifon 61" 4.7’.
I1 a compofé fur cette nouvelle étoile un excellent Ou
vtage intitulé , De nova Stella Amzi 1 572 , qui renferme
beaucoup d’autres recherches intéreffantes. Cette étoilc
parut des le commencement fort éclatante , comme fi elle
fe fu: formée t0ut—5-coup avec tout {on éclat ; elle furpafl
foit Sytius , la plus brillante des étoiles , & méme Jupiter

érigée. Des le mois de Décembre 1572 , elle commenga.
5 diminuer peu-5-peu , jui`qu’au mois dc Mars 1 574. , qu’0n
Ia perdit de Vue. Elle ¤’av0it aucune parallaxe fenlible , ni
aucun mouvement propre apparent ; d’oi1 il ell aifé de
conclure qu’elle étoit beaucoup plus loin de nous que Sa
turne , la plus éloignée de toutes les planetes , fans quoi
elle auroit eu une parallaxe annuelle tres-fenfible.

j 2 8.La nouvelle étoile du Serpentaire qui paerut le 1o
Oil. 1 604. , fut aufli btillante que celle de 1;72 5 on cella
dc la voir au mois d’O£t. 1 6og ; fa longitude étoit dc 1 7° 40’
dans le Sagittaire , avec 1° g6’ de latitude feptentrionale,
Képler ( de nova Stella Ierpeazarii ),-allure qu’clle n’avoit
aucune parallaxe , ni aucun mouvement par rapport aux
autres étoiles ; d’oi1 il paroit qu’elle étoit aulli beaucoup

au-deH`us de la fphere de Saturne : car la arallaxe annuelle etproduite par le mouvement de la tetre , ufait varier en
apparence de pluiieurs degrés , lielle eut été e la diflance
de Saturne , comme nous Yexpliquerons dans le V'. Livre.

j 2 9. La changeante de la Baleine appellée 0 dans
Bayer , fut appercue le 13 Aout 1596 par David Fabricius.
Bouillaud , dans un Traité imprimé a Paris en 1.6 6 7, trouve
que cette étoile revient a fa plus grande clarté au bout de
3 33 jours , 6: M. Cailini en compte 334. : elle paroit de 1_a
feconde grandeur pendant l’e{`pace de 1 5 jours , Bc diminue
enfuite jui`qu’e diiparoitre totalement. Hévélius rapporte
qu’elle fut quatre années entieres fans paroitre depuis le
mois d`O&obre 1672 , jui`qu’au mois de Décembre 1676,;
Elle rfcmploie pas toujours un temps égal depuis le com
mcucement de fom apparition jul`qu’a fa plus grande clarté,

i deuis fon lus rand éclat jui`qu’_a fa difpariti0n“; mais,nppg
D dI 0111: L

Etoile nouvellc
du Scrpentairci.

Changeante dc
la Balcine,
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tantot elle augmente plus vite qu’elle ne diminue, Gt tantot
elle s`accroit plus lentement. M.Caf{ini l’a trouvée dans fon
plus grand éclat au commencement d’Ao€1t 1703 , St ellc
paroiilbit alors de troilieme grandeur, comme Fabricius `
1’avoit jugée le I3 Aout ISQ6. Elle avoit eu , dans cet ei

ace de 39080 jours, 117 révolutions 5 ainfi la périodc
inoyenne de.fes variations doit étre de 3 34 jours. ( Vey/eg
M. Caffmi, Elehzerzs d’Afir0/zomic , pag. 68. M. Maraldi,
Meh:. Acad. 1719. Trazz_/ac?. P/zilq/.`n°. 134..6c 346. )

j 30. I1 y a dans le Cygne trois étoiles changeantes:
la premiere ef’t lituée proche l’étoile ·y, qui ef’t dans la poi·
trine 5 elle fut découverte par Kepler en 1 600 5 elle ne
fe trouve point dans le Catalogue des étoiles Hxes de Ty
cho , quoiqu’il en ait marqué plufieurs qui font pres d’elle
& qui ne font pas plus remarquables. Bayer & Janfon la re
gardent comme nouvelle. Pendant 19 ans qu’elle fut ob
fervée par Kepler , elle parut toujours de la méme gran
deur, n’étant pas tout-a-fait fi grande que ·y a la poitrine du
Cygne : elle paroiifoit encore, au témoignage de Liceti , en
1621 , mais elle difparut enfuite. M. Cafiini Pobferva dc
nouveau en 16 gg : elle augmenta pendant cinq années ,
juf`qu’a ce qu’elle vint a égaler les étoiles de la troifiemc
grandeur , 8: diminua enfuite. Hévélius l’0bferva en 1 6 6 g 5
elle augmenta fans jamais arriver a la troilieme grandeur :
en 1677 , en 1682 Bt en 17Ij , elle n’étoit encore quc
comme une étoile de la iixieme grandeur. ( Vqyeq M.
Callini , Elehzerzs d°AjZr0rz0m£e,p. 69. II/I. Marald-i , Mcbz.
Acad. 1719. Tranfzfl. P/zi/0_f1z°. 6; , 66, 67 Bc 134.. )

j 3 I. La feconde étoile changeante du Cygne qui nc
paroit plus aftuellement , fut découverte le 2O Juin 1 670,

ar le P. Anthelme, Chartreux 5 elle étoit de troifieme
grandeur , elle fe perdit bientot entiérement : fa longitude
étoit a 1° g g' du Verfeau, avec 47° 28’ de latitude boréale;
elle paffoit par le méridien 27 fecondes avant la luifantc
de l’Aigle , fon afcenlion droite étant de 293° 33}, & fa
déclinaifon de 26° 3 3’. Le P. Anthelme la revit le I7 Mars
16 7 1 . M. Callini y remarqua cette année—la pluiieurs variav
tions, 6: depuis 1672 on ne1’a plus retrouvée.



jg 2 . La plus rcmarquablc des changcantcs du Cygnc,
iappc léc X , & dont on obfcrvc cncorc lcsyariations , fur
découvcrtc cn 1686 par M. Kirk , elle étoir dc cinquicmc
grandeur 5 au mois de F évrier 16 87 il ne put Pappercevoir,
meme avec une lunette. Dans la fuice , M. Maraldi & M.
Cailini ayant obfervé plufieurs fois fes variations , trouve
rent fa période de 40; jours. M. le Gentil a trouvé , par
de nouvelles obfervarions, 40 g jours 8: g. les temps de ibn
plus grand éclar dans ces années-ci combent au 1 3 Février
1761 ; au 2S Mars 1762; ; Mai 1763 ; 13 Juin 1764423
Juillet 176; ; 2 Septembre 1766; 12 O&0bre 1767; 20
Novembre 1768 ; 30 Décembre 1769; 9 Février 1771 ;
20 Mars'1772 ; 29 Avril 1773 ;9 Juin 1774.; 14. Juillec
177; ; 27 A0€1c 1776; 7 Oétobre 1777; 16 Novembre
1778;26Décembre 1779; 3 Février 1781 ; 16Mars 1782;
2; Avril 1783 ,&c. (Vg;/e; Mc92z. Acad.1719. Gr 17;9.)

j 3 3. M. Callini parle de plufieurs autres étoiles , ou
qui font perdues , ou qui paroiiient changeantes ou nou
velles , ( Eleizzezzs d’AjZrozzomie , pag. 73. ). M. Maraldi en
avoit obfervé un grand nombre, ( Mevrz. Acad. 1704.. Du
hamel , de 1’Acad. pag. 363. ). Cette matiere n’a été
encore que peu difcutée , quoiqu’elle mérite bien l’atten—
tion des Obfervateurs curieux : le moyen le plus sur de
découvrir dans ce genre les moindres variations , {`eroic
d’obi`erver de temps en temps toutes les étoiles, & d’en drefi
fer des catalogues , auili nombreux 8: aufli détaillés que ce·
lui de M. l’Abbé de la Caille , dont nous avons parlé ci·
dellus, (art. 4.71 ). Un jour viendra peut-étre, ou les Scien
ces auront a{l`ez d’Amateurs pour qu’on puiffe i`uH°1re a de Ii.
pénibles travaux.

j 3 4. Il y a dans pluiieurs autres étoiles des change
mens de grandeur 8: de lumiere. L’étoile G de l’Aigle , qui
certainement au temps de Bayer devoit étre plus brillante
que ·y , pui{`qu’il lui a donné la premiere place aprés la lui
fante de l’Aigle , ·e{t aétuellement beaucoup plus petite
que ·y , elle ei} a peine de quatrieme grandeur : il paroit

auili que la diilance entre a 8:G eil plus grande ;6t§ellement)IJ

Changeante L
du Cygne.

Temps de Ii
plusgrandc
' lumiere.
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qu’elle n’étoit autrefois 5 en forte que l’étoi1e G a changé de
lumiere & de iituation.

L’étoile précédente xala jambe gauche du Sagittaire, qui
dans Bayer ei} de troiiieme grandeur, parut en 1671 de la
{ixieme; en 1676 elle étoit plus grande , & M. Halley la
marqua de troiHeme grandeur:en 1692 M. Maraldi pou
voit a peine Pappercevoir : en 1 693 Gt 1 694. elle parut de
quatrieme grandeur ( HM. Acaaip. 363. ). Il y a encore
dans le Sagittaire 8: dans le Serpentaire d’autres étoiles vae
riables.

S3 S- L6 €h¤¤g€m€¤t de couleur qu’on prétend éu-c
arrivé dans J`_yrius , paroit encore une chofe bien lingu
liere : M.·Barker a remarqué (Tmnf P/zi!. 1760,}:. 4.98. )
d’apres les témoignages d’Aratus , de Sénéque , d’Horace,
de Ptolémée , que cette étoile étoit autrefois tres-rouge ,
quoiqu’elle foit aujourd’hui d’une blancheur décidée fans
aucune teinte de rouge ;cependant je n’oferois croire que
les preuves foient fuflifantes pour admettre un fait auiii exe
traordinaire.

Sur la mq/E du changcment des Etoile:.

j' 3 6. I1. ei} diflicile de fe former une idée nette de la
caufe qui peut faire changer & difparoitre les étoiles , ou
nous en montrer de nouvelles. Le P. Riccioli au II°. Tome

de fon Almagq/ie , p. 176. eftime qu’il y a des étoiles qui
ne font as lumineufes dans toute leur étendue , & dont. la
ppartie o fcure peut fe tourner vers nous par un effet de la.
t0ute—puiH`ance de Dieu.

Bouillaud , dans un Ouvrage qui parut en 1667 , intis
tulé , MnaéZis Bu//ia/di ad Hffrorzomos Mozzita duo , fup
pofe aufli que la changeante de la Baleine a une partie obfi
cure , avec un mouvementde rotation autour de fon axe 5
par lequel fa partie lumineufe Gt fa partie obfcure fe pré-1
fentent alternativemen-t a nous.

S 3 7. M. de Maupertuis dans fon .D%·0ur.s· ju le:
’ dzj%}entc.r Figure: de.: A_/fre: , publié a Paris en 17 32 j



Sur la cau_/é du chdzzgemeizr Je: Etoile:. 2 1 {
ayant fait voir quc lc mouvcmcnt dc rotation d’un aiirc
fur {on axe peut produirc dans cct aiirc un applatiiicmcnt
confidérablc , s’cn {crt pour cxpliqucr lc phénomcnc dont
il s’agit. ¤¢ Lcs étoilcs Hxcs, dit-il , font dcs folcils com
»¤ mc lc notre ; il ei} donc_ fort vraifemblable qu’elles
» ont , comme cet aflre , un mouvement de rotation
» fur leur axe ; les voila donc felon la rapidité de leur mou
» vement expofées a l’applatiffement ;-Bc pourquoi ne fe
» trouveroit—il pas de ces étoiles plates dans les cieux , Ii
» l’on penfe fur-tout que nous ne fgavons par aucune ob
» fervation quelle eil la Hgure des étoiles fixes ? . . . Si au
»¤ tour de quelque étoile plate circule quelque groffe pla
» nete fort excentrique, ou comete , dans une orbite incli
» née au plan de Féquaceur de l’étoile , qu’arrivera-t-il , la
so pefanteur de l’étoile vers la planete , lorfqu’elle appro
» chera de fon périhélie , changera l’inclinaifon de l’étoile
» plate qui par-la nous paroitra plus ou moins lumineufe.
» Telle étoile ménae que nous n’appercevions point , parce
·=· qu’elle nous préfentoit le tranchant , paroirra lorfqu’elle
» nous préfentera une partie de fon difque; & telle étoile
as qui paroiffoit ne paroitra plus. C’ell ainli qu’on peut ren
» dre raifon du changement de grandeur qu’on a obfervé
» dans quelques étoiles , Bc des étoiles qui ont paru 6: dif
;¤ paru >¤.

j 3 8. Ce feroit peut-étre ici le lieu de parler des chan
gemens de polition qu’on a obfervés dans pluiieurs étoiles ,
fur-tout dans celles de la premiere grandeur; ces varia
tions qui proviennent fans doute des attraélions mutuelles
de diiférens fyfrémes , ou des dii¥érentes planetes que nous
ne voyons pas , dérangent routes les loix générales dont
nous avons parlé jufqu’ici , 8: dont nous avons a parler dans
la fuite. Mais je réferve cette matiere pour le XVI°. Livrc,
ou il fera parlé des autres mouvemens des étoiles.

Des Etoile: doubles au Jfnguliercs.

.j' 3 9. DA1~1s les obfervations de M. Blanchini , impri
mécs aVérone en 1 7 37 , par les foins de M. Manfredi. , on

D d

Changsmcns
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tr0uve,p.zge 208, que l’étoile double appellée Q de la Lyre,
préfente des phénomenes fort finguliers : une des deux étoi
les dont elle ei} compofée , paroit quelquefois fe divifer en
deux , quelquefois elle paroit environnée d’une ou de deux
autres Petites étoiles ; la feconde des deux étoiles diminue
quelquefois de grandeur, enforte qu’on la diiiingue a peine,
quoique l’air foit parfaitement ferein. Cette obfervation ,
ajoute-t-il , a été faite avec plufieurs lunettes de Campani
Gt de Marc-Antoine Cellius, qui avoient zz , 23 Bc 2g_
almes , (chaque palme eii de 8 pouces { ) ; Bt l’0n a tou·

iours obfervé a P·eu»pres la meme chofe.
M. Grifchow, Afironome de Berlin , étant at Londres

en 1748* , écrivoit in M. de l’I{le , qu’on avoit découvert en
Angleterre une nouvelle Planete qui tournoit autour d’une
étoile Exe iituée aupres ou dans la Lyre: c’ef’t une planete,
ajoute-t-il , que M. Blanchini avoit cru appercevoir , mais
dont il n’étoit Pas bien affuré faute de lunettes affez par
faites. D’autres ont dit avoir v€1l’étoile Q de la Lyre envi—
ronnée de cinq Petites étoiles , au moyen d’un grand téleil
cope de I2 pieds , coniiruit par M. Short pour le Doéleur
Stephens , & qui appartient a€tuellement a Mylord Duc
de Malborough. Pour moi, je n’ai rien oiii dire de fem-;
blable en Angleterre , & je crois que des fingularités pa
reillcs ont befoin d’étre bien conilatées Pour obtenir quelw
que coniiance.

j‘40. On a écrit que M. Caflini avoit remarqué dans
le dernier {iécle , que la premiere étoile •y _du Bélier étoit
quelquefois double , ou divifée en deux parties , dillantes
l’une de l’autre de l’intervalle du diametre de chacune ,`
(Gregori, L. [II. prop. g4. Volf, pag. 440.). On a dit
aufii que l’étoile qui ef’t au milieu de l’épée d’Orion, 6: quel
ques étoiles des P1éIadesparoiH`ent quelquefois triples 8:
méme quadruples ; mais ces phénomenes Iinguliers n’o12t
pas été bien confiatés.

Cinqétoiles j 4 I . A l’égard des étoiles doubles ,_ elles ne font pasd°“l’l"‘ rares. ,]’ai obfervé difiinélement avec une lunette de 18

pieds , que l’étoile ·y a l’épaule de la Vierge ei} double , ou
formée de deux étoiles [éparées Func de l’autre d’un inter1
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valle d’environ-z" , prefque égél au diametre apparent que `
chacune paroit avoir a caufe de 1'irradiation.

L’étoile o du Capricorne eff aufli double ; Yintervalle des
deux étoiles eff tel , qu’avec un inflrument de 6 pieds on
ne peut prendre fa hauteur que dans le crépufcule , ou en
éclairant les fils , parce que quand l’une eff cachée fous le
fil , l’autre paroit , GL on ne fgauroit diilinguer laquelle des
deux eil fous le fil.

L’étoile ·y a la téte du Bélier ef} auffi compofée de deux
étoiles confidérables , comme l’obferva le remier, a ce

qu’il aroit , Robert Hook, ( Voy. Trazzf Piilof rz°. 4. ). lLa pus boréale des trois étoiles au front du Scorpion, eft
compofée de deux étoiles , dont l’une eff double de l’autre
en grandeur 8c en lumiere , comme l’obf`erva M. Caflini en
1678. (Hy}. Acaa'. p. 172. ). La téte précédente des Gé
meaux ef} aufli double 5 on_ en pourroit citer probablement
beaucoup d'autres que je n’ai pas préfentes aftuellement.

LA VOIE LACTEE, DEI ETOILEI
NEBULEUSES , ET DE LA LUMIERE Zo1>1AcA1.B.

' S 4. 9.. La Voie laflée ef’c une blancheur irréguliere qui
femble faire le tour du ciel en forme de ceinture. On l’a

l’a appellee Cercle de Junon , Chemin de S. Jacques, Fa_/Q
cia , Vqligium .S`olis , Via regia, Zona , Via perufla ,
Cafli Cin alum , Orois laéleus. Les Grecs l°appellent
I`¤.Au.§fa;. ies Arabes l’ont appellée aufli bien que les Latins
V ia Lailis. Ovide nomme la Voie laétée le C/zemia du

zréne de Jupiteit:
Efl: via fublimis cczlc manifefia {ereno;

( Laétea nomen haber) , candore notabilis ipf'0
Hac iter ef} fuperis ad magni regna Tonanris ,
Regalcmque dcgium. Memm. I.

Démocrite fentit le premier que la blancheur de cette
zone devoit étre produite par une multitude d’étoiles , trop
petires pour étre appercues difiinélement , 8: c’eft ce qu’iI
y a de plus vraifemblable, quoiqu’Ariftote ait prétendu que
ce n’étoit qu’un météore placé dans la moyenne région.



On ne fgauroit douter qu’une partie de l’éclat Sc de Id
blancheur de la voie lailée , ne provienne de la lumiere des
petites étoiles qui s’y trouvent par millions; cependant avec
les plus grands télefcopes on n’en diftingue pas affez , pour
qu’on puiffe attribuer at celles qu’on diftingue la blancheur
de la voie laétée , fi feniible in la Vue {imple : ainii nous ne
fgaurions-décider que les étoiles foient la feule caufe de
cette blancheur, quoique nous ne connoiflions aucune ma-»
niere bien fatisfaifante de Yexpliquer. (Voy. l’art. gg;. ).

j 4. 3 . Les Poétes en rapportoient l’origine E1 l’incendie
de Phat-Eton , ou au lait de Junon qu’Hercules, aprés l’avoi1:
tetée, laiffa retomber de fa bouche ; d’autres en ont fait le
féjour des Héros , comme on le peut voir dans Manilius,
Liv. I. qui décrit fort au long la iituation Bc la trace de l
voie laélée

Alter in adverfum pofitus fuccedit ad Arftos, 8zc;

La voie laétée traverfe pluiieurs conftellations , Caflioq
pée, Perfée , le Cocher , le bras d’Orion , les pieds des Géw
rneaux,1e grand Chien, le N avire, 8: c’ei’t ici faplus grande
Iumiere : elle paH`e enfuite par les pieds du Centaure, la
Croix ,1e Triangleauiiral ;de—l?1 retournant vers le nord
par 1’Autel , la queue du Scorpion ,1’arc du Sagittaire , Gt
fe divifant en deux branches, traverfe l’Aigle , la Fleche ;

le Cyg-ne , leSerpentaire , la téte de Céphée , Bc revient 5.
Ca chaife de aflio ée. d)Des Nébulcutés. j 4.4. De mémque la voie lafftée forme une blancheum

autour du ciel , on trouve auili dans d’autres parties , oit .
la voie laéiée ne s’étend pas, de petites blancheurs qui
il la V€1€ {imple reffemblent a des étoiles peu lumineufes , GC
qui dans le télefcope font ou un affemblage de pluGeurs
étoiles fort pres l’une de l’autre , ou une blancheur large 8C
irréguliere , dans laquelle on ne diiiingue point d’étoiles Q
ou mélées de 1’ un .6: de l’autre ; c’ef’t ce qu’0n appelle lcs
Nénutnusas.

g$l;¤l¢;¤£'= j 4. j. La premiere N ébuleufe qu’0n obferva ap1·ésl’in— ’d_“ i°m °’
vention des lunettes dapp1·oche , fut celle d’Andromede ,

xcmarquée en 16 iz par simon Maz·iuJ, qui 1’a décritc daqs:1



217

‘laPré{ace cle fon Mundus Jovialis ; elle ne paroit in la
vine que comme un nuage , mais dans la lunette-elle paroit
formée par trois rayons blancs , pales , irréguliers, qui font
glus clairs en approchant du centre, elle occupe environ
n quart de degré : quoique Tycho emit obfetvé l’étoile v ,

qui cit la plus boréale de la ceinture d'Andromede, il n’a—
voit pas fait mention de cette nébuleufe qui en eft affez
proche. Bouillaud crut en 1666 qu’elle avoit diminué de
clarté dans l’efpace de quelques années qu’il l’avoit obi`er—
vée ; il remarqua auili qu’elle fe trouvoit dans des figures
tlc conflellations décrites vers l’an rgoo , quoiqu’enfuite
Tycho ni Bayer ne l’euffent pas remarquée , cela lui {it
croire que cette nébuleufe étoit fujette adifparoitre dans
pertains temps ; M. Kirk eff du méme avis , mais; cela deft
pas bien conilaté,

54.6, La nébuleufe de Yépée d’Ori0n au—deil`ous des Nébuleufé
trois Rois , ei} la plus remarquable de toutes ; cependant
M.' Huyghens eil le premier qui en ait parlé en 16 ;6 : elle
a {ix minutes de longueur , elle eil d’une Hgure irréguliere,
allongée 8: courbe ; fa blancheur ef: vive dans la lunette ,
{at l’on n’y.diftingue que fept petites étoiles. M. ide Mairan
croit qu’elle al i`ouH`ert quelques altérations depuis M. Huy
ghens , ( Traité de Z°Aur0re 60re'aZe,p. 262. 622,1.2. de I7Sz1.. );
qu’elle eil devenue plus deni`e,.& qu’elle a changé de forme;
il cite 51 ce {`ujet le témoignage de,M_. Godin 8: de M. de

d’O*i°¤·

Fouchy. ]’ai donné dans la Fig. 2 1 le deffein de cette né- pig. zz,
buleufe , d’apres de Mairan : on y voit l’étoile d de M.
Huyghens , environnée d’une nébulofité de méme efpece.

j 4.7. Hévélius remarqua pres de la téte du Sagittairc
une autre nébuleufe , dont M. Kirk attribuoit la décou—
verte a Abraham Ihle en 166.;. M. Kirk en 1681 ap
percut entre les étoiles informes qui font vers le pied bo
réal d'Antinoiis , une quatrieme nébuleufe qui ne paroifloit
point 5. la vie {im le , mais qu’il obferva dans une lunette
de quatre pieds. Caflini a remarqué entre Syrius 6:
Procyon une a{l`ez belle nébuleufe. M. Halley en obferva
une dans le Centaure en 1677 , 6: une autre en 1714 dans ` i
la conilellation d’Hc1‘Cules.

Tome L



4. 8. M. Ie Gentil apperqut en 174.7 une petite nebu
l‘eul`e , {ituée at 1° IO, au midi de l’ancienne ; ibn afceniion
droite étoit de 6° 3o’ , & fa déclinaifon 380 3o’, fur le pa
rallele des deux étoiles cr & to de Médufe; elle n’a qu’en—
viron une minute de diametre, au lieu que l’ancienne a en·e
Viron un quart de degré, (Me9n.pr.eyénzek , T. [Lp. 1 38. ).`
M. le Gentil affure qu’il a obfervé pluiieurs autres nébuleu
fes nouvelles , trois dans Cailiopée , une dans le Sagittairc
&une a la queue du Cygne , (1}5id.p. 14.3. ).

549. On connoit fous le nom de Nééuleufz du Carz

cer ( 3 98) un etit amas de plufieurs étoiles qui font tres- l)difiinéles dans a lunette , Bc qui ne fe confondent at la Vue
{imple qu’é caufe de leur grande proximité : dans ce fens ,
les Plé‘des memes peuvent pallet pour une efpece de né
buleufe ; St M. de la Caille en dit autant de l’étoile 9 du N a··
vire , de troilieme grandeur , qui étant entourée d’un grand
nombre d’étoi1es, de {ixieme , feptieme & huitieme gran-1
deur , reflemble aux Pléiades.

.,1 Nébulcuygs j' $0. M. l’Abbé de la Caille en travaillant au catal0=
¤“Q'**l°S· gue d’envir0n dix mille étoiles auitrales , qu’il a obfervées

au Cap de Bonne—EI`pérance , remarqua toutes les nébu=
leufes qui fe préfenterent dans fa lunette, 6: il en a donné
la pofition; elles font au nombre de 4.2 , Bcil en diftingue
14. de chacune des trois efpeces ; 14. nébuleufes, oi1l’on ne
voit par la lunette aucune apparence d’étoi1es , 14. oi11’0n
ne voit qu’un amas d’étoiles diilinéles , Gt 14. ou l’0n re
marque des étoiles de iixieme grandeur ou au—de{I`ous , en
tourées ou accompagnées de taches blanches ou de nébu
leufes de la premiere efpece. Quoique les plus remarquables
des nébuleufes auilrales n’aient probablement pas échappé
a fes recherches , cependant M. de la Caille ne fe Hattoit
pas d’avoir remarqué toutes les nébuleufes de la premiere
8c de la troifieme efpece , parce que la lumiere du crépuil
cule & celle de la lune ont pu lui en dérober plufleurs, Bt
qu’i1 y a des parties du ciel qu’il n’a pas obfervées par des
nuits bien nettes 8c bien obfcures.

j j' I .» Il y a pres du pole auflral deux blancheurs re
marquables , qu’on appelle communément les ]Vu.e%2.r de
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Magellan, que lcs Hollandois 8: les Danois nomment les
Nuebs du Cap , parcc que c'ei’c en approchant du Détroic
de Magellan ou du Cap de Bonne-Efpérance , qu’on les a.
du remarquer pour la premiere fois 5 elles relfemblent at- ifaitement; a la voie la£’cée , & quelle que foit la caufe de la
blancheur de celle—ei , il ef’t probable que c’efi la méme que
pour les-deux nuages de Magellan.

On remarque aulli dans la partie aufirale du ciel un ef·
oce de pres de trois degrés d’étendue en tout fens , qui
paroit d’un noir foncé , il eff dans la partie orientale de la
Croix `du fud; mais cette apparence n’e& caufée que par la
vivacité die la blancheur de la voie la€1ée qui renferme cet
efpace, br qui Yentoure de tous c<§tés.( Mem. Ac. 1734. ).j

Qn peut voir de plus grands détails fur les Néqbuleufes dans es Mémoires de l’Acatlémie , années 1707 j
17 3 1 , 1734. Gt I7jf;(.l3l’1SlCS Tranfa&ions Philofophiques
de la Société Royale Londres, 1 667, n°. 2 g, 1 676, n°. 1 23;
1716, n°. 34.7, & 1733 , n°. 4.28 ; dans le Mémoire de MJ
Derham fur les nébuleufes. Voyez aufli l’Ouvrage d’Hévé—4
lius intitulé , A_/Zrorzonzias Prorlromus ; celui de Bouillaud
qui apour titre, Mnaélis Ballialdi aa' Afrorzomos Monira
duo 3 primum de_/Zclld Ceri , a/zerunz dc Ne5ul4@ irz Arz—
dromedz cirzguli parte 50red arzte éierzrzium irerzirrz orré ,
1 666 ; Gr le fecond Volume des Mémoires préfentés a YA-;
cadémie par divers Scavans Upag. 137.

j' j 3. Les nébuleufes , proprement dites , paroiffent sur lgczuleiq
étre dc petites portions de la voie laétée , répandues en dif?
férens endroits du ciel.-I1 ell diflicile de décider {lla voie
laétée elle-méme , auili-bien que les nébuleufes dont la luz
miere eil vive fans étre parfemée d’étoiles, oi1l’on n’apper·e
Qoit qu’une blancheur uniforme, méme avec les plus gran
des lunettes , font cependant formées par de véritables
étoiles , fituées fort pres l’une de l'autre: c’ef’t le fentiment
de M. Caflini , ( .Elem..d°,/1_/Zrorz. p. 78. ) 3 mais.M. de la
Caille en paroit éloigné , ( Mehz. Acad. 1 7 54. , pag. I9 g. ),
M. de Mairan voyant quelque analogie entre la lumiere zo
diacale & ces nébulolités, penfe qu’onpourroit les attribuer
5 1’atmoi`phére de pluiieurs écoiles , dont les uns fevoien;g__ e 1)

°°$ ¤°°b“l°£°é‘·
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dans la plfipart des nébuleufes , 8c dont plufieurs autres
peut—étre fe dérobent a notre vue. ¤<.La figure irrégulierc
ss de la nébuleufe d’Orion Sc fa continuité n’ont rien qui
ss doive furprendre , dit M. de Mairan : des pofitions diffe
»¤ rentes 8c une difrance li énorme ne fqauroient manquer
ss de confondre , ou de mutiler at nos yeux la plupart de ces
=¤ atmofphéres , 8: pourroient fort bien nous en montrer
ss l’aH`emblage 8: le total, fous la figure que cette clarté
» repréfente >¤. ( Traite'P/Lyjiguc JC Hyforique de l’Aurore‘
Goree:/e,pag. 263. )

S Lumicrc S S 4.. Nous ne pouvons placer mieux qu’a la fuite des
Z°d‘°°"“·

nébuleufes , la Lumiere Zodiacale qui eil un phénomenef
également Hngulier , Gt une `lumiere peut-étre de mémc
genre ; nous ne pouvons aufli faire mieux fur cet article ,
que de tranfcrire une partie de ce qu’en dit le célebre M. def
Mairan au commencement de fon Traité de l’Aur0re Bow
réale.

ccqusgcg, ' La LUMIERE ZoDIAcALE efl une clarté, ou une
blancheur fouvent affez femblable a cell-eqde la voie laélée,
que l’on appercoit dans le ciel en- certains temps de l’an~
née aprels le coucher du {`oleil , ou avant ’i`on lever , en»
forme de lance ou de pyramide , le long du Zodiaque our
elle e{’t toujours renfermée par fa pointe & par {`on axe ,ap-·
puyée obliquement fur l’hori{`on par fa bafezelle fur déc0u·
verte , décrite GL ainfi nommée par feu M. Cailini.

S S S.'La lumiere zodiacale rfeft autre chofe que l’at¢

moignhere du foleil ; c’ei’t un H-uide , ou une mariere rare8: t nue , lumineufe par elle-méme , ou {`eulement éclairéc
par les rayons du foleil , qui environne le globe de cet
ailre , mais qui ei} en plus grande abondance , &' plus éten··
due autour de {on équateur que par-tout ailleurs.

Ob(§,-vga gn S S 6. Les premieres obfervations de feu M. Caflini {·i.1r·
83- Ia lumiere zodiaca-le furent faites au printemps de 1683 , 8c

rapportées dans le Journal des Sqavans du ro Mai de la
meme année. M. Fatio de Duillier qui fe trouvoit alors Er
Paris en liaifon avec M. Caflini , Gt qui étoi-t tres-capable
de fentir toute la beauté de cette découverre , y fut témoirv
de plufieurs de ccs obfervations: étant retourné peu de
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temps apres a Geneve, il obferva de fon cote tres-l`oigneu·
fement le meme phenomene pendant les annees 1 684. ,
1 68;, & jufques vers le milieu de 1686. Il ecrivit alors a
M. Cailini une grande Lettre , qui fut imprimee a Amiier
dam la meme annee. M. Caflini a fait mention de cette Let

tre avec eloge en plus d’un endroit du Traité qu’il nous a
laiffe fur ce fujet, BL qui a pour titre , Debouverze de la
'Lumiere ce/q/Ze gui paroft dans Ze Zodiague. Ce Traité
parut en 1 69o dans le Volume des Voyages de l’Academie
des Sciences. Il ei} parle encore dans les Mya!/azzea Ala
runz Curiofvrzun, (Decuriaz III. ann. 1. p. 28;. 6c fuiv. ) ,
de plufieurs obfervations de cette lumiere faites en Alle
magnepar MM. Kirk G: Eirnmarx, en 1688, 1 689 , 1 691,
I693,]ul`ql.1,8.ll commencement de 1694. 5 mais il n’y en a
qu’un petit nombre qui y {`oient detaillees : depuis ce temps
la, ces obfervations furent entierement negligees juf`qu’au
temps ou M. de Mairan commenca Pa s’en occuper , a 1’oc
cafion de la fameufe aurore boreale du 19 Oéiobre 1726.

M. Callini ne doutoit pas que la lumiere zodiacale n’e{1t
iéte vue autrefois , .quoiqu’elle ne foit pas ecrite 6c citee ex
preffement dans les anciens Auteurs. Defcartes dans fes
Principes , art. 136, & 137. de la g'. partie , 8: Childrey ,
( Britannia Baconica ) , font les plus anciens Auteurs qui
en aient parlé 5 mais cela n’approchoit pas de la maniere
dont M. Caflini Gt M. de Mairan-nous l’ont decrite.

j j 7. La lumiere zodiacale a ordinairement la Hgure Sa iigure.
'd’un fufeau , ainli qu’une lentille qui feroit vue de proHl5 la
pointe fe termine par deux lignes droites, qui forment quel
quefois entre elles un angle de 26 degres , Gt quelquefois
un angle dedix degres 5 fouvent lorfque l’air ei} un peu
charge , on la voit ou tronquee , ou courbee en forme de
faulx 5 mais fa figure la plus ordinaire eil celle d’unc lance,
d’u11 fufeau , ou d’une pyramide.

.l’ai oiii dire a M. de la Caille , que dans fon voyage en
Afrique il avoit trouve la lumiere zodiacale tres-vifible dans
la Zone torride , ou elle s’eleve pe1pendiculairement;que
le phenomene lui avoit paru coniiant , regulier 8c extreme

ment apparent: cependant de tous les_Ob{`§va_teurs quie ll]
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allerent en 1 672, dans la Zone torricle , aucun r1’en a parlé;
M. de Mairan prouve en effec que Yapparition de la lumiere
zodiacale a été fujette a des viciflitudes coniidérables.

j j' 8.La longueur de la lumiere zodiacale, prife depuis
le [oleil qui en ell la bafe , jufquhu {ommet, paroit quelq
quefois de 4 g° , quelquefoistde 1oo ; fa largeur dans fa par
tie vifible vers l’horii`on, va CHKIC 8° 6c 3o° fuivant les
temps.

j j 9. Le temps le plus commode pour bien voir cette
lumiere a Paris , eil vers le 1*. Mars a 7** { du foir, le crég
pufcule linillant , Bc. le point équinoxialétant dans l’hori1
fon ;G1e ciel-eft beau ,.6L que la lune ne. foit pas fur l’hori·s
fon , on doit voir alors la lumiere zodiacale dirigée le long
de Yécliptique environ jufques vers Aldéécrazz, [on axe
faifant avec l’horil`on unangle de 64 degrés ; Ii on la regarq
doit le foir dans la meme l`ail`on , ibn. axe ne faifant plus
qu’un angle de 26 degrés avec Yhorifon, il 1`eroit beaucoup
plus diilicile de Yappercevoir.

Dans le temps du folilice d’h¤yver on peut voir la lumiere
zodiacale le matin Bt le {`oir , foneaxe faifant avec Yhorifon
un angle de gg deg. le matin , 8c de 43 deg. le foir. ( Vey,
M, de Mairan ,,12. 14.. ).

On ne doute point aujourd’hui que la lumiere zodiacale
ne foit Yatmofphere du foleil; car elle accompagne tom
jours cet afire; Gt l’on verra dans le XX?. Livre que l’é.qua-»
teur du foleil eft placé de la méme maniere que la lumiere
zodiacale , ce qui prouve ail`ez que cette lumiere eil une
atmofphere placée dans le fens de l’équateur , & applatic
par le mouvement de rotation du foleil.

L’équateur folaire cit incliné de 7° Q fur 1’écliptique , BC
le coupe au 1o°. deg. des Gémeaux; il eil incliné fur l’é
quateur tetreftrede 2.7° xo', Gt il le coupe a 1g° 26’ du

point équinoxialgde-la il {`uit qu’a11 printemps la lumierezodiaca e doit étre moins oblique fur l’horifon q11’en au
tomne, aulli eil-ce dans le printemps que M. Camni découe
vrit Gt annonga cette lumiere , qui avoit déja été foupqon

née & appercue ar Childrey un peu avant le printemps : il lréfulte auili de a pontion de lfatmofphere du foleil 1, que
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la lumiere zodiacale doit étre plus élevée fur l’horii`on le
matin-que le foir au foliiice d’hyver ; & cela eff conlirmé

ar le lus rand nombre des obfervations de la lumiere zoppg
diacale. Eniin , il fuit de la méme théorie que les plus gran
des largeurs apparentes de la lumiere zodiacale doivent
avoir lieu lorfque la terre eil {ituée $1 9o° des noeuds del’é
uateur folaire, ou a ;‘ i·o°,& 1 1’ 1o° de longitude; parce

quialors le cercle équatorial du foleil doit paroitre plus
large a l’c1:il qui eil élevé de 7° i fur le plan de ce cercle ;
cela efi encore vérifié par les obfervations de la lumiere
zodiacale. (Vqye{ M. de Mairan ,pag. 223. JC`f¢iv. ).

M. Euler , (Mem. de Berlin, I7¢1·6.}7LZg`. 239. ) convient
avec M. de Mairan que Yatmofphere du foleil doit étre tres
applatie vers les poles , Gt Fort étendue autour de l’équateur
folaire, précifément comme M. Caflini St M. de Mairan
repréfentent l’atmoi`phere folaire , dans laquclle ils placent
la lumiere zodiacale : ainii , dit-il , il ell extrémement vrai
femblable que cette lumiere zodiacale n’efi autre chofe que
le phénomene offert par la vue , de 1’atmoi`phere folaire fort
étendue autour de Yéquateur.

La lumiere zodiacale a une augmentation de denfité en
approchant du foleil , qui répond affez bien a 1’état ou doit
étre l’atmoi`phere du foleil : quand elle commence a parol
tre, ce n’efi au premier coup~d·'oeil qu’une lueur blanchatre
prefque imperceptib-le , fort femblable a la voie la&ée , une
clarté mal terminée qui Le confond avec celle du crépui`
cule naillant , peu élevée fur l’horil`on , & allant toujours
en fe dégradant jul` u’a une forte de pointe ou de fommet, iqu’on y déméle quelquefois en forme de cone , de conoide
ou de fufeau, comme le doit paroitre toute efpece de fphéroide applati Gt lenticulaire , vu de profil ; el e monte en
fuite peu—a-peu, elle devient plus vilible , plus grande 6:
plus claire, a mefure que le foleil s’approche de l’horii`on
elle arrive enlin a un point de grandeur Gt de clarté , qu’on
peut appeller fon maximum , apres lequel elle diminue en

apparence , s’eH`ace de plus en plus , cédant a l’éclat d’unp us fort crépufcule & a la préfence du foleil : cette aug
mentation de lumiere , a mefure qu’elle s’éleve , prouve
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bien qu’elle eff plus denfe dams fa partie la plus pr0che"dl]
foleil , ce qui cfi en général une qualité des atmofphetes
pefantes. Nous Hnirons cet article en avertiffant que tout
ce qui conceme la lumiete zodiacale , l’atm0i`phere du fo
Ieil & les aurores boréales , e{’t difcuté avec l’ei`prit , l’érudi-.
tion , la clarté Gt Yétendue que You y p0uv0it mettre , dans
Ie Traitel p/z_y_£qu6 K 6;/Zorigue dc Z’Aurore Boreiafepar
Jl/1. ma MAIRAN , Suite des Mém. de l’Acad. an. 17; 1 : la
feconde éclition ef: de 17 54 , G: contient 570 pages i;;¤k°
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LIVRE OUATRIE ME.

DES FONDEMENS DE L’ASTRONO}lIIE,
O U

6'3 R6’6`h6'7`6`h¢’S p7`iTlC`iPlZl€S d0}’lZ` ZOMl`€J` l6’.\` OHZVCJ
dépcndem.

j' 60.L E s premiers fondemens de l’Ai’tronomie font
ceux dont» Fapplication doit étre la plus générale , Gt influer
le plus fur tout le refte de cet Ouvrage. ,]’ai renfermé {ous
ge titre la maniere de trouver , 1°. les mouvemensdu So
leil , auquel nous fommes obligés de rapporter tous les au—
tres ; z°. les pofitions des Etoiles fixes qui fervent a connoitre
exa€tement celles de tous les autres allres ; 3°. la mefure
du Temps , fes inégalités , 6: fon équation qui eft un pré
liminaire de tout détail aftronomique ; q.°. la maniere de
trouver l’heure du pailage au méridien , du lever Gcdu cou
eher d’un al’cre ;enHn , j’y ai joint , a mefure que l’occafion
s’en ef’t préfentée , les problémes de la Sphere qui font les
plus uiités dans la pratique de l’Af’tronomie , ou dont on
parlera le plus fouvent dans la fuite de ce Traité , Ei qu’il
e{’t néceflaire d’avoir bien compris avant de piénétrer plus
avant dans l’étude de l’Ai}ronomie.

j' 6 I . En commengant a traiter des fondiemens de 1’Ai'— 1csR,§,':E;°l*;°$ {M? cs
tronomie, je fuis obligé de fuppofer qu’on connoifle les rphériquei
régles de la Trigonométrie fphérique , ou du moins qu’on
fqache les employer, c’ei’t-a-dire , faire une régle de trois
par le moyen des {inus Bt des logarithmes , ce qui fe peut
exécuter méme fans connoitre les démonfirations de la

Trigonométrie fphérique. On les trouvera cependant a la
fm de cet Ouvrage , Liv. XXIII: Bc apres une premiere
IeEture des principes de l’Ai}ronomie , on pourra s’exerce1:
[ur la Trigonornétric fphérique pour relirc l’Ailronomie ` '

FfTom: L
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avec plus de fruit , fur-tout dans le cas ou l’on fe propofeé
roit d’approfondir cette Science, d’en faire des applications,
ou de la perfeélionner.

Il importe feulement de bien remarquer trois chofes
avant que d’entrer en matiere. 1°. Les angles fphériques
dans le ciel font formés par la rencontre de deux grands
cercles , Sc font mefurés par un autre arc_de grand cercle ,
qui auroit fon pole dans le fommet de l’angle que 1’on me

[ig.18. fure 5 ainii l’angle Y, ( Fig. 18. ) formé par l’équateur V Q,
& par l’écliptique V C, efl de la meme quantité que l’arc CQ
décrita 90 deg. du fommet ‘Y‘, Sc l’un ell la mefure de
l’autre. 2°. Les arcs perpendiculaires aun grand cercle vont
tous fe rencontrer au pole de ce cercle. 3°. Dans tout trian
gle fphérique, dont on connoit trois chofes prifes a volonté
parmi les trois cotés Gt les trois angles , on peut toujours
trouver les trois autres par les régles qu’on trouvera 5. la fin
de cet Ouvrage , dans le Livre XXIII.

DUMOUVEMENT ET DEI INEGALITEY
D U S o 1. E 1 L.

' j' 6 2. IJOBSERVATEUR qui veut lui feul former un
cours d’obfervations , 8: fuivre les progrés des anciens All
tronomes dans leurs recherches , a commencé par détere
miner la hauteur du pole, ou la latitude du lieu ou il ei} (2 8);
il a reconnu la direétion de l’écliptique ou du cercle que
décrit le foleil en un an ; enfin , il a reconnu les points ou
Yécliptique coupe l’équateur ( 54,) , Yangle qu’il fait avec
l’équateur , ou la quantité dont il s’en éloigne dans les
points folflitiaux ( 56 ) ; il ef’t en état de déterminer aéluel-·
lement le progres du foleil dans ce cercle—la , Bt les points
ou il fe trouve chaque jour.

Détcrrnincr Soir E Q ( Fig. 2 3. ) l’équateur , H O l’horifon , E J` l’é
J;’“;h}a cliptique inclinée en E de 2;° {fur l’équateur,J` le foleil E1 ’`

foleil. _ midi au moment quil pafle par le méridien : fi j’obierve "
'£· *3- ( 20) de combien de degrés ef’t fa hauteur au-deffus de 1’h0

rifon', c’efi-a-dire , l’arc J`B· , Gt que j’en retranche la hau
tcur AB de l’équateur , qui ell toujours la méme, a Paris
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He 4.1** 10/, je connoitrai SA , diflance du f`oleil 5 l’équa
teur, que l’on appelle Deblimzipm du Soleil ( 132 ) ; or
dans le triangle fphérique S E A reélangle en A , fi l’on
connoit l’angle E, de_ 23° Q, & le coté oppofé SA , on
trouvera par la Trigonométrie fphérique l’hypothénui`e
.E J`, qui eff le lieu ou la longitude du f`oleil , c’ef’c-a-dire ,
fa diflance au point équinoxial E , mefurée le long de l’é—
cliptique. Il l`ufHra de dire : Le jimi: ele l°arzgle E ou cle
l’ol:liquite' de Pecliyvtigue, ejl ¢zu_/Zrzus de la declizzafan 05
fervele AS, comme le rayon e/laujnus de friypotlzehuje ES.

563. EXEMPLE. Le zz Mars l7f2 , at l’Obf`ervatoire
royal de Berlin , avec un quart-de—cercle mural de 5 pieds
de rayon , j’obf`ervai la hauteur du bord du foleil, Bc je
conclus de mon obfervation , que la hauteur vraie du cen
tre du f`oleil étoit de 38° 22/ 27// ; j’avois déterminé précé
clemment la hauteur de l’équateur de 37° 28’ q.7" , celle·ci
étant otée de celle du foleil , il refle o° g3’ 4.o" pour la dé—
_clinaif`on vraie du f`oleil , 8: f`uppof`ant pour l’obliquité de
1’écliptique 2 3° 28' 1 1" , j’ai fait cette proportion pour ré
foudre le triangle fphérique E SA :1e finus de z3° z8’ 1 1"
.ou de Yangle E , efi au finus de g3’ 4.o", qui ef’c le coté AJ`,
comme le finus total ef’c au finus de l’hypothénuf`e E S,
longitude du foleil , qui s’ei’c trouvée par cette régle de
arois étre de ;z° 14/ 4o".

Si la hauteur du foleil étoit moindre que la hauteur dc
Iéquateur, il faudroit retrancher la premiere de la feconde,
le point S tomberoit en C, la déclinaifon du f`oleil f`eroit
lauflrale , 8: l’hypothénuf`e trouvée par l’opération précé—
dente , feroit la difiance du foleil a Yéquinoxe d’automne
.0u au premier point de la Balance ; alors il faudroit ajou—
iter fix fignes a cette hypothénufe pour avoir la diflance du
foleil a Yéquinoxe du printemps , ou au premier point du
Bélier , d’oi1 l’on compte les longitudes. Il faut aufli confi
dérer que fi la déclinaifon du foleil alloit en diminuant , au
lieu d’étre croiffante comme dans l’exemple précédent ,
alors l’hypothénui`e E S feroit la difiance a l’équinoxe f`ui··
vanr , Ga il faudtoit prendre fonfipplement, ou ce qui s’en

rnanque , pour aller a fix lignes , aiin dhvoilp diflanceii, ll
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1’équinoxe précédent : l’on y ajouteroit encore {ix lignes`,
li la déclinaifon du foleil étoit auftrale.

j' 64.- Telle eft la méthode dont plufieursanciens AE
tronomes fe font fervis pour trouver chaque ]our la lon——
gitude du foleil , par le moyen de fa déclinaifon., ( Vg/egg
Copernic , L. II,. c/z. 14. )»; & il n’en falloit pas davantage
pour reconnoltre {es inégalités. En effec, connoillant la
durée de l’année folaire ( 1 2 5 ) , c’e£i-5—dire , le temps qu’il
emploie 5 décrire 360 degrés , il eff aifé de trouver com
bien de degrés de longitude il doit avoir tous les jours de
l’année , & de voir li cela ell d’accord avec les degrés de la
vraie longitude oblervée de jour 5 autre. On dut trouver
bientot qu’en ef}`et le foleil étoit quelquefois plus avancé
de deux degrés qu’il n’auroit du l’étre , en fuivant cette
longitude moyenne égale ou uniforme , diflribuée fur tous
les jours de l’an.née , & que {ix mois apres la longitude vraie
étoit moins avancée , ou plus petite de deux degrés que la
longitude moyenne.

$6 Lori`qu’on partage 36o d`egre's ou 1*296060// en
36; { parties, on trouve que le foleil doit faire gl6’i 8" & ;%
par jour; ainfi en additionnant cette quantité 36 g fois de
fuite , il ell a-ifé de trouver pour chaque jour ce que doit
étre la longitude du foleil ,t fuppofant qu’elle croiffe régu-·
liérement & d’une maniere uniforme ,- c’ei’t-5-dire , tous les
}ou1=s-d’une méme quantitéi: la longitude ainli trouvée pour
chaquejour, par I? addition fucceflive du mouvement diurne

Longitude ou de gp' 8",is’appellera déformais LoNo1TUDE MOYENNE.
m°Y°““°‘ Lorfque les Aiironomes eurent obfervé pendant une an—

née de fuite , en fuivant la' méthode précédente ( ;62- ) , le
lieu vrai du foleil dans Yécliptique tous les jours 5 midi , ils
virent que cette longitude vraie obfervée n’étoit pas tou
jours égale 5la longitude moyenne calculée par avance
pour chaque jour : en eH`et, la longitude vraie du foleil
n’ei’c égale 5 la longitude moyenne que vers le commence
ment de Janvier & de Juillet; elle eil. plus petite au mois
d’Avril d'environ 2 degrés (ou lus exaélement 1° gg’ 31//),
c’e{t-5-dire , que le 1*. de Mars ll foleil eil au point ou il de
vroit étre le 3 , deux iours apres, s’il avanqoit uniformément
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dans Pécliptique, Gt ii fa longitude vraieétoit toujours égale
a fa longitude moyenne ; au contraire vers le commence
ment d’(`j€tobre , la longitude vraie ef’t plus avancée de la
méme quantité que n’e{’t la longitude moyenne : cette iné—

alité du {`ole-il ou cette différence s’appelle EQUAT1oN DU Equation du
EENTRE. Nous verrons bientot comment Ptolémée parvint
51 la calculer pour tous les jours , Bc a connoitre la loi Bt la
mefure de cette équation. On appelle en général EQUA
*1*1oN dans l’Ailron0mie , la diH`érence quiil y a entre une
quantité aéluelle , & la valeur qu’auroit cette méme quan—
tité fi elle croiffoit toujours uniformément & fans aucune
inégalité. Nous en parlerons plus au long dans le VI°. Liv;

6 6. Hipparque 120 ans avant J. C. connoiffoit déja
' l’équation du foleil , mais il n’y avoit pas long-temps qu’on
cn étoit inftruit. Séneque nous apprend dans le VII°. Livre
de fes Queilions N aturelles , qu’au temps de Démocrite ,
( ago ans avant J. C. )-, on n’avoit pas- encore bien mefuré
la durée de la révolution des cinq planetes. Eudoxe &Pla-—
ton voyagerent en Egypte ( 2 1 3 ) , & en rapporterent dans
la Grece quelques notions d’Aitronomie , mais elles étoient
encore affez imparfaites, puifque goo ans aprés, Ptolémée
difoit (dans fon IX°. Livre ) qu’on n’avoit point eu avant
lui une connoiilance exaéte des révolutions planétaires , 8:
qu’il avoit réformé avec de longs travaux cette partie de
l’Af’tronomie.

Si les révolutions des planetes étoient peu connues , les
inégalités des mouvemens planétaires l’étoient encore
moins ; elles n’avoient point été remarquées par les Egyp-·
tiens ni par les Grecs avant Hipparque :Py=thagore i`uppo~
foit dans tous ces mouvemens une parfaite égalité , comme
fuite effentielle de l’ordre éternel & immuable de ces corps
céleiies ,( Geminus in Elem. Ajlrorz. )—. Cependant la mé—
rhode que nous avons détaillée ( art. g6 2 ), dut fervir a re·
connoitre ces inégalités auili-tot qu’on Céllf obfervé avec
foin la durée de leurs révolutions , & qu’on cut eH`ayé·d’y
comparer des obfervations intermédiaires zmais avant le
temps d’Hipparque on n’avoit que tres-peu obfervé les pla
netes , 6: l’0n ne connoiffoit qu’a peu-pres lagiurée de leurs ` l ilf iij

C°““°·
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révolutions ; le foleil Gt la lune étoient les feuls ailres qu’on
cut examinés avec foin ; aulli le i`olei.l & la lune furent les
premiers aflres dont Yinégalité , ou 1’équation du centre
fur reconnue.

Les Difciples de Pythagore furent les premiers qui imag
ginerent pour cela des cercles excentriques , fuivant Nicoq

maque , ati rapport de Sim licius, (Comm. II. de Carlo ), ;Voyez Riccioli , ( A/znageyL. IX. _/éc?. 3. ch. 2. ). Nous
en parlerons apres avoir dit un mot de la maniere dom;
Ptolémée obfervoit cette inégalité.

56 7. Prolémée , ou fes prédéceffeurs a Alexandrie ,
avoient obfervé par préférence le temps ou le foleil étoic
21 fa plus grande hauteur Bc a fon plus grand abbaiffement,
c’e{l-a—dire , les folilices ( gr ) , Bc le temps ou il étoit E;
égale diilance de ces deux points-la , c’ef’t-a—dire , dans les
équinoxes ( gg ) : ces obfervations fe faifoient avec des
Armilles ou de grands cercles de métal , qui étoient dans
le plan de l’équateur. Lorfque l’ombre de la partie fupée
rieure d’un de ces équateurs artificiel tomboit exa€tement
fur la partie inférieure du cercle , on étoit allure que le foe
leil étoit dans le plan de ce cercle 5 on voyoit le foleil s’élee
ver fur l’horii`on , fans que 1’ombre du cercle cellar d’étre
renfermée dans {on plan , Gt l’on jugeoit alors le foleil dans
l’équateur.

$6 8. A l’égard des folilices, on les obfervoit par Ie
moyen d’un gnomon , ou d’un ilyle vertical quelconque;
l’ombre la plus grande 8c l’ombre la plus petite marquoient
les temps des folflices : l’ombre qui répondoit a une hau
teur moyenne entre la plus grande & la plus petite, c’ef’t—£1e
dire, in la hauteur de l’équateur , marquoit le temps des
équinoxes. Ayant ainii obfervé long»tems les équinoxes Bt:
les folflices , on vit qu’ils n’ét0ient point difpofés entre eux
ai des diilances éales , 6c cela fit chercher des hypothefes
pour expliquer ces inégalités,

j 6 9. La premiere idée que l’on dut avoir de la caufe
de cette inégalité , fur qu’elle étoit feulement apparente,
Le {`oleil , difoient les premiers Philofophes , doit décrire
un cercle, puifque c’ef1: la plus parfaite de routes les figures,
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St lc doit décrirc uniformémcnt , puifquc lc mouvcmcnc
uniforms cft lc plus parfai: dc tous ; mais la tcrrc oh nous
fommcs placés , n’cfl pas au ccntrc dc cc ccrclc , dés·1ors
lcs parties du ccrclc lcs plus éloignécs dc nous , paroiffcnt
lus pctitcs quc lcs portions lcs plus voifincs , 6: lc mouvc—

incnt du folcil nous paroit plus petit dans lcs prcmicrcs.
Soit E (Fig. 24. ) lc ccntrc du ccrclc quc décrit lc folcil,

F un autrc point ou la tcrrc foit fuppoféc étrc placéc ;
Ic folcil étant cn IV , fcra plus éloigné dc nous quc 1orfqu’il
fcra en P , lc point JV du grand orbc qui cit lc plus éloigné
dc Ia tcrrc , s’appc11c l’APoGEE , & lc point oppofé P , ou
il cit lc plus prés dc nous , fc nommc PERIGEE *5 la quan
tité E F , ou la difcancc cntrc lc ccntrc dc 1’orbitc G: lc point
ou cit fuppofé l’Obl`crvatcur , s’appcl1c 1’ExcENT1uc1TE
Du So1.E11..

j 7 0. Ptoléméc trouva que depuis l’équinoxe du prin
tems jui`qu’au folllice d’été , il fe palloit 94. jours Q , 6; de

uis le foliiice jui`qu’a l’autre équinoxe , 92 i , c’e{’t-a-dire ,
Zleux jours de moins; le mouvement du foleil en deux jours
cf': de 1° g8’, ainli le mouvement du foleil étoit plus grand
d’environ 1° g8’ pendant l’été que pendant l’automne.

Fig. 24.

Apogéc Bc
Excentricité
du Soleil.

Hvporhéfc dc
Ptolémée.

Soit E le centre du cercle que le foleil eil {up ofé dé- 1*;;.14, )
crire uniformément , il s’agit de trouver le point lion doit
étre lituée la terre pour que le mouvement du foleil pa
roille inégal, ai raifon feulement de fa diflance plus ou moins
grande : foit A le lieu du foleil lorl`qu’il ell dans le point
de l’équinoxe du printemps , B le point du folflice , C le
point de Yéquinoxe d’automne ; ayant tiré d’abord une
corde A C, 6: enfuite une autre corde B D perpendicu
laire ala premiere , le point d’interI`e&ion F ell nécelTai—
rement le point ou il faut Placer l’il , car il n’y a aucun
autre point d’Ol1l’0I1 puifle voir A, B , C, D, diilans exac
tement de 9o°. L’arc A B C qui efl le moyen mouvement
du foleil entre les deux équinoxes , ou dans l’ei`pace de 1 87
jours , eil connu par la durée de la révolution du foleil , il
efl de 184}) 2o’ , dont la moitié AH ell de 920 ro'; fi on
retranche A H de A B, moyen mouvement du foleil Cntré

A./ro , lang? , piocul. Hapi , propur. I'5 , Terra.
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l’équin0xe & le folflice 93° 9’ , il reiie B H de $9,1 [i`Jg
AHOn 6te le quart—de-cercle G H, on aura A G=2°10’,
Connoiffant AG & BH, on connoitra leur iinus FL , LE;
on trouvera donc FE de 41; , en fuppofant le rayon du
cercle de 10000 ; c’ef’t l’Excezz:ric£:ei du foleil. On troua
vera au{Ii_l`angle F ou l’arc NH: 24.° Q: cela fait voir que
l’apogée précédoit de 24.° ile folilice d’été au temps de
Pc0lémée.Nous trouvons aeluellement qu’il ei} au contraire
plus avancé de huit degrés que le {`olflice.

Quamiré de A l’égard de Yexcentricité que Ptolémée trouvoit de
1`??’*°€“"i°?‘é· 4.1; , les Arabes la diminuerent &c la réduilirent a 34.7 ;

nous la trouvons aujourd’hui , par des obfervations les plus
exa&es , de 5 3 8 feulement , comme nous aurons occaiion.
de le dire. (939)

S 7 I. Cette grande diH`érence d’excentricité donnalieu
Sa Arzachel , l’un des Arabes d’Ei`pagnc qui vivoit vers l’an
1080 , de fuppofer que le centre de l’0rbe annuel tournoit
dans un petit cercle , au moyen duquel il expliquoit Gr lc
changement d’excentricité , & le mouvement de l’apogée,
Copernic adopta dans la fuite une femblable hypothefe ,
( Liv. III. c/mp. zz. ) ; mais il eil reconnu aujourd’hui que
tout cela n’étoit fondé que fur l’erreur des anciennes ob{`er·.
vations : car l’excentric·ité déduite des meilleures obfervav

tions de Tyclgo-Brahé , de Flamfleed Bc de M. de la Caille;
quoique fort éloignées entre elles , fe trouve exaétement
la meme. L’hypothe{`e d’Arzachel a été employée avec i`uc¤·
ces par Horoccius & Newton dans la théorie de la lune ,
comme on le verra dans le VII°. Livre.

j7 2. Ptolémée fuppofe donc que le foleil tourne am
nuellement d’une maniere uniforme dans un cercle , dom;
F eil le centre , tandis que notre terre eff placée en F 5
cette différence E entre le point d’oi1 nous obfervons ,
Br celui autour duquel fe fait le mouvement , eft caufe , fe-?
lon lui, de Pinégalité apparente ;l’arc JV H étant plus éloign
de nous que l’arc CP , doit paroltre plus petit, meme en le
fuppofant égal Gr parcouru dans le meme temps , parce que
1es* objets paroiilient d’autant plus petits qu’i1s font plus éloiv
gnés de nous.
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Ce que nous venons d'expliquer par un cercle excentri- Eytgilitation pat

que , peut s’expliqu€1‘ tOut de méme par un cercle /zomou" °?‘°Y°l°‘

pegrrique chargé d’un épicyclc. Soir F, (Fig. 2;. ) le cen- Fig- ri
tre de Yhomocentrique , G H K le petit cercle appellé épi—
cycle, dont le centre B parcourt uniformément la cir
conférence AB d’occident en orient , tandis que le foleil
parcourt l’épicycle en fens contraire , ou d’orient en occi
dent ; fuppofons que le point G de l’épicycle qu’on appelle
Ifapogée , fe foit trouvé fur lc rayon FA au commence
ment du mouvement, on prend l’arc GH égal en nombre
de degrés 5 l’arc AB-, St le point H eil le lieu du foleil,
tandis que le point B efi: le centre de Fépicycle; prenons
enfuite FE parallele & égale 5 BH, GL du point E com
me centre décrivons un autre cercle , dont le rayon E H
1`oit égal 5 FB, ce cercle NHC {era précifément l’ex
centrique décrit par le foleil dans l’hypothE—:i`e précédente ,
tel que le fuppofoit Ptolémée ; l’angle JVEH eil le méme
dans les deux cas , c’eIl le mouvement vrai & uniforme du
foleil égal 5 l’arc NH, tandis que ce mouvement vu du
point F, eil plus petit , parce que la diflance FN du foleil
dans Yapogée eil plus grande que la diliance FP dans le
périgée ; l’arc NH décrit fur l’excentrique dans la pre
rniere hypothefe , eil le méme que l’arc A B décrit par le
centre de l’épicycle dans la feconde hypothefe ; l’un 6:
l’autre ei} proportionnel au temps , c’efl-5—dir_e , augmentc
de g9' 8” par jour : Yinégalité dans la premiere hypothéfe
conliiie en ce que l’arc NH el} vu du point F, au lieu
d’étre vu de fon centre E ; & dans l’hyp0thei`e des épicy
cles , c’e{t toujours la quantité NH vue du point F, qui eft
le véritable arc décrit par le foleil , puiI`qu’il étoit en N au
commencement du mouvement, 8: qu`il fe trouve parvenu.
en H. (Vo;/eg Copernic, L. IH. cri. 1;.). Ce n’efl pas `
ici le lieu de nous étendre davantage lurl’inégalité des pla—
netes ; ce i`er_a dans le VI°. Livre que nous traiterons de la
véritable figure des orbites planétaires , & de la méthodc
cxaéie qu’il faut fuivre pour en déterminer les inégalités.

j7 3. L5 hauteur méridienne du foleil qui a fervi 5 dé- c€;?’£E’X;:i:'*g; `6
perminer fa longitude ( 562 ), peut {ervir également 55(ncu, H "

T0/nc I,



trouver fon afcenfion droite ; lorl`qu’on connoit la cléclinaiq
wg. Z;. {`on A J` (Fig. 2;.) , on peut dans le triangle SE A trou

ver également le coté AE , qui eft la difiance du foleil a
l’équinoxe comptée {ur l’équateur. Pour cela on lfera cette
proportion : La mzzgezzte de fob/iguité de Feclzprzque ou
de /’AngZe E , eg/Z d la zangente de Za de2·lina%zz A S c0m—
me Ie rayon # aujnus de Zlarc EA.

On trouvera dans le XXIV¤. Livre des exemples de ces
forces de proportions, que l’on rend tres-faciles par le moyen
des logarithmes des finus. En effet , li du logarithme de
la tangente de la déclinaifon obfervée , on 6te celui de la
tangente de Yobliquité de l’écliptique, on aura le logarithme
du {inus de la diftance du foleil au plus proche équinoxe E.
Si le foleil a paflé le folfiice d’été , il faut prendre le fup-·
plément de la diilance trouvée ; s’il a paffé l’équinoxe d’au··
tomne, il {aut y ajouter 18o° ; s’il a pailé le folilice d’hy-·
ver, il faut prendre cc qui s’en manque pour aller a 36o°.
Cette regle revient au méme que ce qu’on a vu dans l’art.
g6; ; elle eil f`0.¤dée fur ce que le calcul précédent donne
la diflance a celui des deux équinoxes dont le foleil e{’t le
plus proche ; au lieu que c’e{l al’équinoxe du printemps
qu°on fe propofe de rapporter toutes les afcenlions droites.

j' 7 4. Le feul inconvenient qu’on eut objeéter 21 cette l
méthode , eil qu’elle dépend trop de lahauteur de l’équa-e
teur. Si je me trompe de ro" fur la hauteur de l’équateur Q
ou fur la déclinaifon , il en réfultera 2 g" au moins pour l’er
reur de l’ai`cenlion droite ; car vers l’équinoxe le mouve
ment diurne en afcenlion droite eil de 54} 31,/ , & le mou
vement en déclinaifon de 2g' 4a" feulement. Mais il eil aifé
de re&iHer cette erreur en répétant la meme opération vers
l’équinoxe d’automne 5- car la méme caufe qui aura fait
trouver une afcenlion droite trop grande vers l’équinoxe
de Mars , en fera trouver une trop petite vers Yéquinoxe
de Septembre , & comme on prendra naturellement un mi
lieu entre les deux réfultats , on aura une afcenlion droite
qui ne fera point affeétée par la hauteur de Yéquateur. Si

rig. .6, dans le premier cas, la déclinaifon DJ` (Fry. 26.) a été
fuppofée trop grande de io" , j’ai du trouver l’ai`cenlion



Du Mouvemcnt 36 des Izzegmlizeir du Ioleil. 2 3 {
droite Y D trop grande de 2 3”; dans Yautre équinoxe j’au
rai , par la meme raifon , la déclinaifon B G trop grande
de ro", Gt 1’arc B a trop grand auili de 2 3" , deft-a-dire ,
que l’al`ceniion droite YB fera trop petite d’autant ; ainii
cette erreur compenfera Ia précédente. C’el’t cette conIi—
dération qui peut-etre a fait trouver autrefois 51 M. Flam
Iieed la méthode fuivante , qui ne depend point de la hau
teur de Yéquateur , ni de la quantité abfolue de la déclinai—
fon; Cette méthode a l’avantage de donner tout a la fois
Yafcenlion droite du folcil , 8: celle d’une étoile a laquelle
on compare le foleil ; 6c c’efi»la ce que nous avons annoncé
(art. 1 3 1 .) comme le fondement du Catalogue des étoiles,
Bc par conféquent de toute1’Aftronomie.

Ieihode exoéie pour objerver l’A_[een_/ion droite du Soleil
0 celle diime Ezoile.

$7 La méthode ado tée aéluellement par les meile
Ieurs Afironomes * pour olgferver l’aI`cen{ion droite du foo
leil , conlifie a le comparer deux fois 1’année avec la meme
étoile , lori`qu’il fe trouve dans i`on parallcle avant Ez apres
le folitice : nous allons expliquer cette méthode qui a fervi
i`oit a M, le Monnier pour {on Zodiaque ( 472) , foit 21 M,_
de la Caille pour conftruire le nombreux Catalogue d’étoiles
que nous avons de lui (4.68 ).

Soit V DB a _( Fig. 26.1) 1’équateur , ‘v‘ SH2 l’éclip- Fig. re.
tique, E une étoile , & J` Ie foleil 1orl`qu’il paffe dans ile
meme parallele que 1’étoile E , c’ef’t-ardire , quand fa décli.
naifon J` D ei} égale a la déclinaifon E C de 1’étoile. Je
{uppofe que ce jour-la on ait obfervé la difference d’afcen—
lion droite DC entre le foleil & l’étoile ( 1 31 ) ,1e foleil
ayant enfuite paH`é par le folfiice H, reviendra quelques
mois apres au point G de Yécliptique, qui a encore la meme
déclinaifon G B que l’étoi1e ; fa diftance B aa a Yéquinoxc
d’automne {era pour lors_ égale a la diftance TD , ou il fe

F' Flamflead , Hyioriu Calejiir , I71.f. in-fol.
Hifloire Célefle , par M. Ie Monnier, 1741. in·4°.
Blémcns d’A[tI91'lQIBl¢z par M. de lj Caille, 1j61. in 8°· Plgf rn,

G s ii
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trouvoit dans la premiere obfervation par rapport a l’équi· `’noxe du printemps ; je {uppofe quon 0 ferve encore la dif?
férence B Cd’ai`cenfion droite entre le foleil Gt la meme

étoile, on ajoutera enfemble ces deux diiiérences obfervées
D C Gt CB, l’on aura DB mouvement total en afcen
[ion droite , qu’a eu le foleil dans l’intervalle des deux ob
i`ervations‘; la moitié DIC de ce mouvement {era la dif
tance au colure des {`olfiices, parce que le {`oleil étoit cha—
que fois a une égale diiiance foit des équinoxes , foit des
folflices ; enfin, le complément de D K fera ‘v‘ D , ai`cen—
cenfion droite du foleil dans la premiere obfervation.- Ce
qu’il falloit trouver.

Artemiqms $7 6. Si l’étoile C avoit eu un petit mouvement en
CCM afcenfion droite , entre les deux temps d’obi`ervation , du

` °

meme fens que le foleil , & de maniere a faire paroitre trop
petite la différence d’a{`cen{ion droite , il faudroit l’ajouter
E1 la feconde difference d’al`cenfion droite CB , aHn d’ob
tenir cette diH`érence d’ai`cenlion droite , telle qu’elle au
roit été fi l’étoile fe ffit trouvée précifément a meme dill
tance des équinoxes dans les deux obfervations 5 car fi
1’étoile a avancé du meme coté que le foleil , & qu’0n la
iiippofe paffer au méridien apres le foleil , on trouvera la
diiirérence de leurs paffages plus petite que fi l’étoile efit
refié conftamment au meme point du eiel, il faut donc
augmenter cette diH`érence pour avoir celle qu’0n auroit
trouvée fi l’étoile eut été immobile. S’il arrive au contraire

que le mouvement de l’étoile foit tel qu’elle fe foit éloignéc
du_i`oleil , & que dans la feconde obfervation la diilérence
d’a{`ceniion droite en i`oit augmentée , il faudraen retran
cher ce mouvement , pour réduire tout a l’état d’immobi
lité que cette méthodel fuppofe 8c dans les équinoxes 8:
dans l’étoile.

577. Les obfervations du foleil fe font toujours dans
le méridien; Gt il peut arriver que dans la feconde obi`er—
vation le foleil a midi ne foit pas exaétement $1 une diflancc
GB de l’équateur°égale a celle de l’étoile : s`il s’en {aut;

le de io" on cherchera ar le calcul

par exemp, , pde com- ien il faut que l’ai`ccnIion droite YB ait augmenté pour
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faire diminuer de IO,] la déclinaifon BG ., li l'on trouve
2;// , il faudra les ajouter 5 la différcnce d’a{`cenfion droite
obfervée , pour avoir la différence CB qui auroit du s’ob—
ferver au moment précis ou le foleil étoit arrivé dans le
meme parallele XG ou il s’étoit trouvé au temps de la pre—
miere obfervationi

j 7 8. Au lieu de choifir une étoile E qui foit ainfi deux
fois l’année dans le meme parallele IG que le foleil, on
peut prendre toute autre étoile L , dont le parallele feroit
éloigné du foleil de 2O ou de 3o° , occ. le procédé feroit le
meme , il {`uHiroit d’0bI`erver le foleil en S 6: en G t0u~
jours 5 pareilles déclinaifons , ou 5 égales difiances du pa-·
rallele qui paile par l’étoile , 8: d’av0ir 5 ehaque fois la dif`
férence d’ai`cenfion droite entre le {`oleil St l’étoile , au mo—
ment oule {`oleil fe trouvoit dans le meme parallele.

S 7 9 . EXEMPLE. M. de la Caille rapporte dans {es Elémens
'd’A{tronomie,p. I7 5. que le I2 Avril 1 74-9,llOli>l`€1'V3 5Paris
la hauteur méridienne du centre du foleil de q.g° g8’ 3g" ,

ar un grand nombre de hauteurs correfpondantes du i`o— `
eil 6c de la lyre , il trouva que leur difference d’ai`cenfion

droite 5 midi étoit de 103° 5o' g4". Le 30 Aout i`uivant,1e
foleil étant revenu 5 peu=pres au meme parallele , -i`a hau
teur méridienne fut obfervée de ·;0° 3’ 8” plus grande feu-·
lement de 4/ gy" que le 1 2 Avril précédent; &1a difference
d’ai`cenfion droite entre la lyre Bc le foleil fut obfervée de
24,1° q.g’ 26” 5 midi : le mouvement du foleil en afcenlion
droite d’un jour 5 l’autre , qu’il étoit aifé d’0bi`erver , étoit
alors de g;’ IO,] 4 , Bc {`on mouvement en déclinaii`on_ de
2 1’ 4;’/ 4.; on fera donc la proportion fuivante ; 2 1/ 4,;// 4,
eft 5 gg’ no" 4. ,_comme 4 3 g" font 5 1 1’ 37" , ce qui mon·
tre que Ii la déclinaifon du foleil Celt été plus grande de
.1./ gy" , {on afcenlion droite le I2 Avril cfu; été aufli plus
grande de 1 1’ 37", parce que la déclinall`011 croiiliant faifoit
augmenter la difference d’afcenli0n droite ( gpz ) ; ii done
1:1 hauteur méridienne du l`2 Avril cut été de go° 3/ 8”, la
difference d’afcenli0n droite eet été au meme temps de
lO4·0 2’ gr". Si 1’on 6te 104° 2/31// de 24-IO 4.;’ 26", on aura
le mouvement du foleil en afceniion droite dans Yintervalle

G g iij
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de ibn retour au méme parallelc 1 37° 40’ 55” ;mais cc
mouvement ef’t par rapport a l'étoile {`eulement ; il avoit
été plus grand de 18" par rapport a Yéquinoxe méme, parcc
que l’étoile avoit avancé de 18” par rapport a Yéquinoxe,
dans l’intervalle du I2 Avril au 30 Aofit , en forte que le
foleil étoit moins éloigné de l'étoile dans la feconde obl`er·
vation , q‘u’il n’e€1t été Ii l’ét0i1e avoit confervé la meme
pofition par rapport E1 l’équinoxe 5 (on verra dans les Livres
XVI. Bc XVII. qui traitent des mouvemens apparens des
étoiles, les caufes de cette petite différence ). Ajoutant:
donc 18" au mouvement d’al`cenlion droite , il fe trouvera

rig, is, de 1370 4.1’ 13”, c’ei’t l’arc DB ( Fig. 26.),16 colure des
i`0li’tices HK paffe par le milieu de cet arc DB; ainii
1’arc B K ou l’arc KD ei’t de 68° 50’ 36” 5, c’efl la portion
de l’équateur comprife entre le colure des folfiices , 6: le
point ou répondoit le foleil le I2 Avril au moment qu’il
étoit dans le parallele du 30 Aout: le complément de l’ar0
K D ef’t l’arc ·v· D , 2 1° ,9’ 23" 5 , Gt c’ei}l’ai`cen{i0n droite
vraie du foleil pour le méme temps; mais la lyreprécédoit:
le foleil de 104° 2’ 3 1" , ainfi elle étoit a l’occident de l’é¤
quinoxe V de 82° 5 3’ 7" 5 5 & prenant ce qui s’en manque

_a 360°, on aura 277° 6’ 52" 5, afceniion droite de la lyrc
pour le 12 Avril 174.9.

AfEenG¤_n droite j 8 0. C’eft par cette méthode que l’ai`cen{ion droite do
d ““° °‘°‘l°°

la lyre 8: celle de Syrius, qui devoient fervir de fondement
a toutes les autres déterminations , ont été fixées chacune
par un grand nombre de comparaifons faites pendant plu-»
lieurs années Gt en différentes faifons, au Cap de Bonne Ei`p,J
bt 5. Paris , la premiere de 2770 7’ 4." 2 , & la feconde de
98° 32’ 2” 0 pour le commencement de 1750 , ( Ajiron,
Fund. pag. 221. JC 223.. ). Ce fut at ces deux étoiles primiy
tives que M. de la Caille compara toutes les autres étoiles ,
en prenant des hauteurs correfpondantes de` chacune`, il
trouvoit ainfi 1 5 :21 2Q fois dans un méme jour le paflage au
méridien de ces étoiles , 6: déterminoit par-Ia leurs al`ce11-¤
lions droites avec autant de précilion , que li elles euffent
toutes été comparées au {`oleil deux fois l’année , fuivant
la méthode précédcnte ( 57,5.) : ce font ccs obfervatious
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dont une grande partie compofe le Livre que nous venons
de citer , imprimé il Paris CH 175*7 , mais dont il I‘l,€Xll-{C
u’un tres-petit nombre d’exemplaires feulement entre les

_mains des Aftronomes a qui M. de la Caille en avoit fait
préfent.

8 I . M. le Monnier occupé desl’année 17 Q7 du méme
objet , avoit déja employé cette méthode : il donna dans le
Difcours préliminaire de l’Hifioire Célefte imprimée en
174,1 , pag. lxxxv. JC friv. la polition des étoiles , aux
uelles il vouloit comparer toutes les autres , comme il l’a

fait depuis (4,72 ). La méthode par laquelle M. le Momqie;
a comparé chaque étoile in celles qu’il avoit d’abord déter
minées, a été celle des differences de paiiages d’abord a une
lunette mobile , enfuite a un quart-de-cercle mural : nous
décrirons cette méthode aum bien que la maniere de pren
dre des hauteurs correfpondantes , dans le XIV°. Livre.

j 8 2. La méthode expliquée ci—devant ( art. g7g ), will
bien que plulieurs autres dont· nous ferons fouvent ufage
dans ce Traité , efi fondée fur le méme principe que celle
des hauteurs correfpondantes qui fera détaillée ci—aprés ;
elle peut fervir at trouver le moment du paffage du foleil
par le colure des folfiices , ou par le point de 1’équinoxe ,
ii l’on obferve encore la différence d’aI`cenfion droite entre
le foleil dt la méme étoile, vers le temps du folflice, ou vers
le temps de l’équinoxe : en voici des exemples.

8 . Pour trouver le moment du folilice au moi; de Obrérver leg 3
°°mPs du {°m"°•Juin 174.9 , on remarquera que puifque les differences

d’al`ceniion droite entre le foleil 6: ` la lyre étoient de
1e4° 2* 3 1" Gr 24.1° 4.3’ 26" a égales difiances du foliiice
( $79 ), le milieu qui ell: 172° ;2’ $8// -3- , doit étre la diH`é-·
rence d’al`cenlion droite entre le foleil Gt la lyre au moment
du foliiice 5 ils’agit de trouver a quelle heure le foleil a du
avoir cette méme différence d’af`cenlion droite : le 19 Juin
1-74.9 , 5 midi, M. de la Caille obferva cette différence de
'1·70° gg’ 10” -}, feulement t1’Op petite de 1° -g9' 4.8"; 6;
comme elle augmentoit chaque jour de 1** z' 2 g", il lui {21
loir encore 4-6h & g' § pour parcourir 1° ig9’ 4.8**, éstpouy
parvenir E1 une différence d’aI`cenIion droite de 172° g 2* 5 3**;;
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ainii l’on trouve par une régle de trois, que le folftice arrivd
le zo Juin at 22h g' 20//

Obreryeric j84.. Pour trouver le temps de l’équinoxe arrivé au `
d°1°‘i“" mois de Mars 174]-Q , on remarquera que dans le calcul de i i °

l’art. g79. la lyre étoit at 82° ;3’ 7” 5 de léquinoxe , le I2
Avril , ainfi au moment ou le foleil cit arrivé a Péquinoxe;
il a du yav·oir entre eux une différence d’a{`cenlion droite
_de 82° gg’ 7" g ; le 2 1 Mars 5 midi, la différence fut obfera
vée de 83° 4.9’ 18" 8 plus grande dc 56’ 1 1” 3 , mais le {ba
leil faifoit chaque jour g4! 32” en afceniion droite ; dbh 11
ei} aifé de conclure , par une régle de trois , que le foleil
avoit été 24}* 4.4/ plutot a la diliance précife de 82° gy 7" yl
c’ef’c-a-dire , dans Yéquinoxe méme , donc Yéquinoxe étoit;
arrivé le 19 Mars a 23h 16’.

Dans les calculs des deux articles précédens , ou il n’é-{
toit quefiion que de faire comprendre la méthode, on a néa
gligé les petites correétions qu’on eil obligé de faire dans
ces fortes de recherches , pour réduire at un méme inftanu
les {ituations du foleil & de l’étoile qui different par l’aberq
ration, la nutation, la préceflion Gt les attraftionside Jupi-a
ter , de Vénus 8c de la Lune, dont nous parlerons dans. 1;
fuite de cet Ouvrage.

8 j . La détermination exaéte des équinoxes, auili bien
que tous les autres élémens de la théorie du foleil furent;
donnés par M. Cailini pour la premiere fois en 1 6g6 (32 g),
Le voyage de Cayenne fait en 1672 , confirma pleinement:
ce que M. Callini avoit trouvé par la méridienne de Bouq
logne , 8c l’on peut dire que des le premier établiiTement de
1’Académie des Sciences , tous ces points effentiels de 1’Ai}
tronomie furent pleinement confiatész ce fut po{lérieure—p
ment at ce temps-la que M. Flamiteed Ht en Angleterre un
femblable travail; GL quoique le moyen employé par M;
Cailini , je veux dire le gnomon de S. Pétrone , ne femble
pas étre fufceptible d`une aufli grande exaétitude , que les
grande infrrumens qui furent faits en France Gt en Angle;
terre quelques années apres ; cependant M. Caflini trouva.
d€:s—lo1s prefque les mémes réfulrats.

5 8 6. On voir par les détails précédens que Yéquinoxe



Meihoile pour trozwer !A_/Z·en]Zon droite 3:2 Soleil. 24.1
ne peut fe déterminer fans le fecours de la déclinaifon du
foleil , ou de fa hauteur méridienne 5 c’efl cette hauteur qui
nous indique eifentiellement par fon augmentation le temps
ou le foleil arrivant at la hauteur de l’équateur , forme l’équi
noxe. De-la il fuit que plus la déclinaifon du foleil aug
mente rapidement , plus il y a de précifion Gt d’avantage a
obferver Yéquinoxe : ii la déclinaifon D J`, ( Fig. 26. ) fert Fig- K.
E1 trouver le temps ou le foleil eil arrivé dans l’équinoxe Y,

ar le moyen du temps ou il efl arrivé a la diilance D S dc
’équateur, on connoitra Yéquinoxe avec d’autant plus de

précilion , que le foleil s’éloignera plus rapidement de l’é-e
quateur, Gr que la déclinaifon D S aura eu un plus prompt
accroilfement : par exemple , Ii nous avons néceifairement
Ag fecondes d’incertitude ou d’erreur 51 craindre dans une dé-é
clinaifon obfervée,& que le foleil mette g minutes de temps
5. s’éloigner de l’équateu1 de g fecondes ,i1 y aura fur le temps
de l’équinoxe g minutes d’incertitude ; mais ii l’on prenoit
Ie temps ou arrivé a 1 g deg. des folfiices , le folei.l emploic
zo minutes a s’éloigner de l’équateu.r de g feeondes , il y
auroit zo minutes d’incertitude fur le temps de l’équinoxe ,
puifqu’on a toujours les g. fecondes Cl,lIlCC1`tlfl1dC fur la hauq

reut, 8: que les 5 fecondes fuppofent zo minutes de temps :ainli , plus le foleil s’éloigne rapidement de l’équateur, p us
nous avons d’avantage a déterminer le temps ou il y eil ar
rivé, & la diflance ou il fe trouve du point équinoxial; deft
pourquoi il importe pour le fuccés de la méthode que nous
venous d’expliquer , que les deux obfervations correfpone
dantcs fe failent aux environs de Yéquinoxe.

EDE LA LONGUEUR DE L’A1VNE'E.

j' 87. Nous avons donné unellégere idée dans Ie premier
Livre ( tz g) de la maniere de trouver la durée de` l’annéc
folaire ; nous le pouvons faire aéituellement avec plus d’exac-·
titudeg puifque c’ei’t de la détermination des équinoxes
( 584-) que dépend la longueur de l’année. M. Cailini a fait
la comparaifon dune multitude d’équinoxes anpiens Bt mos
d¢f¤¢$ P0¤1'>¤fV€¤jI in cette détermination ( Elem. d’Ajlr,}Tome . H h
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pag. 207. JZ _/hiv. ) ; nous en donnerons feulemenr ur!
exemple. Un des plus anciens équinoxes que Prolémée
nous air tranfmis , ei} celui qui fur obfervé Er midi par Hip
parque le 27 du mois Mekir de la 32°. année de la 3°. pé
riode de Calippus , ou l’année 602 de Nabonailar , ce qui
revient au 24 Mars, 146 ans avant J. C. ou 14 g, fuivanr la

j_*g_ms maniere de comprer de M. Callini , en prolongeanr le
calendrier Julien , c’ef’r-a-·djre , en fuppofanr une biiTexrile
tous les quarre ans : cette réduélion des années fe confirme
en calculanr pour ce j0ur—la le lieu moyen de la lune , par
les Tables modernes réduires a la forme J ulienne; car on

trouve le méme degré que par les Tables de Prolémée
calculées pour des années Egypriennes Gr pour l’époque
de N abonaffar ; c’e{r en calculanr avec foin routes les cir—
confiances de l’obi`ervarion rapporrée dans l’Almageire g

que M.CaHi;1i trouve cet équinoxe a midi précifémenrl1our A exan rie. P
Le 2O Mars l7§§ , M. Caflini dérermina le temps vrai

cle Yéquinoxea 14** 20’ 40”, ce qui fair le 9 Mars 1 6** 1 2’ 26",
fuivanr le calendrier Julien & au méridien d’Alexandrie ;
l’inrerval1e enrre ces deux équinoxes ei’c de 1 880 années Ju
liennes moins 14i 7** 42' g4" : dans les 1880 années il y en
a un quart de billexriles , ce qui donneroit 36gi 6** pour
chaque année ;. mais il y a 14} de moins : divifant donc

cerre quanrité par 1800 , on aura IO, g8" 10"’ , qu’il faurrerrancher de c acune , Bc l’0n trouve 36gi gh 49’ 1" go"' ,
a laquelle -0n ajourera 6" 10"’ , dont l’année apparenre efk

lus perire que la moyenne ( S 8 9 ) , on aura la grandeur dé
’année folaire moyenne 3 6 gi g** 4.9’ 8” 20"’.

Lozzgueur dg Z’Azzrzc?2_/Zriwznt a'@?erz.r Auteurse

8 8. Dans les Tables de Prolémée,
la durée de l’année rropique éroir V
fuppofée de

Dans les Tables Alphoniines , faires
CR I2S2,

** ' ,36gi gggI2

365 y *9 16



De Ia durgc dc Pdrme?. 24.;

Dans lc Livtc dc Copcmic qui parut
cn 1;+3.

C’ci} ccttc déccrmination qui fu:
adoptéc dans la réformation du Cav
lcndricr Grégoricn.

Suivant M. Ca{Hni , la comparaifon dc
tous lcs équinoxcs d’Hipparquc avcc
ccux qu`il avoit obfcrvés lui-mémc 5
Paris , donnc par un milieu la lon
gucur dc 1'anuéc ,

En cmployant lcs obfcrvations dc Rc
giomontanus Gt dc Walthcrus , dc
Puis 1477 juf`qu’5 1 501 , M. Caiiini
trouvc

En cmployant lcs équinoxcs obfcrvés
par Tycho dcpuis 1 g84 jui`qu’c11
IY977

En cmployant lcs équinoxcs obfcrvés
par Copcmic ,

Flamftccd Bc Newton ont fuppofé Ia
Iongueur de l’a1mée ,

M. Halley dans fes Tables Aiironomi
ques,

M. Caflini dans fes Tables g
M. Mayer, (Mein. de Gozzingen, Tl [IL)
M. de la Caille, (Mein. Acad. 17g7 ,

p. 140.)
Suivanc mes calculs , ( Mehz. Acad.

¤7s7·1=··126·)

Sh 49, 20,,

$6s

26:

26:

26s

26S

s6s
26S
26s

26s

26S

47

43

57%

SS

$2%

+9

f 8 9.P0ur que la comparaifon de deux équinoxes donne
exaélement la durée de l’année moyenne , il efi néceilaire
d’y faire trois corrections , dont nous fommes obligés d’a—
vertir ici Ie LeEteur , quoique· nous n’ayons pas encore ex·
pliqué les fondemens dont elles dépendent. La premiere
dépend du mouvement de Yapogée (art. 980) qui dans l’elZ

ace d’un an avance de 6g”{ ;1orf`que le foleil ef} revenu 5.

'équinoxe du Printemps , ayant environ 8* 2; d’anomali¢; 4h ij
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pag. 207. JC jziv.) ; nous en donnerons feulement un
exemple. Un des plus anciens équinoxes que Ptolémée
nous ait tranfmis , ei} celui qui fut obfervé E1 midi par Hip
parque le 27 du mois Mekir de la 32°. année de la 3°. pé
riode de Calippus , ou l’année 602 de N abonailar , ce qui
revient au 24 Mars, 14.6 ans avant J. C. ou 14.;, fuivant la

_{_*g_m5 maniere de compter de M. Caiiini , en prolongeant le
calendrier Julien , c’ei’r-a—dire , en fuppofant une biiiextile
tous les quatre ans : cette réduélion des années fe confirme
en calculant pour ce jour-la le lieu moyen de la lune, pai:
les Tables modernes réduites a la forme J ulienne; car on

trouve le méme degré que par les Tables de Ptolémée
elculées pour des années Egyptiennes & pour 1’époque
de N abonaffar ; deft en calculant avec foin toutes les cir—
conilances de l’obi`ervation rapportée dans l’Almagefie 3
que M. Cailini trouve cet équinoxe a midi précifémem:
pour Alexandrie.

Le 20 Mars 173; , M. Caflini détermina le temps vrai
de Yéquinoxea 14.** 20’ 4.o”, ce qui fait leg Mars 1 6** 12’ 26”,
fuivant le calendrier Julien & au méridien d’Alexandrie ;
l’intervalle entre ces deux équinoxes eft de 1 880 années Ju
liennes moins 14} 7** 4.2’ *3:1-,, : dans les 1880 années il y en
a un quart de biffextiles , ce qui donneroit 36 ;i 6** pour
chaque année; mais il ya 14} de moins : divifant donc

cette quantité ar 1800 , on aura IO, ;8" 1o”’ , qu’iI faut: iretrancher de clacune , Bc l’on trouve 36;} ;** 4.9’ 1" ;0"’ ,
5 laquelle ·on ajoutera 6" 1o”’ , dont 1’année apparente eff
lus petite que la moyenne ( $8 9 ) , on aura la grandeur de
'année folaire moyenne 3 6;} ;** 4.9’ S" 20"'.

Lorzgueur de Z’Amzc?2_/ixivant d@.=?e1z.s Autcuru

8 8. Dans les Tables de Ptolémée ,
la durée de l’année tropique étoit `
fuppofée de

Dans les Tables Alphonfines , faites
en12;2‘,

** ' ,36;} ;;;I2

36; S *9 16



De la Jurge de l’Armc%. 24.;

Dans lc Livrc dc Copcmic qui pam:
cn 1;*3.

C’cft ccttc déccrmination qui fuc
adoptéc dans Ia réformation du Cae
lcndricr Grégoricn.

Suivant M. Cailini , la comparaifon dc
tous lcs équinoxcs d’Hipparquc avec
ccux qu`il avoit obfcrvés lui-mémc i1
Paris , donnc par un milieu la 1011
gucur dc 1’am1éc ,

En cmployant lcs obfcrvations dc Rc
giomontauus GL dc Walthcrus , dc
puis 1477 jufqu’h 1 501 , M. Caflini
trouvc

En cmployant lcs équinoxes obfcrvés
par Tycho dcpuis 1 g84 jui`qu’cn
IY972

En cmployanc lcs équinoxcs obfcrvés
par Copcmic ,

Flamiiccd & Newton ont fuppofé la
longucur dc Yannéc,

M. Halley dans fcs Tables Afironomi
ques ,

M. Cafiini dans fes Tables g
M. Mayer, (Mehz. de Gozzingerz, T. III.)
M. de la Caille , (Mehz. Acad. 17g7 ,

p. 140.)
Suivant mes calculs , (Meh:. Acad.

17s7·p· 426-)

’6$*` S" 4a' gw

261

J6:

26:

26:

26:

26:
26:
26:

26:

26:

47

43

57%

SS

$2%

49

j 8 9. Pour que la comparaifon de deux equinoxes donne
cxaélement la duree de l’annee moyenue , il ei} neceffaire
d’y faire trois correéiions , dont nous fommes obliges d’a—
vertir ici le Lefteur , qu0ique· nous n’ayons pas encore ex·
plique les fondemens dont elles dependent. La premiere
depend du mouvement de l’apogee (art. 980) qui dans Yell

ace d'un an avance de 6g”{ ; lorfque le foleil eff revenu 51

’équi¤oi;e du printemps , ayant environ 8* zi; d’anomalig `-h ij
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imoyenne , i`on équation eft plus petite de o” 29 que'l’anm{e
précédente , ce qui diminue d’autant fa longitude ; ainli il
faut ajouter 51 l’inte_rvalle de temps écoulé entre ces deux
équinoxes ,1e temps que le foleil auroit employé a parcou
rir cette petite quantité , Gt c’.ei’c 7" 1 8 de temps. Au con— ’
traire quand on compare entre eux deux équinoxes dau»
tomne , le foleil ayant afluellement au temps de Yéquinoxe
2’ 2 1° d’anomalie moyenne , Péquation ei} plus petite dans
le fecond que dans le premier de o" 38 , ce qui augmente
Ia longitude du foleil , 6c fait paroitre trop petite la durée
apparente de l’année , & l’on efi obligé d’y ajouter p" go,
pour avoir la durée moyenne dégagée de cette inégalité.
C’ef’t par cette meme coniidération que M. Caflini , dans
fes E/ehzens d’AjZronomie , pag. 227, avertit qu’il a re
tranché 6" 38’” dans les équinoxes du printemps , Sc qu’il
a ajouté 5" dans les équinoxes d’automne , pour avoir la
grandeur de l’année folaire moyenne. Cette correéiion fe
roit beaucoup plus grande dans la comparaifon des folftices.

j 90. La feconde correction qu’exige la longueur de
l’année , ei} celle que j’ai démontrée dans les Mein. de PA;
cad. anne? 1757 , p. 42 5. On verra dans le XXII°. Livre
que l’attra€tion de Jupiter Gt de Vénus fur la terre , fait
que la préceflion des équinoxes eff aéluellement de o” 2 3 58
plus grande chaque année , que la précellion moyenne en
tre Hipparque 8c nous ;d’ou il réfulte que l’année ei} afluel
Iement plus courte de 5” 742 que l’année moyenne, qu’on
déduit de la comparaifon des obfervations d’Hipparque avec
les notres , Bc le mouvement féculaire plus petit de 2 3” 57;
il faut donc pour que les anciennes obfervations foient d’ac
cord avec les modernes , que les obfervations d’Hipparque
aroiffent donner un mouvement féculaire plus petit que
es obfervations pofiérieures ; i.l faut qu’en fuppofant ce

mouvement affez grand pour repréfenter les obfervations
de Tycho , les Tables aient une erreur en moins de 7’ g au
temps d’Hipparque : c’efi ce qui fe trouve exaélement en
fuppofantle mouvement féculaire de 46’ 6”, ou la longueur

Lopgugurexaee aétuelle de l’année {`olaire 365i 5** 48* 45”}. Cette quantité
d°l‘“"°°’

gui jufqu’£1 préfent pouvoit paroitre un peu trop petite 3 fc
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trouve étre la feule qui puiife fatisfaire aux obfervations
d’Hipparque Gu de Tycho, Bc cela fans admettre aucune ac
célération dans la longueur de l’année , quoiqu'o11 l’ef1t
foupconné d’aprés les obfervations de Ptolémée.

La troifieme correction qu’exige la longueur de l’année
déduite de la comparaifon de deux équinoxes, provient des
inégalités que la terre éprouve par les petites attractions de
Ia Lune , de Jupiter 8: de Vénus , dont nous parlerons dans
le XXII? Livre , 8c qui peuvent faire arriver l’équinoxe

lutot dans une année que dans l’autre 5 cette correélion
ai la plus petite des trois quand on prend un intervalle
d’un grand nombre d’années , parce qu’elle ne fe multi
plie pas comme les deux précédentes , mais il faudroit y
avoir égard fi 1’on choififfoit un intervalle de go ou 6o ans
pour connoitre la durée exa&e de l’année.

j 9 I . La longueur de l’année tropique , les retours du Annéc Mérak
foleil a Yéquinoxe que nous venons de déterminer , font 0*-* Pé**<>diq¤¢·
ice qu’il importe de connoitre dans la fociété , parce que
c’eft ce qui détermine le retour des faifons ; mais les All
tronomes confiderent fouvent la durée de l’année par rap
-port aux étoiles fixes, 8: celle-ci ef’t plus longue. En effec , les
points équinoxiaux rétrogradent chaque année go'} (61 6),
& les longitudes des étoiles augmentent de la méme quan
tité ; ainii le foleil doit rencontrer une étoile plus tard que
l’équinoxe , en fuppofant que l’année précédente il eut ren—
contré l’étoile & l’équinoxe en meme temps : le mouve—
ment du foleil étant de g9’ 8”parjour ( 56; ) , il lui faut
,2o’ 2 g" de temps pour parcourir ces go" § , d’o£1 il fuit que
.1a longueur de l’année fydérale fera de 3 6;} 6** 9’ io". Nous Améc
difiinguerons encore dans le VI°. Livre une autre forte ¤¤¤ma1ifiiqu¢.
d’année , dont les Afironomes font quelquefois ufage, c’efi:
le retour du foleil a fon apogée, qui ef’t plus long de z6’ 3 g'
que le retour a1·équ1¤Oxc , parce que Yapogée du foleil
avance chaque année de 6g" 5 ; ainfi l’année anomaliftique
eil de 36;} 6** 1 g' zo" , ou de g" plus grande , fuivant M.
1’Abbé de 1aCail1e,(J}Ie}1z. Acad. 1757.p. 141. ). (981

H h ii]
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Du mouvemcm du Soleil on ¢enfon drolro.

j 9 2. L’ufage de la méthode ( g7g ) qui donne les lieux
du foleil Sc des étoiles , exige que 1’on connoiffe le mou··
vement du foleil en afcenfion droite , par le moyen du
mouvement en déCli¤3if`On ; ainfi dans Yexcmplc ( gyg)
y 3 yl de difference entre les hauteurs du f`oleil nous a fait
trouver 1 1’ 37// pOu1‘ le changement de1’af`cenfion droite.
On pourroit , 51a vérité , conclure ce mouvement des ob
fervations faites d’un jour 5 l’autre , mais il ef’t encore plus
facile de le conclure immédiatement, Bc par une fimplc
opération du mouvementen déclinaifon obfervé , c’efi-5
dire , de la difference des hauteurs méridiennes obfervées
deux jours de fuite. Voici une régle commode pour cette
opération : M ultzlp/iq le c/zarzgemezzt de lu deblimzlforzpar
lu comzzgerzte de Z’o6/iguitefde Z°e'c/zpzigue , JC ;{i1»{[·`z( pur
le cqfnus de lu de'¢;lirza%`m dufaleil , gui aura e'te'mul¢i»
pliépur le cyizzus de lu longitude , 1’une Sc l’autre prifes
feulement 5 quelques minutes pres pour le milieu de l’inter
valle de temps, dans lequel on cherche le mouvement en afe
cenfion droite pat le moyen du mouvement en déclinaifon.

F;g_ ,7_ DEMoNsTRAT1oN. Soit E D (Fig. 27.) 1’af`cenfion droite
du foleil , D .S` fa déclinaifon , P le pole de Yéquateur , SA
le mouvement diurne du foleil en longitude , A C le mouq
vement diurne en.déclinaii`on, DB ou1’angle P dont il eff:
la mefure , le mouvement diurne en afcenfion droite qu’il
s’agit de trouver z dans le petit triangle A .S` C qui ef} f`en
fiblement reftiligne , on a par les régles de la Trigonome
trie , ·S`C=A C tang. A , & parce que B D ef’t la mefure
de l’ang1e P , SC qui eft plus petit , 8: qui eff de méme un
petit arc perpendiculaire fur PJ` , fera =B D fin, P J`, ou
=B D cofi declin. ( 593 ) , c’eft-5—dire, que S C=B D col]
declin. d’un autre coté J`C=A C tang. A ; donc on a A C
tang. A=B D coil declin. Bt A C=B D cofideclin. cot.A,

Mais fuivant une des ré les de la Trigonométrie fphérie lque , on a dans le triange-re&angle EAB cotang. A
tang. E cofl EA =tang, obliq. eclip. cofZ long. Dong



Du Mouvemenx Ju Soleil en aféeryion tlroite. 24.7
C =BD coli declin. cof long. tang. obljq. éclip. ou

l

B D =£§l;g%?;%C’eft a quoi fe réduit la formule
qu’il falloit démontrer.

jg 3, Dans la Démonilration précédente nous avons
fuppofé que J` C =B D lin. P J` , cette formule fera d’un
ufage frequent dans plufieurs autres circonilances , Bt il

faut la démontrer avec un peuplus de foin : en général ,

F°"¤¤l·

i Rmarquab °'

lfuppofons deux grands cercles SD , PAB ,(1*ig.27, ) Fig- =7.
qui fallent entre eux un angle tres-petit en P , que PD
foit de 9o°, en forte que DB foit la mefure du petit
angle P; qu,5. une dillance quelconque du fommet P , on
tire un autre arc de grand cercle J` C , perpendiculaire fur
P C, G: qui par fa petiteffe peut étre regardé comme une
petite ligne droite; dans le triangle P S C rectangle en J`,
on aura cette proportion tirée de la régle la plus commune
de la Trigonométrie fphérique zle rayon ell au linus de
Phypothénufe P .S` , comme le Iinus du petit angle P eil au
iinus du petit arc I C, ou comme l’angle P eil a l’arc .5`C,
( parce que les petits arcs font égaux as leurs linus ) , ou
comme l’arc B D eil at l’arc J` C ; ainli prenant l’unité pour
le rayon ou linustotal, on aura 1 zlin. PJ`::BD : 5`C,
done SC ==B D lin. P J` ; c’ei’t-a-dire , qu’en général , an
arc perpendiculaire tire' au—dea'ans fun ties-peri: angle
_/jv/ierigue , e# egral a ce petit angle mul¢z}¤lie'par le _/Znus
de la difance de l’arc au _/ornmez de l’angle.

Temp: que lc Soleil emploie ii traverfer le Méridien
le Vertical K? l’H0ri[c}1z.

j` 94. On verra dans le Livre XIV. que toutes les ob
fervations du foleil fe font fur le bord de cet af’tre, 8: qu’on
ell obligé par le calcul de les réduire au centre : la pre
miere chofe qu’on e{’t obligé de feavoir pour cet eiifet , c’eil:
Ie temps que le diamétre du foleil par fon mouvement
d urne emploie a traverfer le méridien , 5: cette recherche
tient affez a la propoiition précédente pour que nous ayons
cru devoir la placer ici.
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Du mouvcmcnt du Soleil en ¢%enjZ0n clraite.

j 9 2. L’u{`age de la méthode ( g7g ) qui donne les lieux
du foleil Gt des étoiles , exige que l’on connoiile le mou
vement du foleil en afcenlion droite , par le moyen du
mouvement cn déC1l1'l3lfOl`1 ; ainii clans l’exemple( S79)
.1,/ 3 ;# de dii}`érence entre les hauteurs du foleil nous a fait
u-ouver 1 1’ 37” pour le changement de Yafcenfion droite.
On pourroit , 5 la vérité , conclure ce mouvement des ob
{`ervations faites d’un jour 5 l’autre , mais il eil encore plus
facile de le conclure immédiatement, 8: par une {imple
opération du mouvementen déclinaifon obfervé , c’eil·5··
dire , de la difiérence des hauteurs méridiennes obfervées
deux jours de fuite. Voici une régle commode pour cette
opération : M ulzzf/iq le c/zarzgemerzt de Za deblinalfonpar
la cozazzgerzte de /’06Ziguite' de féclzjazigue , JC div%( par
le ctyirzus de Za dc'qli1za%`m dufpleil , gui aura e'te'muZ¢iq
pliclpar Ze czyirzus de Za longitude , l°u¤c BE liautrc pril`€S
feulement 5 quelques minutes pres pour le milieu de l’inter
valle de temps, dans lequel on qherche le mouvement en afs
eeniion droite par le moyen du mouvement en déclinaifon.

F;g_ ,,_ DEMONSTRATION. Soit E D (Fig. 27.) 1’ai`eenfion droitc
du foleil , D .5` fa déclinaifon , P le pole de Yéquateur , SA
le mouvement diurne du foleil en longitude , A C' le moue
vement diurne en.déclinaii`on, DB ou l’angle P dont il eil;
la mefure , le mouvement diurne en afceniion droite qu’il
s’agit de trouver z dans le petit triangle A J` C qui eil fen
iiblement reéliligne , on a par les régles de la Trigonomé
trie , J`C=A C tang. A , & parcc que B D ell la mefurc
de l’angle P , JC qui eil plus petit , Bc qui ef’c de méme un
petit arc perpendiculaire fur PJ` , fera =B D {in, P J`, 01;
=B D eoii declin. ( 593 ) , c’ei’c-5—dire, que S C=B D col]
declin. d’un autre coté .5`C`=A C tang. A 5 dont: on a A C
tang. A=B D coil declin. 8: A C=B D colldeclin. cot.A,

Mais {`uivant une des ré les de la Trigonométrie fphérie lque , on a dans le triangeqeélangle EAB cotang. A
tang. E coiZ EA =tang, obliq. cclip. eolZ long. Donq



Du Mouvemen: Ju Soleil en a_/éenjion droite. 24.7
C =BD coli declin. coii long. tang. obliq. éclip. ou

l

B D =£§l; %;C’ef’t a quoi fe réduit la formule
qu’il falloit démontrer.

j' 9 3, Dans la Démonfcration précédento nous avons
fuppofé que I C =B D fin. P J" , cette formule fera d’un
ufage fréquent dans plufieurs autres circonftances , Gt il

faut la démontrer avec un eu lus de foin : en général , ljEI

F¤"¤¤l
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fuppofons deux grands cerces 5 D , PA B , (Eg. 27, ) Fig- =7.
qui faffent entre eux un angle tres-petit en P , que PD
foit de 9o°, en forte que DB foit la mefure du petit
angle P; qu’a une diflance quelconque du fommet P , on
tire un autre arc de grand cercle ;S` C , perpendiculaire fur
P C, 6c qui par fa petiteffe peut étre regardé comme une
petite ligne droite; dans le triangle P SC rectangle en .S`,
on aura cette proportion tirée de la régle la plus commune
de la Trigonométrie fphérique : le rayon eft au iinus de
l’hypothénui`e P S , comme le {inus du petit angle P efl au
iinus du petit arc I C, ou comme Yangle P e{’t at l’arc 5`C,
( parce que les petits arcs font égaux a leurs Iinus ) , ou
comme l’arc B D ef’t a l’arc iS` C ; ainfi prenant l’unité pour
le rayon ou linus total, on aura x zfin. P.S`::BD : 5`C,
donc S C ==B D {in. P J` ; c’ei’t-a-dire , qu’en général , an
arc perpencliculaire tire' au—dedan.v Jun this-peri: angle
_/jvlzehgue , e# eigal a ce peri: angle multzyvliépar le _/inns
de la dgfance de fare au _/ommet de Bangle.

Temps que lc Soleil emploie ii zraverfr le Méridien
lc Vertical ZT l’H0ri[bn.

j` 94. On verra dans le Livre XIV. que toutes les ob·
Tervations du foleil fe font fur le bord de cet aflre, 6: qu’on
cft obligé par le calcul de les réduire au centre : la pre
miere chofe qu’on ef’t obligé de fcavoir pour cet eH`et , c’eii:
Ie temps que le diamétre du foleil par fon mouvement
d-urne emploie a traverfer le méridien , Gt cette recherche
ticnt aflez a la propoiition précédente pour que nous ayons
cru devoir la placer ici.
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1*;;.17. Je {uppofe que le diametre du foleil en J` ( Fig. 27.) foit

égal 5 l’arc SC, Bc de 3 1’ 3 1” , comme il Yell 5 la Fin du
mois de Juin ; PSD Gt P CB font les deux méridiens g
ou les deux cercles horaires qui pallent par les deux bordsi

Diametre du du foleil en afcenfion droite , deft-5-dire , 5 la diflrérencc
g;;"‘$;;;l°°"‘ qu’il y a entre l’al`cenlion droite du bord précédent, 6: celle i i ’’

du bord fuivant ; ainfi larc D B , ou langle au pole DPB_
{`era la mefure du temps que le foleil emploie 5 traverfer
un cercle horaire ou un méridien ; car il faut que le bord
du foleil ait été de .S` en C, pour que le diametre entier air:
traverfé un fil qui feroit dirigé fuivant le cercle horaire PID.;

Si l’on divil`e le diametre du foleil 3 1’ 3 1" par le linus de
fa dillance au pole P J` , ou par le coiinus de fa déclinai—
fon , on aura l’arc B D , car puifque .S`C= B D coli decI.'
( g 9 3 ) ; il s’enl`uit que BD =§—dE, 6: li l’on divifc
encore cette quantité par 1 g pour la réduire en temps (I¢1.9)i
on aura le temps que le diametre met 5 paffer par le méri·@
dien : par exemple , li la déclinaifon du foleil ef’t‘i`uppoféc
de23° 12/ le 30 du mois de Juin, ce fera 2’ 17// 1 en temps
folaire.

j‘9 y. Le mouvement proprc du foleil n’apporte auq
cune difference dans cette opération , parce que foleil dans
l’ei`pace de 24. heures folaires vraies paroit décrire 36o° A
ainH il paroitra décrire 1 g' en 1’ de temps ; il l`uHit donc dc
convertir fon diametre en temps 5 raifon de 1 g degrés par
heure , pour avoir le temps qu’i1cmp1oic 5 pafler , marqué
cn intervalle de temps vrai- , ou , li l’on veut , en intervallc;
de temps moyen , qui diH`ere trop peu du vrai en 2’ dc
temps, pour y avoir égard, Mais ii l’on fe fervoit diunc
pendulc réglée fur les étoiles , dont les 24. heures font plus
courtes que les heures moyennes de 4/ g6" ou d’enviroq`
jg ( 149 )', il faudroit augmenter d’un 366°. la quantité
trouvée , ou de o" 37 , c’efl—5-dire, qu’on auroit 5 peuprés
2’ 17" g pour le temps que le foleil met 5 traverfer le méj
ridien compté fur l’horloge des étoiles , ou du premier mo; `
ile. Les Aftronomes font un ufagc Eréquent de la quantité
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que nous vcnons dc trouvcr , parcc qu’i1s n’0bi`crvcntqucI—
qucfois au méridicn qu’u¤ dcs bords du iblcil ; alors pour
avoir le paffagc du ccntrc ou lc midi vrai , il {aut y ajoutc:
Ia moirié dc 1:1 quamicé que nous venous de crouver en
temps folaire ; dei} pour cela qu’on a {`oin d’en marquer la
quanrité pour lcs diHérens temps dc Yannée; & que nous
avons calculé la Table fuivante ,' en fuppofanr le diametre
apogée du folcil de 3 1’ 3 1”, comme nous le dirons dans
Ie VI¤. Livre, art. 998.

TABLE du Tenzps que Ze demi-diametre du Jbleil
cmp/oie ni traveu/ér Ze Me?idjezz dans les d@}ezz.s
temps dc Z’Amze'e , en minutes ,fec01m'es, &
dixiemey de _/écozzdex.

J ours. Jmvux.

1’1o"

I 10.4
I 9»9

I 9>+
1 8,8

Ju1u.:·r.

1’ 8"

1 8, 1

I '7·7

1 7,2
1 6,8

Fzvusn

I] // 79
I 7,2
1 6,;
I Y·9
I $-3

Aousr.

1’ 6"

I S·9
I 5-4
I j,O

1 4,6

Minas.

Il YI/O

1 4.,6
I 4--5
1 4,1
I 4-,0

Ssrrzm.

1’ 4.”2

I 4,0
I 3-9

I 3-9
I 4,0

Avnu.

Il 4// I

I 4* · 3
I 4* I
1 4. , 8
I f , 2

Ocronn.

1’ 4/’2

4·>‘l·
4»8
$6
5--9

MAY.

1/ // 5,7
1 6,2
‘1 6,7
1 7,1
1 7,6
Novzm.

1’ 6"

I 7-4*
1 8,1
1 8,8

1 9,4.

juni.

1’ 8”o

1 8,4
1 8,;
1 8,6
1 8,;
Dzcuan.

1’1o"0

[I 10,4
[[0:7
[10:9
IIOs8

j 9 6. Le temps que le demi-diamc-:tre'du foleil emploie,
5 traverfer le méridien , fervira 5 trouver le temps qu’iI
em loie 5 traverfer un vertical quelconque , ou 5 s’élever
de Ya quantité de fon diametre au-deffus d’un cercle paral-1
lele 5 l’horii`on , ce qui ef’c fouvent tres-commode , comme
je l’ai fait voir 5 Yoccalion des pallhges dc Mercure 8c dc
Vénus , (Mehz. Acad. 1751. £.··593. C`0mz0{[; de: /l/Iouv, ` "`
ge]. 1763.p. zo;. 1.

Tome L Ii
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Soit ZEBC ( Fig. 28. ) un vertical fixe que le {`oleil

traverfe en allant de D en J`, le premier bord du foleil
touche d’abord le vertical en B , dt le {`econd bord du fo
leil touche enfuite le meme vertical en A ; il s’agit de fea
voir le tCmpS qui s’écoulera entre ces deux contacts, car
ce {era le temps que le diametre du foleil employera a tra
Verfer le yertical‘Z E C: l’arc D S étant fuppofé a{l`ez petit
pour étre parcouru d’un mouvement uniforme,il {era coupé
en deux parties égales en E par le vertical; alors dans le
triangle rectiligne 5`EA , rectangle en A , on a E .S`:.S`A ::
rayon ; (in. E , ou parce que le rayon elt toujours l’unité
.S`A=E I fin. E , ou E 5:%, donc aufli le temps qui
répond a E S eft égal au tC`mpS qui répond a 5`A , divifé
parle fin-us de l’angle E, ou par le coiinus de l’angle PEZ.
Ainii il fuflira de divifer le temps que le demi-diametre em
ploie.a traverfer le méridien ( gg g ), par le coiinus de l’an—
gle du vertical avec le cercle de déclinaifon , pour avoir
lei temps qu’il .emploie a traverfer le vertical.

j 97. Pour trouver le temps que le foleil emploie a tra
verfer un plan parallele a l’horii`on , ou a s’élever de tout
fon diametre , je fupzpoferai que J` C ( Fig. 2 9. ) foit la di
rection du ·mouvement diurne , H OR un plan horifontal
ou. un cercle parallele a l’horii`on , qu’on appelle Almicarz-·
mm:/z ( 14-4- ) , que le bord fupérieur du foleil touche en R
lorfque le foleil eft au-deiious , Gt que le bord inférieur du
foleil touche en O lorfque le foleil eit parvenu au-deiius
du meme cercle : 5 l’arc 5Cne furpaile pas un degré & demi,
Gt que le (`oleil n’emploie pas plus de iix minutes , ou envi—
ron , a aller de Sen C, le triangle CO Ffera fenfiblement
rectiligne , 8: comme il eft rectangle en O , on aura CO =
CF fin. CFO , donc CF=-£% ; ainii le temps qui cit
mefuré par CF, ou le temps qu’il {aut au foleil pour s’éle¤
ver de la quantité de fon demi-diametre CO , eft égal au

tem s qui répondroit a une quantité égale $1 CO , divifé lipar e iinus de l’angle CFO , qui eft égal a l’angle PFZ.
AinH pour avoir le temps que le foleil emploie 5. traverfer
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une ligne horifontale , il faut divifer le temps qu’il emploie
a traverfer le méridien , par le Iinus de l’ang1e parallaéliquc
formé par le vertical & le cercle de déclinaifon.

e fuppofe qu’on ait calculé pour la latitude du lieu ou
l’on eil , une Table des angles parallaéliques formés par le
vertical &le méridien , telle qu’on la trouve dans mon Ex
poGtion du Calcul Aftronomique pour la latitude de Paris ;
fi l’on {`cait d’ai1leurs combien le diametre du foleil emploie

cle tem s $1 paller par le méridien, nous avons indiqué ci- lidevant a maniere de le trouver (g 9 g), il ne faudra que divi
fer ce tems par le {inus de l’angle par-allaélique, pour avoir

ge temps que le foleil doit employer amonter de tout fon. iametre.

EXEMPLE. Le 6 Iuin 1761 , le diametre du foleil étoit
cle 3 1’ 33” , Gt fa déclinaifon 2z° 4z’ , divifant le diametre
par le colinus de la déclinaifon & par 1 g , pour le convertir
en temps, on a 1 3.6” 8. Le méme jour in 9 heures du matin ,
1’angle parllaétique eft de 4z° 7’; ii l’on divife 1 3 6” 8 par le
iinus de q.z° 7’, on a 3’ z3” 4. ; fi on le divife par le cofinus
de 4.2° 7’ , on trouve 3’ 3" 9 : ce font les temps quelc foleil
employoit ce jour-la. vers les 9 heures du matin , 5, traverfer
le lil horifontal Bc le El vertical du quart-de-cercle , lorfquc
nous obfervions le fameux paffage de Vénusr fur le foleil.

Déterminer la longitude des Ajlres.

f 9-8. Les obfervations nous avant donné l’a{`ceulio11
droite Bt la déelinaifon des a{’tres, il eil néceflaire d" employer
Ie calcul pour trouver leur longitude Sz leur latitude. Le cas.
Ie plus {imple de ce probléme eil celui du foleil ;» lori`qu’on ’
connoit fon afcenlion droite EA ( Fig. 23.) , avec lobli- Fig. 1;.
quité de lfécliptique qui ef’t l’angle E , on peut trouver la ’
llongitude E S, la diéclinaiibn A S Sc l’ang e S de léclipti
que avec le méridien , par les analogies fuivantes qui feront
démontrées dans le‘XXIII=. Livre , Bi qui ferviront dans lC_
ealcul des éclipfes pour trouver le nonagélime.

I i ij
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Lc rayon
éft au coiinus dc Yobliquité dc Yécliptiquc ,
comme la cotangcntc dc l’afccn{I0n droitc
ci} 5 la cotangcmc dc la longitude.

Lc rayon
_ ci} a la uangcntc dc Pobliquité dc Pécliptiquc, `
comme lc {inus dc l’aiccniion droitc

cit A la tan gente dc la déclinaifon.

Lc rayon
ci} au {inus dc Yobliquité de1’écliptique ,
comme lc cofinus dc 1’af`ccnfion droicc

·cfi au cofinus dc l’anglc dc Yéclipciquc avec lc ccrclc
dc déclinaifon.

j 9 9. Pour former Ics catalogues dont nous avons
arlé ( 45 9 ) , c’ei’c-5-dire , pour connoitrc la longitude

_ des étoiles , ou d’un aitrc quclconquc , il faut obferver l’a{¥
cenfion droite & la déclinaifon ( 1 36 ). Pour connoitre l’al?
cenfion droite d’un aftrc , il i`uHit de le comparer avec le
foleil dont l’ai`cenfion droite eft connue par la méthode de
l’a1·t. 575, ou bien a une des étoiles qu’on a déterminées
en meme temps ( 58o ). Ainii le probléme fe réduit 5 trou
ver l’ai`cenfion droite du foleil ( 575 ), c’ei’t ici le terme Hite
donné par la Nature , d’ou il {aut abfolument partir , 8: au
quel on doit tout rapporter. En effet , les longitudes fe
comptent d’un point qui n’ef’t donné 8: connu que par le
mouvement du foleil , ( puifque c’e{’t l’interi`e&ion; de la
route du foleil fur l’équateur ) , ce point n’eft pas marqué
dans le ciel , c’ef’t le foleil qui nous en indique la place; ce
n’e{l donc que par le moyen du foleil qu’on peut determi
ner la dillance d’un ailre a ce point équinoxial , en déter
minant {`éparémcnt la diftance de l’a{lre`au foleil Gt celle du
foleil in Yéquinoxe.

Quand on connoit cxaélement l’a{`cenIion droite du fo
lneil ou d’une étoile , on obferve la difference entre fon pal`

-1age au méridien 8; celui des autres étoiles , Bt l’on en
conclut l’al`cenli0n droite de chacune >( lj 1 ). Pour avoir
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Ylieure du pailage au méridien d’unc étoile, ou la difference
entre fon pallage 8: celui d’une autre étoile , on fe fert de
la méthode des hauteurs correfpondantes qui fera expliquéc
ci-aprés (620).

Pour avoir la déclinaifon d’une étoile , il fuflit d’ob{erver
fa hauteur méridienne , 8: de prendre la différence entre
cette hauteur 8: celle de Yéquateur , ainii que nous l’avons
fait pour le foleil ( g63 ).

_ 600. Connoiilanr l’af`ceniion droite 8: la déclinaifon Calculer la
d° 8* 1*’un aitre , on trouvera fa longitude 6: fa latitude par les {g3§j;;

quatre proportions fuivantes. Mais il Faut obferver de pren
dre , au lieu de l’ai`cenlion droite donnée , la diftance au
plus proche équinoxe , c’eil-5-dire , que fi l’ai`cenlion droite
furpaile 9o° , on prendra fon fupplément 5 1 8o°. Si elle i`ur·

alle 18o° , on les retranchera , 6: l’on fe fervira du refte.
Si elle {`urpaffe 270 , on prendra ce qui relic pour aller 5
360 deg. 5 peu—pres comme nous l’avons pratiqué pour le
foleil ( g6g ).

_ Soit EA ( Fig. 30. ) l’al`cen{ion droite d’un afire quel— rig. go.
tonque , ou fa diltance au plus prochain équinoxe , comp
tée fur l’équateur , 8: moindre que 9o° ; A S la déclinaifon
du méme afire , ou fa diliance 5 l’équateur , E C l’éclip—
tique , SB la latitude cherchée de l’af’tre S , 8: E B fa lon
gitude, ou plutot fa diftance au plus proche équinoxe, comp—
tée fur l’écliptique , on imaginera un grand cercle E S al
1-ant du point équinoxial 5 1’étoile , pour former un trian—
gle fphérique S EA re€tangle en A , avec l’al`cen{ion droite
6: la déclinaifon de l’af’cre , 8: un autre triangle fphériquc
'SBE reélangle en B, avec la longitude 6: la latitude du mé-·
mc aftre. On réfoudra d’abord le triangle SA E, dans lequel
on connoit les deux cotés, 6: l’on trouvera l’angle SEA 8:
Yhypothénufe S E; par le moyen de l’angle SEA 8: de l’an—
gle B EA , qui eft Yobliquité de Pécliptique ( 56 ) , on for
mera l’angle SE B qui fera leur diH*`érence , fi lc point S
ci} par rapport au point A , du méme coté que le point B ;
au contraire l’angle SE B {era la fomme de l’angle SEA
8: de Yobliquité de Yécliptique A E B , Ii l’ai’tre S, 6: le
point B dc Yécliptique qui lui répond , font un au-deilius

1 11]
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rig. ;y. 8cl’aut1·e au—dcH`0=us dc Yéquatcur , comme dans Ia Fig. 3 1;

L0rf`qu’0n aura fcrmé Yanglc SE B on s’cn fcrvira avcc
Fhypothénufé SE trcuvéc dans la fcccmdc analogié , poun
connoitrc la longitude E B GL la. latitude B S.

II

Le rayon
eff au {inus de la diitance a Féquinoxe AE ,
comnie Ia cotangente de la déclinaifon S A
eft a la cotangente de Yangle SEA,

dont la fommc ou Ia diH`érence avec I’obliquité de
Yécliptique donnera l’ang1e de l’hypothénui`c SEB,

. Le rayon

III

IV

e{I au cofinus de Ia difiance 5 Péquinoxe A E 2
comme le cofinus de la déclinaifon SA

ei} au cofinus de l’hyp0thénui`e S E,

. Le rayon
cit au cofinus de l’angle SE B,
comme la tangente de fhypothénufe 'SE
cit a la tangeme dc la longitude E B,

. Le rayon
cit au Iinus dc Phypothénufe S E ;
comme le {inus de Yangle SEB
cit au iinus dc la latitude S B,

60 I . Rmmmqurs. Aprés La premiere- analogie il fauf
prendrela fomme de Y angle SEA 8c de Fobliquité de Yéclipa
tique , ii l’aitre eft dans les fix premiers iignes avec une dé-·
clinaifon auitrale , ou dans les {ix dernicrs Itgnes avec une
déclinaifon boréale ; mais il {aut prendre leur diitérencc , fi
l'aitre cit dans les lignes feptentrionaux ayant unc déclinai,
fon feptentrionale , ou dans les. {ix derniers fignes qui fonts
les fignes mérixlionaux-, ayant une déclinaifon méridionale;

60 2 . La troiilieme analogie ne donne, au lieu de la lon
gitude proprement dite, que la diitance au plus proche équi·*
noxe , ainfi l’on en conclura la longitude comptée de l’e»·
quinoxe du printemps , en faifant lc contraire de ce qui a·
été indiqué , ( art. 6oo, ) , c’efte·a·dirc , en prenant ld
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Tupplément de la quantité trouvée par la troilieme analo
gie , ii l’on a pris celui de Yafcenlion droite ; ajoutant 1 80 `
deg. ii on les a retranchés de l’afcenfion droite; ou prei
nant ce qui s’en manque pour aller a 360 deg. fi on Yalfait
auparavant a l’égard de Yafceniion droite.

60 3. Apres l quatrieme analogie on fqaura que la la
titude eil boréale , ii l’aih·e étant dans les premiers {ignes
a une déclinaifon boréale, Gt qu’en meme temps l’angle de
Yhypothénufe trouvé dans la premiere analogie , ait été
plus grand quel’obliquité de l’écliptique, ou li l’ai’tre étant
dans les 6 derniers lignes a une déclinaifon méridionale, Bc
qu’en meme temps l’angle de Yhypothénufe ait été plus pe
tit que l’obliqui»té de l’écliptique. Mais la latitude eft auf
trale, ii dans les premiers fignes la déclinaifon s’eft trouvée
auftrale ,0u que la déclinaifon étant boréale , l’angle de
Yhypothénufe ait été moindre que l’obliquité de l’éclipti—
que ; la latitude eil encore auilrale , li dans les fix derniers
lignes la déclinaifon ell auflrale, & qu’en meme temps l’an·
gle de 1’hypothénui`e foit plus grand que l’obliquité de l’é—
cliptique.

60 4. Si l’—angle de Yhypothénufe ajouté dans certains
cas , comme on vient de le voir , avec l’obliquité de l’éc1i · j
tique , formoit une fomme plus grande que 90 deg. , cela
indiqueroit que la perpendiculaire J` B tombe de l’autre
ceté de l’équinoxe le plus prochain 5 alors les régles de la
feconde remarque n'auroient plus lieu, il faudroit fuivre
celles·ci : dans le premier quart d’ai`cen{ion droite il faudra.
prendre ce qui s’en manque dans le réfultat de la troifiemc
analogie pour aller at 360 deg. ; dans le fccond quart éter
180 deg. 5 dans le troifieme prendre le fupplément a 1 80
deg. ; Gt dans le quatrieme quart d’ai`ceniion droite, la quan·
tité trouvée fera elle-meme la longitude que l’on cherche.

60 j. On peut fe difpenfer d'avoir recours a toutes ces
régles , en faifant une Hgure de l’équateur 8: de l’écli_ptique
femblable a la hg. 32 , da‘nslaquel1e’Y & ‘V‘ reprélente l’é- F;g_ 3,6 `
quateur , 8: wr cj: é 10 repréfente lécliptique 5 on placera
1’étoile vis-a-vis du point de l’équateur qui lui répond ,
comme feroit lc point E , en fuppofant que l’ai`cen{i0n
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droite fut de 1 go deg. Gt au-deffus de l’équateur comme!
en S , li fa déclinaifon eit boréale , la perpendiculaire SA
abaiflée fur l’écliptique fera la latitude , Bt il fera aifé de
connoitre ii le point S tombe au-dehors de la figure , par lc
moyen de l’angle de Yhypothénufe.

6O 6. Pour éviter at l’avenir le travail confidérable de
réduire ainfi en longitudes Ci €n latitudes toutes les afcen—
{ions droites Gt les déclinaifons obfervées, M, Flamfteed
donna dans fon Hiftoire célefte une Table qui contient
pour chaque afcenfion droite 6c chaque déclinaifon de de
grés en degrés , la longitude Bt la latitude qui lui répond,
Mais comme ces Tables font fort longues , et exigent de
triples parties proportionnelles , qu’elles fuppofent d'ailleurs
une obliquité de Yécliptique plus grande que celle qui s’ob—
ferve aituellement , nous en faifons peu d’ufage dans l’Af—
tronomie.

o 7. Lorfque la longitude Gt la latitude d’un afire font;
données , les mémes triangles fervent pour trouver l’afcenq
lion droite & la déclinaifon , mais cette opération fe fait;
dans l’Aftronomie plus rarement que la premiere.

Si c’eit la longitude du foleil qui ef: donnée , on a dans
`ig· 2;- le triangle SEA ( Fig. 2 3. ) Yhypothénufe E S avec Yang

gle E , qui eft égal at 1’obliquité de Yécliptique : on troué
vera l’afcen{ion droite EA , la déclinaifon AS Gt l’angle
AS E de l’écliptique avec le cetcle de déclinaifon pai:
les trois analogies fuivantes qui font tirées des régles de la
'Itigonométrie fphérique que nous démontrerons dans lg
XXIII? Livre.

Le rayon
ei} au coiinus de Pobliquité de Pécliptique
comme la tangente de la longitude du foleil
ef': ala tangente de Yafceniion droite.

Le rayon
cit au {inus de l’obliquité de l’écliptique ,
comme le linus de la longitude du foleil
Ci} au {inus de fa déclinaifon.

L6 rayon]
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Lc rayon
ci} au coiinus dc la longitude du folcil ,
comme la tangcncc dc Yobliquicé dc Yécliptiquc
ci} é la cotangcmc dc Yanglc dc Yécliptiquc avec

le cercle de déclinaifon.

60 8. Les quamirés que 1’0n crouve par ces trois ana
logies , font calculées pour chaque degré de la longitude
du foleil , dans les Tables Aflronomiques de M. Caflini , de
M. Halley, de M. de la Hire, &c. On trouve dans les Ephéq
mérides de Defplaces , Tom. L & IL des Tables qui don-5
nent Fafcenfion droite en temps Gt en degrés , &1a déclia
naifon , pour chaque minute de la longitude du foleil; ces
[Tables font extrémement commodes pour ceux qui cale
culent des éphémérides , 6: nous nous en fervons habituelv
lement. Eniin, on trouve parmi les Tables du Soleil de
M. 1’Abbé de la Caille , imprimées en 1 758 , une Table fort
exaéle qui donne la diH`érence entre l’ai`ceniion droite du
foleil &i`a longitude , jui`qu’aux dixiemes de fecondes, pour
ghaque longitude de dix en dix minutes ; elle eft intitulée ,‘
‘.Rea’u&io Eclipzicx ad zfguatorem , elle fuppofe Fobliquité
de Yécliptique de 2;° 28’ zo" ; mais elle eil: accompagnée
d’une petite Table de correélion qui fait voir ce qu’on doit
en 6ter pour chaque feconde , dont l’obliquité de Yécliptiv
que peut étre plus petite.

0 9. Si l’afire dont la longitude Bc la latitude font don-·
nées , n’efl pas dans l’écliptique , on fe fervira des Figures
.30 , 31 ou gz ; on commencera par réfoudre le triangle
SBE , dont les deux cotés font connus , Gr 1’on réfoudra
enfuite le triangle SA E ; les analogies font les mémes que
dans l’article 6oo , mais les remarques des articles fuivans
ne doivent pas s’y appliquer: il faut , lorfqu’on craindra
de fe tromper dans l’addition ou la foufiraétion des deux
angles , placer fur la Fig. gz l’afir,e donné iiiivant fa longi
tude 8: fa latitude , auadelfus .ou auqdeifous de l’équateur ,
ou le rapporter fur un globe ou foient marqués l’écliptiquc
Bc l’équateur : ce probléme n’eii pas affez ulité pour qu;
nous devious y infiiicr ici davantage, L

K KTome I,
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6 I 0. Cependant les Aftronomes ont befoin de trouver
la déclinaifon & l’ai`cenlion droite d’un ailre , dont la lon—
gitude ell donnée , lorfque dans le calcul des Ephémérides
il s’agit de trouver le pallage des planetes au méridien , Bt
leur huteur 5 on fe fert alors de quatre Tables qui font fort
commodes dans l’uI`age zles deux premieres font celles dont
nous avons déja parlé ( 608 ) , Gt qui fe trouvent dans les
volumes des Ephémérides de Defplaces , imprimées en
1 7 1 5 8: en 1 72 5. La troilieme Table contient la différenee
entre Yafceniion droite de chaque degré de l’écliptique ,8c
celle d’un afire qui a 1 , 2 , 3 , 4, 5, ou 6 degrés de latitude
aufirale ou boréale 5 la plus grande diHérence va as 9/ ;6’€
de temps pour les afires fitués dans le colure des équinoxes;
& qui ont 6 degrés de latitude 5 on en trouvera un extrait
ci-apres. La quatrieme Table contient ce qu’il faut 6ter de.
la latitude d’une planete , lorfqu’elle ne pail`e pas 6 degrés,
pour avoir la différence entre fa déclinaifon , 8: celle du;

oint de Yécliptique auquel elle répond 5 cette quantité va
jui`qu’a 2 9’ 55" pour les afires iitués aux environs de l’équi-—
noxe & a 6 degrés de latitude 5. on en trouvera aulli un ex
trait c1—apres.

rig. ;;. Soit PG (Fig. gg. ). la latitude d’une planete , 8c G le‘
point de l’écliptique , auquel elle répond 5 E F l’afcenlion
droite du point G5 8: ED1’afceniion droite de la planete P;
les deux dernieres Tables que nous venons d’indiquer ,,
contiennent , pour la longitude E G & la latitude PG ,
1°. la différence DF entre l’al`cenlion droite du point cor-{
refpondant de Yécliptique & celle de la planete , 2°. la dif`-··
férence entre P G & P H, qui étant fouflraite de la latitude
PG donne P H, différence entre la déclinaifon PD de la
planete , & la déclinaifon HD ou G F du point correl`pon·
dant G de l’écliptique. Ces deux Tables fe trouvent dans
l’IntroduEtio.n des Ephémérides de Manfredi 5 Bc elles font
renfermées cn abrégé dans les deux Tables fuivantes , en·
minutes feulement , parce que cela ell 1`uH,°rI`ant pour les
calculs des Ephémérides,
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la fouflraire dans le iecond Sc le quatrieme quart, ou dans les lignes appellés
Dejicndanr.

QUAZVTITE ti 6ter de la latitude func P/azzetc pour
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Anciemze manierc de trauvcr la longitude des Erailer.

6 I I. AVANT la découverte des horloges E1 penclule OIT
he pouvoit déterminer immédiatement la différence d’ai`-_
cenlion droite entre une étoile 8: le foleil , ainii les anciens
Aiironomes ne pouvoient guéres déterminer les lieux des
étoiles que par le moyen de la lune , le feul ai’tre qui s’ape
pergoive aifément la nuit 8: le jour : la longitude fe compte
depuis le point équinoxial , Bt ce point ne fe fait pas remar-{
quer dans le ciel , ce n’eii que la route du foleil qui le déé `
termine Bc qui le marque ; il n’y a que le foleil dont on puiil6:
trouver immédiatement la longitude( 562 ) fans le fecours
d’aucun autre afire , & il faut comparer au foleil tout ai’tre’
dont on veut connoitre la longitude.

A Les Anciens qui n’avoient point d’horIoges pour com-P
parer direftement une étoile avec le foleil , étoient obligés
de comparer le foleil avec la lune , quand ils étoient Yun GC
l’autre fur l’horii`on , & de comparer enfuite la lune avec
une étoile , quan-d le foleil étoit couché : Tycho fut le pree
mier qui fe fervit de Vénus dans les temps ou elle brilloit
aflez pour étre appergue de jour. Nous allons rapporter
pour exemple de leur méthode le procédéide Ptolémée;
( L. VII. c/z. 2·. ) , par lequel il détermina la longitude de
Régulus.

6 I 2. La feconde année du regne d?Antoni‘n (l’an 1 39)}
le 9°. jour du mois Pharmuti, qui étoit le 8°. mois des Egyp-·
tiens ( 23 Février ) , un peu avant le coucher du foleil , lz
longitude de cet aftre, fuivant les obfervations faites cc
jour-la par Ptolémée, étoit 1 1’ 3° 2’ Q, (in triéus partiéus
¢YCf.=mu/zcia urzius PI/éium ) : en cllrigeant lécliptiquc de
fon afirolabe vers le foleil, il trouva que vers les 5 heures {
la lune en étoit éloignée de 92 % parties , c’efl—a-dire ,'
1s 2° 7/ ;o” , qui ajoutés a la longitude du foleil`, donnent
2s 5° 1o’ pour la longitude de la lune at 5 heures du foir.

Une demi-heure aprés , le l`oleil étant couché, les étoiles
commengant a paroitre , & le quatrieme deg. des Gémeauxi
paffant par le méridicni, lalune avoit fait 121'Ul.l1l1E€S de deg;
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8: il trouva que Regulus etoit plus avancé que la lune de
S7 $ parties , Ou is 270 6/ , ajoutant cela a la longitude
de la lune augmentee de I2', il trouva Af 2° 28’ pourla lon
itude de gl’étoile ; ainli elle etoit eloignee du folflice

H’ézé, ( 45 ajZ£va_@!is convey/Zone) , de 32 { parties de cer-;
ele, ou de 32 deg. Sa latitude boreale etoit alors de io'.

6 I 3 . Telle etoit la longitude de B¢¢'!%:u.v ou Regu
Zus , par le moyen de laquelle Ptolémee pouvoit enfuite ai·
fement determiner celle des autres etoiles en vovant fur

n aflrolabe qu’il dirigeoit le long de Yecliptique, clombien
ne etoile etoit plus avancee que l’autre dans l’ecliptique ;

c’e{l-a-dire , quelle etoit leur difference de longitude. L’aiZ
trolabe dont on fe fervoit pour obferver , etoit une efpece
de grande fphere armillaire , dont un cercle reprefentoit
Yecliptique, 8: fe dirigeoit au ciel dans la {ituation de l’eclip
tique ; on ne s’en fert plus depuis que la methode des ai`
cenlion-s dtoites nous a procure plus d’exa&itude avec plus
de commodite dans les obfervations.

6 I 4. Au lieu de l’a[’crolabe des Anciens , Tycho , He}- L<>¤gi¢¤d¢ des
P" ksvelius 6c Flamfteed ont fouvent determine les longitudes §}3';§;;;_

des plane-tes Bc des etoiles , en mefurant leurs difiances a
deux autres etoiles Hxes , dont les longitudes Bc latitudes
`étoient connues : on peut regarder ce procede comme une

artie des fondemens de l’Aflronomie, que j’ai entrepris de
iaffembler dans ce Livre : en voici donc Yexplication ap
pliquee 51 un exemple.

Le 24 Aofit 1 g 9 3 , {`uivant les obfervations de Tycho
Brahe, on trouve qu’a Uranibourg la vraie diflance de Mars
5 Yepaule gauche du Verfeau etoit de 28° g4! gp", Bda dif-·
tance in la luifante du Belier §1° 4.g’ 1”, la longitude de l’e
paule du Verfeau etoit alors ros 170 4.3’ 36", & { diftance
au pole de l’eeliptique 81° 22/ o", la longitude de la luifante
du Belier 1’ i° g8’ gy", 81 fa diflance au pole boreal ou le
complement de fa latitude boreale 8o° 2’ 31*

Soit P ( Fig. 34. ) le pole boreal d-e Yecliptique , Sl’e· F;g_ M_
paule du Verfeau , Z la luifante du Belier , M` Mars, MS
6: MZ les deux diiiances meii1rees;l`zmgle b PZ forme
au pole de l’écliptique , eft egal 5. la dilTerence de longitude

Kk iij
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des deux étoiles , 74° 1 5’ 19,/. On commence par réibudi-c
le- triangle PSZ, pour trouver la diilance .5 Z des deux
étoiles avec l’angle S; ayant abaiilé la_perpendiculaireZK
fur le plus grand coté PS, on fera ces quatre analogies :

R:lin.PZ ;:Iin.P:iin.ZIC.

R : coli P : : tang. PZ : tang. PK; d’oi1 1’on conclut SK,
o",R ; c0Ii`S](: : coli ZIC : cofi ZS1t73O 7/ g

Sin. ZS : lin. P : : lin. PS; lin. PZS= 8;° 54/ go",

Dans le triangle S Z ./ll on connoit les trois cotés , l’on
cherchera l’angle S Z M ; pour cet efliet on additionnera
les trois cotés MZ , MS , SZ ; la demi-fomme efi:
·y6° gy g5” 5 de cette demi-fomme on retranchera d’ab0rd
lecoté MZ,& l’on aura pour premiere diH°érence 25° 8’ 54/’;
on en retranchera enfuite le coté Z S, & l’on aura pour fe
conde difference 3° 46’ 5” : on fera cette proportion: Le
produir des fnus des deux cdteis ZS, ZM, qui c0mprerz—
`nerzt Pazzgle c/rerc/ze , qi au quarre du rqyorz , comme le
produit des jnus des deux d%*}·erzces ef} au guarredujirzus
de lu moirie de Pazzgle compris SZM; cet angle fe troue
vera de 220 1 g' 45" , on y ajoutera l’angle P Z S trouvé cia
devant de 83° 54/ 51", 8: l’on aura l’angle PZM; eet an—
gle étant obtus,i`on fupplément MZ Xfera de 73°5 1’ 24/’;
du point M on abaiflera la perpendiculaire MX fur lc
coté PZ , prolongé en X parce que l’angle eil obtus , &
1’on fera les quatre proportions fuivantes:

R:co£MZX::tang.MZ:tang.ZX ·=*-I902S,39’
R:1in.MZ::Iin.MZX:iin.MX :.4.8 58 3
R : {in. PX: : cotang. MX: cotang. MPX= 49 2 r 28
Sin.MPX:lin.MX::R:lin.PM =83 4.8 0

Le cété PM doit étre obtus , parce que PX ei} Ius
grand que 90 degrés , ainli on aura pour la valeur de
96° I2] o"; ce qui nous apprend que la latitude de Mars
étoit alors de 6° I2] o" aufrrale : l’angle MPX étant ajouté
ala longitude de l’étoile Z 1S 1° 58’ 55” , donne la longiw
rude de Mars Il, 120 31 2_y”,



zz charzgemem de: Emile: en Iongizdde. 26;

u changemcm des Etoile: en langizude , ou dc Ia précqyim
des Equinoxes.

6 I j . La méthode que nous venons de décrire (612)
pour déterminer les longitudes des étoiles , fut employé
14-O ans avant J. C. Hipparque de Rhodes , le plus célebre
des anciens Aftronomes ( 222 ), reconnut alors que les lone
gitudes des étoiles , par rapport aux équinoxes , étoient
plus grandes que fuivant les obfervations de Tymocharis,
& fuivant la fphere d’Eudoxe qui avoit écrit 2 go ans avant
lui (2 1 1 ). Ce changement des étoiles en longitude eil: en
core plus fenhble aujourd’hui , quand on compare le Cata~
logue de Ptolémée avec `les nétres.

L°épi de la Vierge , fuivant les obfervations
d’Hipparque, 128 ans avant J. C. précédoit
de {ix deg1·ésl’équinoxe d’automne , c’eil--5
dire , que fa longitude étoit de.

on le trouve pour 17go.

Le coeur du Lion Régulus étoit , fuivant Hip
parque,21 . . ·

gs 24.° ol
.... » . 6 20 2l

laidifférence ou Yaugmentation ef} de 26° 2 1’

’2° O,39S

Bi on la trouve pour 17go 5. ...... 4 26 21
Yaugmentation de longitude

6 I 6 .`Ces obfervations d’Hipparque plus anciennes 8:
plus exaétes que celles de Ptolémée , nous apprennent que
le progres des étoiles en longitude a été de 26° 26’ en 1878
ans , c’e(t-a-dire , de go" § par année ; on trouve ce pro—
gres plus confidérable d’une feconde , en employant les ob
fervations que Ptolémée dit avoir faites lui—méme ; mais les
Aftronomes foupgonnent depujs long·temps l’exa&itude
de ce dernier , (Mein. Acad. 1 ’7§7.P. 420. ). En compa
rant les obfervations d’Albategnius qui vivoit l’an 878, avec
les notres , on ne trouve que g 1" 9"’ par année.

6 I 7. Enfin, les obfervations de Copernic & de Tycho
Brahé donnent go" 2O ”’;.c’ei’t a peu-présace dernier réfultat



uc M. dc la Caillc s’arrétc dans fcs Tables du mouvemem
Ades écoilcs , GL je1’adopterai auffi dans cc Livrc , parcc qu’i}
ci} confbrmc 5 la détcrmiuation quc j’cn ai trouvéc m0i—
mémc cn faifamz divcrfcs comparaiibns dcs obfcrvations dc
Tycho ,‘dans lcs Mehzoirex de l°Academiep0ur 17g7 ,p;`
4.43. En eH`cc, ii 1’0n prcnd lc-s longitudcs dcs principalcs
étoiles établics par Tych0—Brahé dans fon Livrc intitulé ;
Afrozzomix iz;/Zauratm Progynzizafnbta, p. 208 K 232.
pour lc commcnqscmcnt dc 1586, 6: qu’0n lcs compare
avec ccllcs qui om été détcrminéés Pour Pannéc 17 50 , 011
trouvc pour 1 64. ans lcs différcnccs fuivantcs,

2° 1·7'La premiere éroilc du Bélicr y g
Aldébaran , ou 1’wil du Tauréauj
,1 dcs Gémcaux ,
Pollux ,
Rcgulus 5 ou lc cocur du Lion 5
Ijépi dc la Vicrgé ,
L’Aiglc ,
A La. premiere étoilc dc Ynilc dc Pégafc 5 2
Lc bafHn_boréa1 de la Balance ac , E
Le cceur du Seorpion ,
L’oeil boréal du Taureauj
Le pied luifanr des Gémeaux nl;
L’Anc eboréal , ·0u du Cancer Q
·y du Lion ,
·y du Capricornej

16

18

16

16

18

16

2° 17'Milieu enrre ces 15 déterminationsj
qui divifé par 164 donne 5o", 336.

37

26

18

I2

28

I2

IO

SS?

61 8. L’0n voic que les réfulrats des obfervacions de
Tycho font entre 20 i5' 26" &2° 19, ;s” ,1a différence va
jui`qu’a 4-/ I2//, ce qui produit une incertitude de 1// { fur le
mouvement annuel de la préceflion : aufli les différens Aus
reurs ont-ils varié beaucoup fur la détermination de C€ttG
quantité 5; Tycho·Brahé Ei Bouillaud la fuppofoient de
s¤" 5 M- Cafiini , d6 S I0 , 43 5 M. Halley , dans {`es Tables,

]’em_ loie de 5o" feulement gje fuppoferai avec de la. le TQail, qu’e1le ei]: de 5c>" §. ` ` "
619. La



I 9. La eaufe de ce mouvement apparent des étoiles
Exes en longitude vient de la rétrogradation des points
équinoxiaux, produite par l’attra&ion du foleil or de la lune
fur le fphéroide applati de la terre , comme nous l’exp1i—
querons dans le Livre ou il s’agira de 1’attra&ion ; il nous
iuH·it ici d’avoir expofé la nianiere dont on l’a découvert ,
Esc la quantité que donne l’ob{`ervation. Nous rechercherons
en détail dans le XVI°. Livre les effets de ce mouvement ,
quant 5 l’ai`cen{ion droite & 5 la déclinaifon des étoiles , 6:
les exceptions particulieres auxquelles il eil {`ujet dans quel—
ques étoiles : on peut déja juger de ces exceptions particui
lieres , par les differences qu’on voit entre les comparaifons
de l’article précédent ; nous parlerons aufli dans le XVI°J
Livre Bc dans le XVII=. des petites inégalités qu’éprouve
Ia préceflion des équinoxes par l’attra&ion des planetes fur
l’orbite de la terre , 8: par la nutation de fon axe produite
par l’attra&ion de la lune fur le fphéroide applati.

DSE LA METHOJDE DES HAUTIEURI
CORRESPONDANTES.

6 2 0. Les differences d’ai`cenlion,droite étant Ie fondce
1’1'1C11t de la méthode par laquelle nous venons de_détermi—
ner les lieux du sfoleil Bc des étoiles fixes ( 580 ), il ei} né-i
ceilaire d’expIiquer ici la méthode la plus naturelle &”la
plus exaéte qu’on ait pour déterminer les différences d’a{;
cenlion droite , ou les diffé_rences dei paflage au méridien
entre deux aftres , c’ef’t-5—dire , pour déterminer le moment
oh chacun des deux aflres a paffé par le méridien.

On a dans le premier Livre (s 1o6 ) , 5 l’occalion de
la maniere de tracer une méridienne, que les ailres font
également élevés une heure avant le paH`age au méridien
Bc une heure apres ; ainli pour avoir rigoureufement lc
temps ou un aflzre a paffé au méridien , il i`ufHt d’ob{`erver ,
par le moyen d’une horloge 5 pendule ,_1e moment ou il
s’ei’t trouvé 5 une certaine hauteur en montant Bc avant {on.

lpaiTage par le méridien, Gt d’obferverr enfuite le -temps ou il
ile retrouve -5 unc hauteur égalc cn defcendant aprés lq

Tom: L L I
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paffage au méridien :1e milieu entre ces deux inftans 5l’hor· ’
loge , fera le temps que 1horloge marquoit quand laflre a
été dans le méridien.

2 I . Suppofons que le bord du foleil ait été obfervé
le matin avec le quart—de-cercle , dont nous donnerons la
defcription en parlant des inflrum-ens d’Aflronomie, L1
vre XIII, .& qu’on air trouvé fa hauteur de 2 1 deg. lorfquc
Thorloge marquoit 8** go' IO,/Zfl.lPPOfOI'lS que plulieurs heu·
res apres , & le foleil ayant paiTé au méridien , on retrouvc
fa hauteur de 2 1 degrés vers le couchant , au moment ou
l’horloge marque 2** go' 3o" , il s’agit delfqavoir combien il
y a de temps écoulé entre 8** go’ ro" du matin, Sc 2** go' go'
du foir , de prendre le milieu de cet intervalle, Bc ce fera le
moment du midi, fur Yhorloge dont on s’efl fervi , foit
qu’elle fur bien 5 l’heure , ou qu’elle n’y fur pas. `

6 2 2. Pour prendrele milieu entre ces deux infians il
faut , fuivant une. régle de la plus {imple Arithmétique ,
1 ajouter enfemble les deux nombres , & prendre la moitié
de la fomme; mais au lieu de 2 heures aprés—m_idi il {aut
écrire 14 heures , parce que l’horloge doit étre fuppofée
avoir marqué de fuite les heures dans l’ordre naturel de
uis 8 jufqu’5 14. , au lieu que dans le fait & par l’uI`age de

_ ;’Horlogerie , elle a Hni 5 1 2 pour recommencer 1 , 2 , Exc.
Cette irrégularité de l’Horloge dérangeroit le calcul , Ii on;
n’y avoit pas égard.

Heure ou le foleil étoit 5 2 1 degrés, le`matin , 8** go' 1o’
Heure du foir . .

S0m·me des deux nombres,
Moitié de la fomme,

. . . 14 go 30
*"`’ "

. 234·04.0

. Il go 2O

Ainli quand le foleil étoit dans le méridien. 5 fa plus
grande hauteur , & 5 difiances égales. des deux hauteurs ob-»
fervées,l’ho1·1oge marquoit 1 1** go' 2o" , c’ei’c—5-d-ire, qu’elle
étoit en retard [`ur le foleil die g' 4o" ; les Aflronomesl s’i11
quietent peu que leurs horloges avancent ou rctardcnt,
pourvu qu’i1s fqachent exaétement la quantité de l’avance—
ment ou du retard , comme ils le fqavent toujours par Ia
¥{1é¤h_0d¢ précédente, Cette opération n’a pas befoin diétrc
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démontrée ; on voit affez que de 8** go' ro" 5 1 1*‘ go’ zo",
il y 5 3** o’ ro" d’lnterv5lle, Bt qu’il y 515 meme difiance en—
tre 11** go' zo"&i2*‘ go' go" du foir.

Equatimi des HdMl€uT5 c‘0Trci@70nda1¢te:.

23. L’OP`1iRATION précédente fuppofe que le foleil
ait décrit le m5tin & le l`0ir un feul 8c meme p5r5llele ,
que fon 5rc montant 5it été parfaitement égal 5 {`on 5rc def;
cendant , c’eft—5—dire, qu’il 5it été depuis 9 heures du matin
jui`qu’5 3 heures du foir , 5 15 meme diiiance de l’équ5teur)
ann que fon angle horaire ( 14.8 ) 5it été le meme 5 l5 mee
me hauteur. Cependant cette fuppolition n’ef’t pas rigou—
Ieufement ex5_Ete , c5i· le foleil décrivant tous les jours
obliquementidéns Yécliptique un arc d’environ un degré,
il s’5pproche ou s’éloigne nécellairement de l’équ5teur, 8:
15 quantité v5 quelquefois 5 une minute de degré par heure:

624. On 5 VCI (79) que l’5rc.i`emi-diurne d'un ailre
q dans la fphere oblique, eft d'5ut5nt plus grand que l’z-rftre
eft plus pres du pole élevé , c’eft-5-dire 5 ici plus feptentrio
nal ; fi le foleil en fe couchant eft plus pres du pole qu’il me
l’étoit en fe levant; l’5rc l`emi—diurne du foir ef’t plus grand
que l’5rc {`emi-diurne du matin , c’ef’t-5-dire , qu’i*l y aeu
plus de temps depuis le midi jul`qu°5 l`on coucher 5 que de—
puis le lever jui`qu°5 midi; ainli le midi vrai ne s’e{lp5s
[trouvé 5 égales diiiances entre le lever St le coucher ;i ne
i`uHiro.it donc pas de prendre un milieu entre le lever 8: le
coucheri du foleil , pour avoir le moment du midi. En pre·
112111t ce milieu on ajouteroit les deux 5rcs femi-diurnes en
temps , 8: l’on prendroit la moitié de 15 fommeg mais s’il `
Y en a un plus grand que l`5utre de 4.o" , 15 dem‘i»fomme Ie·
1'Oit plus grande de zo" , que li le fecond arc efrt été égal
{Hu premier ; il faudroit done éter zo" ( dans le CBS O‘€1"l`C`
foleil s’eft rzipproché du pole élevé ) , de lg demi-fofnme;
ou du milieu trouvé entre le lever 8; le coucher, pour
5voir le moment du vrai midi ; le milieu pris entre les deux
iniians approche également du lever ez du coucher , il en

eil 5 des diliances égales , puil`qu`on 5 pris exafiement unL ij
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milieu Q mais le meridien eft plus pres du foleil levant} le
foleil eil donc arrive au meridien plut6tqu’au point qui tient
le milieu entre le lever 6: le coucher , il faut donc retran
cher quelque chofe de ce milieu pour avoir le moment du
midi vrai.

2 j. Ce que nous venons de dire du lever Bt du cou
cher du foleil , il le faut dire d’une hauteur quelconque g
par exemple , d’un cercle parallele 5 l’horiI`on imagine a ’
2 1 deg. de hauteur; Ie temps quemploira le foleil a allet
depuis ce cercle parallele in l’horiI`on juf`qu’“au méridien, fera
moindre que le temps empioyér ir aller depuis le méridien
jul`qu’au meme cercle du cote du foir , fi le foleil dans- cet
intervalle s’eft rapproche du pole eleve : au lieu des arcs fe
mi-diurnes , dont nous venons de parler , ce feront ici les
angles horaires ( 14.8 ) qui augmenteront ; ainii il faudra
6ter quelque chofe du milieu pris entre les temps de deux
hauteurs égales pour avoir Ie midi vrai.Ce feroit le contraire
ii le foleil , au lieu de s’étre rapproche du nord , s’en etoit
eloigne du matin au foir , l’angle horaire du foir {`eroit plus
petit que celui du matin , & il faudroit ajouter une petite
quantite a l’inf’tant du milieu pour avoir celui du m»idi.(6 2 9)

15;.;;, 62 6. Soit P le pole elevei ( Fig. gg. ) , Z le zenith ,
S le foleil , SBB un arc parallele ii l’horii`on , en forte que le
point B 6: le point S foient 5. la meme hauteur ;‘ PS la difé
tance du foleil au pole le matin , PB fa diifance au pole
devenue plus petite le foir ; au moment ou le foleil fera par—

venu le foir au oint B', que je fuppofe eleve de 2 1 deg. Ecomme dans l’o{`ervation du matin , l’angle horaire du foir
Z P B , ou fa diftance au meridien PZ , fera plus grncl
que l’angle horaire du matin Z PS ; li l’on calcule ces
deux angles horaires , en refolvant les deux triangles qui
ont chacun Ie cate commun PZ & les cotes egaux
Z S, ZB , mais dont les cotés PS 8: PB font differens
de la quantité dont la declinaifon du foleil a change dans
Yintervalle des deux hauteurs , on aura deux angles h0rai—
res differens ; la moitie de leur diH·`erence reduite en temps,
fera la correétion qu’il faudra faire au temps du milieu pour
avoir le veritable infiant du midi.



6 2 7. Pour calculer d’une maniere plus commode cette
etite diflérence de temps qui doit fervir at corriger le mi
ieu des hauteurs correfpondantes , il fufiit de trouver l’an
ie 5`PB (Fig. 3;.) , qui ell la petite variation cle l’angle ng-.3;,

Iioraire P , en fuppofant que les cotés PZ Gt, Z ‘J` foient
onlians : dans les régles des analogies différentielles que je

rapporterai , Liv. XXIII. E1 la fin de la Trigonométrie, l’on
verra que dans un triangle fphérique , dont deux cotés font
conlians , le changement , ou la petite variation d'un des
angles adjacens , tel que l’angle P , el’t au changement qui
a Iieu en méme temps dans le troilieme coté PJ`, comme
le rayon eft a la cotangente du coté coniiant PZ adjacent
Ei cet angle , divifé par le linus du méme angle P moins la
cotangente du coté variable P I divifée par la tangente du
meme angle P ; dell-5-dire, que le changement de l’angle
horaire efl au changement de la déclinaifon entre midi 8:
Theure des hauteurs , avant ou apres midi , comme le rayon
ell ala tangente de la hauteur du pole divifée par le linus
de l’ang1e horaire moins la tangente de la déclinaifon divi
fée par la tangente de l’angle horaire W:_ pour avoir le temps
qui répond in cette petite variation de l’angIe horaire , il
faut prendre la quinzieme partie des fecondes de degré , 8:
Ton aura les fecondes de temps: li donc on appelle dx la
quantité de la variation S de la diiiance au pole , ou le
changement total de déclinaifon arrivé entre les hauteurs
'du matin & celles du foir ( 622 ), on aura pour la CO1'1'C&lO¤ Formula de

cherchée réduite en fecondes de temps gi ( -;-I EQSQQEQ des
Egg

_

le ligne plus + a lieu quand la déclinaifon
du foleil ell aulirale , 8: le ligne négatif— a lieu quand la
déclinaifon du foleil el} boréale , dell-a—dire , depuis le 2 1
de Mars jufqu’au 2 1 de Septembre : car les tangentes de la
'déclinaifon auiirale font d’une dénomination contraire at

celles de la déclinaifon boréale qu’0n— a employée dans la
formule dont nous nous fommes fervis , parce que cette
formule fuppofe que dans le triangle PZ J` le coté P S el}
moindre que 90 degrés.

Ll iij



62 8. EXEMPLE. Le premier jour du mois de Mars Ia
déclinaifon du foleil étant de 7° 17/ du coté du midi , elle
diminue dans l’ei`pace de 24 heures de 22/ g6”, 8c li les hau
teurs correfpondantes du foleil qu’on peut obferver ce jour
I5 , ont été prifes vers 9 heures du matin Sc 3 heures du
foir , on aura g' 4.4/’ pour le changement de déclinaifon
endant l’efpace de fix heures , qui fe font écoulées entre
a hauteur du matin Bc celle du {`oir ; ainii dx fera égal 5
344/ ; l’angle horaire qui répond 5 trois heures, efi; de 4. g° 3
5 raifon de 1 g degrés par heure : ii c’ei’t 5 la latitude do Paris
qu’on obferve , deft-5-dire , 5 4.8° go' , on aura pour la.
tangente de la latitude , prife dans les Tables ordinaires des
iinus 6: des tangentes , 1 , 14. 36, en fuppofant , fuivant l’u—
fage , l’unité pour le rayon ou iinus total; le iinus de l’angle
horaire ou de 4g°, {era 0, 7071 gli l’0n divife 1 , 1436 par
0, 7071 , fuivant la régle des fractions décimales, on aura
1 , 61 7 égal 5 l$la tangente de la déclinaifon du fo
leil 7° 1 7’ ei} 0, 12·78, la tangente de l°angle horaire 4. g° efi;
égale 5 l’unité , ainii l’on aura 0 , 1 278 = , cette
quantité s`ajoutera avec la précédente, parce que la dé—»
clinaifon du foleil ef’c méridionale , 6: l’on aura 1 , 741.S

on prendroit la difference de
ces deux termes ii la déclinaifon étoit boréale , le foleil
étant au nord de Yéquateur. Il ne reiie plus qu’5 multiplier
1, 74.; par dx ou 34.4.”, Bc 5 le divifer par 30 fuivaut la
formule , pour avoir zo" , 0 , c’ef’c l’équation cherchée , ou
la correction qu’il faut faire 5 l’heure trouvée , par un miq
lieu entre les heures des hauteurs correfpondantes.

6 2 9. Cette équati-on doit fe retrancher lorfque le foleil
ei} dans les {ignes afcendans, 9 , IO , 1 1 , 0, 1 , 2 , 3 , c’eft—
5-dire , qu’il fe rapproche du pole élevé , c’eii depuis le 2 r
de Décembre jufqu’au 2 1 de Jluin dans nos régions i`epten—·
t-rionales ; cette équation efi additive dans les iignes deli
cendans , ou lorfque le foleil s’éloigne de notre pole.

Pour {`entir la raifon de cette derniere remarque on 0b—·
fervera que fi le foleil ei} plus pres du pole apres midi que
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le matin , in égale hauteur, l’angle horaire f`era plus grand , Fig. sgi.
comme la figure le fait voir ; car le point B étant plus pres `'
du pole P , que le point J, langle Z PB eff plus grand ’
ue l’angle Z P S ; or langle Z PB eff l’angle horaire du

_foir dans la fuppofition que nous venons de faire ; ainfi
dans les fignes afcendans , l’angle horaire du foir eff plus
grand que celui du matin , a hauteurs égales. Des—lors le
milieu de l’angle total compris entre le cercle horaire du
matin & celui du foir , tombera du coté de la plus grande
gortion , c’eff-a-dire, du coté du foir , ou it la droite du 1né

ridien , Bc le milieu des temps des hauteurs correfpondan
tes f`era dans le méme cas , il donnera un temps qui fera
apres midi ;ainii pour avoir le midi vrai, il faudra fouffraire
l’équation.

_ 6 3 0. Il nous reife a faire voir la raifbn pour laquelle
nous avons divifé la formule pr 30 pour avcir Féquation ,
au lieu de la divifer fimplement par 1 g pour la convertir en
temps. Si la quantité dont l’angle horaire du foir eff plus
grand que celui du matin , eff de 4,o" de temps, la correc
tion du midi ne doit étre que de 20»"‘, parce que quand
on veut avoir le milieu entre deux quantités ,_ on prend la
moitié cle leur fomme , 8: s’il y a une des deux quantités
trop grande de 4o?’ , on aura une demi-fomme trop grande
de zo" feulernent; ainfi la correéfion ne doit étre que la
moitié de la quantité dont l’angle horaire du f`oir f`urpafl`e
celui du matin ; c`eff pourquoi nous_ n’avons pris que la
moitié de la formule qui exprimoit le petit angle BP S , 8:
nous en avons divifé Yexpreflion par go , 8: non par 1 g qui
auroient i`uH:l pour la réduire en temps.

I 3 I . Il a des cas ou il peut étre plus commode d’em- Ame méthmbployer 1·a¤glQpm11a&1q-ue 6, ou Yangle du vertical avec le ggur ealculer
cercle de latitude ;_ voici la maniere de s’en fervir- , en {up
pofant qu’on ait calculé 1`angle S pour le temps des hau
tgeurst obfervées avant ou aprés le méridjen ( 6zz ) ; on verra
dans les analogies différentielles que lorf`que dans un trian
gle on a deux cétés conffans , tels que P Z &»ZS ,1a varia—

f°‘l““"°”·

tion du troiiieme core PS eff 5 la variation d’un des an—·
les P adjaqens au coté conffant , comme le finus de ce
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troiiieme cété multiplié par la tangente de l’autre angle
adjacent au coté confrant , eft au linus total 5 c’e{i-a-dire ,
que JPS : JP; ztang. S. lin, PJ`: R, donc JP =%i§,E,
mettant Jx a la place de JP 5` , 8: divifant cette quantité
par go, comme dans la formule précédente, on aura l’équa—q
tion des hauteurs en fecondes de CCl'1‘1PS T ; c’c&.q

gégim $1-dire , qu’ilf`aud1‘a divifer le changement de déelinaifen T
arrivé du matin au foir , exprimé en fecondes , par la tan-;
genre de l’angle parallactique multipliée par go fois le coq
linus de la déclinaifon , le quotient {era la correclion cherq
chée en fecondes de temps. Un Obfervateur en pays éloigné,
qui feroit dépourvu de Tables , trouveroit de Yavantage gi;
employer cette méthode, parce que l’angle parallactiquc
eil aifé ai calculer quand on connoit la hauteur du foleil
par l’obi`ervation dont J` eil le complement, la hauteur
de l’équateur du lieu oE1l’on habite , qui eff égale a PZ ,
& l’heure at laquelle on a obfervé , qui donne l’angle h0¥{
mire P 5 alors il fuflit de faire cette proportion ,-fin. J` Z i;
fin. P :':_fin. P : lin. J`, pour avoir l’angle parallaclique PIZ.

6 3 2. La méthode des hauteurs correfpondantes fer:
aufli a déterminer le pailage des planetes ar le méridieri , lllorl`qu’on veut déterminer de la maniere a plus ffire leui:

diflérence d’ai`cen{ion droite par ra port a une étoile 5 rou-4 ietes les planetes, auili bien que le foil , font fujettes at avoir
dans l’el`pace de quelques heures un changement de décli-{
naifon , d’oi1 il réfulte une correction femblable a celle que
nous venons de calculer pour le foleil 5 il ef’t vrai que cette
difference peut devenir plus grande pour les autres planeq
tes, parce qu’elle dépend du changement de déclinaifon
dans l’intervalle des deux obfervations 5 mais ce n’eil point
un obitacle a Yexaclitude de la méthode, des qu’on connoiw
tra exaclement la diflérence de déclinaifon d’un jour at l’au·q
tre. On peut connoitre cette diilérence par des hauteurs
méridiennes obfervées deux jours de Tuite , 8: méme pai:
Ie calcul des Tables qui efi fufiifamment exact , pourvfi
_u’o_n1cfai[c cn fccondcs 5 car une minute d’erreur fur- le

changemch;
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changement de la déclinaifon en zq. heures , peut produire
plus d’une feconde de temps fur l’équation des hauteurs cor
1f€l`POI'lCl3.l’lf€S,.

6 3 3. La lune meme pourroit s’obl`erver par le moyen
des hauteurs correfpondantes ; car les Tables (ont aiTez
exaéles pour donner 5 une minute pres le changement
diurne en déclinaifon , i`ur—t0ut étant corrigées ar les ob·
Iervations que l’on fait prefque tous les jours 5 Faris ; il ei};
vrai que le calcul efl extrémement long, auili ne doit-on
choifir cette méthode que dans le cas ou l’on eil dépourvfr
de tout autre moyen pour obferver les longitudes, ou pour
déterminer les lieux de la lune; mais je connois des cas ou
il edt été bien 5 fouhaiter qu’on CCIE daigné le mettre en
ufa e,. g

g 4. On trouvera ci-apres , pag. 277 , tune Table de i)elaTab1G `
1’équation des hauteurs correfpondantes pour chaque demi
heure , c’efi—5-dire , pour des hauteurs prifes 5 zh , 5 zh Q ,
&c. jui`qu’5 {ix heures , fous la latitude de Paris : cette Ta—
ble a été calculée par M. 1’Abbé de la Caille , elle ne va pas
au—del5 de {ix heures , parce que les Afironomes n’ont
pas coutume de choiiirde li gr·an—dsinte1‘valles de temps ,
pendant lefquels une thorloge peut fouffrir quelque déran—
gement , c’e{l ordinairement 5 9 heures du matin 6: .5 3
heures aprés midi , que nous prenons des hauteurs correfl
pondantes du foleil ; plus pres du midi elles auroient moins
de précilion , parce que le foleil ne monte pas a{Tez rapide
ment pour que l’on foit ffir , 5 une demi-feconde pres , du
temps ou le bord du -foleil touche le H1 de la lunette.

Cette Table eil difpofée auili pour tous les degrés dc
la longitude du foleil de {ix en lix , Gt non pas pour les de
grés de déclinaifon , parce que dans lcs temps memes ou.
le foleil ef’t 5 égale diflance de Yéquateur , lc changement
diurne de fa déclinaifon n’ef’t pas exaelement le meme , le
foleil ayant dans 1’éc1iptique un mouvement diurne , plus
ou moins rapide , qui en produit un plus ou moins grand
dans la déclinaifon.

3 j. Cette Table peut fervir aufli pour les planetes-,
mais avec une attention dont 110uS allons parler , 6; i

T0/nc I. Mm

d°‘i““*°”•
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feulemcnt dans les cas ou le changement de déclinaifon ne
furpaile pas une minute par heure ; on cherchera dans la ’
Connoiilance des Mouvemens céleiles le jour de lannée ou
le mouvement du foleil en déclinaifon eil le meme que ce
lui de la planete que l’0n vient d’obi`erver , Gt l’on verra. `
quelle ef’t la longitude du foleil pour ce jour·la ; c’eit avec
cette longitude qu’on cherchera dans la Table de l’équa
tion des hautcurs correfpondantes celle qui convient a la
planete ; on aura foin auili de ne pas faire attention aux ti
tres de cette Table , mais d’ajouter l’équation quand la pla
nete s’éloigne du pole nord , 6: de la iouflraire quand elle
s’en rapproche.

63 6.EXEMPLE. Je fuppofe que Ie 23 Novembre 176;,
jour de l’oppolition de Saturne, on ait obfervé des hauteurs
correfpondantes de cette planete , 4. heures avant fon pal`
fage au méridien, Gt 4, heures apres, {`on mouvement diurne
en déclinaifon ei} alors de une minute feulement , dont il
s’éloigne du pole boréal d’un jour E1 l’autre, gl peu-pres com
me le foleil quand il a trois iignes & deux degrés de longi
tude , on cherchera donc dans la Table de l'équation des
hauteurs , vis-a-vis de 3* 2° , 8: au—delTous de 4.** , on trou
vera o" , 6, dell:-a-dire , fix dixiemes de fecondes qu’il Faut
ajouter , (parce que Saturne s’éloigne du pole élevé)`, in
l’heure du paffage conclu des hauteurs correfpondantes ,
pour avoir exa€tement le véritable paffage au méridien.

Alam Tables 6 3 7. Nous inférons encore ici deux Tables qui fervi
gé“°“‘1“·

ront 51 trouver l’équation des hauteurs correfpondantes our groutes les latitudes, en ajoutant deux parties , dont lune
cit conitante , Bc l’autre varie pour différentes latitudes. La
formule de l’art. 627 eil compofée de deux parties , dont
l’une dépend de la déclinaifon du i`0lei.l 8c de l’angle ho

Eraire elle eil é ale a+EQ2? c’ef’t cell ' for- ’ g _ 3 0 tang. angle hor. ’ C qui
me la premiere Table de l’équation générale , page 279
elle efl additive dans le premier &le troilieme quart de la lon
gitude du foleil, c’e{l-a-dire , dans le printemps Sc dans l’au
tomne z en effet elle doit étre additive quand le foleil dei
ccnd , Gt qu’il a une déclinaifon auitrale , parce qu’0n a v6



Equation Jes Haureurs c0rr%`v0nda)zre:; 277
( art. 6 2 9. )i que la formule totale elt additive dans les
lignes defcendans , Gt que la partie qui dépend de la decli
nail`on , el} additive feulement quand la déclinaifon du fo
leil ell auftrale , les deux lignes + concourent alors , Gt la.
feconde partie de la formule qui el} contenue dans la pre
miere Table, ne peut manquer d’étre additive; elle fera en
core additive quand le ligne de la formule totale étant — ,
Ie ligne de la feconde partie fe trouvera encore —; car la
négation d’une partie négative ell une aflirniation ; retran
cher une partie du d4y€ci:, c’ell ajouter une ch0l`e politive;

or c’efl ce qui arrive quand le foleil el’t dans les lignes al`lcendans avec une déc 'naifon boréale ; dans tous les autres
cas , cette partie de la formule eft négative , c’efi—a—dire ,
dans l’été & dans l’hyver , ou dans le fecond Bc le quarrie
me quart de la longitude.

Cette partie de 1’équation des hauteurs devroit changer
de ligne fous les latitudes méridionales , mais comme le
ligne de l’équation totale change aufli , l’un compenfe l’au
tre , St cette Table conferve les mémes lignes fous toutes
les latitudes, au nord Ei au midi de l’équateur.

A 6 3 8. La feconde partie de l’équation générale , page

280 , el’t égale a@r£h ; pour s’employer elle doit
étre encore multipliée par la tangente de la latitude , c’eli
5.1-dire, qu’on ne peut employer cette Table telle qu’elle
eft , que fous une latitude de 4; degrés; tous les nombres
de cette Table augmentent de moitié at g6° 19, de latitude,
parce que la tangente de g6° 19,, au lieu d’étre égale a l’u—
nité , efl égale at 1 5, ou 1 , g ; de méme tous les nombres
de la Table deviennent doubles a-6g° 26’ de latitude, arce
pque la tangente de 6 ;° 26’ ell double du rayon , e le ell:
égale a 2 , le rayon étant toujours fuppofé égal in 1. Cette
partie de l’équation étant additive quand le foleil s’éloignc
du pole élevé , les lignes de la feconde Table doivent chan
gerlorfque l’on pafle du coté du pole auflral ; ceux que l’on
y voit marqués , font pour les latitudes boréales.

6 3 9. Ex1—;MPLE. Le go Septembre 17f 1, M. de la Caille

étant au Cap de Bonne Efpérance , fous la lag§tude_aul}ralc/m 1)
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de 3 3° 5 g' , obferva des hauteurs du foleil vers sh { du mai
tin , & 3h { de l’apres-midi , on demande Yéquation pour
cejour-la 5 la longitude du‘i`oleil at midi étant 6* 6° gy',
on trouve dans la premiere Table o", 6 additive; & dans la
feconde Table 16", 8. Cette derniere quantité fe multi—
pliera par la tangente de la latitude 33° gg’ qui eff 0 , 672 ,
ou , ce qui révient au méme , on ajoutera le logarithme de
1 6”, 8 qui eFt 1, 22 f3 1,avec celui de la tangente de 3 3° S S',
qui eil 9, 82762 , Gt l’on aura pour la fomme 1, og293 , lo~
garithme de 1 1", 3 ;ainfi cette partie de Féquation ef’t 1 1", 3 ,
parce qu’on change les fignes de la Table {bus une latitude
méridionale ; on en retranchera la premiere partie oc 6 ,
parce qu’elle ei} additive, 6: l’on aura 1o", 7, équationfoui`
iraétive pour le temps 6c le lieu donné , 6: c’eft aufli celle
que M. de la Caille a employée , ( A_/lr. I*`zmd¢zm.p. 117.)

40. Si l’on calculoit cette équation direélement pour
Ie Cap de Bonne Efpérance par la formule de l’art. 627, on
trouveroit -|— 1 1", 3 Bc- o", 6 , mais il faudroit changer les
fignes de l’équation totale qui deviendra toujours --1 o", 7 ;
il a été plus commode de ne changer les lignes que de la l`e~
conde Table , parce que ceux de la premiere Table chan
gent néceflairement quand on paile at des latitudes méridio
nales, enméme temps que l’0n change le ligne deal’équation
totale ; ainii l’on ne i`era pas furpris devoir une efpece de
contradiction entre les fignes des 2 Tables , Gt ceux que la
formule donneroit fi l’on en faifoitimn1édiatement‘l’appli
cation.

4 I . On trouvera dans Ia premiere partie de l’équation
générale , page 279 , une colomne on font les logarithmes
des mouvemens diurnes du foleil en déclinaifon pour cha
que longitude ; quand le {`oleil ef’t dans Yéquinoxe , & que
fa longitude eil os o° , fa déclinaifon varie de 23’41” par
jour , le logarithme de cette quantité réduite en fecondes
ei} 3 , 1 gz g, il ferviroit a celui qui auroit befoin de conftruire
une Table pour quelque latitude donnée , ou d’étendre it
une plus grande diilancc du mériclienles Tables fuivantes.



EQUATION POUR LE MIDI,

Corzclu par des hauteurs corrqénondantes du J`0/eil ,/6111

Lon gizudc
du Q

O 0

foul: I 2
1 8

I. 0
foul`. 6

1 2

foul: I 8

II. 0

foul: I;
f0u£ 1 8

III. 0

ad. I ;
1 8

IV. 0
ad. 6

ad.

ad.

ad.

VI.

12

18

12

18

Moitié de

2h 0I2h 20’

18”0 I8”

16

I2

IO

IO

I2

16

16

I2

II

IO

II

I2

16

18

la Latitude de Paris.

1’inccrva11c entre

18

16

12

10

10

11

16

18

gh 30*

18

16

12

11

3 3

0 0

3 3

II

I2

16

EL 1
6|187
$[19 1
OII9 7

(VQ)/6{ art. 28

2O

2O

18

16

I2

IO

IO

I2

16

18

20

2O

lcs Obfcrvntions.

4h I 30/

22

21

2O

2O

16

II

IO

II

16

18

2O

2I

2I

fh

22

21

2O

18

16

II

9l"
7I‘$

14 gIr6

+|’8

19 gI2¤

SI2!

7};;3

8'23

0’l;*= 30’

*1424
OI24
3 246|2g
6I22

+I2*
0|1 g7

3-IF816

OII4.
1|12

OIIO

T7

6h

26

26

22

2O

18

16

11

10 OI11

12 313

ELJII6
16

18

21

22

3|I8
0|20

6|22

0|23
II24.
I|2j
8|26
SIZ6
7|26

M1i}
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EQUATIONPOUR LE MIDI,

Couclu par des hauteurs c0rr%oncz’mzte.r du J`0/eil, faux

Longitude
du Q

VI.

VII.

ad.

VIII.

ad.

IX.

{0uL

foul:

XI.

foul`.

I2

18

I2
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Hezzre de prezzdre les Hazzreurs carrejorzdcrzzes. 2 8 1

D6 heufe 01:l il froit Ic plus avzmtageux de prendre des
Hduteurs c‘0W€EJOndantes.

42. ]’A1 dit que l’on prend ordinairement les hau
teurs 5 9 heures du matin , pour ne pas mettre une trop
grande diffance entre les obfervations , & ne pas compter
trop long-temps fur l’unif`ormité de l’hor1oge ; cependant
il eff bon de fgavoir aufli quelle eff l’heure ou il y a le plus
d°exa£fitude 5 attendre de l’obf`ervation méme de la hau
teur ; cette confidération fervira aufli dans tous les cas oh
l’on feroit obligé d’employer le quart—de—cercle pour pren
dre des hauteurs hors du méridien , comme pour fcavoir
1’heure qu’il eff , ou pour obferver des conjonéfions , ainfi
qu’on le verra 5 l’occafion des paffages de Mercure Bc de
Vénus fur le foleil.

Plus un affre s’éleve rapidement, ou plus il parcourt d’efl
pace en hauteur dans un temps donné , plus on difcerne
avec récifion1’inffant on il traverfe le fil de la lunette , 8: )
plus ily a d’avantage 5 obferver alors la hauteur ; lorf`
qu’on eff placé-f`ous l’équateur , on voit les affres fe lever
tous perpendiculairement 5 l’horifon ( 76 ) ; mais dans la
fphere oblique tous les affres vont obliquement , Bc ne s’é
l_event dans aucun cas perpendiculairement , du moins dans
l’horif`on ;tout ce que l’on peut faire, eff de trouver le temps
ou la direéfion du mouvement d’un affre dans fon parallele
approche le plus de l’angle droit.

On trouve dans le Calendrier affronomique de Berlin
pour l’année 17q.p , une folution algébrique de ce proble
mc ; je ne la rapporterai pas ici , Vparce qu’il f`uHit de jetter
les yeux fur un globe pour voir dans quel temps eff la plus
grande augmentation de la hauteur ; fi l’affre a une décli—
naifon méridionale , c’eff au moment de f`on lever ; fi la dé—
clinaifon eff boréale , mais qu’elle foit moindre que l’éléva
Lion du pole , c’eff au moment Of1l.’8.lf1'C paffe dans le pre»
mier vertical, c’eff-5-dire , que f`on azimuth eff ade 90 deg,
Si la déclinaifon eff plus grande que la hauteur du pole , en
forte que 1’affre paffe au méridien entre le pole 6: le zénith

Tom: L Nn
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il y aura un point de fon parallele ou le vertical fera perpen
diculaire au cercle horaire , 6: dans ce point la direélion du
mouvement diurne fera perpendiculaire at 1’horifon ; ainli
on aura alors le plus grand accroiffement poflible Pour la
hauteur de l’af’cre dont il s’agit.i

DE- LA MEIURE DU TEMPJ`.

6 4. 3 . Le foleil étant l’obj-et le plus frappant de Funivers
entier , il a été pris dans tous les iiécles 8: chez tous les
peuples du monde , pour la mefure naturelle du temps ; les
années ont fervi a compter les temps éloignés, les jours ont
fervi a marquer des intervalles plus courts ; les heures om:
été introduites pour partager les jours , 8: exprimer les pe
tits intervalles de temps.

Egaliré du 6 44. Le tem s par fa nature , ou par l’idée primitive dl”m*”'
que tout le mone y attache , efi égal 8: uniforme ; les
heures font des intervalles égaux , 8: le mouvement diurne
du foleil autour de la terre , qui fe partage en 24. parties
égales, doit étre fuppofé uniforme pour former 2-qportions
égales , dont chacune répond a 1 5 degrés de l’é`quateur ou
de 1’angle au pole.

Ce mouvement diurne que nous ferons voir étre pro
duit par la rotation de la terre autour de fon axe (Liv. V. ),
ef’c donc néceffairement fuppofé égal ; on rr’a point encore

appercu de phénomenes qui puiffent y dénoter quelque inéga ité ; on le fuppofe uniforme , foit pour le temps ou nous
fom mes , foit pour les fiécles paifés.

Inégaliré de 6 4. j. Cependant Finégalité des rotations de la terre

d° pourroit aller a 2 ou 3 fecondes de temps dans Yefpace d’unan , fans qu’il {ut poflible de s’ en appercevoir par es obfer—
vations ; ces rotations pourroient étre plus ou moins lon
gues aétuellement que dans les liécles paifés , fans que la
différence fut fenlible dans les moyens mouvemens des pla
netes , qui ne fgauroient étre déterminés exaflement par
les anciennes obfervations ; il faudroit avoir déterminé pen
dant pluiieurs fiécles la longueur du pendule {imple qui fer:
*5 mefurer les jours, comme nous le dirons en parlant dc
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la Figure dc la Terre , Lour avoir lieu de préfumcr que lesdurées des rotations de cerre fom conitanres , 6: il pour

roic encore arriver que le endule fdr conftanr malgré le fchangemenr de Ia rotation e Ia terre. i
Les forces de la lune Gt du foleil fur Ie fphéroide applati,

dont nous parlerons dans le Livre de l'Attra&ion , le vent
général qui regne fans c<:ITe d’orient en occident fur la fur
face de la terre , le mouvement général de la mer d’occi—
dent en orient * , qui a été remarqué par divers Obferva
teurs 5 tout cela doit néceiTairement ai¥e&er a la longue le
mouvement de rotation de la terre , 8: par conféquent
changer un peu Ia Iongueur des jours que nous fuppofons
uniforme. Cependant n'ayant jufqu’ici aucun moyen de
confiater la diEérence , ni aucune raifon de c-roire qu’elle
foit bien confidérable , nous fuppoferons les jours égaux ,
fans autre diHérence que celle qui nprovient du mosuvement
annuel , & dont nous parlerons bientot.

6 Les horloges a pendule , qu’on appelle fouventpar a bréviation des Pezzdules , Bc dont on fe ferr dans la
1`ociété , font réglées fur le moyen mouvement du foleil, 8:
marquent les heures folaires moyennes ( 14.9) , c’ei}-a—dire,
qu’au bout de chaque année ces horloges doivent fe retrou·
ver d’accord avec le foleil , comme elles I’étoient au com
mencement de Yannée. La plfipart des Afironomes reglent
les leurs de méme , afin que 1’hor1oge pui{l`e indiquer tou
jours a peu-pres 1’heure qu’iI efi pour les ufages de la fo
ciété , & a peu-pres le temps vrai des diiférentes obi`erva·
tions qu’“ils ont a faire ; des-lors il eil néceffaire pour eux
de convertir a tout moment les heures folaires moyennes
en degrés, pour con noitre les diHérences d’afcen1ion droite,
6t les arcs de Yéquateur qui répondent a chaque intervalle
d’heures , de minutes Bc de fecondes comptées fur leu.r hor
loge : j’ai donné dans mon Expo/Ztion du Ca/cul Afrono
migue, 8: dans la Cozzaoéfaxzce de.: Jldouvcmezzs ce'/q/Kes ** ,

Hiiloire Naturelle de M. dc Bujein , preuves dela Théorie de la Terre,

an. ri. - Varmif Geo raphia. - Voyages de Narbrough. - Encyclopédie , éIeme VI.lpag. go;. - ém. Acad. 1757. pag. 4r7. . 
C'c& lc ¤16mcO1.1vrage qui éroit appellé Coun¤%ncc de:mp:gvant 176z,§_n 1]

Horloges
réglées fur le
moyen mouvc
ment.
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depuis plufieurs annees , une Table plus exaete qu’on_ ne
l’avoit eue auparavant, pour convertir les beuresfolaires ’
moyennes en dcgrés , minutes & fecondes , ;ufqua la pré
cilion des decimales de fecondes , car on ne doit pas les
negliger dans certaines obfervations.

41.7. On trouve auili dans la Comzowbnce des Temps
de iygp &‘des annees precédentes, une Table pour re·
duire les parties de l’equateur en heures folaires moyennes,
c’ei’t-a—dire , pour faire l’operation inverfe de celle que je
viens d’indiquer , Bc une autre Table de la difference entre
les heures du premier mobile Gt les heures folaires moyen
nes , a raifon de g' g6" ;3"’ pour 24. heures , mais il n’efi:
befoin pour fuppleer at ces Tables, en cas de neceflite ,
que d’une {imple proportion.

Hqrioges du 6 4. 8. Il y a eu des Aftronomes celebres , tels que M.
P‘°""“ ‘“°bu°· der Roemer , M. de l’Ifle & M. de la Caille depuis 174.9,

qui ont mieux aime regler leurs horloges fur les heures du
remier mobile, & leur faire fuivre le mouvement diurne

des etoiles; par ce·m·oyen·l’ho1·loge avance tous les jours
de gf g6” 33"’ fur le moyen mouvement du fol‘ei·l , & ne
marque jamais Pheute du foleil que le jour de l'equi'noxe‘:
on trouve un avantage dans cette maniere de regler une
horloge , c’eft ques les etoiles paffent tous les jours au me
ridien a la meme heure comptéc fur l’ho1·loge , & c’ei’t une
extreme farcilite pour ceux qui obfervent beaucoup d’étoi-·
les, d’app‘e1·c‘evoir d’un·coup-d’oeil quelle ei} l’etoile·qui~va
paffer au meridien ; mais auili l?on y trouve Yinconvenient
d’etre oblige de faire un calcul pour fcavoir quel eft le temps
vrai de chaque obfervation , & pour fe préparer in l’obfer
vation du paffage de chaque planete au meridien.

4. 9 . L’horl0ge reglee fur les etoiles Hxes ou fur le pre=
mier mobile , marque toujours oh o' o" au moment ou l’e——
quinoxe paffe au meridien , & marque toujours Yafceniion
droite duipoizzz culmimzrzt, c’efi·a-dire , du point qui eft
dans le meridien , reduite en temps E1 raifon de 1 g deg. par
heure ; ainfi au moment que le foleil ei": dans le meridien,
l’horloge des etoiles marque llafcenfion droite du foleil em
temps , Bc il fuHit , pour fqavoir quelle heure elle marquera
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5 midi , de convertir en temps l’5i`cenfion droite du foleil
our ce jour-15. On trouve ehaque année dans la Connoil`

lance des Mouvemens céleiies une colonne qui 5 pour ti
tre , Dyiazzce de Z’e'quirz0xe au nze'ria'iezz (687) , 5; qui
n’eft autre chofe que le complement 5 24 heures de Yafcen
{ion droite du foleil ; il fufiira donc 5 ceux qui auront ce
Livre entre les mains , de prendre chaque jour le complé
ment de la difiance de l’équinoxe au méridien , Gt ce fera
l’heure de l’horloge 5 midi. Les heures folaires vraies diffe
rent auiii des heures folaires moyennes , mais la différence
ne va jamais au-del5 de 301 fecondes ; nous en parlerons
apres avoir expliqué la différence qu’il y a en-tre le temps
moyen & le tempslvrai.

6 0. Chaque jour on commence 5 compter depuis un Du Temps mi.
rriidi jui`qu’5 1’autre , l’on dit qu’il ei} une heure de temps
vrai quand le foleil 5 fait la 24.°. partie de cette révolution
d"un midi 5 lfautre , Ou que fon angle horaire ei’t de 1 g deg.
& pour trouver Ie temps vrai d’une obfervation , il fuffit de
fgavoir 5 quelle partie fe trouve le foleil des 24 heures , ou
des 360 deg. qu’il y 5 d’un midi 5 Pautre ( 14.8 )=.

On 5 deux moyens pour trouver le temps vrai d’une 0b·
fervation: la plus ufitée fuppofe qu’on ait une horloge 5
pendule qui marque les heures , les minutes & les fecondes,
nous allons commencer par celle-15 , Gt nous ex liquerons .
la feconde méthode, lorfque nous aurons parlé piiis au long
des angles horaires ( 716 ).—

Trouver le Temps wai drum- O@f:rvati012.

j' I . Apres avoir Vllll dans les articles 62*1 & fuiv. Ie
moyen de chercher l’heure vraie du midi, par des hauteurs
correfpondantes du foleil , on aura aifément 1’heure vraie
de toute autre obfervation : je fuppofe que l’on ait trouvé

ar cette méthode que le 1*. Janvierune horloge marquoit
5 midi oh g' g‘7”, GL que le' lendemain 2 Janvier on ait en
core trouvé par la méme méthode , que l`horloge marquoit
oh 4.’ 4g" 5 midi ; dans ce cas~l5 on voit que l’horloge 5v5i1~
goit de 48" par jour , c’efi—5-=dire, qu’elle 11’é!COi€ point régléc

N11 iii
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fur le moyen mouvement du foleil , ni fur fon mouvement
vrai. Suppofons aétuellement qu’on ait obfervé le foir un
phénomene eéleite , par exemple , une immerlion d’éto.i1e
derriere la lune , lorfquc Yhorloge marquoit 9** 3o’ g7” , il
s’agit de fqavoir quel eft le temps vrai qui répond a cette
heure de la pendule. Puifque la pendule avance de 4.8" par
jour , on fera cette régle de trois : 24.** o’ 4.8” font at 4.8" , `
comme 9** 27/ o" , dont l’obiervati0n eff arrivée plus tard,

ue le midi de l’horloge , font a 19// , quantité dont elle a
an avaneer entre midi 8; Yobfervation dont il s’agit, on ajoug
tera ces 19// avec 0** 3’ g7” que marquoit l’horloge 5. midi ,
puifque Favancement augmente d’un jour in l’autre , & l’o
aura 0** 4.’ 17// , quantité dont la pendule avanqoit ei l’heure
de Yobfervation ; deli c-e qu’il faut 6ter de l’heure marquée
par la pendule au moment de Yobfervation , 9** go' g7” , 6;
il reiie 9** 26’ 4.o" pour le temps vrai cherehé.

gz. Cette opération fe réduit aufli a trouver quelle
étoit la difiance du foleil au méridien , en temps 5. raifon de
lj deg. par heure : en effet , puifque le foleil étoit dans le
méridien meme a 0** 3’ g7" , & le lendemain at 0** 4/ 4.g" , il
a parcouru les 360 deg. qui font 24 heures de temps vrai ,
dans l’el`pace de 24** o' 48” de Phorloge, Gt la proportion
que nous venons de faire, apprend que depuis 0** ;’ g7”juiZ
qu’a 9** go' g7" cle l’horloge , il s’eii écoulé 9** 26’ 41" de
temps vrai, au lieu de 9** 27/ o" qui fe font écoulées fur l’hor—
loge ; ainli il eil indiH·`érent que Yhorloge dont on fe fert ,
foit réglée ou non réglée , c’eft-a—dire , que fes 24. heures

foient plus lon ues ou plus courtes que les 24. heures du fo- fleil ; que Yhoroge marque l’heure qu’il el} , ou qu’elle ne
la marque pas, cela eil abfolument indifferent pour l’ufage
des Aiironomes ; la méthode que nous venons d’indiquer ,
fait trouver dans tous les cas la quantité dont l’horloge
avance ou retarde au moment de Yobfervation , & les All
tronomes n’ont pas befoin d’autre chofe ;tout ce qu’on {up.
pofe néceifairement dans ce calcul , c’ei`t l’unif0rmité du
mouvement de l’horl0ge : li dans 24. heures elle avance de
48" , il faut que dans I2 heures elle avance de 24.", fans
quoi Yuniformité ne s’y trouvcroit plus , 6c fon mouvement
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he pourroit plus fervir 5 mefurer le mouvemeunt diurne des
afires qui eil uniforme , ou du moins que Yon fuppofe
wi < 64: >

Dgfefence entre Ze Temps vraé (V7" fe Temp: mayen ,
0u Equation du Temps.

6; 3. JUsQU.’1c1 nous n’avons parlé que du temps vrai
qui e{’t marqué par le foleil fur nos méridiennes et nos ca- `
drans , Gt qui s’emploie dans les diHérens ufages de Ia fo
ciété, aufli bien que dans l’Ai’tronomie 5 nous avons fuppofé
que le foleil revenoit au méridien au bout de 24 heures , 8:
qu’il employoit le meme temps 5 y revenir d’un midi au {ui
vant , que de celui-ci au troiiieme, les anciens Afironomes
dfirent s’en tenir long·temps 5 cette fuppofition; mais en
obfervant plus exaétement , on remarqua bientet que le fo
leil n’avoit pas une marche uniforme ( 56; ) , qu“e le temps
vrai mefuré par cette marche inégale , ne pouvoit pas etre
uniforme GL ré ulier. g

Suppofons donc une horloge abfolument parfaite qui
dans le cours d’une année ait continué de marcher fans au

cune inégalité , en marquant midi le premier & le dernier
jour de 1’année,»au meme ini°tan·t ou le foleil ef': d'ans`1‘e mé
ridien , cette horloge n’a pas de marquer également midi
5 tous les autres jours intermédiaires ,. avec le foleil, caril
faudroit pour cela que le foleil eut été tous les jours avec
la meme viteife : je m’ex;p1°ique :

Quand le foleil quitte le méridien , 6c y retourne le len
clemain , il a décrit 3 6 o° en apparence , mais véritablement
il a parcouru non-feulement les 3 6o° ,- qui font une révolu
tion entiere de tout le ciel étoilé , mais encore un degré de
plus , qui ef’t la quantité dont le foleil s’e{i avancé vers 1*0

rient pagmi les étoiles fixes, dans 1’interva11e` de Ibn retourau méri ien (48 ).
6 $4.. Pour que tous les 1'CtOu1'S` du folei} au méridien p,€m;m mrc

fuillent égaux , il faudroit que ce mouvement propre du dc i’é<1¤¤ri<>¤ dw
T°mPs'foleil vers Yorient fur tous les jours de la meme quantité ,

deff-5-dire , de- gp' S"; mais 5 caufe des inégalités dont nous
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avons parlé , il arrive qu’au commencement de Juillet le
foleil ne fait que g7’ 11// par jour vers l’orient, Gt qu’a11
commencement de Janvier il fait 61/ 11// , c’efl-5—dire ,l
4. minutes de plus qu’au mois de Juillet , le long de l’é
cliptique par fonmouvement propre. Telle elt la premiere
caufe qui rend les jours inégaux; l’0n compte toujours 24g
heures d’u.n midi 5 l’autre 3 mais ces zqheures i`eront plus
Iongues quand le foleil aura fait 61’ 1 1_" , que quand il
n’aura fait que g7’ 1 1" vers 1’0rient , paree qu’il fera oblige
de les parcourit par le mouvement diurne d’orient en occiq
dent avant que d’arriver au m'éridien..

j j . A cette premiere caufe qui dépend de Yinégalité du
foleil dans Yécliptique , il s’en joint une autre qui dépend de
la fituation de l’écliptique : il ne fuffit pas que le mouve
ment propre du f01eil{`url’écliptique {`oit égal pour rendre
les jours égaux, il faut que ce mouvement {`oit égal par
rapport 51’équateur & par rapport au méridien; la durée
des 24. heures dépend en partie de la petite quantité dont
le foleil avanceichaque jour vers l’orient ; mais cette quan
tité devroit étre mefurée fur l’équateur , parce que c’eii au
t0ur de Yéquateur que fe comptent les heures ; li le foleil
qui aura avancé d’un degré le long de l’écliptique , pouvoit
répondre encore au méme point de Péquateur , il paiTer0it
encore au méridien 5 la méme heure que s’il n’avoit eu au
cun mouvement ; ce n’eil done pas feulement 1`on mouve
ment propre qu’il faut confidér-er par rapport_5 Yinégalité
des jours , mais c’ef’t ce mouvement rapporté 5 l’équateur.

Soit O le foleil (Fig. 23. ), IB le méridien auquel le
1`oleil doit arriver lorfque le oint O [era plus avancé, 8: que
le point Q de l’é_quateur {gra arrive au point A du mérie
dien ; quelle que foit la longueur de l’arc O J` de l’éclipti
que , cet arc n’emploiera 5 paffer que le t€lT1PS qui eil mey
furé par 1’a1-e AQ de l’équateur; c`eftg5-dire , que fi1’arc AQ
ei} d’un degré, il 'faudra 4. minutes 5 l’arc .5° O pour traverfer
le méridien , quelle que foit fa longueur 5 fa {ituation 0bli$·
que ou inclinee, rend fa longueur O.S` plus grande que celle
de l’arc A Q ; fa diftance 5 liéquateur peut auili faire que
"are O § foit plus petit que 1’arc A Q , parce _qu’il` at

gompris
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comzpris entre deux cercles de declinaifon J` A 6: O Q , qui
font perpendiculaires .£1 l’equateur E A Q , 6: qui vont fe
rencontrer au pole , en forte que leur diiiance eil moindre
vers O que vers Q 5 mais deft toujours l’arc A Q de l’equa
teur qui regle le temps employe par le foleil in venir au me
ridien.

6 j 6. Pour combiner enfemble ces deux caufes qui ren- Mzniere de
dent inegaux les retours du foleil au meridien , concevons ;;‘i’P
un foleil moyen Bc uniforme qui tourne dans lequateur de
maniere E1 faire chaque jour g9’ S" (56; ) , 8: les g6o° en
meme temps que le foleil par fon mouvement propre ,
c’ei’t-E1-dire , dans l’efpace d’un an ; routes les fois que ce
foleil moyen arrivera au meridien , nous dirons qu’il eft
midi moyen , 8: li le foleil vrai fe trouve plus ou moins
avance , en forte qu’il foit plus ou moins ide midi , nous ap

ellerons la difference EqUAT1oN DU Tramps.
6 j'7‘. Ijafceniion droite moyenne du foleil fe trouve

marquee par le lieu de ce foleil moyen qui rourne unifor
mement dans Yequateur ; liafceniion droite vraie du foleil ,
celle qui eft marquee par le cercle de declinaifon qui palfe
par le vrai lieu du foleil , peut diiferer de plus de 4. degres
dela moyenne, par les deux caufes dont nous avons parle;
le foleil vrai peut paffer un quart-d’heure plutot ou plus tard
que le foleil moyen , l’equation du temps va méme jufqu’,%;
oh 16’ xo".

j' 8. Il fuit de ces principes que la difference entre
Yafcenfion droite mo-yenne du foleil 6: fon afceniion droite
vraie conyertie en temps donnera l’equation du temps;
mais l’afcenIion droite moyenne eff neceifairement la me
me_quantite que la. longitude moyenne , puifque l’une 6:
l’autre font proportionnelles au temps , Gcaugmentent cha

“°"

que jour de g9’ 8" ,.ainii [equation du temps dl In d@L _lDé&piri¤¤ dc
du

rence entre la longitude mqyenne JC Z’t#en_/Zan droite vraie A
dufbleil , convertie en temp:.

j 9, Lequarion du temps a donc deux parties; la pre
miere eft la difference entre la longitude moyenne 8: la lon
gitude vraie , ou l’equation du centre ( g6g ) convertie en
temps ; la feconde eil la difference entre la longitude vraie

Tome I. O o
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6: 1’ai`ccnii0n droitc vraic , auHi convcrtic cn temps : on
crouvc dcs Tables de l’une Gcde l’autre partie jointes in t0u·<
tes les Tables du Soleil.

Pypqierq page 660. La premiere partie , ou la premiete Table qui a
de 1'équau0n du
Temps.

Secunia partie.

Hg. 2.;.

Troificme caufe

dc l’équari0n du
Temps.

pour argument l’anomalie moyenne du ioleil , va ]uiqu’a
7’ gp", 6 dans le temps que le foleil ei} dans fes moyennes
diHances,é’eii-a—dire, a 3 8: a 9 fignes d’anomalie moyenne;
cette partie ef’t confiante , parce que l’equation du centre
ne varie point ; mais le temps de l’annee ou elle arrive n’ei’r
pas toujours le meme , parce que le foleil arrive chaque
annee un peu plus tard a fon apogee , a caufe du mouve
ment de l’apogee ( 982 ) , dont nous parlerons dans le VI°.
Livre.

6 6 I. La feconde partie de l’equation du temps qui a
pour argument la longitude vraie du foleil, va juI`qu’a
9’ go", 4 , lorfque le foleil eil E1 4.g° des equinoxes ; mais
comme cette partie depend de l’obliquite de l’ecliptique
dont la quantite diminue peu-a-peu , cette partie de l’equa
tion du temps diminue aufli de o", o14pour chaque {`econde
de diminution de l'obliquite de l’ecliptique , ce qui fait 1”
dans l’efpace d’environ 1 go ans; il feroit aifé de s’en all
[fuer en calculant la difference entre EJ` Gt EA (Hg. 2;.),
lorfque E J` eff de 4.g° : car cette difference qui reduite en
temps `donne la plus grande equation de 9’ go" , 4. , en i`up·
pofant l’angle E de 2 3° 28’ zo", donnera une equation plus
petite quand on diminuera l’angle E.

662. On n’avoit jamais employe dans I’Afironomie
d’autres élémens pour l’equation du temps , que les deux
quantites dont nous venons de parler , parce qu’on ne con
noiffoit pas d’autres fources de differences entre Yafcenfion
droite vraie 8: la moyenne , que l’equation du centre 6c
l’obliquite de Yécliptique; mais depuis que M. Euler SE
M. Clairaut ont eu calcule les derangemens que caufent
dans le mouvement reel de la terre, Bc ar confequent dans i
le mouvement apparent du Soleil , les attraétions de la
Lune , de Venus 6: de J u iter , auxquelles il faut ajouter
Yinegalite de la preceflion ges equinoxes ; ces petites equa
tions ont du produire une troifieme partie dans l’équati0n
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du temps , car elles affetfent l’afcen{ion droite vraie du
foleil fans aH`e£fer Yafcenfion droite moyenne ; ainfi il en
réfulte une inégalité dans la différence de ces deux afcen—
lions droites qui forme l’équation du temps.

Cette quantité peut aller 5 3" Q de temps, ainii il y a bien
des circonifances ou l’on ne feauroit la négliger; on en
verra la caufe Bt le calcul dans le XXII°. Livre , ou il s’a—
gira de l’Attra£fion il fuflit ici de 1’avoir indiquée. J e fup
pofe que la fomme de ces petites équations ait été trouvée
de 4g” fur l’écliptique ; ii 1’on réduit en temps ces 4.g" , on
trouvera g" de temps , qui font 5 peu-pres la portion qui en
réfulte fur l’équatior1 du temps ; cependant pour plus d’exac
titude , il faut réduire 5 l’équateur ces 3” de temps , il n’en
peut réfulter qu’un tiers de feconde de plus ou de moins ;
mais il eff toujouts vrai de dire que l’on doit compter fur
l’équateur , 8: non pas fur 1’éc1iptique , cette partie de l’é—
uation du tem s. q l

66 3 . Suppofons que l’on ait 4.g" pour la fomme des
petites équations du foleil comptées fur l’écliptique E J` ,
( Fig. 23. ) , qu’on veuille les rapporter 5 l’équateur EA , Fig- zz;
on ttouvera dans les analogies différentielles qui font 5 la
fin de la Trigonométrie (Livre XXIII.) , que Ii deux an
gles E 8: A font conifans , l’ang1e A étant un angle droit ,
la variation de EJ`. eff 5 celle de EA , comme le cofinus
de .S` A eff au {inus de l’ang1e J`, mais le iinus de 1’angle S
elf égal par la Trigonométrie fphérique 5 donc

·

2lEJ`* : JEA ; ; coil .S`A:;i%.}§7::c0£‘J`A:co£ E;donc
d EA = Bt parce que le cofinus de l’o
bliquité de Pécliptique 2 3° 28’ eff environ {5 du rayon , on

B. JEA =-£.E§;@-E)-; Gt en divifant par if pour les ré
duire en temps , la portion de l’équation du temps qui en
Iéfultc fera% , ce qui fe réduit 5 cette régle
générale : Du logarithme conffant 8, 78 64.2, 6tez le double

Uexpreiiion d£S fignifie la diiérentielle de ES » fa petite variation , 1e
crit ehangemcm qui hui arxiv:.

O 0 ij
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du logarithme du colinus de la déclinaifon du foleil , 8E
ajoutez—y le logarithme du mouvement en longitude , ou
de la fomme des petites équations , vous aurez le nombre
des fecondes de temps. Je fuppofe que la fomme des peti
tes équations {Gt de 4g" , on trouveroit pour le temps des
l`olftices,la déclinaifon du foleil étant de 23° 28’ , que la.
troiiiemevpartie de l’équation du temps efi: de g"‘, 2-7 de
temps, au lieu de 3" qu’on auroit eu en fe contentant. de
convertir feulement les 4.g" en temps , a raifon de 1.;° par
heure.

Hilioire de 6 6 4. La partie de Féquation du temps qui dépend de
r'du l’obliquité de l’écliptique, étoit connue & employée méme K U

du temps de Ptolémée , qui en. parle dans fon Almagefte ,
(L. III. e/z. ro.) ; T cho —Brahé n’en employoit pas d`au- i
tre;Kepler connut le premier la caufe toute entiere de
Féquation du temps ril dit formellement , (· Taéula Ru
dogaa. pag. 3;. Epi:. Afir. Cop. pag. 720. ) , quelejoum
moyen ou égal , commence lorique lelieu moyen du foleil
eil dans le méridien , Sc le jour apparent lorfque. le vrai
lieu du foleil y arrive : 6: dans un autre endroit ,. ( Epi:.
pag. 28 3. JC 286. ) , que pour un temps donné il faut cher
cher l’ai`cen{ion>droite du foleil & fa longitude moyenne ,
& que la diiiérence fera. l’équation du temps , produite ar )
deux caufes ; feavoir , Einégalité propte. du foleil , &l’ob1i
quité de Yécliptique.

Cependant comme Kepler croyoit encore les jburs iné
gaux par une troifieme caufe , fcavoir , Finégalité des rota
tions de la terre fur fon axe , & que les mouvemens de la:
lune demandoient auili une autre équation- du temps qu’il
ne c0nnoifI`oit pas exaftement , Kepler ne Ht pas ufage ,
ainli qu’il falloit le faire, de ce qu’il avoit écrit la~deiTus.
Les Tables d’équation qu’il donne dans {es Tables Rudol
phines , ( pag. 3.2..) ne valent. abfolument rien ales Af’tro—
nomes de {on temps difputoient beaucoup fur Ia forme Bc
Elf la caui°e die l’équation des jours, (Riccioli,Alm. I. 1‘79.),‘
& le P. Riccioli , au milieu de ces incertitudes , s’en tenoit
in l’ancienne equation donnée par Ptolémée.

6 6 j'. Iféquation du temps , telle qu’0n l’empl0ie
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auiourd`hui , St que nous venons de l’expliquer ( 6g9 ) , ne F1am¤¢¢d_
fut connue d`u¤e I‘l13.Ill€1'€ p1‘éCi{`€ q.u’en 1672 , lorfque Zgllivcq I °
Flamiieed publia une Differtation fur ce fujet 5 la fuite
des (Euvres d`HorocciuS , pag. 443. I1 remarque d’abord
que Kepler,Longomontanus, Lanfberge & Morin, avoient
eu des opi—nions fauiles 5 ce {`ujet; mais fans s’arréter 5 les
réfuter , il paffe 5 Yexplication de fa méthode : il explique
d’abord la partie de l’équation du temps qui. dépend de l’é—
quation du centre , ou de l’inégalité duimouvement propre
du foleil dans l’écliptique (6;4 )~ , parce que celle-ci avoit
été ou reiettée par les autres Aiironomes , ou employée
d’une maniere défeclueufe; au lieu que la partie qui dépend
de Yobliquité de 1’écliptique ( 6 5 5- ), avoit été admife par le
plus grand nombre des Aitronomes. Il faut corivenir que
Flamiieed avoit trouvé dans Kepler tout ce qui étoit né
ceffaire pour Yexplication qu’il donnoit de Yéquation du
temps , mais il eut le mérite d’en» féparer tout ce qui étoit
inutile ; avant lui Street voulant employer dans fes Ta-·
bles Carolinesles deux parties de Féquation , s’étoit·trompé
dans les iignes de la premiere partie , en fo-rte que l’erreur
de I5 Table étoit fouvent lus grande que celle de Tycho j
qui l’avoit abandonné totalement : c’eft ce qui porta F lam·
{iced 5 écrire une Difiertation pour éclaircir cette matiere;
Bt depuis cette époque de 1672 , aucun.Aiiron0me n’a eu.
de doute 5 ce fujet.

66 6. Le TEMPS 1v10Y£N , égal ou uniforme , ef’t pro- Avantsges du
prement celui des Aiironomes , car le TEMPS v11A1leur ei}
indifferent 6: inutile , ils ne l’obf`erve‘nt que parce quiil fert
5 trouver le temps moyene; en effec, celuieci eft l’objet ou
le but qu’ils fe pro-pofent da-ns la recherche du temps vrai
ke temps vrai eff facile 5 obferver , parce qu’il ei} marqué
immédiatement par le foleil que nous voyons ; mais ce n’eit
pas un temps propre 5 fervir d’échelle de numérationz, car
il eft de 1’eiTence d’une areille échelle d’étre toujours conf? ltante , uniforme 8: égaliz. Toutes les révolutions céleftes,
routes les époques en temps , tous les intervalles de temps·
que 1’on trouve dans nos Tables Afironomiques , font toua

jours en temps moyen. On ne peut faire aveples Tables)0 uy

T°"‘P$ ““’>i°“·
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Aftronomiques aucun calcul , Ii ce n’eft pour des temps

moyens;& ii l’on n’a que le temps vrai donne , il faut commencer par chercher e temps moyen qui 1u1 répond , f01C
par la régle de l’art. 6 g 8, foit par les Tables que nous avons
indiquées, art. 66 o Sc 661. Par exemple, fi je veux calculer,
par le moyen des Tables Afironomiques , le lieu d’une pla
nete au moment du midi vrai le 8 Janvier 1762 , deft pour
midi 7’ 2c/’ , qu’i1 faut chercher dans les Tables, paree qu’il
eft 7’ de plus au temps moyen ce jour—la : on comprend ai
fément que les Tables Aitronomiques ne peuvent étre dili
pofées que pour des années égales , des jours égaux Bc uni
formes , c’eft-a-dire , pour des temps moyens.

6 6 7. La Table meme de l’équati0n du temps qui ren,
ferme la diHérence entre le temps moyen Gt le temps vrai,
donne cette difference en temps moyen , Gt ne pourroit la
donner autrement. En eH·`et, ii nous concevons le foleil vrai
Bt le foleil moyen éloignés Yun de l’autre de q.° , en forte
qu’il doive s’écouler plus d’un quart-d’heure de diH`érence
entre leurs paifages au méridien ; cet efpace d’u.n quart—
d’heure doit fe compter comme tous les autres temps de
nos Tables , fur la meme horloge & fur la meme échelle
que toutes les révolutions Gt toutes les durées des mouve-.
mens céleiies ; il doit done fe compter en temps moyen
mais il faut prendre garde que cette maniere de parler ne
produife une équivoque (674. ).

6 6 8 . Il faut coniidérer , a la vérité, le temps vrai com—
me étant le feul que nous puiilions obferver, parce que nous
ne voyons que le foleil vrai auquel le temps vrai ef: atta
ché ; mais d’ailleurs il ne doit jamais étre employé, ni fervir
a compter aucun intervalle de temps , ii ce n’eit pour par,
venir a trouver par fon fecours le temps moyen , le feul
dont on doit faire ufage.

Eqmoquc C’e{t pour cela que M. Newton , 8: d’autres Auteurs ee
glsnrqgnspP W"'dc lebres ont appellé Temps vrai , celui que nous nommons

Temp.: mayezz ; cette denomination n’ét0it point fans fon
dement , puifque le temps moyen eil la vraie échelle dont
on doit fe fervir dans la mefure générale du temps; dans ce
cas on appelloit Temps apgarezzrz celui que nous nommonS
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Temps wai , Gt le temps moyen s’appelloit Tenzps egra/;
cependant il paroit a&uellement que prefque tout le monde
s’accorde 5 employer les noms de Temps mqyezz Gt de Temp:
wai, dans le fens que nous venons de leur donner ( 666). Djfimuhé my

6 6 9. Il me reiie 5 examiner une quefiion qui s’eft éle- i’é<1¤¤ri¤¤ du T
vée 5 ce fujet , 6: que perfonne n’av0it encore difcutée.
Flamfieed , & ceux qui l’ont fuivi , prenoient pour équa—
tion du temps la différence entre l’ai`cenlion droite vraie 6:
I’ai`cenlion droite moyenne convertie en temps, 5 raifon
de lj deg. par heure , en prenant , par exemple , 16 mi
nutes de temps pour 4 deg. de différence : M. 1’Abbé de la
Caille en I7S8 , dans {`es Tables du Soleil les plus exaétes
Bc les plus amples que l’on ent jamais faites , & qui ont été
adop-tées par tous les Afironomes , en jugea autremen-t ; il
crut qu’il falloit convertir ces 4. degrés en temps folaire
moyen , ce qui ne fait que 1 ;’ ;7" ; la dififérence peut aller
5 2" , 6 ( 672 ) , Bc il eii important pour Yexaélitude de nos
calculs , de fgavoir 5 quoi s’en tenir , d’autant plus que tous
les Aiironomes fe fervoient de fes Tables avec la conlia-nce

qu’on doit 5 un Sqavan-t de ce mérite ; c’ei’c pourquoi j’ai
difcuté ( dans les Mevn. de Z’Ac. pour 1762.) , cette quef-·
tion , & j’ai fait voir que l’équation du temps ei} la difTé—
rence entre Yafceniion droite vraie du foleil , Gr fon ai`cen·
{ion droite moyenne corwerrie a raéfm de 1 ;° par xieure ,
GL non pas en fuivantla Table appellée ordinairement Taéle
pour coxwertir les degrek en zempsfolaire mqyen, ei rawm
de 1 ;° 2* 28"par azure.

Pour le prouver aifément , choihffons le cas le plus fim
pie , en prenant pour exemple le 6 de Novembre, jour au
quel l’ai`cen»(i-on droite moyenne du foleil furpalie de 4P l’a—fZ
cenlion droite vraie ; le foleil vrai étant dans Ie méridien ,
le foleil moyen en eft encore éloigné de 4.° : il {aut prouver
que ces 4.° de dill:-mee au méridien doivent donner 1 6’ de
temps , d’oi1 il iiiivra que 1’équation du temps efk de 1 6’, au
lieu qu’elle {era de 1 ;’ ;7” feulement , fuivant la régle que
M. de la Caille adoptoit. Le foleil revient au méridien ré- l
cifément dans l’ei`pace de 24. heures comptées 5 Vhorlbge
du moyen mouvement; le ibleil moyen , dans Yexemple

mp;
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précédent , ne change pas de iituation par rapport au foleil
vrai, du moins feniiblement , pendant ces 24 heures; done
il arrivera exaétement 1 6 minutes plus tard au méridien
que le foleil vrai , ces 16 minutes é-tant comptées fur la
meme horloge du moyen mouvement: en effet , li les 360
deg. que le foleil doit parcourir d’un midi E1 l’autre, font
exaétement 24 heures, ces 4 deg. feront cxaftement 1 6 m1
nutes de remps.

67 0. 11 y a des cas dans 1’A{ironomie ou 4° me doivent
faire que 1 5* g7" de temps, tel ef': celui-ci qu’on fentira étre
fort différent de celui de l’équation du temps. Je fuppofe
qu’une étoile en précede une autre de 4°, Gt qu’on demande
combien de temps l’une doit paffer au méridien plutot que
l’autre : comme les 3 6 o° qui compofent la revolution diurne,
ou le retour d’une étoile au méridien , ne font que 2 gh g6{
de temps fur l’horloge du moyen mouvement , il ne faut a
proportion que 1 g' g7" de cette horloge pour 4° ; ainii
l’une des étoiles précédera 1’autre au méridien de 1 g' g7" ,
fx non pas de 1 6/ o"

Mais s’i1s’agit de deux foleils qui aient tous les deux le
meme mouvement propre , Gt qui emploient tous les deux
24 heures précifes fur l’horloge dont on fe fert , pour revea
nir au méridien , l’un précédera auiii l’autre de 1 6’ précifes
s’il en ei} éloigné de 4° : on ne fcauroit dire , comme dans
le cas des deux étoiles , que leur retour au méridien exige
moins de 24 heures, 6: qu’i1 faut prendre moins de 1 6’ pour
les 4 degrés.

7 I . Pour prouver encore autrement que les 49 , dont
il s’agit, doivent faire 16’ de temps , & non pas 1 g' g7" feue
lement , joignons le cas des deux étoiles avec celui des

rig. 36. deux foleils. Suppofons que dans lc méridien en V(Fig. 3 6.),
il y ait une étoile C qui paile en méme temps que le foleil
vrai V , Gt qu’£1 4° vers l’orient il y ait une autre Qétoile B,
avec le foleil moyen M; lori`qu’i1 fe fera écoulé 1 g' S7//,12
feconde étoile B {era arrivée au méridien en C ( 670) ;
mais les deux foleils qui ont un mouvement propre vers
l’orient, ont quitté les deux étoiles, & fe font avancés d’eny
yiron 397/ de degré vers l’orient , ce qui répond dans lc Gigi

3 pres
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Fa pres de 3" de temps , il faut donc encore 3' pour que le rag. ;e,
foleil moyen M parvienne in fon tour dans le méridien , GL
pour que l’équation du temps foit complette ; on ne peut

ilonc pas dire que Péquatipngu temps fcfit de 1 g' g7” feuement : car quoique l’étoi e foit dans e méridien,il n’eft
pas encore midi moyen , le foleil moyen M11’y étant pas
encore ; l’équation du temps n’eft donc pas complette par
l,3I'1'lVéC de l’étoile B au méridien , il faut encore l’arrivée

du foleil mo en M : donc l’é uation du tem s ef': de 16’ l(1§done il faut donvertir la diH`érence entre l’al`cn{ion droite
vraie du foleil Gt fon afcenfion droitémoyenne , non en
temps folaire , c’efi-a—dire , a raifon de 1 g° 2’ 2 8" par heure,
mais en temps du premier mobile , ou at raifon de 1 ;° pour
une heure de temps moyen, ou de 36o° pour 24. heures.

67 2. A 3 iignes 1° d’an0malie moyenne , Yéquation
I du centre du foleil eil de 1° gg’ 3 1” , 6, ce qui fait , (21 rai
fon de 1 ;° par heure ) , 7’ 4.2”, 1 ; mais ii l’0n convertif
foit l’équation du centre en temps folaire moyen, on trou
veroit 7’ 4o" , 9 , c’eit-a-dire , 1”,_2 de moins ; c’eit cepen—
dant1’équation , telle qu’on la trouve dans les Tables du
Soleil de M. l’Abbé de la Caille , qui doivent étre réfor
mées a cet égard , comme je le ferai dans les Tables qui fe
ront E1 la fin de ce Livre. A 4.g° des équinoxes , la dilfé-{
rence entre la lon itude du foleil 6: fon afcenlion droite ; i
efi de 2° 28’ 24/’, g , ce qui fait, a raifon de 1 g° par heure,
9’ g3”, 7 , au lieu de 9’ g2" , 0, qu’on trouve par le temps
folaire moyen ; la difference eil 1" , 7. Ces deux erreurs ne
confpirent jamais totalement , mais comme l’équation du
temps va jui`qu’a 1 6’ 1 2", ou environ, la quantité qu’il faut:
6ter de l’équation calculée de cette maniere-la, peut alle:
in 2” 6.

67 3 . Je crois pouvoir afligner la caufe qui a du produire
la méprife indiquée ci-devant ( 669 ) , c’eft—a-dire , faire
convertir 1`équation du centre 21 raifon de 1 g° 2’ IS" par
heure : il y a long-temps que les Ailronomes rdiitinguent
les Heure: du premier moéi/e d’avec les Heures falaires Heuresfolaircs

m°y°m°s'
mqyemzes; ils appellent heure: du premier moéile celles
des étoiles fixes, c’ei’r-;5.;dire , les heures que marqueroit n i

T cme].
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une horloge qui acheveroit fes 24 heures dans l’ei`pace d°unc
révolution des étoiles fixes , dans celles-ci - une heure fait
exaétement 1 g degrés de la fphere ;ils nomment heures
plaires mqyemzes celles d’une pendule régléelur le temps
moyen du foleil ; celle-ci emploie g' g6" par ]our de plus
que l’autre a parcourir fes 24 heures , c’e{t-a-dire , qu en
24 heures .il paffe dans le ciel g6o° gp' 8" , Ou ;6o° , plus
le mouvement que le foleil a fait pendant cet intervallc
de 24 heures en avancant vers l’orient, de g9’ S". En coni`é·
quence de ces deux_ dénominations on a toujours dit que
convertir des degrés en temps du premier mobile , c’étoit
les convertir at raifon de 1 ;° par heure, Gt que les convertir
en heures folaires moyennes , c’étoit prendre 1g° 2’ 28’
•par heure. L’équation du temps doit fans doute étre expr;-·
mée en heures folaires moyennes (667) , mais cela ne
lignifie pas , comme dans le langage ordinaire , qu’il faille
prendre une heure pour 1g° 2/ 28”, ou 1y' g7" feulement
pour 4° , comme dans la converfion des degrés de l’équa
teur en heures folaires moyennes. Quand on cherche les
heures folaires moyennes répondantes a un arc de la fphere
étoilée , on prend pour 24 heures , g6o° g9’ S" , parce qu’il
a. paffé réellement toute cette quantité de degrés pendant
24 heures folaires moyeunes ; mais dans l’équation du temps
on ne doit prendre que 36o° pour 24 heures , pui{`qu’il nc
siagit pas de fgavoir combien il faut de temps pour voir pal?
fer 4° de la f here étoilée, mais feulement 4° de diftance lentre deux foleils qui reviennent tous les deux au méridien
en 24 heures de temps folaire moyen.

Cjgrmgcmem 67 4.. Des deux parties de Féquation du temps qued

g?ci¤¤i>ilmm u nous avons indiquées & difcutées {`éparément ( 659 ) , on
en forme, pour la commodité des Aftronomes ,une Table
compofée pour chaque degré de la longitude du {oleil; mais
cette Table n’ef’t exaéte que pour un petit nombre d’années,
parce qu’elle {`uppofe que Vapogée du {`oleil eft immobile
en forte qu`a la méme longitude réponde toujours la meme
anomalie , ce qui niefi pas parfaitement vrai. Voici la cor
reélion qu’il faudra Faire at cettte Table de Yéquation du
temps compofée , apres un efpace de cent ans.
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T46/e du Cr€¢z1zge.·nezzz_R·bzz/aire dc l°Eguati0zz dz;Te1}zp.r.

·;°$g;a
long.

Signes de la longitude de Soleil.

“®| O.| I. | Il. |III. i IV. | V. I VI. IVII. {VIII.! IX. IX. IXI.
—l—| — |+|+|+I -—|+l+

OO zusl 4n9I lln4|14n6|l3n8I 9nsi lng! SnIgIIuO|_*_I4r:Lll3us9u3
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7-0 isf 917 —·¥4a !¥4s3'Up7· —4s7+7·16 9g? lZ•6* Uh ilils 1si Oy’,- 30 4-Z9 lIa41+ Y4»6 l]s8l 9sS‘*7-»$+$vl Uno hiv?-*I3>$» 9i] Lv Il

On voit que la plus grande erreur efl de i4" , 6 , &t· cel;
lorfque le foleil efl apogée ou périgée , parce que dei} alors
que Yéquation du centre varie le_ plus ; dans les autres temps
cette erreur diminue comme le coiinus de l’anomalie vraie *,
de forte qu’a 6o° d’anomalie vraie , vers gs 9° de longitude ,
Ou au commencement de Septembre , cette erreur nielli
plus que de 70 , pour cent ans.

· On {era furpris de voir dans cette Table des quantités
qui changent fubitement de fignes , Gt qui vont de plus en
moins {`ans paffer parzero , contre 1’uf`age ordinaire de tou
tes les Tables, cela vient de ce que cette correelion fe
trouve conferver fa valeur dans le temps que l’équation
meme devient nulle Bcchange de figne 5 Ii l’on appliquoit
cette ·corre&ion E1 la premiere partie feulement de l’équa—
tion du temps { 660) , on y retrouveroit Yuniformité ordi
naire : pu1i`que l apogée a toujours un mouvement progrei`
{if, l’anomal.ie du foleil répondante a une meme longitude,
va toujours en diminuant , ce qui fait que Yéquation pour
un your donné diminue par la fuite du tems , ii c’ei’t dans le
premier & le troifieme quart de l’anomalie moyenne , &
Bugmente dans le {econd St le quatrreme quart.

EXEMPLE. Le 1*. Juillet 1764. , a midi, le lieu du foleil
eil de gs 9° g8’ , 8c le 1*. Juillet 1794., at 6heures du foir,
rl fera e11core de la meme quantité; ainii la feconde partie

Dans les Tables du Soleil de M. l‘Abbé de la Caille , pag. 4 , on lit que la
correélion efl comme le finus de l’anon1z1lie moyenne, ou exnélement comme

Eéquiiuon du centre , lrjéz , comme lc cofinus , & en raifou inverfe de Péquationll C€Il[`l`€•

P P 11
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de l’équation du temps fera dans les deux cas -1- 3' go', 4;
mais en 1 764l’anomalie moyenne {era de 1° 7’ , & en 1794
elle [era de o° 32’ feulement ; ainfi la premiere partie de
Téquation du temps fera en 1764 de — 8”,`8 , &en 177*
de — 4”, 3 , plus petite de 4” , g en go ans, a la meme long
gitude du foleil.

Si les détails dans lefquels je viens d’entrer fur l’équation
'du temps , paroiflent longs & ennuyeux ,·je n’en· ferai pas
furpris 5 cependant cette matiere eft li importante pour les '`
fondemens de l’A{lronomie , que je nai rien 0ié fqgprimer
de qui pouvoit l’éclaircir.

DfWT€HC€ dt'}.? H€MY€I-pldiY€S "U7'di€J` dé’.$` H€MT€$
félaires mqyermcs.

V6 7 LE changement qu’éprouve fouvent d’un jour 51
l’autre l’équation du temps , & qui va a 3o" dans le mois
de Décembre , fait que le jour moyen differe du jour vrai
& les heures moyennes des heures vraies zje fuppofe qu’a
midi le 24 Décembre , le foleil vrai foit d’accord avec le
foleil moyen , l’un & l’autre étant dans le méridien , des
le lendemain le temps moyen au midi vrai {era de go",
parce que le foleil moyen paffera 3o" plutot que le foleil
vrai ; ainli la durée du jour moyen aura été plus petite dc
go" que la durée du jour vrai , chaque heure moyenne aura
été plus petite ce jour-la de 1” { que l’heure moyenne, qui
ef’t toujours invariable 8: conflante.

Cet exces des heures vraies va en diminuant de jour
$1 autres jufqu’au IO F évrier , qu’il y a égalité entre le jour
moyen Bt le jour vrai ; de-la les jours moyens commencent
E1 étre plus longs , Gt le 2 g de Mars le jour moyen furpallc
de 1 8” § le jour vrai , cette différence redevient nulle le 1 g
de Mai. Le 2l de Juin le jour vrai ef': plus long de 1»3”‘;»le
26 de Juillet il y a égalité ; le 1 g de Septembre , le jour
moyen eil le plus grand de 2 1"; le 1*. Novembre , il y a.
encore égalité , apres quoi le jour vrai gagne a fon tour;
Gt devient le plus long pour tout le refle de l’année ; cela
eft aifé iz voir en jettant les yeux fur la Table du temps
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moyen au midi vrai , que je mets chque annee dans la
Cozznozjhnce des Mouvemerzs celq/les, avec lcs differences
d’un jour 5 l’autre.

67 6. C’eff la fommc de toutes ces accelerations diurnes
& fucceflives du jour vrai fur le jour moyen, ou de celui-ci
fur le premier, qui forme enfuite l’equation du temps ; ainfi
depuis le 1*. Septembre ou le foleil vrai eff d’accord avec le
foleil moyen , Sr que l’equation eff nulle, le jour vrai etant

lus petit de 18" par jour ,le foleil moyen devance tous
es jours le f`oleil vrai , Gt fe trouve de plus en plus avamcé

par rapport 5 lui, jul`qu’au 1*. Novembre ou il eff le plus
avance, & paffe au meridien 5 1 lh 4-3/ go" de temps vrai ,
c’eff—5-dire , 16’ 1o” avant que le foleil f`oit arrive dans lc
meridien. Pour reduire un intervalle de temps moyen en
intervalle de temps vrai , il fuflit d’y ajouter quelques fe
condes quand les jours vrais font les plus longs , comme
dans le mois de Janvier ; nous verrons l’uf`age de cette me
thode en parlant du paffage des etoiles par le meridien ,
( 69 1 Bt 692 ).

USAGE DES HICENSIONS DROITEJ`.

7 7. APRE’S avoir vu que les afcenfions droites obfer
vees nous font connoitre les longitudes des affres , & qu’el—
les nous donnent la mefure du temps , nous allons expli
quer comment elles nous font trouver les angles horaires
Bt les paffages au meridien : nous avons deja remarque ,
( 129 , 580 ) , de quelle maniere la difference des paffages
au meridien donnoit la difference d’af`cenfion droite; l’on

doit fe rappeller que fi une etoile a 1 g° d’ai`cenfion droite '
de plus que le foleil , elle paffe au meridien une heure plus
tard que lui, c’eff-5- dire , qu’elle culmine 5 une heure apres—
midi; quand l’etoile eff dans le meridien , le f`oleil a deja
precede d’une heure , il s’eff avancé vers le couchant , l’on
compte une heure aprés-midi , ou ce qui revient au meme,
on dit que l’etoile paffe au meridien 5 une heure.

67 8. Ainfi pour trouver l’heure du paffage d’une etoile Médwdc POM
au

au meridien , il fuffit de fcavoir de combien elle a fuivile
P p iij
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i`0lciI,_0u dc combicn Ibn ai`ccnH0n droitc i`urpaH`e cclfc
du fclcil ; G ccttc diH`ércncc cfi dc 1 g° , on fcra {Eu que 1’é
toilc doit paffcr 5 unc hcurc ; tcl ci} I’cfprit dc la méchodc
généralci laqucllc il ci} néccffairc d’aj0utcr pluiicurs confk
dérations importantcs.

6 7 9. Ainfi routes les afceniicns droites qu’on trouye
dans le Catalogue des écoilcs , qui y font exprimécs cn dc4·
grés , minutes 8c fecondes de degrés , étam: converties en
temps , fi 1’on en retranche 1’aI`cenGon dxoite du foleil aufli
convertie en temps , pour un jour donné on aura 1’heure
du paH`age de chacune de ces étoiles pour ce jour—1a. On a
vf1 en quoi coniifte la converiion des degrés en temps , il
ne s’agit que de prendre une heure pour 1 g degrés , quatre
minutes de temps pour chaque degré ( 14.9 ).

Fig- s1- 680. Soit wr ( Fig. 37. )l’équinoxe du printemps ,
M une étoile dans le méridien , YM 1’al`cenIion droite
de 1’étoile en M comptée de 1’0ccident vers 1’orient , ou
de droite E1 gauche quand on regarde `le midi; V G) l’aI`-1
ceniion droite du foleil ; M G) leur difference , ou l’af`cen
lion droite de l’étoile moins celle du foleil; cette diflance
M :3 du foleil au méridien marque toujours l’heure ou le
temps vrai ( 14.8 ) ; cette diilance ef’t de quinze degrés E1
une heure , de trente degrés a deux heures ; cette Figure
démontre done encore que pour avoir l’heure du parrage
au méridien, il i`uHit de retrancher l’al`cen(ion droite du
foleil de celle de 1’étoile , la difference MCD , diflance du
foleil au méridien, efl: l’heure cherchée , quand on la
convertit en’ temps. Pour éviter les converlions de t€mPS
en degrés, Sc de degrés en temps, les Afironomes ont cou-—
tume d’empl0yer ces afceniions droites du foleil & des étoia
les en temps.

6 8 I . Le {`oleil 6: l’étoile changent continuellement de
fituation par le mouvement diurne, ainfi l’étoile s’éloignera
bientot du méridien de meme que leifoleil , mais leur dif.
fércnce d’al`cen{ion droite ne change pas pour cela ,
du moins fenliblement, parce que le foleil ne varie pas
beaucoup par rapport £1l’étoile ; c’efi pourquoi la difference
d’afcen{ion droite JH gg , it quelle heure qu`0n la prennc ,
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fer-a toujours 5 peu—prés dc la méme quantite , M g , par
exemple , de 30 deg. ou de deux heures , foit 5 midi , f`oit 5
uatre heures du f`oir ; mais elle ifindiquera le temps vrai,

au l’heure qu’il eff , que pour le feul infiant ou l’etoile a
parré en M , deff-5-dire , pour le temps de fon paffage au
meridien.

6 8 2. Il faut donc bien diftinguer deux chof`es;1°. cette
difference d’af`cenfion droite entre le foleil & l’etoile , qui
en elle-meme GL independamment du paffage de l`etoile au
meridien , eff de 30 deg. ou deux heures pendant toute la
journee ( 5 peu-p# ); 2°. cette meme difference qui confi
deree au moment ou l’etoile paffe au meridien , fe trouve
égale pour lors 5 la diffance du foleil au meridien , c’eff-5
dire , 5 l’heure qu’il eff. La quantite M © de 30 deg. ou
deux heures , fera pendant toute la journee la difference
d’af`cenfion droite des deux afires , mais elle ftra de plus la
difiance du foleil au meridien , ou le temps vrai lorfque
Yetoile fera dans le meridien. Ainfi pour trouver 5 peu-pres
dans un jour donne , l’heure du paffage d’un.afire au meri
dien , il faut trouver fa difference d’af`c’enfion droite avec
le foleil pour ce jour—l5; il n’importe 5 quelle heure on
prenne cette difference d’af`cenfi0n droite , parce qu’elle
varie peu dans Yefpace d’une journee.

6 8 3 . C`efi ordinairement pour midi queles Afirouomes
idifpofent leurs calculs ; ainfi ils prenuent l’af`cenfion droite
d’un afire pour midi, ils en retranchent celle du f`oleil 5
midi , la difference eff l’heure du paffage de 1’étoi1e au me
ridien pour ce jour-l5 : en effet , nous avons vu que quand
1’afire paffe au meridien , le foleil en eff eloigne de la quan—
tire de cette difference ( 677 ) , mais c’eff la difiance du fo
leil au ménriicn qui marque l’heure ou le temps vrai que
nous demandons ; Donc , pour avoir 5 peu—prés le temps Régh;
vrai du paffage de l’afire au meridien, iljujfr Je retranc/zer
17 a_/Ecrforz droite du_/oleil Je celle de I`.·;fZre yiour Ie jour
dorzné ti midi , df de corzvertir cette dfgerezzce erz temps.

6 8 4. Nous difons qu’il invporte peu que cette difference
d’af`cenfion droite foit prife pour midi , ou pour quel
gue autre heure , parce qu’il n’y a jamais beaucoup de
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changcmcnc dans 1’cf`pacc d’un jour : ccpcndancfi 1’on vcd}
unc plus grande cxaétitudc, aprés avoir rrouvé Yhcurc du `
paffagc au méridicn h pcu-prés , on chcrchcra la diHércncc
dhfccniion droirc pour cette heure-lh , & cette nouvelle
difference un peu plus petite , (s’il s’agit d’u¤e étoile ), que
celle qu’0n avoit d’abord employee, fera plus exaélement
l’heure du- paffage au meridien.

ln¤_g¢tfq@ig>q6 8 j. I.l’avantage Sc lg commodite que l’on a dans lc
__ dc CEIIC PICHUCIB
Kég.l€•

Complement
dc l’.1f`cenflon

droite du Soleil.

calcul de l’heure du paifage au meridien , dependent dc
cette circonilance , que la difference d’ai`cenfion droite
ell prefque la meme pendant toute la jogrnee, ou du moins

qu’elle varie peu ; la plus grande erreur arrive quand il eil:queftion de la lune , a difference d’af`cenfion droite entre
la lune &le {`oleil change quelquefois d’une heure dans l’eG
pace d’un jour ; le premier calcul dans lequel on fuppofc
que la difference eil la meme pendant toutle jour , peut:
donc etre en erreur d’une heure ; mais connoiffant du

moins a une heure pres le t€mpS du paffage , on calculera.
la difference des afcenlions droites pour ce temps-la , 6C
l’on aura le temps vrai cherche vingt—quatre fois plus exacw
tement , puii`qu’au lieu de 24 heures il n’y aura plus qu’unc
heure d’incertitude fur le temps pour lequel il falloit cal
culer la difference d’ai`cen{ion droite.

6 8 6. Au lieu de retrancher perpetuellement l’af`cenfi0n
droite du foleil de celle d’une etoile , on y ajoute le com
plement 1 24. heures de l’ai`cenllon droite du foleil ( 687 );
c’eil—a-dire , par exemple , qu’au lieu de retrancher deux
heures , on y ajoute 22 heures; ce qui revient parfaitemenc
au meme , parce que fi la fomme excede 24. heures , on les
retranche fans en tenir compte. En effet , fuppofons que
l’af`cenfi0n droite de l’etoile foit de I4. heures , 8: celle du
foleil de deux heures, li je retranche celle-ci , il me reftera
1 2 heures ; ii Yajoute fon complement E1 24 heures , c’ef’c-aq
dire , 22 , jeaurai 36 ; & comme je retranche toujours 24- ;~
parce que le jour n`a que 24 heures, il relic I2 heures com-e
me auparavant. On pourroit croire que ces 36 heures in
diquent le paffage au meridien pour le jour fuivant; cela
feroit vrai 3 Ii les 22 heures que nous avons employees

pour
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pour la difiance de 1’équinoxe , {ignifioient que Yéquinoxe
doit paffer au méridien 22 heures apres midi ; mais cette
idée ne feroit pas exaéle , puifque les 22 heures ne {i i- vj
Hent autre chofe {inon que 1’afce°nfion droite du foleifeii;
de deux heures 5 midi , 6: ce font ces deux heures qu’il fal
loit retrancher ;ainfi on fait la meme chofe en ajoutant
22 , Sc rejettant enfuite les 24 de la fomme.

6 87. On trouve dans la C‘O/Z/ZOZ;g`d/ZCE des Moziverriens 1_,Dif*¤¤¢¢ d6°°x° N

ce’!¢'cs , Ouvrage que 1’Académie des Sciences publie cha- {ci?,i,Y_

que année , une colonne ui a pour titre , I)yZazzce/de fe'- iuirzoxe au joleil , 0.u dyzzzce de [6/qlli[ZO.76`€ au meridian ;
. de la Caille dans fes Ephémérides la donne aufii fous le

nom de Di/Zance de Za _/ediori du Bélier au meiidien ; ce
D’CfiI autre chofe que le complément 5 ;6o degrés de l’aiZ
cenlion droite du foleil (686 ) , réduit en temps 5 raifon de
lj deg. par heure , ou le complément 5 24 heu res de cette
afceniion droite , déja réduite en temps. Je fuppofe que le
foleil ait 9o° ou 6** d’afcen{ion droite , c’ef’t-5-dire , qu’il foit
5 9o° du point équinoxial vers l’orient ; lorfque le foleil
fera dans le. méridien , le point équinoxial en fera 5 9o°
vers l’occident , Gt par conféquent il aura 2700 5 faire pour

reve11ir le lendemain ; ces 2700 font 18 heures, & ces 18
eures font ce que j’appelle diiiance de Yéquinoxe au meri

dien , ou fi l’on veut pour plus de clarté, diiiance de l’équi
noxe au foleil. On remarquera que dans l’Afironomie , fi DifFérenccd’ex4

P°“**°‘`l`on parle exaéiement , la diflance de Yéquinoxe au foleil S;§f;;r;_’’"
nefi pas la meme chofe que la diiiance du fo1eil5 léqui—
noxe ; cel1e—ci ef’t leur difiance mutuelle en partant de l’é
quinoxe pour aller au foleil felon l’ordre des Ggnes , in
conjqzrezzzia , ou d’occident vers l’orient ; mais la diiiance
de l’équinoxe au foleil eil leur difiance en partant du foleil,
Bccomptant de méme d’0ccident en orient , celle-ci ei} le
complement de la premiere , ou ce qui s’en manque 5 36o°.

6 8 8. Lorfque féquinoxe , ou le premier point d`Aries
zu moment de midi, fe trouve étre encore 5 3o° du méri
dien vers l’orient , on marque 2h pour la diiiance de l’équi
noxe au méridien , ou la diilance de l’équinoxe au foleil ;
mais , 5 parler exa€tement 1 cela ne veut pas dire que U A

Tom: I.
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Yéquinoxe arrivera au méridien 5 zh apres midi ; il y arri
vera meme néceffairement plutot , 8: 1’on s’en convaincra:
par le raifonnement fuivant : le foleil {`era au bout de deux
heures 5 3o° du méridien vers l’occident, mais comme
dans Yeipace de zh le foleil fe {`era rapproché de léquinoxe

ar fon mouvement propre 8: annuel , d’environ g' de deg.
5raii`on de`§9’ 8” par j0u1‘ , liéquinoxe {`era moins éloigné
du foleil que le méridien ; donc , Yéquinoxe aura déja pallé
le méridien , 8: cela d’envir0n zo" de temps, qui répondent
5 g' de degré. Si au contraire 5 Pinfiant de midi, Yéquinoxe
fe trouvoit étre déja vers Yoccident de 3o° , je marquerois
zzh pour fa difiance au méridien , parce qu’il lui refte 33oY
5 décrire pour y arriver le lendemain vers les 10h du matin,
8: que 33o° valent zzh , 5 raifon de 1 ;° par heure; mais
pendant ces zzh le [`oleil fe rapprochera de cet équinoxe ,
8: Féquinoxe arrivera au méridien plutét que zzhapres midi.
Apres avoir expliqué en détail les principes d’oi1 dépend;
le calcul des pallages au méridien , nous allons en donnet
deux exemples ; l’un , pour les étoiles dont le paffage eft le
plus {acile ; 8: l-’autre , pour la lune dont le paH`age eft au
contraire le plus difficile de tous 5 calculer.

Czlcul au 689. EXEMPLE I. On demande le paffage dela Lyre
d`““° au méridien le 1*. Mai 1760 , compté afttonomiquement

deff-5-dire , le paffage quifuivra le midi du 1*. Mai dans
l’el`pace des zq. heures. Je fuppofc l’aI`cenfion droite appa
rente de la Lyre pour ce jour-15 z77° 1z’ 17", quiconver
tie en temps ef’t de 18h 28’ 4.9” ; la difiance de Yéquinoxc
au {`oleil , ou le complément de l’a{`cenfi0n droite du (`oleil.
z ih z;’ gr" pour le 1*. Mai 5 midi, 8: de zih zo' z" pour le
z 5 midi ,en forte que le changement diurne f`oit de 3* 4.9",
l’21i`cen[ion droite de la Lyre n’étant point fujette 5 varier
d’un jour 5 l’autre , il n’y a point d’autre changement dans
la diH’érence d’afcen{ion droite entre le {`oleil 8: l’étoile , li
ce n’efi celui de l’a{`cenfion droite du foleil qui change der
g' 49" de temps , d'un midi 5 l`autre.

Pnrximrziua Apvnoxnmrrow. J’aj<>ute l’al`cen{ion droite
de la Iryre 18h z9’ avec la difiance de Véquinoxe z rh zq.',
la. fomme eft ggh gf; j’en retranche zgh (686), GC jiiii
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1 gh g3' pour l’heure cherchée. Cette premiere approxima
tion peut étre défeéiueufe dc 4' , Ii l°ét0ile au lieu de pa{Ier `
in 1 gh , paHe a 23h, ou environ , parce que la différence
d’ai`cenfion droite a été prife pour midi, Gt qu’en 23h elle
peut diminuer d’environ 4J.

SECONDE APPROXIMATION} On retranchera de 1’heure

trouvée 1’ Ii l’étoile paiIe apres 3h ; 2’ ii elle paffe apres gh;
3* ii c’efi apres 1 gh, &4’{i elle paiIe apres 2 1". Dans l’exem
ple dont il s’agit, on otera 3’ , 8: l’on aura rg" go' pour
l’heure Bc la minute du paffage de l’étoile. Il ne doit jamais
y avoir une minute d’erreur dans cette approximation ,
parce que l’a{`ceniion droite du foleil , ou la diftance de l’é-1
quinoxe au foleil , change en tout temps a peu—pres de 4/ ,
la variation diurne étant renfermée entre 3’ 3 g" Gt 4’ 27//,

TROISIEME APPROXIMATION. Il faut faire cette propor
tion : 24." font a 3’ 4.9" , variation diurne , comme 1gh go'
font a un quatrieme terme qu’on trouve de 2’ 3 1" ; on étera
cette quantité de la fomme de l’ai`ceniion droite de1’étoilc
18" 28’ 4.9" , Gt de la diftance de l’équ_inoxe 21h 23’ gi",
c’efi—a-dire , de 1 g" g2' 4o" , Bc l’on aura 1 gh go' 9" pour la
différence d’a·i`ceniion droite , ou pour l’heure cherchée du
paffage de la Lyre par le méridien le 1'. Mai 1760, temps
afironomique , ce qui revient au 2 Mai gh go' 9" du matin,
temps civil; Bc ce réfultat eil auili exaét qu’il pui{Ie étre ,
puifque nous avons trouvé par cette régle de trois la dif
férence d’a{`ceniion droite entre le foleil 8: l’étoile pour
1 gh go', Bt que le paffage au méridien eft en eH·`et 1 g*‘ go' 9".
Or , on a vu que tout l’artiHce de ce calcul confifie at trou
ver par une fau{Ie pofition , la difiérence des afcenfions
droites pour le moment méme du paiTage, deviné ou connu
51 peu-pres.

69 O`. EXEMPLE II. Le 22 Avril, jour auquel on a 2h de Caleul dir
s d°1‘*temps pour l’aI`cen{ion droite du foleila midi, ou ce qui {gig

revient au méme , 3o° , je fuppofe que Yafcenfion droite
de la Lune a midi foit de 14." o’ ; i’en 6te l’a(`cen{ion droite
du foleil 2" , ou bien j’y ajoute 22h , complémentde 2*‘, que
l`on appelle diftance de Péquinoxe au méridien ( 687 ) , 8:
jini 1;** pour la cliiférence d’afceniion droite a midi. Ce feroiu;

Q q ii
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aufli l’l1eure du paffage de la lune au méridien , ii cette dit`;

férence devoit perfévérer invariablemenp depuis midijuf-s
lyu'au tem s du alla e ; mais comme a une avance unc iliiiieure pariour em afcnhon droite, plus ou moins , ( je fup

poferai une hpufegufte pour la faqilitédu calcul ) , il s’en·
llldfuit u’a 12*‘ a i érence ’a cen non roite en tem s , au ` };lieu d’étre‘ I2" o' , fera devenue de 12’*3o’ ; ainli 1** 30i
indi uent lus exaétement l’heure du ‘aH`a e; c’eft donc % Eii§E-1 123o' q1’i1 faut avoir la diférence <’ai`cn{ion droite ;

mais en 3o’ de temps la différence d’a{`ceniion drqite augmente encore de 1’ ig"; donc, I2" 31’ ig" fera a diiTé—
rence d’ai`cenlion droite E1 I2" go', & par conféquent l’heurc
du paffage a trés—peu de chofe pres ; ii l’on cherche encore

le mouvement pour 1’ rg", on trouvera 3" ; ainfi la diflg\lrence d'aI`cen{ion droite {era 12h 3 1’ 18" a 12h 3 1 1 g" e
temps vrai , qui approche extrémement de l’heure du pai`
fage 5 donc , le temps- vrai du pailage de Ia lune au mériq

dien dans ce :1s·l%1 {era 12h 3 1’ 1 Ei";i_On eut o erver oue toutes es corre&ions· ue nous Pl
venonsd’employer , fdrment une progreilion géoiuétrique
defcendante dont Yexpofant ef’t 24 , c’eft-a—dire , fort grand.,
puifque 30/21/ 1g":: 1’ rg": 3" ::3”:&c. ; car on peut
fuppofer uniforme le mouvement de la lune en afcenlion
droite ; mais il n’arrive jamais qu’on ait befoin de la troi
{ieme correétion , rarement méme de la feconde , parce
qu’il importe peu de commettre une ou deux minutes d’er
reur fur l’avertiiI`ement qu’on donne aux Afironomesl de
l’heure du paffage de la lune , ils font toujours préparés I
deux minutes plutot.

pagage dc 69 I . Dans la Connoiffance des Temps de l7§9 8: des
¥`éé1»;ér·¤>#¤ ¤¤ années précédentes , au lieu de la difiance de Yéquinoxem H mm

au méridien , M. Lieutaud , M. Godin Bc M. Maraldi com
pofoient une colonne qui avoit pour titre, Pajizge d’A
ries {em par Ze meiidiezz , Bc qui fervoit a trouver plus f`a—
cilement le paffage des aiires au méridien, du moins in quel
ques fecondes pres; cette colonne n’eii autre chofe que
l’a{`cen{ion droite du foleil convertie en temps i`olairev1·ai,‘
de maniere qu’0n a véritablement Yhcure ou Yéquinoxe
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page par le méridien ; il ne s’agit que d’avoir 'enfuite l’in
tervalle de temps vrai qui doit s’écouler entre le pallage de
Yéquinoxe Gt celui d’une étoile par le méridien, c’ef’c-a-dire,
de convertir en temps folaire vrai l’a{`cen(ion droite d’une

étoile , & de l’ajouter avec le pailage d’Aries par le meridien ; il faut oter 23" g6’ 4” , H a i`0mme va au—dela, ( deft
le mouvement de l’horloge réglée fur le moyen mouve—
ment du foleil , entre le pallage d’une étoile au méridien
Bt le paffage dujour fuivant ) : mais comme le temps folaire
moyen ne differe jamais du temps folaire vrai de plus de 3o’
dans les 24. heures , on peut fe contenter de prendre les ai;
ceniions droites des étoiles converties en temps folaire
mgycn ( 14.9 & 67; ) , telles qu’on les trouvoit alors dans
la Connoiffarice des Temps ,pag. 82 6[ 83 ; l’ai`cen{ion
'droite des étoiles étant alors ajoutée avec le paiiage d’A
ries , donne le temps du paffage de l’étoile , fans qu’il puiH`e

avoir d’autre erreur dans ce calcul que la quantité dont
es heures folaires vraies different des heures folaires moyen

nes , pendant l’intervalle qui s’ei’c écoulé entre le paflage
de l’équinoxe & celui de l’ét0ile (67 5 ). Mais cette mé—
thode exigeroit plus cl’attention , Ii on vouloit l’employer
d’une maniere rigoureufe , que celle dont nous avons donné
Yexplication , 8: le précepte ne m’a pas paru au{Ii {imple ,
deft pourquoi j’ai préféré la méthode précédente ( 689 ),
qui ei} celle que je donne annuellement dans la Comzoi/Q

_#1nce des Mbuveznezzs ce'/q/Zes; cependant il eff néceilaire
d’ajouter un exemple pour faire comprendre parfaitement
cette méthode.

69 2. EXEMPLE. Le 19 O&obre 17f9 1’ai`eenIion droite U {Eff? ¤¤¤· dul es

d’Aldebaran étoit de 6 g° 32’ 14" , ou réduite en temps fo- lfgilgg
laire moyen , Ly" 2 1’ 26" , le complément de celle du-foleil
5 midi réduite en temps folaire vrai , 1 1" o’ 2" , la fomme
klonne 1 g" 2 1’ 28" , qui eft l’heure du pallage d’Aldebaran
au méridien pour ce jour-la. En calculant ce paffage de la
maniere indiquée a l’article 6 9o, on trouveroit 6”de moins,
parce que ce jour-la les heures folaires vraies font plus
courtes de 16" par jour que les heures folaires moyennes.
ll ei} aifé de s’en affurer en voyant dans la Table du Tenzlpsj i

Q q iii
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mqyexz au midi wai , que le temps moyen ef: moindre Ié
1 0 que le 9 , ce qui prouve que le foleil avance 1`urle temps
moyen , c’eii-a-dire , va plus vite que le foleil moyen ,
forme des heures par conféquent plus courtes (67; ) ; or;
entre 1 gh 2 1’ écmidi il y aura environ 6" , a raifon de 16’{
par jour, voila pourquoi on a trouvé 6" de trop pour l’heure
du pafiagede l’étoile au méridien, par la méthode du temps
folaire moyen , ou du paffage d’Aries par le méridien. La
quantité de 1 1" 0’ 2" que nous avons prife pour l’heure du
pa{Tage de Yéquinoxe au méridien, ei} ce qui manque al’a{`e
cenfion droite du foleil it midi le IO pour former 1 zh ; voila
ourquoi on ne fe trouve en erreur que de 6" , Gt non pas

de 1 o", qui devroient répondre in l§hZi,CI'1'€ll1' par ce moyen
ei} diminuée de beaucoup , in caufe de l’attention qu’0n a,
cue de mettre vis-in-vis de chaque jour le complement de
1’ai`cenfion droite qu’a le foleil le lendemain, lorfque l’équi—-·
noxe aiTe le foir , c’ei’c-a·dire , en automne Gt en hyver , le i
complément de l’a{`ceniion droite qu’a le foleil le mémc
jour quand Yéquinoxe paH`e le matin, ce qui arrive pendant
Ie printemps Bt l’été ;par-lh on ne comme: d’erreur que i`u1;
les heures folaires vraies qu`i1 y a entre le paffage de l’é—€
toile & le midi le plus proche , 8: cette difference ne peut
aller au-dela dc 1 ;". Pour éviter cette erreur de 1 g" dans
les cas ou1’on a befoin de la préciiion d’une feconde , on
étoit obligé de revenir a la méthode de Particle 690 ; car
M. Maraldi avoit coutume de mettre dans la Con.·z0i[/'iznce
des Temps une colonne particuliere pour l’ai`cenfi0n droite
du foleil , afin qu’on put la retrancher de l’a{`cen{ion droite
de l’étoile, 81 convertir le refte en temps ir raifon de 1 g deg;
par heure.

Trouver Z’hcm·c· du payizge Jun Ajireféus im auzrc
Meridien.

9 3 . La méthode q_ue nous avons donnée pour troua
ver les aliages au méridien , fuppofe les afcenfions droites i
du foleiiét de Yafire dont il s’agit, connues pour le moment;
du midi E1 Paris, te1les.qu’on les trouve dans la Comzoifzzica
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Je: Mozzveznens cehjles calculee pour Paris; li avec les
memes donnees on veut avoir l’heure du paffage d’une pla
nete fous un autre meridien , il eil evident qu’il fuflit de
trouver les memes afcenlions droites pour lé midi du lieu
donne , car les calculs font les memes pour un meridien
quelconque. L’heure du paffage feroit la meme 5 tous les
meridiens , ii l’ailre E1 le foleil , en palfant de l'un 5 l’autre
meridien , reiloient 5 meme dillance l’un de l’autre , 8:
confervoient la meme difference d’ai`cen{ion droite : en

effet , un aflre paffe au meridien de Paris 5 deux heures ,
parce qu’il a go deg. d’afcen{ion droite de plus que le fo
leil , & que le foleil fe trouve 5 go deg. ou 5 deux heures
du meridien au moment du paifage ; fi 5 Mexico ou l’a{lre

arrivera fept heures lus tarcl qu’5 Paris , le foleil fe trouve llencore 5 30 deg. de ui , il fera auili deux heures 5 Mexico,
lorfque l’aflre y paffera par le meridiende Mexico ; mais il
{era deux heures & une minute , li le foleil ell plus eloigne
de l’aflre de la valeur d’une minute de temps. Il ne s’agit
donc que de trouver cette difference d°afcen{ion droite en
tre l°ailre & le foleil pour le moment du midi 5 Mexico ,
c’efl—5-dire , fept heures plus tard qu’5 Paris , ou de la trou·
ver pour Paris 5 fept heures dufoir. Or le paifage au me
ridien que l’on connoit pour Paris 5 chaque jour, eil la dif
ference meme d’afcen{ion droite pour Paris gil i`ulHra done
de trouver cette meme difference 5 7 heures du foir, en fai
fant cette proportion : 24 heures font 5 la difference des
meridiens , comme la difference des paffages pour Paris
d’un jour 5 l’autre efl 5 la difference des paffages 5 Paris Gt
dans le lieu donne ; cette difference s’a;outera‘ au paffage
pour Paris , fi le lieu dont il s’agit , ell 5 l’occident de Pa
ris ; ilfe retranchera, ii le lieu eil 5 l’orient de Paris ; pourvfr
toutefois que le paifage pour Paris retarde d’un jour 5 l'au—
tre , comme cela arrive toujours pour la lune.

Mais ii le pailage pour Paris avance , c’e{l—5-dire , que la
planete pzilfe plutet le lendemain que le jour dont il s’agit,
comme cela arrive pour les etoiles Hxes , pour Saturne ,
&c. ce fera le contraire , la difference trouvee fe retran
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chera du pallage pour Paris fi le lieu dO¤né efia l'0ccident‘_t
& s`ajoutera s`il eft $1 l’orient de Paris,

694, Exmipre. La lune palloit au méridien de Paris
en 1764 le 6 Novembre Ei 3*‘ 44' , St le jour précédent a
zh `44’, c°ePc·$1—dire, une heure plutot ; on demande it quellc
heure elle paffoit 5, Mayence qui eil 24 minutes de temps E1
Yorient de.Paris;or1 Fera cette proportion ; 24* font ii zr4'1
comme 1" eft il 1’, ainfi l’on retranchera 1’ de 1’heure du

pqffage pour Paris, Gt l’0_n aura 3" 43’ pour 1e pa{l`age E1v a ence,

gg j. Si cette ville étoit 5 Yoccident de Paris 3 nous
aurions pris le jour fuivant, au lieu de prendre , comme
nous l’avons fait, celui qui précede le jour donné , parce
qu’i1 {aut prendre deux paiiages pour Paris , tels qu’ils com-;
prennent dans leur intervalle celui que l’on cherche.

Si la diiirérence des méridiens étoit de pluiieurs heures;
cette artie proportionnelle pourroit étre défeétueufe in l’é·ard die la lune , d’enviro11 une minute en certains cas , 5
caufe de Yinégalité du mouvement de la lune en_ afceniion
droite ; on v remédieroit tres-bien par la méthode des i`e·<
condes differences que nous expliquerons dans le XXIV°J
Livre; mais comme il ei} tres-rare qu’on ait befoin d°unc
ii grande préciiion , il feroit fuperflu de s’étendre ici il ce:
i.u;et.

9 6, L’opération que nous venons de faire pour trou·E
et le pailage au méridien de la lune pour Mayence, fup-.

p_ol`e , comme on a du le remarquer , que deft le temps au
méridien de Mayence ; car Ii l’on demandoit quelle heure
i_l {era au méridien de Paris , quand la lune paffera au mérie
dien de Mayence , il faudroit encore 6ter de l’heure troue
vée la diH`érence des méridiens , qui ei} o" z4' , je dis
6ter , parce que Mayence cit a l’orient de Paris , & l’on au-;
roit 3* 19/ : mais cette derniete que{’ti0n n`e{t d’aucun ufagc;
dans l`Af}r0nomie , ou l’on ne cherche le paffage it un mép
ridien qu’en temps compté (ous ce meme méridien,

Dc fu/hg;



De l’u_/Zzge des Angles Aomires. 31;

Dc l’q_[Zzge des Angles horaires.

697. L’ANcLE Honmnnz d’un afirc ci} l’anglc au pole
formé par lc méridicn du lieu 0i1 1’0n cfi , 8: par lc ccrclc

dc déclinaifon qui affc par 1’ai’rrc dont il s’agit; c’cf’c cn- Fcorc , Ii l’0n vcuc , are dc Yéquatcur compris cntrc lc mé—
ridicn 8; lc ccrclc horairc dc l’a{h·c ; c’ci’r la diftancc dc l’ai’crc
au méridicn. Ccc angle horaire eil effenciel dans les calculs
afironomiques pour crouver la hauteur d’un ailre 5 un mo
ment donné ( 718 ) , & pour trouver le temps vrai d’une
obI`ervation(14.8 , 652 , 716).

69 8. Soir MEQ l’équateur( Fig. 38. ), MCD le Hg. 381
méridiem, M le milieu du ciel , M E l’arc de Yéquateur qui
mefure llangle horaire, 0u la diffance d’une écoile E au me
ridien , comptée d’un pallage par le méridieu é l’autre ,
c’eft-h—di1·e , d’0rient en occident jui`qu’5. 360°. Y Q eft
liafcenlion droite du foleil , Q M eff l’angle horaire du fo
lei_l mefuré par le temps vrai donné , qn les ajoutera pour
avoir ‘v‘ M afcenlion droite du milieu du ciel, dont on otera
l’ai`ceniion droite 'V`E de l’étoile , & l’on aura l’angle hoe
raire de l’étoile ; d’ou réfulte la régle fuivante :

REGLE. L’a_#·en_/ion droite du fbleil gauze? avec Ze
temps vrai reluit erz degrek , main.: Z’a_#e1¢`0rz droite de
fafre, _/era fangle homire de fg/Zre c0mp:e'ju_@u’¢i 24:
heures K d’0rie1zt vers [accident.

99. Larfque nous prefcrivons de retrancher toujours
l’aI`cenfion droite de l’aflre , fans examiner li elle {era plus
petite , ou plus grande que la fomme dont il {aut la retran
cher , c’efi que nous fuppofons toujours que l’on ajoute
roit 36o° a cette fomme , ii elle fe trouvoit trop petite;
ainii dans la Fig. 39. il faut oter ‘v‘MT de Y Q M , 6c cet
Mc. VQ M efi cepcndant moindre ; mais on y ajoutera le
cercle entier , alors de Parc ‘v‘ ® MTD? G) M on otera
_‘V‘ CD MT, il reilera TDY Q M, diflance de l’aflre Tau
méridien comptée depuis le méridien en allant vers l’occiv
dent, ( Ou contre l’ord.re des Iignes) , parce que c’eft1’ordrq D

R rTame L

Régle pour
Pangle horaire
d’un ailrc.

F;g`• ;99
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de l’accroii`fement des angles horaires qui vont comme Ie
mouvement diurne d’orient en occident.

70 O. ljopération fe trouveroit plus {imple dans cer-R
tains cas en employant le temps moyen & la longitude
moyenne du l`oleil `, au lieu du temps vrai 6: de la longitude
vraie; quant au réfultat, cela reviendroit abfolument au
meme , parce que fi la longitude moyenne qui eft égale it
Yafcenlion droite moyenne , ef: plus grande que l’ai`cenliox1
droite vraie , le temps moyen cli plus court de la meme
quantité ( 6 58) , ainii la fomme eil: parfaitement la. meme ,
d’Ol1l’Ol’1 tire cette feconde régle:

Autrc réglc REGLE. La longitude mqyenne dufoleil plus le temps
”l

};';;‘;if%jg° may/en converti en degreis , moins l°a_/eeryion droite a”urz
ufre pr0p0_/EQ donne Pangle nornire cle l’a_/ire elont il fagit;

Afcenfion _ 7 0 I . On :-1 fouvent befoin dans l’Afironomie , & fur
%°*d"*‘;Ij§u;€;` tout pour le calcul des éclipfes dans certaines méthodes ,

de connoitre l’ai`cenfion droite du milieu du ciel , ou du
point de Yéquateur qui eil dans le méridien , pour cela il
fuflit d’avoir l’ang·le horaire d’ur1 aftre dont l’ai`cenliort
droite feroit nulle 5 ainii la longitude may/enne du pleil ,
plus le temps mqyen com/erti en tlegrek tlonne Fafcezfon
droite du milieu du ciel ; ou fi l’on veut fe fervir de la pre
miere régle ( 6 97 ) , l’et_#enjion droite du _/bleil tzjoutee
avec le temp: vrai réduit en de re} , fam l’a_/ceryion droite
du milieu du ciel. En ef}`et , afcenfion droite du milieu
du ciel ei} la difiance de Yéquinoxe au milieu du ciel , ou
de Yéquinoxe au méridien , c’ef’t donc l’angle horaire de l’é
quinoxe, ou d’un afire qui feroit placé dans Yéquinoxe me
me , or qui n’auroit aucune afcenlion droite ; ainli il n’y a
rien éretrancher dans les deux régles ou l’on retranchoit h
l’ai`ceniion droite de l’af’tre.

7 0 2 . Si l’on connoit l’angle horaire du foleil pour un
lieu de la terre it un moment donné , 6: en méme temps

l’angle horaire pour Paris, on trouvera par une {im le foul} EiFix- ic. traéiion , la longitude de ce lieu. Soit J` le foleil (]'g.q.o. );
P la ville de Paris , S P l’:1ngle horaire du foleil pour Paris;
M le premier méridien qui palfe $1 zo° %1·l’occident de Paris;



De Z’u_/bge des Angles homirem. 31;
L Ic lieu dont on cormoit 1'anglc h0rairc]L.S` , compté dc
méme vers Yoccidcnt dcpuis un midi jui`qu’é Yautrc, M45
Yanglc horairc pour lc premier méridicn ; cclui-ci cit tou
jours plus petit de z0° que Yangle horaire pour Paris, parce
que le premier méridien eff 5 l’0ccide¤t de Paris , & que
Yangle horaire fe compte aufii vers Yoccident , de forte
qu’il ei} moindre pour le premier méridien que pour Paris
ii de Yangle horaire LS du lieu cherché on ore l’angle ho
raire pour Paris P .S` diminué de 2o° , ou de P M , deft-h
dire , MS , on aura M L diflauce au premier méridien ,
ou longitude du lieu cherché ;ainii la longitude gebgra
phigue rz" un lieu e/Z egale d_/bn angle noraire , mains celui

'e Pnris,plus zo degrelv. Nous ferons ufage de cette regle
lorfque nous calculerons des éclipfcs de foleil pour-diffée
xens pays de la terre , Livre X.

DU LEVER ET DU COUCHER DES HJTREI.

7 0 3. Lori`qu’une planete ou une étoile cit précifé
ment dans l’horii`on , fa diftance au méridien , ou {`on angle
horaire ( 697 ) s’appelle Akc szmiuxurmz ; Bc c’e{t la pre
miere chofe qu'il {aut connoitre pour calculer l’heure du
lever ou du coucher des aitres.

Soit HZ~O ( Fig. 4.1. ) la moitié du méridien , HO la
moitié de l’horifon, E Q la moitié de l’équateur, P le pole,
Z le zénith 5 L l’aitre placé a l’horii`on au moment de fon
lever 5 Z L fa diilance au zénith qui eff de 90 degrés , j’en-·
tends fa diflance apparente , car la véritable diftance au
zénith eft augmentée par la parallaxe & diminuée par la ré·
fraétion, dont nous parlerons dans la fuite de cet Ouvrage,
(Liv. IX. 8: XII. )5PL eft la difiance vraie de l`af’rre au

pole boréal du monde; c’efl le complement de fa diflance ’
a léquateur , ou de fa déclinaifon LA, fi elle eil boréale ;
& c’eft la fomme de 90 deg. & de cette déclinaifon , fi elle
eft auflrale. L’arc P Z eft la diftance du pole au zénith dans
le lieu ou l’on ef’t , c’ei’r-a—dire , le com lément de la lati
tude , ou de la hauteur du pole P O 5 £s trois cotés PL ,
PZ GL ZL du triangle PZL étant connus , on en peut

R r ij
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tirer la valeur de 1’angle P par les ré-gles de la Trigon0¤
métrie fphérique , cet angle P ou Z PL eil l’angle horaire
de Yaiire; c’ei} fa diflance au méridien dans le moment ou
il fe leve , ou {`on arc femidiurne ; on le trouvera par la ré
gle fuivante , qui {era démontrée dans la Trigonométrie
fphérique ( Liv. XXIII. ).

Régle PN, 7 (3 4. Ajoutez enfemble les trois cotés connus du trian
=‘i¤i_* i’=¤¢ F¤- gle PZ L , Bc prenez la moitié de leur -fomme ; de cettem1dwm°'

demi—i`omme 6tez les deux cotés PZ Gt PL, qui com
prennent l’angle cherché P , c’ei’r-a-dire, le complément
de la latitude, Sc la difiance de l’aftre au pole boréal du
monde. Ajoutez enfemble les logarithmes des finus des
difliérences qui proviendront de ces deux fouiiraélions.
lAjoutez enfemble les logarithmes des finus des deux cotés
PZ Gt PL. Retranchez la fomme de ces deux logarith
mes de la fomme des deux logarithmes des finus des dif`
férences gprenez la moitié du reiie , ce fera le logarithme
du {inus d’un nombre de degrés GL de minutes, dont le dou
ble fera 1’angle P , ou l’arc femidiurne cherché ,.qu’il {aut
convertir en temps ( I4-9 ).

Table. aes C’ef’c ainii qu’on a confiruit pour la latitude de Paris une
{°"“d‘“"

Table des arcs femidiurnes pour tous les degrés , 8c méme
our les minutes, de dix en dix, de déclinaifon , tant bo

_ réale qu’auf’trale , elle va jui`qu’a 3 1 deg. de chaque coté de
1’équateur : elle fe trouve dans mon Expolition du Calcul
ailronomique , page 237 ¢¥C_/hiv. Bc dans la Connoiffance
des Mouvemens céleftes pour 1762. Les arcs femidiurnes
y font réduits en heures , minutes Sc fecondes de temps , a
raifon de 1 5 deg. par heure , parce que c’efi fous cette for
me-la qu’on en a befoin dans la pratique de l’Aiironomie.
On trouve aufli une Table fort étendue des arcs femidiur

nes pour différentes latitudes , & pour diiirérens degrés de
déclinaifon, dans la Connoiflance des Temps de 1 759 Gt de
routes les années précédentes ,par le moyen de laquelle on
peut trouver le lever & le coucher des afires pour tous les
pays de la terre , 8: dans tous les temps de 1’année : cette
Table avoit été calculée autrefois par M. du Dreneuc pour
la commodité des V0yageurs , GC des Marins qui peuvent
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(Du lever JC du coucher des Aflres. 3 17
s`en fervir pour trouver l’heure qu’il ef} , du moins 5 une
minute pres , en voyant lever le foleil en pleine mer. Je
vais donner un exemple de la maniere de conftruire ces
Tables.

70 S. EXEMPL12. Je fuppofe qu’5 Paris oii la latitude eil:
de 48° go', 011 veuille connoitre l’arc femidiurne de la lune,
lorfque fa declinaifon boreale eft de 2 g° 8’ , Gt fa parallaxe
horifontale de 58 minutes; le cote ZL qui efi en apparence
de 9o° , doit étre augmente de 3 3’ 5 caufe de la refraetion ,
(Liv. XII. ) , Bt diminue de ;8’ 5 caufe de la parallaxe ,
( Liv. IX. ) ; ainfi la vraie difiance Z L fer 8 9° 3 g' ;le cote
P L complement de la. declinaifon, fera de 64.° g2' , Gt le
cote PZ complement de la latitude, fera de 41° 1 o'.

PZ 4.1° IO, Demi-fi 97°48’} 97°48’{
ZL 89 3f OtezPZ4.1 IO BC PL 64. S2|PL 64- S2 Diffét. gs 38532 56;

§Oml?1?- ws 37 L !Log. du finus de la 1'° differ. 9,92 1 80)€1Tl1- . 97 *1-8 1 . |Log. du finus de la 2°. d1H`er. 9,73 54.3
Log.iin.PZ 9,8I839
S Log.fin.PL 9,9g68o| Ommc
Somme 9: 77; 19 Otez la fomme des log. I

des cotés.

9¤6$723

9,77 S 19

9,88204
p _ V Prenezlla moitie de_la f`omme.Log.fin. 6 o° 4. 9’ 9,94 1 O1

Double I2 1 3 8,arc femidiurne
qui converti en temps donne 8** 6’ 3 27; c’eft l’arc femidiurne
de la lune: on verra ci-apres ( 7 1 3 ) l’uf`age de cet arc femi
diurne pour trouver ce jour-15 l’heure du lever de la lune.

7 O 6. Pour trouver l’heure du lever du foleil 5 un jour Lever gk tpu
'donne , il f`ufHt de calculer l’arc femidiurne pour ce jour-15,

Bt de prendre ce ui s’en manque pour aller 5 24 heures ; gainfi quand l’arc fmidiurne du foleil eft de 8 heures , on
ef} fur que le f`olei1 fe levera 5 4. heures du matin ; de meme

our trouver l’heure du coucher du foleil , il f`uHit (l’3VOlI
_ l’arc femidiurne du f`oir , c’efi l’heure meme du coucher du
folcil ; car fi l’arc f`emidiurne ef} de 4" g’ , comme cela

R r iij
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;18 ASTRONOMIE(,L1v. IV.
arrive le 2l Décembre a Paris , on ei} fur que le foleil fe
eouchera a 4-" g'; la raifon en eft évidente , puifque le foleil
étant en L dans l’horifon , l’arc femidiurne E A ou ML
cit mefuré par l’angle P , & cet angle P marque aufli le
temps vrai , done l’arc femidiurne ef’t lui—-méme le temps
vrai du coucher du foleil. Ainli pour calculer exaétement
le lever du-foleil , il i`uHit d’avoir fa déclinaifon pour le moe
ment ou il fe leve (708), & de faire le coté ZL de9O° gg',
parce que la réfraétion horifontale fait paroitre le foleil '
trop élevé de 3g' (Liv. XII. ).

Lever stcou- A l’égard des autres planetes Sc des étoiles fixes , il faut
ggjgsdes a““°S eonnoitre l’heure du paffage au méridien ( 6 83 ), aulli bie A ` °

que la déclinaifon de la planete ; on prendra dans la Table
des arcs femidiurnes , dont nous venons de donner la conf
truétion ( 705 ) , les heures , minutes & fecondes de temps
qui répondent a la déclinaifon de la planete , on les retran
chera du paifage au méridien pour avoir le lever de la plae
nete, on les ajoutera pour avoir le couchergcette régle
fup ofe que la diiférence d’afcenIion droite entre l’aftre Gt
le Eleil n’ait pas changé fenliblement , dans l’intervalle
qu°il y a depuis le lever jufqu'au paffage au méridien ; mais
cela ei} vrai fenhblement pou·r les étoiles fixes Sc les plane-:
tes , ii ce n’ePt la lune pour laquelle nous donnerons une
régle particuliere ( 7 1 o ).

Il faut ajouter n2" in l’heure du paifage de la planete , fi,
l’arc femidiurne efl plus grand que le nombre des heures
du palfage au méridien : par exemple, ii ee paffage eil it
4.*‘ 1o' , Gt que l’arc femidiurne foit 6" 1o' , on fuppofe 12h
de plus , c’ef’t-a-dire , 16* IO, pour le paffage au méridien ,
& aprés avoir fouflrait l’arc femidiurne , il refle IO" o' du
matin pour le lever de la planete ; li on les ajoute enfem
ble , on aura le coucher de la planetc it io" 20,. Si apres la
fouftraéiion faite reftc plus de 12h , & fi apres l’addition

faite il s’en trouve lus de 12 , & at plus forte raifon plus de ia211- , dans ce cas il lut prendre le paffage au méridien de la
vcille ; fans quoi on n’auroit l’heure cherchée que pour le
lendemain.

XEMPLE. Le 1*, Septembre 1-763 _, Jupiter paife BL}



Du lever JC Ju coucher Je: AjZres. 319
lTléI'lCll€l`l il 1 8“‘ 1 1’ , Parc fcmidiurne de Jupiter eil: 7" g3’;
apres 1’addition faire on trouve 26* 4/ , ce qui donneroit le
coucher pour le 2 Septembrc in 2" 4-’ du foir ; mais comme
nous voulons avoir le coucher qui eff arrivé le 1*. Septem
bre , 6: non pas celui du deux , il faut prendre le paffage
au méridien du 3 1 AO\i1f , qui ef} 1 8*‘ 14’ , ou ce qui revient
au meme, ajouter 3’ a l’heure trouvée, parce que le lever re

tarde alors de 3’ ar jour. l)De meme le 1*. Novembre I763 , Mars paffoit au meri
dien a 2 1" 13’, temps afironomique; l’arc femidiurne 6** 1p'
étant eté de l’heure du paffage au méridien , il refle 14.1* gq!

·+ pour le lever de Mars ; Bc comme cela nous rejetteroit au
jour fuivant , du moins en les comptant en temps civil , il

faut y ajourer 2’ , ou ci qui Hzvient au meme , prendre le
affa -e au méridien de a vei e. P §7 7. De-la il arrive que le coucher des planetes mar
qué dans la Connoiffance des Mouvemens célefies , arrive
quelquefois plutet que le lever : par exemple, le 1*. Sep
tembre le lever de la lune eff marqué a 10h 19’ du foir , lc
coucher ai 2* g6’ a—ufH du foir ; ainfi il ef: clair que ce cou
cher , quoiq-u’écrit apres , ef} arrivé avant le lever ; cette
inverfion apparente ne pourroit fe fau-ver qu’en écrivant
le lever du gl AOICIC , & enfuite le coucher du 1*. Septem
bre, ce qui feroit encore plus diiforme dans l’ordre d’u11
calendrier -: il fuflit d’avoir averti les Aitronomes de cette

etite irré u-larité. P
7 0 8. Eans l’opération précédente nous avons fuppofé Dmrenee du

ue l’arc femidiurne de la planete étoit le meme pour le 1°"°"“ °°“°l‘€"·
lever & pour le coucher , car nous avons ajouté au pffage
par le méridien , écnous en avons retranché le meme nom
bre, pour avoir le coucher GL enfuire le lever de la planete.
Cependant les deux arcs femidiurnes ne fcauroient etre
égaux , E1 moins que l’afire n’ait confervé la meme décli—
naifon , ou la meme difrance au pole , depuis fon lever jul:
qu’a fon coucher, 8c cela n’arrive gueres pour les planetes
le foleil dans le temps de Yéquinoxe du printemps a un arc
femidiurne plus grand le foir que le matin , d’environ unc
minute de temps. Pour remédier $1 cette inégalité 1·o1·f`qu’0n
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delire une grande précilion dans le calcul , il faut chercher
la déclinaifon de l’afire pour le temps meme du lever , que
l’on connoit ai peu-pres par un premier calcul , Bt c’ef’t avec
cette déclinaifon comme pour le moment oi1l’aftre fe leve,
qu’il faut calculer l’arc femidiurne du lever; on cherche en·
fuite la déclinaifon pour l'heure du coucher, GL l’on trouve
un autre are femidiurne,

7 0 9 [Nous fuppofons aufli dans la méthode précédente
que l’arc femidiurne , ou l’angle horaire trouvé par la Tri
gonométrie fphérique , n’a befoin que d’etre converti en
temps , araifon de 1 5 degrés par heure , Gt ajouté au paf
fage au méridien pour avoir l’heure du coucher de l’a{ire :•»
cette opération feroit exa&e li dans l’interva1le de temps
qu’il y a du paffage au méridien jufqu’au coucher d’un af
tre , fa diftanee au foleil étoit conftante , mais cela n’ar
rive prefque jamais ; 6: fi l’on veut avoir l’heure du cou
cher d’un ailre jufqu’a la précilion des fecondes , il faut
y ajouter les attentions dont nous allons parler , c’ei’tala
lune que nous en ferons l’application , parce qu’on ne fgau
roit les négliger , lorfqu’on veut avoir le lever ou le cou
cher de la lune feulement it une Ou deux minutes pres.

Lever Sc 7 I 0. L’heure du lever de la lune n’efl autre chofe que
l`d

§;’“fQ;;_° la diftance MS ( Fig. 40.) du foleil au méridien , prife
F Ig` lh

dans le moment ou la lune L eil a l’horifon, cette diftance
du foleil au méridien eil égale 31 la diiférence J` L des af
cenlions droites du foleil Gt de la lune , moins la diftance
ML de la lune au méridien , (c’ef’t—a-dire, fon are femi

Rég-lc. diurne) : ainfi ayant trouvé l’afcen{ion droite de la lune
moins celle du foleil , on en etera l’arc femidiurne de la
lune pour ce moment , Bc l’on aura le moment du lever de
la lune. De meme fi , lorfque la lune eil a l’horifon du ceté
du couchant , on calcule fon afcenlion droite moins celle
du foleil pour le temps de fon coucher a peu—pres connu ,
Bt qu’on y ajoute l’arc femidiurne de la lune pour ce mo
ment-la, on aura exaélement l’heu1·e du coucher de la lune;

7 I I . On voit bien par cette regle que les approxima
tions , que nous avons détaillées pour trouver le palfae au
méridien ( 689 ) , font également néceilaires pour trouver V

exaéiement
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exaéfement le lever 8: le coucher de la lune. Car puifque
l’angle horaire de la lune quand elle eff dans l’horif`on , ou
fon arc femidiurne , étant ajouté 5 fon afcenfion droite
moins celle du foleil , donne le temps vrai cherché : il faut
donc connoitre 5 peu—pres ce temps vrai pour pouvoir cal—
culer la diH`érence d’af`cenfion droite _ 5 ce moment-15 , 8:
l’ajouter 5 l’angle horaire de la lune que l’on connoit par la
réfolution du triangle PZ L (Fig. 41.) : d’ailleurs pour F;g_ 4,6
réfoudre le triangle PZ L , il faut connoitre la diffance
PL de la lune au pole dans le moment qu’elle eff 5 l’hori—
fon ; ainfi il faut connoitre ce moment-15 du moins 5 peu—;
pres.

On a cependant ici le méme avantage que lori`qu’il s’agit
du paffage dc la lune au méridien , il fuflit de connoitre d’a—
bord 5 une heure pres le moment cherché , pour le trou—
ver 5 une minute pres par l’opération fuivante , comme
on le comprendra par l’exemple fuivant.

7 I 2. EXEMPLE. Le 26 Février 176j ,1e paffage de Ia
lune au méridien étant fuppofé 5 4" go' , 8: celui du len
demain g" 4o' du foir , on demande l’heure du coucher de
la lune pour le 26: la déclinaifon de la lune pour le 26 5
midi eff de 23° 3g' boréale , 8: pourle 27 5 midi de 26° 29,,
c’eff-5—dire, qu’en 24 heures elle croit de 2° g4’ , je f`up
pofe ce mouvement unif`orme pendant les 24 heures;le
paffage au méridien étant donné , l’on connoit par-l5 m€:—
me la difference d’af`cenfion droite entre la lune & le foleil;

car on a vfr ( 678 ) que l’heure exaéfe du paffage au méq
ridien n’eff autre chof`e que l’af`cenfi0n droite de la lune
moins celle du foleil, pour le temps méme du paffage 5 ainfi
le 26 Février 5 4" go' du f`oir la difference d’af`cenfion droite
étoit de 4* go' , & le 27 5 g" 4o' du foir elle étoit de gh 4oQ
Bc elle ia augmenté de go' dans l’ef`pace de 24" go'.

Avec la déclinaifon de la lune pour midi qui eff de 2 3
degrés & demi, je trouve par la réfolution du triangle
P Z 5 , ou par les Tables des arcs femidiurnes calculés
pour Paris , que l’arc femidiurne eff de S" o' ; j’ajoute cette
quantité au paffage de la lune par le méridien 4** go' , 8: j’ai
32* go' , qui eff 5 peu-pres l’heure du coucher de la lune A 5 A "

Tome I.
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deft-5-dire , dans la nuit du 26 au 27 , go' apres minuie ,
c’ei’t-15 le calcul groflier , par le moyen duquel nous pour
rons approcher beaucoup plus exa€tement du vrai dans l’0·
peration fuivante.

7 I 3. Il faur calculer pour I2" go' , que nous venons
de trouver, foit la declinaifon de la lune, foit fon afcenfion
droite , ce qui ne fera pas difficile ; car puifque la declinai—
fon pour le 26 5 midi ef’c de 23° 3g' , ét pour le 27 5 midi
de 26° 2 g' , on verra par une {imple partie proportionnelle
qu’en 12* go' elle 5 dfi augmenter de 1° 33’ , 8: qu’ain{i elle
fera de 2g° 8’ 5l’heure du coucher de la lune. De meme
pui{`qu’5 4* go' la difference d’ai`cenfi0n droite etoit de
21.* go' , Gr qu’en 24" go' de temps elle augmente de go/, elle
devra augmenter de 16’ en 8 heures de temps, & 5 12* go'
elle {era de 5* 6’. Avec la declinaifon de la lune trouvee
de 2 g° 8’ pour le moment du coucher , on trouvera l’arc
femidiurne de 8" 10’ 3o”, ou plutot 8" 6’ 32//,fil,Ol'1 5 egarcl
5 15 refra&io11 & 5 la parallaxe (70f ) , cet arc femidiurne
ajoute avec la difference d’ai`cenfion droite g" 6’ , donne

our l’heure du coucher de la lune 13h 12/ 32//ICC coucher
diifere de celui qu’on avoit trouve dans le premier calcul
de 22{minutes ; l’erreur dans d’autres cas pourroit etre
encore plus grande, parce que la difference d’ai`cenfi011
droite augmente quelquefois d’une heure par jour Bc me
me davantage , Bt l’arc femidiurne peut changer de 30 mi
nutes de temps en un jour, en forte que le lever de la lune,
ou fon coucher varie d’une heure & demie d'un jour 5 l’au
tre ; quelquefois auffi il n’y a pas g' de difference d’un jour
5 l’5utre , comme on peut le voir au mois de Juin dans la.
Connoiifance des Mouvemens celefies pour 1764-. Si l’on
vouloit dans le coucher de la lune une precilion encore
plus grande , il faudroit calculer pour i3" 12’ 32” la diffe
rence d’ai`cen{ion droite entre le foleil Bc la lune , de meme
que la declinaifon de la lune Gt l’arc femidiurne pour le me
me temps; mais on ne trouveroit plus que des fecondes 5
changer dans le refultat , &l’on n’a jamais befoin d’une Ii
grande precilion.

A¤¤¢ Mé¤h¤d¢· 7 I 4. L0rfqu’0n ne veut point avoir egard 5 la refraélion
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& E1 la parallaxe, dans le calcul du lever Bc du coucher
d’une planete , on peut fe fervir de la diilérence ai`cen{io—
nelle ( 14.2 ). L’équateur EQ A ( Fig. 4.1. ) ef’t coupe en A Fig· 4r.
ar le cercle de déclinaifon PLA , mené du pole P par

’aftre L qui eil i1»1m1rO¤ 5 ainli le point A marque l’af`—
ceniion droite de l’aIlre5 le point Q de Yéquateur qui fc
leve en méme tems , marque fon afcenlion oblique 5 QA
ei’t la différence afceniionelle 5 pour la trouver il faut ré
foudre le triangle Q LA reétangle en A , dont on connoit
l’angle Q égal at la hauteur EH de Yéquateur ( ;61 ) , Gt
le coté LA égal in la déclinaifon: on {era cette proporq
tion fuivant les régles de la Trigonométrie.

Le rayon
cit at la tangente de la déclinaifon ,
comme la tangente de la hauteur du pole
eil au linus de la difference afceniionelle.

Cette difference afcenlionelle convertie en temps & ajou
tée avec les {ix heures qui répondent a _E Q , fi la déclinai
fon de I’aftre ei} du coté du pole élevé P, ou retran
chée de fix heures , fi la déclinaifon eft contraire , donnera
I’arc femidiurne mefuré par E A , ou par 1’angle EPA 5
fans égard in la réfraétion Gt at la parallaxe.

7 I j. On peut enfuite calculer féparément la petite 'EH%¤_ de
R°f"&‘°”'

correftion qui réfulte de la réfradftion Gt de la parallaxe
€· cette correétion eit=-—E.é. is F/c0C‘ declgmc’ef’t—£1—dire ,

qu’il {aut divifer la réfraélion par la racine du quarré du
colinus de la déclinaifon de l’af’rre moins le quarré du co
linus de la latitude du lieu , 6: réduire en temps ce qui en
réfulte , ce fera la corre€tion de la réfraétion. La méme for
mule donnera la correélion qui dépend de la parallaxe de la
lune moins la réfraétion , li l’on divife la difference de ces
deux quantités par if V coiZ’decl.—fin.‘lat. (Voy. l’AZ—
nzazzacfr A/frozzomique de Berlin , année 17;o, 8: l’Exp0··

jrion du Calcul A/Emzzomigue , p. ; 1; ). La méthode pré
cédente (70;) étant l`uHii`ante pour tous les cas, je ne m'a1;;
réterai pas a démontrer cclle-ci,

S i` ij
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Trauver l’heure qzfil 42 par la hauzeur du Soleil au June
Emile.

7 I 6. Les anciens Afironomes n’avoient aucun moyen
ide déterminer l’heure 61 le moment d’une obfervation , ll
ce n’efi d’obl`erver la diiiance du foleil au méridien ou fa

hauteur ; aéiuellement méme, malgré -l’ui`age de nos pen
dules , nous fommes quelquefois obligés d’avoir recours
a la méme méthode , au défaut des hauteurs correfpon
dantes (62 0), Gt fur la mer nous n’avons aucun autre moyen.

p;g,4,, La réfolution du triangle PZ L (fig. 41.) qui fert a
trouver l’arc femidiurne ( 703 ) , fert également dans le cas
ou le foleil a une hauteur quelconque: fi , par exemple
le {`oleil a 30 degrés de hauteur vraie , fa diftance au zénith

Fig. 4;. Z 6 (hg. 4.2.) ell néceffairement de 60 degrés ; alors on
réfout le triangle PZSen employant ZS de 60° au lieu
de 90°, qu’on employoit pour le lever du foleil, le coté PZ
eil coujours le complément de la hauteur du pole, Sc le coté
P J` ell la diiiance du {`oleil au pole boréal du monde , c’ei’r—
a—dire , la fomme de 90° , & de la déclinaifon du {`oleil fi
elle ell aufirale , la diiiérence entre 90° , Gr la déclinaifon
du foleil Ii elle eff boréale : l’angle P que l’on trouve en
réfolvant le triangle PZ S , étant converti en temps a rai
fon de if degrés par heure , donne l’heure qu’il eft fi c’eil:
aprés-midi; fi c’eil le matin , cet angle P donne ce qu’il s’en

faut our aller a midi , ou bien on prend le fupplément de l’l’ange P in 1 80° , qui converti en temps donne l’heure qu’il
eff pour le matin , c’ei’c—a-dire , comptée depuis minuit.

7 I 7. Si c’ef’c une étoile dont on ait obfervé la hauteur,
on {era obligé de calculer our ce moment l’ai`cenfion droite i
de l’étoile , 8: celle du foleil qu’on retranchera de celle de
l’étoile ; ayant trouvé leur différence , on en otera l’angle
horaire trouvé fi l’étoile eff £1l’orient du méridien , 8c on
l’ajoutera li c’eii 21 l’OCClClC[1[ ; la diiiérence , ou la fomme
converrie en temps , a raifon de lj deg. ar heure , done
mera l’heure vraie, en comptant depuis midi juf`qu’a 24. heu
res. En effet, on doit applique: ici le raifonnement quc



Trouver l’/zeure qu’il q/Zpar la fmuteur du Soleil. 3 z g
nous avons employe pour trouver le lever Bc le coucher
de la lune(71o ).

Ex1aMP1.E. On a obferve Ie 8 Juillet 1 761, en pleine mer,
la hauteur de Regulus zo° 6’ vers 1’occident , at 3z° 12/ de
latitude boreale , la declinaifon de cette etoile etant de
130 8’ ; on demande l’heure qu’il ei}. Ayant refolu le trian
le PZJ`, dont PZ ei} 57° 48’, PS 76° gz’ , Gt ZS

Eg° gil! , on trouvera l’angle horaire P qui reduit en temps
donnera 4.* g7’ zo" 5 la difierence d`al`cenfion droite entre
le foleil Gt 1’etoi1e , etoit alors de 2" 4z’ gz"; on ajoutera
Yangle horaire avec cette difference d’afcenIion droite ,
parce que 1’etoile etoit $1 l’occident du meridien , 8: l’on
trouvera 7" 4o' iz" pour le temps vrai cherche.

On trouveroit le meme refultat en procedant de la ma·
niere indiquee dans mon Expoiition du Calcul ai’tronomi—
que , art. 24.2. Je cherche l’heure du paiiage de 1’etoile au
meridien pour ce jour—la , & je trouve 2" 43, 41"; enfuite
j’6te de Pangle horaire 4.9”, pour avoir 1`intervalle de temps
qui a du s’ecouler entre le paffage au meridien & 1’heure de
Yobfervation , qui fe trouve de 4" g6’3 1" , cet intervalle
de temps ajoute avec le paffage au meridien , donne egale—
ment le temps vrai. Cette fouiiraeiion de 4.9" vient de ee
que la difference d’a{`ceniion droite entre le foleil & une
etoile, c’ei’c-a-dire,1’al`cen{ion droite de l’etoile moins celle
du foleil diminue tous les jours d’environ 4/ de temps , ce
qui fait que l’etoile, pour decrire 360 degres, n’emploie que
2 gh ;6’ ; ainfi l’angle horaire Z Ps etant converti en temps,
21 raifon de lf deg. par heure , il en {aut 6ter 10// par heure
pour avoir le temps que l’etoi1e a employe a les parcourir.

Trouver lo houteur du Soleil ou June Etoile pour une
heure domiée.

7 I 8. L1; calcul des eclipfes , & celui de certaines ob—
Tervations exige que l’on connoijfe la hauteur d’un afire
au-deffus de l’horii`on pour un moment donne ; on la trouve
en {`uppofant connues les quantites fuivantes; 1°. la diii
tance du pole au zenith , ou le complement de la latitude i

S i` iij
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du lieu ; 2°. la diflance de l’af’tre au pole égale 5 9o° plus
ou moins fa déclinaifon ; g°. l'angle horaire formé au pole
du monde par le méridien du lieu, & par Ie cercle de décli·
naifon qui paiI`e par l’aflre ; cet angle horaire , quand il
s’agit du foleil , ei} égal 5 l’heure donnée , apres midi,
convertie en degrés , 5 raifon de 1 g degrés par heure , ou 5
{on complément 5 24. heures li c’efi le matin ; BC quand il
s’agit d’une étoile , c’eit l’ai`cenIion droite du foleil moins
celle de l’étoile , ajoutée avec le temps vrai réduit en de
grés ( 698 ). Voici les deux analogies nécellaires pour trou.
ver la hauteur, c’efl·5-dire , pour réfoudre le triangle PZ .S`

ng. lz. (Fig. 42. ), dont on connoit deux cétés &1’ang1e compris.

Le rayon
cf} au colinus de l’angle horaire P ,
comme la cotangente de la latitude du lieu
ef} 5 la tangente du premier {`egment PX.

Ce premier fegment fe retranchera de la diflance au pole
P J` , ii l’angle horaire eil aigu ; mais il-s’ajoutera 5 PJ` fi,
cet angle furpaffe 9o°, pour avoir le fecond fegment SX.

Le coiinus du premier fegment PX
ei} au colinus du fecond fegment JX j
comme le {inus de la latitude

ei’t au {inus de la hauteur cherchée.

Cette hauteur feroit négative , c’ef’t—5—dire g que I’af’tre fe
roit au-deflous de l’horii`on , fi le fecond {`egment étoit plus
grand que 9o°. On verra dans l’art. 722 une autre analoa
gie pour trouver aufli la hauteur.

Pour éviter aux Calculateurs la peine de chercher ainli
les hauteurs des aflres, M. de la Caille & M. Pingré avoient
calculé, chacun de leur coté, pour la latitude de Paris, une
Table des hauteurs pour chaque déclinaifon 6: chaque ana
gle horaire ; j’ai publié celle de M. Pingré dans la Cozznof i
fzzzce de; Mcuvemens g·e’lq#e.v pour 1762.
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Trouver Funglc parallaéiique d’un Ajlre pour une heurc
donnie.

7 I 9. L’ANGLE formé par le vertical 6: par le cercle de
'déclinaifon, ou cercle horaire d’un afire , s’appelle ANGLE
PARA1.1.AcT1QUE ; tel ef: Pangle PJZ ( Hg 4.2. ). Pour le Fiz· 4z.
trouver je fuppofe qu’on connoiffe les trois chofes dont

~ il a été quefiion pour trouver la hauteur , & qu’on ait fait
la premiere analogie ( 718 ) pour avoir les deux fegmens
PX 6: JX, il me refiera plus qu’a faire cette analogie :

Le iinus du fecond fegment SX
ei} au {inus du premier fegment PX,
comme Ia tangente de Yangle horaire P
eff at la tangente de l’angle parallaélique PI Z .

Cet angle parallaéiique formé par le vertical Cc le cercle
de déclinaifon , el} prefque toujours aigu dans Ie calcul des
éclipfes , ou l’on en fait un ufage fréquent 5 il feroit obtus
ii le premier fegment PX étoit plus grand que la diiiance
Ps au pole élevé.

7 2 0. L’ang1e parallaéiique , une fois connu, rend tres
facile Ie clcul des parallaxes ; dei} ce qui porta Madame
Lepaute a en calculer une Table qui fe trouve dans l’Ex- i
poHtiondu Calcul afcronomique , pag. 26 5 , & dont jc me
fershabituellement pour les éclipfes de foleil.

Trouver Z, azimuth dun Ajire pour une heure donnée.

7 2 I . Dans le triangle PZ J ( Fig. 4,2. ) , connoiifant mg, 4.2}
Yangle horaire P Gt les deux cotés adjacens PZ & PJ`,
comme dans l’art. 718 , il faut concevoir la erpendicu—‘ zlaire J` Y abaiilée du foleil fur le méridien , Gclon fcra l’a
nalogie fuivante:

Le rayon
eft a la tangente de la difiance au pole PJ`;
comme le cofinus de Yangie horaire P
eff Ei la tangente du premier fegment PK
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On prendra la difference entre la diffance PZ du pole au
zenith 8: le premier fegment PY, fi l’angle horaire P eff
aigu ; on prendra leur fomme fi l’angle P eff obtus , 8: l’o11
aura le fecond fegment ZY ; alors on fera la feconde ana

l0 ie: ge finus du fecond fegment ZY
eff au-{inus du premier fegment PY,
comme la tangente de l’angle horaire P
eft a la tangente de Yazimuth PZ J`.

Cet angle eff aigu fi le premier fegment PY eff plus petit
que PZ , mais il eff obtus file fegment PY furpaffe le
core PZ, comme dans la Fig. 42.

_ 7 2 2. Si l’on avoit befoin tout a la fois de 1’azimuth
8: de la hauteur , on fe ferviroit des fegmens que l’on vient
de trouver , l’on feroit l’analogie fuivante pour trouver la
hauteur:

Le cofinus du premier fegment PY
eff au cofinus du fecond fegment ZY,
comme le finus de la declinaifon
eff au finus de la hauteur cherchee.

Cte methode feroit l lle de l’

etus commode que ceart.. 71 8 , fi l’on etoit dans if cas de chercher la hauteur 8: Ya,
zimuth d’un affre ; comme quand on veut obferver les
étoiles en plein jour hors du meridien avec un quart-de
cercle 5 mais fi l'on demande la hauteur avec l’angle paral-q
laefique , comme dans le calcul des éclipfes , il faut prefe
Ier la methode expliquee dans l’art. 7 1 8.

Amplitude. 723:. L’amplitude (67) eff l’arc de l’horif`on QL,
fig M_ (Fig. 4.1. ), 8: fe trouve de meme que l’azimuth , puif`1

qu’elle eff la difference ou la fomme de 90 degres , 8: de
l’azimuth d’un affre qui eff dans l’horif`on ; on peut la troue
ver auffi comme la difference af`cenfio`nelle ( 714 ) , en rev
folvant le triangle QA L par cette analogie

Le cofinus de la hauteur du pole
eff au finus de la declinaifon ,
comme le rayon
eff au finus de l’amplitude QL.

Dans cette méthode 011 néglige la refraéfion , mais on peut
eniinite
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enfuite calculer féparément la correétion ou le change
ment que la réfraélion produit fur- l’amplitude 5 il ell égal Ea.

r fr &. fi .l .

E%F···Y-:-55 deft-a—dire , la réfraélion horifontale
multipliée par le finus de la latitude du lieu , Gt divifée par
la racine de la différence entre les quarrés du coiinus de
la déclinaifon 8c du finus de la latitude. (Voyez l’Alma
nac/z ezjlrozzomique de Berlin pour 1 75o. ).

7 2 4. Dans la Connoiilance des Temps de l’année
1759 , & des années antérieures , on trouve des Tables
d`amplitude pour les différens pays de la terre, Gt pour cha
que degré de déclinaifon 5 elles peuvent fervir aux Naviga
teurs a reconnoitre la déclinaifon de l’aiguille aimantée au
foleil levant.

Dans cette vfre, M. Lieutaud inféra des l’année 1707 T=¤b1gs
_d AmP1"“d°"I dans la Comzowhrzce des Temps une Table des amplitudes

du foleil pour différentes latitudes Gt différentes déclinai—
fons. En 173 5 M. du Drezzeuc , Confeiller au Parlement
de Rennes donna a M. Caflini une autre Table plus am
ple , qu’il avoit calculée en tenant compte des réi`ra&ions 5
Gt que M, de la Caille m’a dit avoir vérifiée 8: reconnue
exa€te 5 cette derniere Table a été inférée dans la Comzoy

_/Zzrzce des Temps , toutes lesannées jui`qu’a 1759 incluiive
ment elle y occupe 2O pages. On y trouve par exem
ple, qu’a 6o° de latitude un aI’tre qui a 2 9° dé déclinaifon
feptentrionale , a 8o° 2o’ d’_amplitude , c’e{l-a—d1re , qu’1l
fe leve a 9° § du vrai nord : fi un vaiffeau en pleine mer re
levoit au compas cet ailre a fon lever , Bc qu’il trouvat l’ai
guille E1 2 deg. au nord de l’aiire, il en concluroit que l’ai
g-uille varie de 7° C’ef’c ainii que cette Table des ampli
tudes fert $1 trouver en mer la variation du compas , quand
on obferve le foleil levant , 6: qu’on connoit la latitude du
lieu ou l’on fe trouve.

Trauver [angle de pejixion fun Ajlre.

7 2 j. On fe fert tres-fouvent dans le calcul des éclipfes
7 ‘de l'angle formé an centre d’un aiire par le cercle de lati

T tTonze I.
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tutle 8: le cercle de déclinaifon , qu’on appelle ANGLE DE
POSITION , parce que c’ei’t un angle Exe qui ne dépend que
de la polition de l’af’tre , par rapport 5 Yécliptique 8: 5 l’é

sig. 4;- quateur. Soit PE (Fig. 4.;. ) le colure des foliiices , P le
pole boréal du monde , E celui de Yécliptique , S l’aiir·e ’
dont il s’agit, PE la diftance des deux poles, ou lobl1

quité de .1’éc1iptique dc z3° 28/ zo" mefurée fur le coluredes folftices; 'angle PES efi le complement de la longi
tude de 1’étoile , car cet angle PES eii le complément de
celui que fait le cercle de latitude EJ` qui paffe par l’é
toile, avec le cercle de latitude E ‘v‘ qui du point E va
paffer par les équinoxes , 8: duquel fe comptent les longi
tudes. E 5 eft le complément de la latitude de l’aftre, fi cette
latitude eft boréale, ou la fomme de 9o°; 8: de cette lati
tude , fi elle eft auftrale : l’angle EPS eft 1e complément
de l’ai`cen{ion droite , 8:P5` ef’t la fomme ou la différence
de 9o° 8: de la déclinaifon. On peut trouver l’angle J` dans
le triangle PEJ`, en employant le coté PE avec la longi
tude8:la latitude,ou avec 1’ai`ceniion droite 8: la déclinaifon,
ou avec la longitude 8: la déclinaifon , ou enfin avec la la
titude 8: Yafcenfion droite , cette derniere voie eft la plus
{imple , elle n’exige que l’analogie fuivante pour la réfolu- Q
tion du triangle PES :

Le colinus de la latitude

eil au colinus de Yafceniion droite ,
comme le iinus de 2 ;° z8’ zo", obliquité de Yécliptique ,
eil au {inus de l’angle de pofition.

Lori`qu’il s’agit du {`oleil dont la latitude eil nulle , le pre
mier terme el} égal au rayon , 8: l’on retombe dans la der
niere analogie de l’art. g98,ouils’agifi`oit de trouver l’angle
de Yécliptique avec le cercle de déclinaifon , dont le com
plément efi l’angle de poiition.

Cet angle de poiition n’ef’c pas abfolument Exe , puifque
l’ai`cenlion droite qui entre dans le fecond terme de cette
proportion , eft fujette 5 varier par la préceilion des équi
noxes ; mais nous parlerons de cette petite variation dans
le XVI°. Livre , ou il fera queliion des autres effets de la
précellion des équin0xes:0n verra que cet angle de pofition
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peut varicr dc zo" par annéc pour lcs écoiles iicuécs prés
du colurc des foliiiccs 8: prés dc Yéquaccur. En général ,
il fauc multiplier lc changcmcnt cn longitude par lc linus
dc l’obliquiré dc Yécliptiquc , 8: par lc linus dc l’ai`ccniion
droirc ; cnlin , divifcr lc produir par lc collnus dc la déclis
naifon pour avoir lc changcmcnt dc l’anglc dc polirion.

Voici lcs angles de policion pour quelques écoiles dom:
j’ai eu des occultarions 5 calculer, je les rapporte pour qu’cl;
lcs puiilenr dans la fuice fervir au mémc ufage.

0 .l .. Jl
1- du Sagitrairc , pour X7 50 Z
Aldebaran , pour 1760 ,

10Antares , pour x7go ,
1-0Antares , pour 1760 ,
12wr du Scorpion , pour 1750)
12or du Scorpion , pour 1760 ,

1; des Pléiades , pour 1750 ,
de la Balance, pour 1760 ,

18»y du Capricorne, pour 1750,
18Jdu Capricorne , pour 1750 ,

n du Lion , pour 1760 ,
Regulus, pour 1760 ,

20A de la Vierge , pour 1760 ,
22Bde la Vierge , pour 1760 ,

·y de la Vierge , pour 1760,
u de la Vierge , pour 1760

12

SS
II

46
18

5)

I2

I0

4-fv

37
21

IO

Trouvcr l’heure qu’il cf} par le moyen des Etoile:.

7 2 6. IL y a pluiieurs manieres de trouver l’heure qu’il ll y 1 quam:
m°‘h°d°$•ef: par le moyen des étoiles; 1°. en obfervant l’heure de

leur paffage au méridien , fi l’on fqait d’avance (4.88) it
quelle heure elles y doivent pa{l`er; 2°.en obfervant leur
lever 6: leur coucher , lori`qu’on a calculé le IZCIHPS vrai qui
y répond (706 ) ; ;°. en obfervant leur hauteur , patrce que
la hauteur étant donnée on peut trouver l’heure qu’il eff
( 717) ;4°. en obfervant le pall`agc d’une étoile dans le
vertical d’une autre étoile 5 ét c’eii cette méthode qu’il s’a~

Tt ij
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git maintenant d’expliquer. M. Picard Yindiqua en 16 79 ,
dans la Connoiffance des Temps, qu’il donna alors pour
la premiere fois; 8: depuis ce temps-la jui`qu’en 1760 inclu
iivement , elle y a toujours été employée.

P¤{V¤g¢S¤l¤{¤S i¢ 7 27. Toutes les étoiles circompolaires qui ne fe cou
E`

:§1r1i;C;;ig;cichent pointaParis) pail`ent deux fois le jour dans le vertical
de l’étoile polaire ; on peut aifément en faire Yobfervation
au moyen d`un fil a plomb qui foit a quelque diftance de
l’cx¢:il , ou meme d’un coin de mur , pourvfi qu’on ait vé
rifié l’a—plomb , car il ne fe trouve prefque jamais de mu:
qui foit précifément vertical.

Si l’étoile polaire étoit exaélement au pole du monde,
le temps ou une autre étoile fe trouve dans le meme ver
tical , {`eroit le moment meme de {on paffage au méridien,
Bt il fufliroit d’aj0uter l’ai`cen£i0n droite de l’étoile avec la
diilance de l`équinoxe au foleil ce jour·l$1, pour avoir l’heure
qu’il eil ( 686 ). Mais comme l’étoile polaire décrit elle—me·
m·e un cercle autour du pole , les étoiles qui n’ont pas la
meme afcenfion droite qu’elle , pafferont dans {`on vertical
avant ou apres leur paffage dans le méridien.

7 2 8. DETERMINER la correétion qu’on doit faire a l’aiZ
ceniion droite de l’étoile , pour avoir la quantité qu’il faut
ajouter au paffage de l’équinoxe, afin d’av0ir l’heure du pai?
fage de cette étoile dans le vertical de l’étoile polaire. Soir;

rig. 44. P (Fig. 4.4,.) le pole du monde , Z le zénith, ZPH le
méridien , A l’étoile polaire , Bc B une autre étoile circon
polaire , chacune décrivant un cercle parallele a l’équateur
autour du pole P ; ZAB le vertical commun aux deux
étoiles ; dans le triangle APB l’on connoit PA Gr PB ,
diilances de ces étoiles au pole du monde , ou complémens
de leurs déclinaifons , avec l’angle compris APB qui eil:
leur différence d’afcenIion droite , on cherchera l’angle B
ou ABP;dans le triangle ZPB on a PZ Bc PB, avec
l’angle B connu par l’opération précédente , on trouvera
l’angle Z PB dont le fupplément HPB apprendra com
bien de temps avant fon pailage au méridien , l’étoile B
fe trouvera dans le vertical ZA B de l’étoile polaire ; c’eiE
cette quantité HPB qu’i.l faudra réduire en temps, dire;
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tranchcr dc ibn afccniion droitc , pour avoir l’hcurc qui
ajoutéc avec la diihncc dc Yéquinoxc au folcil , donncra
Ie paffagc dc l’éc0i1c B dans lc vertical de la polaire. Voici,

our les principales étoiles , les nombrcs qu’il faur ajouter

5 1’heure du paiTage du remier point du Bélier par le mé—_ 5ridien, (que nous avons 0nné dans la Table de lapagugg),
pour avoir Yheure qu’i1 ci} au moment oh une étoile pa
roit exaétement au-deffous de Yétoile polaire. Ainii le pre
mier Aofrt le paH`age dc Yéquinoxe ei} 1 gh 19' , le nombre
qui répond a la Chévre ei} 17** 13’ , la fomme ei} gah gz',
on en 6tera 24. heures ( 686), 6: Yon aura 8** gz' our Ic
temps vrai qu’i1 efi 5 Paris le premier Aout , quand ia Chée
vre paffe au-deiious de 1’étoi1e polaire.
La précédente du quarré de Ia gr. Ourfe C , (Fig. 1.) zzh
La fuivante du quarré de la grande Ourfe at , zz
La troiiieme du quarré de la grande Ourfe ·y , 2 g
La derniere du quarré .3* ,
La premiere de la queue e ,
Le milieu de la queue ,
La derniere de la queue n ,
La 1*°. des 2 gardes dela petite Ourfe C, (art.;2o) 2
La feconde des deux gardes ·y,
La queue du Cygne , Dezzeé , ¢ , (art. gon , §r2) 8

Les cinq étoiles principales de Cailiopée ,
(art. gog )

Le pied d’Andromede 7 , ( art. goq.)
La ceinture de Perfée iz , ( art. goo )
La Chévre , ( art. 498 )
L’épaule du Cocher , ( art. 4.98 )

II

12

12

SS, Fig• In

43

37

12

Ces étoiles Bc beaucoup d’autres encore fe `trouvent fur
une Planche gravée , que l’0n a toujours inférée jufqu’en
_1 760 inclulivement , dans la COHHOWQHCE des Temps; cha
que étoile y eil repréfentée avec le nombre qui lui convient.

Les quantités marquées dans la Table precédente, nerlt 11]



euvent varier en un liécle que deq. ou 5 minutes ; un
changement de 7 E1 8 degrés dans la latitude du lieu n’y in.
Hue pas davantage; ainli les nombres précédens peuvent;
fcrvir pour tout le iiécle Gt pour toute lEurope , fans un
erreur bien conlidérable.

Non feulement on peut pratiquer cette maniere de fqavoit
l’heure qufil ei’c par le moyen de Pétoile polaire ; mais on

eut choiiir également toute autre étoile , Gt attendre le
inoment ou une étoile arrive dans le vertical dc celle qu’0n
a choiiie pour terme de comparaifon , pourvfi que l’on ait
calculé la quantité qui doit étre ajoutée a la diilance de l’é•
quinoxe au méridien, cn fe fervant de telle étoile de la ma»
niere qui vient d’étre expliquée.

Pour fcavoir li deux étoiles fe peuvent trouver dans un
méme vertical pour un lieu donné , il faut décrire un petit:
cercle parallele a l’équateur paifant par le zénith du lieu ,
6; fi le grand cercle qui pa{I`e par les deux étoiles , coupe
le parallele , on fer aifuré que les deux étoiles doivent
fe trouver fur un meme vertical dans les 24 heures , une
ou deux fois. Mais Ii les points ou ces deux cercles fe coua
ent , font éloignés de plus de go° de l’une des deux étoi-·
es, elles ne pourront pas fe trouver dans la partie comprifo

depuis le zénith'jufqu’a l’h0rif0n ; dans ce cas elles fervirong
diflicilement gl l’objet que nous venons d’expliquer.

Definition: de quelques Terms: d’Aflr0l0giv.

7 2. 9. Quoique les Livres d’Ai’crologie judiciaire foient
aujourd’hui aufli méprifés qu’ils font méprifablcs , cepen—
dant comme ils renferment quelquefois des Tables aux?
quelles on peut avoir recours , mélées de termes qui y font
tres-obfcurément & treswmal définis , Bc comme ce lV°. Lia
vre efl deiliné in fervir d’introdu€tion in la leilure des Au
teurs , nous en dirons ici quelques mots.

L’HORO8COPE * eft le point de Péeliptiquc {itué dans
l’horifon au moment d’ime nativité , le point qui fe leve ,

Ow , mm , z»»'zm , Szupur, parce que cc point étoir Ic bu: principal des
recherchcs des Ailrologues,
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8: dont nous ferons ufage dans le calcul des éclipfes 8: du
nonagéiime ( Liv. IX. ).

Les CERCLES DE POSITIONS font de grands cercles me
nés par les deux feétions nord 8: {`ud de l’hori{`on 8: du mé
ridien ; ainii le cercle H J` O ( Fig. 4z. ), efl le cercle de po- Fig- 4:,.
{ition ou fe trouve le {`oleil J`.

L’Anc DE POSITION eil l’arc perpendiculairc PE, abai{Té
du pole P {`ur_le cercle de po{ition HJO : les Tables de `
poiitions qui {e trouvent fort au long dans les anciens Li
vres d’A{iro1ogie , {`e réduifent done 5 ceci 5 connoiiiiant
deux cotés PH 8: PS avec 1’ang1e compris HPS , trou
ver la perpendiculaire E P abaifiée {`ur le cété inconnu.

Les deux extrémités d’un arc quelconque de Yécliptique
s’appellent {`ouvent Sigzzilfcazor 8: Pr0nz%r ; par exem
plc , le foleil , la lune étant pris pour Iignificateurs de quel
que évenement , ii une planete fe trouve 5 3 deg. plus loin,
8: qu’-elle doive étre conhdérée 5 fon tour , le point ou elle
eil fe nomme Promzjbr.

Le temps qu’il faut pour que le promiffeur arrive 512
place du`{igniHcateur , eft mefuré par uh are de Yéquateur
qu’on appelle l’Arc de dirgiion ; d’autres ont nommé- les
direélions deduéliozzes 8: ambulaziozzes ; ainfi ce n°e{’t autre

cho{`e que la diH`érence d’afcen{ion droite entre les deux

points donnés , ii 15 place du {ignilicateur e{’c.dans le rnéridien ; 8: c’e{i la diff rence d’a{`cen{ion oblique , Ii le {igni
ficateur efl 5 l’hori{`on.

Les Aflrologues dans leurs Livres divifcnt le ciel en I2
maifons, par le moyen de1’hori{`0n du méridien 8: de 4 cer
cles de pofition femblables au cercle HE.{`O‘ (p Fig. 42.) ,
l’horofcope eil le point ou commence la premiere maifon
l’a{`cen{ion droite du milieu du ciel pour le moment de la
nativité eil 1’a{`cen{ion droite de la 10c maifon , en y ajou·
tant fucceflivementgo deg. on a les afcenfions obliques de
la 1 1° maifon, de la 1 z° , 8:c. id’oi1 1’on conclut enfuite les
points de Yécliptique ou commence chaque maifon. ( Voy.
Magini, Tab. primi moéilis 5 Regiomontanus, Argoli, 8:c. ).

Peut·étre aurois—je du omettre ici tout ce qui a rapport Rédexisn ru; °
lA&¤¤l<>gi¢·it l’A{lf0l0gl€ , 8E jui`qu°au nom méme dc cette vaing dgca
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trine 5 quoi qu’il en foir , ce fera une occaiion pour moi dc;
déplorer Pignorance Sc Yaveuglement du vulgaire qui s’efi:
1aiiTé abufer ii long-temps par de ii forres prédieftions , 6: de
faire obferver, comme ;e1’ai dir dans mz, Préface, combien
il éroir utile pour le Genre Humain de pénérrer 8: d’appro·
fondir des Sciences qui onr fcu eniin guérir les Hommes
diune fi ngiférable imbécillité &d’une Pcupidité Ii Hétriiiantei

Ce n’eIi pas ihns peine que 1’eI`prir philofophique diffipa
eniin ces erreurs5on venoir encore quelquefois au com
mencemenr de ce iiécle confulrer fur 1’avenir des Afironoq

mes de l’Académie 5 8: en. 170§ M, Lieuraud crur devoi:
merrre in la rére de la Comzdzfazzce der Temps ; cc On ne
» rrouvera ici aucunes prédiélions , parce que l'Académic
so n’a jamais reconnu de folidité dans les régles que les An
» ciens ont données pour prévoir 1’avenir par les configue
=¤ rations des afires »¤. En lifanr dans le Mercure de France
une Lettre ou je racontois la curiofité que Ie Grand-Seiv
gneur cur l’année derniere de recevoir rous les Ouvrages
publiés par les Aiironome-s de 1’Académie , on remarquera.
qu’il demandoic fur-rout les prédiclions qui fe faifoienr fur
I’avenir par la fcience des _afires 5 peut—étre Sa. HauteiI`e n
defiroit nos Livres d’Afironomie , que pour y voir le for;
de sPu.iH`ances qui fembloient alors acharnées Ea. fe dérruire,

LIVRE V
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LIVRE C I NOUIEME.

Du .S`yjZéme du Monde.

73 0.L E Syfcéme du Monde * , ou la difpoiition des1or ites planétaires , eft une des quefiions qui ont été les
plus difcutées parmi les Aiironomes 5 cependant elle n’é·
toit pas diflicile pour de véritables Phyiiciens : l’ignorance
des uns Gt le fcrupule mal·entendu de quelques autres ont
retardé pendant un temps le progres de la vérité ; mais
depuis environ un liécle il n’y a pas eu d’A&ronome un
peu connu , qui fe foit refufé a Pévidence du Jyférne de
Copemic; dei} donc celui-la que j’appellerai le .S_y_/Zéme du
`Monde, Gt je ne parlerai des autres, que pafce que l’hiiI0irc
_des progres de 1’ei`prit eil toujours liée avec l’hif’toire de
nos erreurs.

7 3 I . Le fyfiéme du monde comprend les planetes prin- En qupi confine
m° d"

pipales , les fatiellites G: les cometqs ales planetes princi- }`7IO§lQgfila es ont, 1°. e Solei ,ou lutot a erre ; z°. Mercure; i
3°. Vénus ; q.°. Mars; g°. Jupiter; 6°. Saturne : leurs élé~
mens particuliers feront la matiere du Livre fuivant , mais
il ne s’agit ici que de leur arrangement. La Lune ef’t ré
putée un fatellite par rapport a la Terre , Gt comme elle a
des inégalités d’une efpece toute différente , elle fera feule
la matiere du Livre VII. La théorie des Satellites de Juw
piter Gt de Saturne fera expliquée dans le XVIII°. Livre ,
Gt celle des Cometes dans le XIX°.

7 3 2. Mais avant que de parler de la véritable fituation
ides orbites planétaires , qui pour étre connue exigeoit des
obfervations Gt des réllexions approfondies , nous parlee
rons de ce qu’il y a de plus apparent Gt de plus {imple , in-{
dépendamment de tout fyfiéme, c’eft-a—dire , de Yhypothefc
ancienne imaginée pour calculer le mouvement annuel du

ijsuggojieuria , Collefiio, c'e£i·i-dir: , 1'arrangement St 1‘afiemb1ag€des égééicg
Tome I. V u
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Soleil ; fyfféme fuivant Iequel _Ptolémée Bc plufieurs an·
ciens Aifronomes expliquoient la difpolition générale du
Monde; nous viendrons enfuite au fyfféme de_Copernic;
Bc nous prouverons les mouvemens réelside la Terre, dont
il importe au Leéfeur d`étre bien convaincu avant que de
pafier 5 la théorie des planetes ; le fyfféme de Tycho-Brahé
fe trouvera réfuté par les preuves memes du fyiféme de
Copernic; enfin , les phénomenes qui réfultent du mouve
ment de la Terre , viendront naturellement 5 la _f`uite des
Preuves de ce mouvement.

Du Syjféme de Ptalémée.

7 3 3. LES anciens Philofophes qui connoiifoient tres~
peu les circonifances du mouvement des planetes , n’a·
voient pas des moyens évidens pour connoitre la véritable
difpofition de leurs orbites , & ils varierent beaucoup fur
ce fujet. Pythagore 6: queIques~uns de fes difciples fuppo
ferent d’abord la terre immobile au centre du monde ,
comme chacun eff porté 5 le croire avant que d’av0ir dif-1
cuté les preuves du contraire; dans la f`uite,plu{ieurs difci
ples de Pythagore s’écarterent de ce fentiment , Hrent de la
terre une planete , 8: placerent le foleil immobile au centre
du monde. Platon Ht revivre, du moins dans fa jeuneffe , le
fyiféme de l’immobilité de la terre ; Eudoxe , Callipus g
Ariffote , Archimede , Hipparque , Sofigenes , Cicéron ,
Vitruve , Pline , Macrobe & Ptolémée fuivirent ce {enti
ment : on peut voir dans Pline , ( Liv. IL ch. zz.) & dans
Cenforinus , de die mzmli , cap. 2. la maniere dont Pytha
gore appliquoit les intervalles des tons 5 ceux des diffances
des planetes 5 la terre.

7 3 4.- Ptolémée qui écrivit environ 1’an 140 , vers les
dernieres années de Pline le Naturaliife , eff celui qui a
donné fon nom 5 ce fyfféme , parce [que fon Almageife
eff le feul Livre détaillé qui nous foit parvenu de Yancienne
Aifronomie : il efi`aie de prouver dans cet Ouvrage (Liv. L?
6/L $. GL 7. ) , que la terre eff véritablement immobile all
centre du monde , 6: il place les autres planetes auteur
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}d’elle dans l’ordre fuivant : la Lune , Mercure , Vénus , le syaéme aq
Soleil , Mars , Jupiter & Saturne ;i`a principale raifon pour P*°1émé°·

lacer Mercure St Vénus au-deiious du Soleil , étoit fans
iloute la durée de leur révolution plus petite que celle du.
foleil ; il penfa que les planetes devoient étre d’autant plus

res de nous , qu’elles tournoient en moins de temps :, cette
oi étoit du moins indiquée par l’exemple de la lune qui

tournant beaucoup plus vite que le foleil , étoit évidem
ment plus pres de nous , puii`qu’elle` éclipfoit fi fouvent le
foleil : il voyoit aulli que Saturne étoit la moins lumineufe
de toutes les planetes , ce qui la faifoit préfumer la plus
éloignée , en méme temps qu’el1e étoit la plus lente de tou
tes. C’efl: 21 cela que je réduis les neuf raifons apportées par
le P. Riccioli, (Liv. IX. pag. 279 ) en faveur de cette par
tie du {`yiiéme de Ptolémée.

7 3 j. La Fig. 4.;. exprime le fyftéme de Ptolémée , tel Fig. 4;..qu’il eft repréfenté dans eIX°. Livre de l’Almagei’te. Cha
que planete y efi marquée fur fon orbite par le ligne qui
lui convient ( 118 ) ; en forte que cette figure n’a. befoin
d’aucune explication.

7 3 6. Platon avoit changé quelque chofe au fyfiéme
He Pythagore 5 plufieurs Auteurs difent qu’il mettoit Mer
cure Bt Vénus au-deli du Soleil, (Plut. de plac. P/Li/.L.IL
trap. 1 ;. ) ; fa raifon , difent-ils , étoit que Vénus Gt Mer
cure n’avoient iamais éclipfé le foleil, ce qui devoit arrive:
ii ces planetes étoient , aufli bien que la lune , plus baffes
que le foleil. Ce fyfiéme fut foutenu par T/Léon dans {`on
Commentaire fur l’Almagefie , 8c enfuite par Geéer qu.i
feul , entre les Auteurs Arabes , s’eit écarté du fyftéme dc
Ptolémée.

Syfléme des Egypticns.

7 3 7. Les premiers Obfervateurs remarquerent C€l‘f&i··
nement que Vénus ne s`écartoit jamais du foleil de 4; deg,
mais il étoit évident que ii elle eut tourné comme le foleil
autour de la terre , elle auroit paru tres-fouvent oppofée au
foleil , ou éloignée de lui de 18o deg. ;_auIli les Egyptiens ` _

V u ij
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imaginerent que Vénus devoit tourner autour du foleil com
me dans un épicycle , au moyen de quoi ils expliquoiem:
tres-bien pourquoi elle paroiffoit plus ou moins brillantc
dans certains temps , fans jamais celler d’accompagner le
foleil 5 6: il en. étoit de meme de Mercure. Macrobe qui
raconte ce fentiment des anciens Egyptiens , ( Soma. Jaz);
Lié. I. cgp. 19. ) , ajoute que prefque tout lc monde adop
toit leur fyfiéine.
Cicéron en faifant parler Scipion fur le fyfiéme du monde,

dit formellement que les orbites de Vénus 8: de Mercure
accompagnent 8: fuivent le i`oleil5 fzurzc ut c0mite.sf2guurz—
tur Vcrzcris alter , alter Mercurii cufzs. Le P. Ricciolei
dans fon VII°. Livre , penfe que Cicéron , Platon 6: les
Egyptiens avoient fuppofé que Mercure 8: Vénus tour
nent autour du foleil 5 mais dans fon IX°. Liv. (p. 28 1. ) 5
le P. Riccioli dit qu’apres avoir mieux examiné la chofe ,
il croit que Cicéron 6: Platon n’ont point fait tourner
.Vénus 6: Mercure autour du foleil. Vitruve dit aulli ,
(Arc/zi:. Li6. IX. cap. 4..) , que Mercure 6: Venus en
tourent le foleil , 8: tournent autour de fon centre , ce qui
produit leurs iiations 8: leurs rétrogradations apparentes.

7 3 8. Martianus Capella , ( de Nupriis P/zilo/ogitz JC
'Mercurii ) , développe encore mieux ce {`yfiéme 5 le véné
rable Bede qui écrivoit en Angleterre vers l’an 720 , dans
le Livre qui a pour titre , de Mundi caeZ¢is ac terrqlris
Conjiizuziozze, 8: qui fe trouve au premier Tome de {`es Ou
vrages , en parle aulli fort clairement;c’ei`t pourquoi le
P. Riccioli appelle cela tfyjiéme de.: Egyprienr , de Vi
trzwe , de Cape//.2 , de Macroée , de Bede JC a"Arg0li 5
d’autres le nomment encore Q/fénze de Ciceion JC de Pla

ma 5 ce fut-la le rincipe des belles idées de Copernic fur ile fyfléme généradu monde : indépendamment de la preuve
de ce fyfiéme tirée de la proximité conilante de Vénus au
foleil , on y trouvoit l’avantage de rendre raifon de ces iné
galités appellees fhztiozzs , direflions B: reirogmdatiozzs ,
fans la reffource abfurde des épicycles , comme nous le di
rons a la lin de ce Livre ( 828).

Fig. 46. 7 3 9. La Fig. 46. repréfente le fyiiéme des Egyptians 5
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tel que nous venons de le déctire 5 la terre ef: placée au
centre de la Figure5elle ei} environnée immédiatement par
l’orbite du i`oleil5le globe du foleil y paroit entouré parlles
orbites de Mercure Bt dc Vénus 5 au-deffus du foleil font

les trois autres orbites , placées comme dans le fyftéme de
Ptolémée ( 7 fj ) , 6: déiignées par les caraéteres expliqués
ci-deifus ( 118 ).

DU IYJTEME DE COPERNIC

7 4.0. L’t2MBARRAs que trouva Copernic dans les hy
pothefes des Anciens pour expliquer les diverfes inégalités
des planetes , lui Ht fouhaiter de pouvoir les Iimplifier , ou
en imaginer une qui fur moins abfurde Bt moins compli—
quée 5 il nous apprend dans la Préface de fon Livre de Re
volutioniéus Orbium , que dans cette intention il avoit
commence par lire tout ce qu’il avoit pu trouver la—deH`us
dans les anciensrPhiloi`ophes , pour fgavoir s’il n’y en avoit
aucun qui cut attribué ala Sphere d’autres mouvemens que
ceux dont on parloit; depuis Ii long-temps dans lesVEcoles5

_v0ici ce qu’il y trouva de plus frappant.74. I . Cicéron, (Acad. Que] . Lid. Il/T ), dit que M- Mouvemem
tems de Syracufe , au rapport de Théophrafie , avoit penfé dc1aTerrec¤¤nu

d°‘ A“°‘°"$·que le ciel , le foleil , la lune , les étoiles ne tournoient
point chaque jour autour de la terre , Gt que la terre feule
tournant fur fon axe avec une tres-grande viteH`e , faifoit
paroitre tout le refte en mouvement. Plutarque , ( depla
ciris Péilqfap/zorum Lié. III. cap. 1 3. ) , raconte auili que
LP/Lilolazilr le P thagoricien vouloit que la terre cut un mou- l
vcment annuelautour du foleil dans un cercle oblique , tel
que celui qu’on attribuoit au foleil ( zop ). Henzclides de
Pont , 8: Ecp/mzztus Pythagoricien , attribuoient- , a la vé—
rité , un mouvement a la terre, mais feulement fur fon axe,
femblable E1 celui d`une roue : Héraclides & les autres Py
thagoriciens foutenoient que chaque étoile étoit un monde
qui avoit comme le notre une terre , une atmofphere GC
une étendue immenfe de matiere éthérée : Ariiiote5 .( de
Carlo , Li6. IL cap. 13. ) 5 dit aufli que les Philofophes F i

V u iij
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d’ItaIie appellés Pyzhagoricie/zs, plaqoient le feu au milieu
de l`univers , & mettoient la terre au nombre des planetes
qui tournoient autour du foleil commecentre commun.

. phuoiaqs, 7 4. 2 . Diogenes de Laérce dans la vie de Phnlolaijs , di:
Ni°°*”• que les uns lui attribuoient la premiere idée du mouvement

de la terre , & que les autres Fattribuoient 5 Icetas : Phiq
lolaiis avoit été difciple de Pythagore , 6L vivoit environ
4.g o ans avant J`. C. d`abord 5 Méraponte , enfuite 5 Hé-1
raclée , ( Plut. de genio Jbcrazis ). I1 fut le premier des
Pythagoriciens qui écrivit fur la Phyfique , & Platon fit un
ii grand cas de fes Ouvrages , qu’il les acheta dix mille de
niers * des héritiers de Philolaiis , ( Diog. de Laer. dans lg
Vie de Plaza}; ; Aulugelle , III. 17. ) Plaron adopta fur la
{in de fa vie le fentiment de Philolaus fur le mouvement

de la erre , (Plut. in ./Vunza , Quai/Z. Plazozzicm , gu. 7. )'
g(209 .

, Des autorités ii ref e&abIes donnerent de lg éiiglfcoziance 5 Copernic , 6: lui irent admettre d’abord le
mouvement diurne , ou le mouvement de rotation de la
terre fur fon axe ; ce {imple mouvement retranchoit de Ia
Phyfique des millions de mouvemens;la {implicité de cette;
hypothefe fuiiifoit pour la rendre vraifemblable , & c’eii:
une véritable démoniirarion pour celui qui veut s’affranchi:

des réju és. P%Pmm du 74.4.,n effet , quand on voit cette concavité immenfe
mouvement de tout le ciel remplie d’une multitude d`étoiles qui fom:

dl

° a toutes 5 des diflances prodigieufes de nous , des planetes 5
qui ont chacune leur mouvement propre , des cometes
qui font de temps 5 autres parmi elles ; quand onréfléchit;
5 la petiteffc de la terre, en comparaifon de toutes ces énore
mes diiiances , il devient impofiible de concevoir que tout
cela puiffe tourner 5 la fois d’un mouvement commun , ré
gulier 6: conftant en 24- heures de temps, autour d’un atomc
tel que la terre; on ne peut fe Hgurer quelle forte de liaig
fon commune pourroit déterminer tous ces corps 5 fc
mouvoir enfemble, fur—tout quand leurs autres mouvemens

La drathme Antique 5_laque1le répond lc denier Romain , valoit environ gg
(cls dc notre mOnn0ye,fu1v@m: quelqucs Autgurs,
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particuliers font voir que d’ailleurs il n’y a entre eux aucune
connexion.

7 4 j. Les Anciens étoient obligés de fuppofer des {phe
res {`olides 6: tranfparentes comme Ie cryital , ou ils en
ch£1H`oient tous les aiires, Bc ils faifoient tourner ces calotes
fphériques les unes dans les autres ; mais depuis qu’on a vu
les planetes fe rapprocher vifiblement de nous , Gr s’en
éloigner enfuite ; depuis qu’on a vu des cometes defcendre

x vers la terre , Gt remonter loin de nous , les cieux folides
font une abfurdité démontrée ; il devient donc également
abfurde de fuppofer que le ciel entier puiH`e tourner tous
les jours Gt tout d’une piéce , tandis qu’il eft compofé de
tant de milliers de piéces détachées , a moins qu’on n’y ap
plique des intelligences conduétrices , (Riccioli , Almag.
II. 289. ) , qui feront occupées fans ceffe ai empécher l’ei’fet
des loix du mouvement que le Créateur a établies.

746. Le P. Riccioli , ( Alnzag. TZ Lp. gx. ) n’oppol`e
rien ai tout cela, Ii ce n’ei’t les pailages de 1’Ecriture-Sainte,
ou il ei’t dit que le foleil fe leve Bc fe couche; nous verrons
bientét qu°il niy a rien dans cette fagon de parler qui ne
foit facile a expliquer ( 77j ). Le meme Auteur , (Yi II. _Argumem
p. 409. ¢YC_/iziv. ), propofe enfuite 77 argumens contre le nf;’::‘’i
mouvement de la terre : ceux quil regarde comme les plus
frappans , fe réduifent tous a celui de Ptolémée , ( Almag.
ELM. L ) , que Buchanan a exprimé dans les vers fuivans:

Ipfz etiam volucres rranantes aera leni
Remigio alarum , celeri vertigine cceli
Abreptas gemerent Iylvas , nidofque tenelli
Cum fobolc , 8: cari forfan cum conjuges nec fe
”.Auderet zephiro folus commiztere turtur. Sphere , L. I.

Un oifeau qui ei’c en l’air verroit Ia terre fuir fous {es
pieds, il verroit fon nid & fes petits entrainés par le mou
vement diume de la terre vers l’orient, 8: n’of`eroit iamais
s’éloigner de la furface de la terre par la crainte de perdre

==» fa demeure ».

747. Copernic , ( Liv. I. c/z. 8. ) , Kepler , ( Epi:. L Réptmfes.
g. elif- ) , y ont déja rép0ndu;i1 eff impoflible que des

° °°
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d’ItaIie appellés Pyt/mgoriciens, plaqoient le feu au milieu
de l`univers , 8: mettoient la terre au nombre des planete:
qui tournoient autour du foleil comme. centre Icommun.

rh;i01ag$_ 7 4. 2 . Diogenes de Laérce dans la vie de Philolaiis , dit
Ni°°'”· que les uns lui attribuoient la premiere idée du mouvement

de la terre , & que les autres Fattribuoient a Icetas :Phi·»
lolaiis avoit été difciple de Pythagore , Gt vivoit environ

.1.go ansaxiant J. C. d`abord at Métaponte, enfuite a Héeraclée , ( Plut. de genie Socraris ). 1 fut le premier des
Pythagoriciens qui écrivit fur la Phyfique , 6: Platon Fit un ’
Ii grand cas de fes Ouvrages , quil les acheta dix mille de
niers * des héritiers de Philolaiis , ( Diog. de Laer. dans lg
I/"ie de P/amzz ; Aulugelle , III. 17. ) Platon adopta fur la
fin de fa vie le fentiment de Philolaus fur le mouvement
de la terre , (Plut. in ./Vuma , Que;/Z. Plazorzicx , gu. 7. )l
209 ). (

74. 3 , Des autorités Ii refpe€tables donnerent de I4
contiance in Copernic , Gt lui firent admettre d’ab0rd le
mouvement diurne , ou Ie mouvement de rotation de Ia
terre fur fon axe ; ce {imple mouvement retranchoit de la
Phyiique des millions de mouvemens;la {implicité de cette
hypothefe fuHifoit pour la rendre vraifemblable , Gt c’eH:
une véritable démoniiration pour celui qui veut s’ai}`ranchig
des préjugés.

Pmwc, du 4. 4., En effec , quand on voit cette concaviité immenfe
mpgrsrgznfde toutle cnel 1'ClTiPl1C d unemultitude détoiles qui font:
a `.- ;l—wc_ toutes a des diflances prodigneufes de nous , des planetes

qui ont chacune leur mouvement propre , des cometes
qui font de temps in autres parmi elles ; quand on_réHéchic
at la petiteffe de la terre, en comparaifon de toutes ces énore
mes difiances , il devient impoilible de concevoir que tout
cela puiffe tourner it la fois d’un mouvement commun, ré
gulier Gt conliant en 24. heures de temps, autour d’un atomc
tel que la terre ; on ne peut fe Hgurer quelle forte de liaie
fon commune pourroit déterminer tous ces corps a fc
mouvoir enfemble, fur-tout quand leurs autres mouvemens

La drachme Attique .=i_laquellc répond le denier Romain , Valolt EIIYIIOII §Q
(cls dc DOHC IHODDOYC y BIIVBHE q\l§1¢1U€5 AHEQUIF,
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particuliers font voir que d’ailleurs il n’y a entre eux aucune
connexnon.

7 4 g. Les Anciens étoient obligés de fuppofer des {phe
res {`olides 6: tranfparentes comme le cryilal , ou ils en
chaffoient tous les afires, & ils faifoient tourner ces calotes
fphériques les unes dans les autres ; mais depuis qu’on a vu
les planetes fe rapprocher vifiblement de nous , 61: s’en
éloigner enfuite ; depuis qu’on a vu des cometes defcendre

s vers la terre , {Sc remonter loin de nous , les cieux folides
font une abfutdité démontrée ; il devient donc également
abfurde de fuppofer que le ciel entier puiffe tourner tous
les jours Gt tout d’une piéce , tandis qu’il eil compofé de
tant de milliers de piéces détachées , a moins qu’on n’y ap
plique des intelligences condu£lrices , (Riccioli , Almag.
II. 289. ) , qui feront occupées fans ceffe a empécher l’eiTet
des loix du mouvement que le Créateur a établies.

741.6. Le P. Riccioli , ( Almag. T Lp. gr. ) n°oppof`e
rien atout cela, li ce n’e{’t les pailages de l’Ecriture—Sainte,
ou il eft dit que le foleil fe leve & fe couche; nous verrons
bientot qu’il niy a rien dans cette facon de parler qui ne
foit facile 5. expliquer ( 77j ). Le meme Auteur , ( I [L _/lrgument
p. {O9. dC_/hw. ), propofe enfuite 77 atgumens contre le R,[’$3‘;;nf;’:l‘;‘
mouvement de la terre : ceux qu’1lregarde comme les plus
frappans , fe réduifent tous a celui de Ptolémée , ( Almag.
{U6. L ) , que Buchanan a exprimé dans les VCIS fuivansz

Ipfz etiam volucres mmantes aera leni
Remigio alarum , celeri vertigine cczli
Abreptas gemerent fylvas , nidofque tenelli
Cum fobole , 8: cari forfan cum conjuge, nec fe
Auderet zephiro folus committere turtux. Sphere , L. Ia

F¤Un oifeau qui ei’t en l’air verroit la terre fuir fous {es
pieds, il verroit fon nid & fes petits entrainés par le mou
vement diurne de la terre vers l’orient, & n’ol`eroit iamais
s’éloigner de la furface de la terre par la crainte de perdre

» fa demeure ».

7 47. Copernic ,( Liv. L c/z.8. ) ,Kepler , ( E pi:. L Réponfes,
_- · g. pl 34. ) , y ont dé;a répondu; 11 eff impoflible que des

° °°
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corps terreflres , 8: que Yatmofphere de la terre , qui depuis
tant de liécles tiennent a la terre , 8: tournent avec elle ,
n’en aient pas regu un mouvement commun , une imprei¥
{ion 8: une direélion communes ; la terre tourne avec tout
ce qui lui appartient , 8: tout fe paife fur la terre mobile
comme ii elle étoit en repos ; il eil étonnant que le P. Rice
cioli , 8: tous ceux qui ont répété le meme argument fous
tant de formes diiiérentes , n’aient pas_ fgu que lorfqu’on

Comparaifbn jette une pierre du haut du mat d’un vaiifeau en mouve»
ms ‘ éPl‘°l“°* ment , elle tombe direélement au pied du mat, comme

quand le vaiffeau étoit en repos : le mouvement du vaii?
feau eil communiqué d’avance au mat , a la pierre , 8: it
tout ce qui exifle dans le vaiifeau , en forte que tout arrive
dans ce navire comme s’il étoit immobile 5 il n’y a que le
choc des obiiacles étrangers qui fait qu’on en appergoit le
mouvement1orfqu’on ef: dans le navire ; mais comme la
terre ne rencontre aucun obilacle étranger , il n’y a abfoe
lument rien dans la Nature , ni fur la terre qui puiffe par fa.
réliflance , par fon mouvement , ou par fon choc, nous faire
appercevoir le mouvement de la terre. Ce mouvement eff
commun a tous les corps terrefires; ils ont beau s’éleve1:
en l’air , ils ont regu d’avanee l’imprefIion du mouvement
de la terre , fa dire€tion 8: fa viteile , 8: lors meme qu°ils
font au plus haut de Yatmofphere , ils continuent a fe mom
voir comme la terre. Un boulet de canon qui feroit lancé
perpendiculairement vers le haut , avec une tres-grandc
précilion , retomberoit exaélement dans la bouche du cae
non , quoique pendant Ie temps que le boulet étoit en fair;
le canon ait avancé vers l’orient de plulieurs lieues; (il doit
faire {ix lieues par minutes fous l’équateur ) : la raifon en cli:
évidente ; ce boulet en s’élevant en l’air , n’a rien perdu de
la viteffe que le mouvement de la terre lui a communiqué ;
ces deux impreflions ne font point contraires , il peut faire
une lieue vers le haut pendant qu’il en fait {ix vers l’orient;
mais lorfqu’il retombera par fa pefanteur naturelle , il ICF
trouvera le canon qui n’a point ceffé d’étre iitué fur la ligne
qui va du centre ala terre jufqu’au boulet.

Pour que le canon refcét en l’air fur une meme ligne
erpendiculaifq
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perpendiculaire au point d’oi1 il étoit parti , fans tournet ’
avec la terre , il faudroit quil y e€1t une caufe en l’air qui
détruisit l’impre{Iion générale que ce boulet avoit recue

ar le mouvement de la terre , mais nous n’en connoiffons
aucune ; le boulet doit donc continuer de tourner autour
du centre de la terre, lors meme qu’il s’en éloigne par l’im—
pulfion de la poudre; la premiere 8: la plus générale des
loix du mouvement e{’t qu’un corps déterminé une fois at fe

\ mouvoir dans une direeiion , continue uniformément 8: fur
Ia meme ligne, s’il n’y a pas de caufe qui retarde ou anéan·
tiffe fon mouvement : cette loi s’obferve 8: fe vériiie par
tout ; il n’eii donc pas étonnant que les oifeaux , les nua
ges , les boulets continuent d’avoir le meme mouvement
que la terre , lors meme qu’ils s’en éloignenti

7 41. 8. Mais Ii les corps terrefires ne peuvent déceler le
mouvement de la terre , tout ce qui eil éloigné de la terre
nous fait appercevoir ce mouvement: nous fommes fur un
vaiffeau qui fe meut paifiblement fans que nous nous en
appercevions, mais celui qui eil fur le vailfeau voit les eetes
8: les villes s’éloigner de lui , prove/zimurporru, zermgug
uréqgue recedum·,· nous voyons de meme les étoiles ,1es
planetes 8: tout le ciel , fans aucune exception , fe mour
voir du meme fens , 8: nous avertir de notre propre mou—
vement.

7 4. 9. Tandis que l’on ne voit contre le mouvement de Preuve phy6¤1¤¢
la terre aucune efpece d’argument, nous avons au contraire ‘3lE'ur'§;’_“
une preuve bien phyiique 8: bien démonfirative de fa rota
tion diurne , par la diminution de pefanteur des corps qui
font fous Yéquateur , diminution qui ef’t proportionnelle 5
la force centrifuge qui nait de la rotation de la terre , com
me nous Yexpliquerons dans le XV°. Livre , apres avoir
parlé de la figure applatie de la terre , qui eft encore une
autre preuve du mouvement diurne.

7 $0. Le mouvement diurne de la terre fur fon axe
une fois admis, il devenoit plus facile d’admettre un fecond
mouvement de la terre dans 1’écliptique ; celui-ci étoit in
diqué par le phénomene des iiations 8: des rétrogradations
qui deviennent de pures apparences , quand on admet le

Tome L X x
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mouvement de la terre, comme nous le ferons voir (828 ),
Gt qui font des bifarreries incroyables dans. chaque planete,
lori`qu’on fuppofe la terre immobile.

Pl:énemEne des 7 j I . C’ef’c un phénomene obfervé des le temps d’Hip—
Ré"°€”d““°"5' parque dans toutes les planetes , qu’apres avoit paru fe

mouvoir quelque temps d’occident en orient fuivant l’or~
dre des lignes , elles s’arrétent quelque temps Bt rétrogra—
dent enfuite. Saturne rétrograde pendantenviron 1 3 6 jours,
Jupiter 1 19, Mars 7; , Vénus 42 , Mercure 22 jours, l’arc
de rétrogradation eff d’environ 7 deg. pour Saturne, IO deg.
pour Jupiter, iz deg. pour Mars, 16 pour Vénus Bc 1 1
pour Mercure; ces rétrogradations reviennent toutes les ’’
années , ce{t-a-dire , quelles dépendent du mouvement
annuel : pour les expliquer dans le fyfiéme de Ptolémée ,
il falloit faire mouvoir chaque planete dans un épicycle par
un mouvement qui dépendoit de la longueur de l’année,
8+: qui étoit diH`érent pour chaque planete; toute cette com
plication difparoit dans le 1`yiléme de Copernic ; ainli cet
Ailronome devoit étre bien plus porté E1 l’admettre que les
anciens Pythagoriciens , qui ne connoiffoient pas ces inéga
lités des planetes 5 6: ce fut en eH`et la premiere raifon qu’eut
Copernic de chercher d’autres hypothefes que celles de
Ptolémée , pour expliquer les mouvemens planétaires.

_Rmq¤¤ de 7 j 2.· Cependnt Copernic n’oH`rit ce nouveau fyfiéme
(‘°P°"“°° que comme une ypot e e p , p_ h h` i` : == ]’ai enfé dit—il au Pa e

¤¤ Paul III. dans fon Epitre dédicatoire , qu’on me permet
>¤ troit facilement d’examiner li en fuppofant le mouve
»¤ ment de la terre, on pouvoit trouver dans celui des corps
»¤ céleiles quelque chofe de plus-démonflratii`, (frmiores
» demtm/Zraziones) »¤ : il imitoit en cela Ptolém-ée qui aver

tit précifément fon Lefteurde ne pgs croire que les chofesfe paffent dans le ciel comme les athématiciens l’imagi
nent, difant qu’il ne convient pas de mettre en parallele des
chofes divines & célefles avec des machines Esc des idées

humaines 5 mais ce que Ptolémée avoit fait malgré lui pai:
l’ab{`urdité des hypothefes de fon temps , Copernic étoit
obligé de le faire pour fauver les bienféairces de {`on état.

Copernic engage dans l’état eccléfiafiique , Eat fgachant
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qu°on lui oppoferoit le témoignage de l’Ec1iturej voulut
prévenir la perfécution en mettant fon Ouvrage fous la pro
teéiion du S. Pere , Sc en n’aHirmant qu’avec une extreme
réferve ce qui pouvoit fcandalifer les ignorans ; les Aflro
nomes lui ont rendu plus de juflice qu’il n’en paroiffoit exi
ger , 8c des le temps de Galilée & de Kepler, en 1 600, tOut
ce qu’il y avoit de plus habile dans l’Affronomie , étoit du
méme fentiment que Copernic, 6: ne doutoit plus du mou
vement de la terre.

7 j 3. La Fig. 47. repréfente le fyfiéme de Copernic , gg, U,
dont nous avons déja parlé ( I2 1 ); le foleil eil au centre,
les planetes tournent autour de lui dans l’ordre fuivant ,
Mercure , Vénus , la Terre , Mars , Jupiter Gt. Saturne , a
des difiances du foleil qui font comme les nombres 4 , 7 ,
1 0 , 1 g. , gz 8: gg :, ces nombres qui font les plus-iimples Gt
les plus faciles 5. retenir , font tels que chaque unité vaut
trois millions de lieues communes de France , chacune de
2282 toifes , ou de 2f au degré; tout cela fera démontré
dans le VI°. Livre ( 891- ).

Je parlerai de Yexplication des phénomenes qui réfultent
de ce fyiiéme de Copernic , apres que celui de Tycho
I'1l,21L11'2 donné lioccahon de démontrer encore mieux la

vérité du fyfiéme de Copernic , qui ferala bafe de tout lc
Ieile dc cet Ouvrage.

Du Syjléme dc Tycho-Brahé

4. NOUS nc parlons du fyftéme dc Tycho qu’aprE·s
avoir parlé de celui de Copernic , pour fuivre l’ordre des
temps & celui des Ouvrages qui- ont été faits la-deifus ; il ·
efi vrai que le fyfiéme de Tycho a du rapport ai celui dc
Ptolémée , puifque Fun 8L 1’autre fuppofentle mouvement
de la terre , mais il a encore plus de rapport avec le fy{i;é·
me de Copernic , puifque dans tous les deux les cinq
planetes tournent autour du {`oleil , Gt que Tycho-Brahé
s’efl conformé a cet égard aux démonflrations de·¤ Copernic.

7 j j'. La Pig. 48. repréfente le fyiiémede Tycho, elle Fig. 4s.
eil tirée de la page 189 de fdn Ouvrage fur la come-tc dc T

X x ij
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1 S'77. La terre T ei} placée au centre de la figure ; elle ef-lf
environnée d’abord par l’orbite de la lune , & enfuite par
le foleil. Autour du foleil, comme centre, font décrits cinq
autres cercles pour repréfenter les orbites de Mercure , de
Vénus , de Mars , de Jupiter & de Saturne 5 Gt le foleil ac
compagné de toutes ces orbites , eff fuppofé tourner autour
de la ter.re , qui efi cependant beaucoup plus pres de lui
que les orbites de Jupiter 8: de Saturne.

7 S 6. Le fyfcéme de Tycho·Brahé avoir été déja {bu;
tenu , du moins en partie, par les Egyptiens ( 737 ). Tycho
voyant donc que Vénus 8c Mercure tournoient évidem
ment autour du foleil , jugea qu’il en devoit étre de méme
des trois autres planeres, 8c la concluiion étoit a{Tez naq
turelle.

Tycho-Brahé avoit une raifon de plus pour foutenir ce.
fyftéme ; Copernic avoir démontré go ans avant lui , que
l’on expliquoit de la maniere la plus naturelle & la plus
{imple les phénomenes bifarres 8: iinguliers des ftations 6:
rétrogradations de toutes les planetes , en les faifant tour
ner toutes autour du foleil , Tycho-Brahé étoit trop éclairé
pour ne pas voir la beauté, la fimplicité , Sc par conféquent
la vérité de ce fyiiéme ; mais fon rei`pe£’c pour quelques
paffages de l’Ecriture qu°il interprétoit mal, Pempéchoit
d’adopter le mouvemenr de la terre ; enfin , il avoitpeine
ir concevoir ce déplacement de notre globe , accoutumé
avec le vulgaire in le conlidérer comme la bafe éternelle 8:
le fondement immobile de toute iiabilité.

7 $7. Tycho ne vouloit pas cependant qu’on crut qu’il
n’avoit fait que retourner le fyiiéme de Copernic pour fore
mer le fien : voici in quelle occalion il dit 1’avoir imaginé g
( Epyl. A_/Zr. p. 149. ) : il obferva foigneufement en 1682
Mars en oppofition , il jugea qu’il étoit plus pres de nous
que le foleill, Bt des-lors les hypothefes de Ptolémée ne pou
voient plus avoir lieu ; d’un autre coté , il crut remarquer
que les cometes obfervées en oppolition par rapport au foe
leil , n’ét0ient point affeélées du mouvement annuel de la
terre , comme cela devoit arriver dans le fyftéme de Co
pernic g cela lui fit rejetter le fyiiéme de Copernic , & des~
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lors il ne reiia plus d’autres moyens d’expliquer l proxi
mité de Mars 5 la terre , ii ce n’e{’c par le fyiiéme qu’il pro
ofa. P

7E 8. Je dois avertirique M. Veidler fe trompe dansI-fon iftoire de l’Afironomie , pag. 392 , en difant que Ty
cho étoit peu attaché 5 fon fyiiéme ; il cite 5 ce fujet l’Ap
pezzdix des Progymnafmes , ou il n’en ei} pas queiiion , 6:
la page S7 des Tables Rudolphines , ou il s’agit des hypo
thefes particulieres d’épicycles qu’il avoit empruntées de
Copernic , mais non pas du fyftéme général du monde ,
qu’il a toujours expliqué de la méme faqon dans plufieurs
de fes Ouvrages : voici quelques-uns des paffages ou il en
_parle d’une maniere aH`ez politive.

7 5 9. Tycho-Brahé dans un Ouvrage compofé 5 l’oc·
calion de la fameufe étoile de 1672 , 6c qui a pour titre;
Afirozzomisz irzfZ¢zumta·.·yPr0gymnafmata *, donne une idée
de la grandeur des planetes & de leurs orbites , ( Ch. VIL
pag. 4.77. ). N Nous établiflbns , dit—il , dans notre nouvelle
ss difpolition des orbes céleiies que la terre ei’t le centre des
>¤ mouvemens du foleil & de la lune , comme de la huitie
ss me fphere , mais que le foleil ei} le centre des cinq autres
»¤ planetes »¤.

Dans un autre Ouvrage intitulé , dc Mundi ae:/zerei re-‘
cerzzioriéusp/Lenoznenis Lz`6er_/écurzdus, imprimé 5 la Tuite
de fes Lettres Afironomiques , 8: compofé 5 l’occaiion de
la comete de 1577 , Tycho parle encore de fon fyfléme ,
6: le développe plus au long, (C/z. VIII. pag. 186.). En
voici la traduEtion : ¤= Avant que de faire voir en quelle
ss partie de l’el`pace éthéré Sc vers quelles orbites cette co
ss mete a dirigé fon cours , je fuis obligé de parler ici dc
ss l’afl`emblage total des orbites planétaires en expofant ce
•¤ que j’ai imaginé 15-dcilus il y a quatre ans, ( 1682 ), quoi
=• que j’eufl`e réfolu jui`qu’ici de le réferver pour un Traité
ss d’Aiironomie. J’avois remarqué que l’ancien fyftéme de
ss Ptolémée n'étoit point naturel, que la multitude des épi
=·¤ cycles dont il fe 1`ert ( pour expliquer les mouvemens
ss des planetes par rapport au folcil , leurs itations 8: leurs

Hp! Fvcuvcups , pre E.¥£r¢‘iMti0•
Xx iij
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ss rétrogradations , & une partie de leursinégalités appa
ss rentes ), eil fuperflu; ces hypothéfes méme péchent
ss contre les premiers principes de l’A1·t , en fuppofant
ss ces mouvemens égaux , non autour de leur centre pro
ss pre 8: naturel ,° mais autour d’un point étranger , c’eii-a
ss dire , d’un autre cercle excentrique qu’ils appel1entl’e’
ss qumzr...Mais auili je n’approuvois pas cette nouveauté
ss introduite par le grand Copernic 5. Fexemple d’Arifiar—
ss que de Samos, dont parle Archimede dans fom Livre
ss de Arena zzumero , adreflié it Gédion, Roi de Sicile; qu0i·
ss qu’e1le corrige de la manierela plus fqavante tout ce qu’il
ss y a de défeélueux dans le fyftéme de Ptolémée, &qu’elle
ss ne renferme rien qui foit contre les principes mathémas
ss tiques : cette lourde maH`e de la terre , fi peu propre au
ss mouvement , ne fqauroit étre ainli déplacée Gt agitée

ss d’une triple maniere, fans choquer les principes de la Physss iique Gt ’autorité des. Saintes Ecritures;je parleraiail—

Obieéiions ss qu’il y auroit a fuppofer un efpace immenfe entre 1’orbite
°°"“*’ ss de Saturne 8c la huitieme fphere , qui ne feroit occupé V `°

ss par aucun ailre. Je voyois donc que des deux cotés il y=
ss avoit des abfurdités , je me mis a examiner férieufement
ss s’il y avoit quelque hypothefe qui fut d’accord avec les
ss phénomenes Esc les principes mathématiques , fans répus
ss gner E1 la Phylique , 6: fans encourir les cenfures de la
ss Théologie; &je trouvai enfin, dans le temps ou je ne fel}
ss pérois prefque plus , une maniere de difpofer les révolu
ss tions céleftes , qui remédie a tous les inconvéniens, 6;
ss dont je vais faire part aux Amateurs de l’Aflronomie,

760. ss Je pen{`e d’abord qu’il faut décidément placers
ss la terre au centre du monde , fans aucun mouvemenc
ss annuel· en fuivanc le fentimenc des anciens Ailronomes

ss ouPhydciens=6¤ le témoignage del?E·criture : je n'admets—
ss point avec Ptolémée 8c les Anciens , que la terre foit le
ss centre des orbes du fecond mobile ; mais je penfe que
ss les mouvemens célefles font difpofés d·e maniere que la
ss lune & le i`oleil;i`eulement avec la huitieme fphere la plus
ss éloignée de toutes , & qui renfcrme routes les. autres ,
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aicnt le centre de leur mouvcmem veys la terre; les cinq
autres planetes tourneront autour du foleil comme au
tour de leur Roi, Gt le foleil {era fans ceiTc au milieu de
leurs orbes , qui Yaccompagncront dans {bn mouvement
annuel. .... Ainli lc ibleil fera la régle 8: le terme dc
toutes ces révolutions 5 8: comme Apollon aumilieugles
Mufes , il réglera feul toute l’harmonie célefie de ces
mouvemens dont il eft environné >¤.

7 6 I . En mémc temps que Tycho regardoit le mouve
ment de la terre comme un paradoxe de Théologie Bc de
Phylique , il reconnoiifoit fon utilité en Aftronomie, com
me on en peut juger par ce qu’il en dit dans fes Progym
nafmes , (T. I. pag. 661. ) : ¤< ]’avoue, dit—il , que les ré
ss volutions des cinq planetes que les Anciens attribuoient
ss a des épicycles , s’expliquent aifément 6: a peu de frais,
ss par le {imple mouvement de la terre; que les anciens
ss Mathématiciens ont adopté Bien des abfurdités GL des
ss contradictions que Copernic a fauvées , &qu’il fatisfait
¤=· meme un peu plus exaclement aux apparences céleiles »¤.
Mais on voit enluite que Tycho regardoit le témoignage
de l’Ecriture-Sainte comme le plus grand obftacle au fyi
téme de Copernic ; nous ferons voir bientot combien ce
fcrupule étoit mal fondé ( 77 5 ).

7 6 2. Dans la Lettre de Tycho 'a Rothman , Mathé
maticien du Landgrave , en datte du 21 F évrier 1 $89, 8:
imprimée dans le Recueil de fes Lettres , on trouve , pag.
147 , ce que penfoit Tycho du fyiléme de Copernic :
¤< Lorfque je traiterai , dit-il , ex proféjb , des mouvemens
=¤ céleiles , je feraivoir que mes hypothefes fatisfont exac
=¤ tement auxa parences céleftes , qu’elles font de beau
=¤ coup préféragles at celles de Ptolémée 8: de Copernic,

& s’accordent mieux avec la vérité ; mais fi elles vous dé

plaifent ii fort, Ii vous aimez mieuxi faire tourner la terre
>» accomagnée de la lune , par un mouvement annuel, iip>> cetrip e mouvement dans un feul corps {imple ne vous
ss répugne point, Ii vous voulez que cette terre , quoique li
» peu propre au mouvement, Br fi fort au-deffous des afrres,
·= foit cependant portée elle-meme comme un aflre dans la
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=¤ région éthérée , je ne m’y oppofe point . . . Mais n’ei’c-ce
» pas confondre les chofes d’ici-bas avec les chofes célef-·
ss tes, Bcrenverfer de fond en comble tout l’ordre de la Na.

ture ? Ne vous y trompez pas cependant , en croyant que
» Copernic ait fuffifaniment répondu aux abfurdités phy
»» {iques qui réfultent de fon hypothefe : je vous démontre-·
» rai quelque jour que tout ce que vous clites pour la dé
» fendre ,he fuflit pas pour mettre la chofe hors de doute ,
>= vous étes encore moins recevable dans Yinterprétation
» que vous donnez des paffages de l’Ecriture qui font con.
=¤ traires a votre fyfiéme , &c. ».

Tycho s’efforce alors de prouver a fon ami que l`Ecri»·
ture-Sainte eff incompatible avec le fyiiéme de Copernic;
nous en traiterons en réfutant le P, Riccioli , qui de tous
eff celui qui a le plus fait valoir cette obje&ion ( 77j ).

7 6 3 . Longomontanus , Aftronome célebre qui vécut
. ` . pendant dix ans chez Tycho-Brahé a Urambourg , dont
Tycho fait mention d’une maniere honorable, BC qui contri-1
bua E1 l’éclition de fes (Euvres , ne put fe réfoudre ai admete
tre tout-a-fait le fentiment de Tycho 5 il admit le mouvee
ment diurne de la terre , ou le mouvement de rotation ,
( T/zeoricorum Lié. I. cap. 1. JZ 4. ), pour éviter de don
ner a toute la machine célefte cette viteife incroyable du
mouvcment diurne , qui par fa force centrifuge di{`perfe—
roit bientot les étoiles & les planetes , a moins qu’on ne
fuppofe les cieux folides ( 74.4. ) , comme le P. Riccioli ef:
obligé de le faire , ( Almag. zzqvunz. II. 28 9. ). Quoiqu’il y
ait rnoins de difficultés a propofer a Longomontanus que
contre Tycho-Brahé , on a Vllil que le mouvement annuel
eft aufii évident que le mouvement diurne ( 7S 1 ),

Examen des Objcéiions quion fait contre le Mauvement
de lu Terre (T lc Syfiémc de Capernic.

76 4, Tous les motifs tirés de la limplicité de l’élé·»
gance du fyfiéme de Copernic , 8: du parfait accord qu’0¤
trouve dans toute l’Aftronomie en l’adoptant , valent bien
une démonfrration pour tout Phyiicien qui n’ei} pas prévenu

d’avance



Examerz de.: O@cE. contre Ie Mouv. de la Terre. 3 g g
d’avancc contre la poflibilité du mouvcmcnt dc la tcrrc 5 il
s’agit donc dc répondrc aux diflicultés qu’0n pcu: former
contre cc mouvcmcnt , & dés-10rs il nc rcfiera prcfquc
ricn é dcfircr pour nos prcuvcs.

Je réponds fur-tout avec plaifir aux 0bje&i0ns de Ty
cho-Brahé contre le i`yi}éme de Copemic , parce que ibn
témoignage e{{ d’un ii grand poids , fa répurarion en Airm
nomie mérire cant de rei`pe& , qu’i1 importe au fyfiéme de
Copernic dc montrer que H Tycho cut été infiruit de ce
qui a été oébfervé depuis fa mort, il ne feroit demeuré pref-`
que aucune des objeélions qu’il faifoit contre le fyftéme de
Copernic. Il dcmande 5 Rothman ( Epé/Z. A_/Zr.p. 167.) ,
comment il fe peut faire qu’un boulet jetté du haut d’une
tour , tombe toujours exaétement dans le point qui lui ré
pond perpendiculairement au pied de la tour 5 fi la terre a
un mouvement diurne , la tour doit avancer vers l’orient 5
6c s’é1oigner beaucoup du boulet avant qu’il foit arrivé au
bas de la tour : on feait aujourd’hui , par lcs premiers prin
eipes de la Méchanique 6: par l’expérience des vaiiTeaux, A
que cela doit arriver ainli _( 747 ).

7 6 On ne peut imaginer , dira-t-on , que la terre fe
renverfe tous les jours , Bc que dans douze heures nous au
rons la téte en—bas 5 mais il efl démontré par Yexpérience,
que nous avons des Antipodes qui ont les pieds tournés
vers les notres ( 103 ) 5 ainli nous ferons dans douze heures
comme ils font a€tue1lement 5 l’un n’efl pas plus diHicile-a
concevoir que l’autre.

766. La terre , difoit Tycho ( 762 ) , eft une maffe
lourde, inerte , vile & grofliere, peu propre au mouve
ment, qui ne femble faite que pour étre le fondement
inéjbranlable de toute itabilité , vous voulez en faire un af`
rre & ia promener dans les airs , c’ei’c une prétention trop
étrange. Mais qu’y a-t-il de folide dans ce,raii`onnement de
Tycho ? N’y voit—on pas au contraire un homme prévenu
d’une maniere populaire pour les idées qu’il a conques dans
fon enfance ?Pourquoi la terre qui e{’t beaucoup plus petite
que le foleil , fuivant les démonitrations méme gde Tycho ,

feroit-Elle mpins propre au mouvement que le foleil ? Pour—ome .

Premier!
Objeéiion.

Secondc

Objc&i0n4

Troifieme

Ol'Ji€&iOl'l•
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$2 ASTRONOMIE,L1v. V.
ss région éthérée , je ne m’y oppofe point . . . Mais n’efi-ce
ss pas confondre les chofes d’ici-bas avec lcs chofes célef—·
» tes, Bcrenverfer de fond en comble tout l'ordre de la Na·
» ture? Ne vous y trompez pas cependant , en croyant que
» Copernic ait fufhfamment répondu aux abfurdités phy
»> fiques qui réfultent de fon hypothefe : je vous démontre-·
ss rai quelque jour que tout ce que vous dites pour la dé- `
ss fendre ,ne fufiit pas pour mettre la chofe hors de doute ,
>¤ vous étes encore moins recevable dans Pinterprétation
ss que vous donnez des paffagcs de l’Ecrituxe qui font con»
=¤ traires 5 votre fyfréme , &c. >=.

Tycho s’efforce alors de prouver 5 fon ami que l`Ecri-»
t1u·e·Sainte eft incompatible avec le fyfiéme de Copernic;
nous en traiterons en réfutant le P, Riccioli , qui de tous
ei': celui qui ale plus fait valoir cette objection ( 77f ).

7 63 . Longomontanus , Afironome célebre qui vécut;
pendant dix ans chez Tycho-Brahé 5 Uranibourg , dont
Tycho fait mention d’une maniere honorable, & qui contri·.
bua 5 l’édition de fes (Euvres , ne put fe réfoudre 5 admetv
tre tout-5-fait le fentiment de Tycho 5 il admit le mouvee
ment diurne de la terre , ou le mouvement de rotation,
( T/ieoricorum Lié. I. cap. 1. JC 4.. ), pour éviter de don
ner 5 toute la machine céleile cette viteffe incroyable du
mouvement diurne , qui par fa force centrifugedifperfc
roit bientot les étoiles & les planetes , 5 moins qu*on ne
fuppofe les cieux folidcs ( 744. ) , comme le P. Riccioli efl
obligé de le faire , ( Alzmzg. zzovum. [I. 289. Quoiquiil y
ait moins de difhcultés 5 propofer 5 Longomontanus que
contre Tycho-Brahé , on a vu que le mouvement annuel.
eft auili évident que le mouvement diurne ( 7 5 1 ).

Examm de: Objcéilions qu’0n pit camre le Mouvcment
de la Terre QT le Sy/Zéme de Cqpernic.

764., Tous les motifs tirés de la iimplicité de l’éIé·y
gance du fyliéme de Copernic , 8: du parfait accord qu’ol1
trouve dans toute l’Ai’tronomie en l’adoptant , valent bien
une démonfiration pour tout Phylicien qui n’efi pas prévenu

d’avance



Examen des O@e5. contre Ie Mouv. de la Terre. 3 gg
d’avancc contre la poffibilicé du mouvcmcnt dc la tcrrc ; i1
s’agic donc dc répondrc aux difF1cu1tés qu’0n peut former
contrc cc mouvcmcnt , & dés-10rs i1 nc rciicra prcfquc
ricn 5 dcfircr pour nos prcuvcs.

c réponds fur-tout avec plaiiir aux objeélions de Ty·
cho-Brahé contre ie fyftéme de Copemic , parce que fon
témoignage eff d’un ii grand poids , fa répurarion en Afiro
nomic mérire rant de refpeé} , qu’i1 importe au fyiiéme de
Copernic de monrrcr que fi Tycho cur éré iniiruir de cc
qui a éré obfcrvé depuis fa mort, il ne feroir demeuré pref-
quc aucune des obje£rions qu’i1 faifoir contre lc fyftéme dc
Copernic. I1 demandc a Rothman ( Epyl. Afr. p. 167.) ,
comment il fe peut faire qu’un boulet jetté du haut d’une
tour , tombe toujours exaélement dans le point qui lui ré
pond perpendiculairement au pied de la tour ; Ii Ia terre a
un mouvement diurne , la tour doit avancer vers l’orient 5
& s’éloigner beaucoup du boulet avant qu’il foit arrivé au
bas de la tour : on fcait auj0urd’hui , par lcs remiers prin
cipes de la Méchanique & par Yexpérience gas vaiifeaux,
que cela doit arriver ainii ( 74.7 ).

7 6 j. On ne peut imaginer , dira-t-on , que la terre fe
renverfe tous les jours , Sc que dans douze heures nous au
rons la téte cn-bas ; mais il eft démontré par Yexpérience,
que nous avons des Antipodes qui ont les pieds tournés
vers les notres ( 103 ) ; ainii nous ferons dans douze heures
comme ils font aétuellement; l’un n’cit pas plus diflicile a
concevoir que l’autre.

7 66. La terre , difoit Tycho ( 762 ) , ei} une maffe
lourde, inerte , vile 8: grofiiere, peu propre au mouve
ment, qui ne femble faite que pour étre le fondement
inébranlable de toutc ilabilité , vous voulez en faire un ai?
tre Gt la promener dans les airs , dei} une prétention trop
étrange. Mais qu’y a-t—il de folide dans ceraifonnement de
Tycho ? N’y voir-on pas au contraire un homme prévenu
d’une maniere populaire pour les idées qu’il a concues dans

fon enfance ? Pourquoi la terre qui eft beaucoup lus petite ique le foleil , fuivant les démonftrations méme pe Tycho ,
1`eroit-elle moins propre au mouvcmcnt que le foleil ? Pour- "
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quoi feroit-elle plus vile Gt plus grolliere que les planetes
qui font rondes comme la terre, opaques Bc obfcures com
me elle, quand le foleil ne les éclaire pas, &qui font la plu
part au moins aufli groiles que la terre , de l’aveu méme de
T cho. Y

zuarriemei 7 67. Tycho étoit choqué de la difiance énorme in la- h
p0°l°°"°“‘ quelle doivent fe trouver les étoiles dans le fyftéme de Co- n

pernic, pour que 1’orbe annuel de la terre n’y paroiffe qu’un
point ; I1 n’ef’t pas vraifemblable , dit-il (E AjZr.‘_p.r 67), `
que l’ei`pace compris depuis le foleil ju{qu’a Saturne , foit7oo fois plus petit que a diitance des étoiles fixes , fans
qu’il y ait d’autres alires dans l’intervalle ; c’ePc cependant
ce qu’il faut fuppofert d’ailleurs les étoiles de la troiiieme
grandeur dont le diametre apparent efi: d’u‘ne minute , fe
roient égales a l’orb.e annuel de la terre tout entier ; que fe
ra-ce des étoiles de la premiere grandeur qui ont jul`qu’a.
2 ou 3 minutes de diametre apparent?

Ces objections de Tycho n’auroient peut-étre pas eu lieu
dans ce {iécle-ci ; il auroit"appris que les cometes , par des
orbites beaucoup plus grandes que celle de Saturn-e , rem
pliffent une partie de cet efpace im-menfe dont le vuide lui
paroi{Toit inconcevable; il auroit {cu par la découverte des
lunettes; que le diamétre apparent des étoil-es de la pre
miere grandeur n’efi pas d’une feule feconde , Bt qu’ainii
on n’e{i point obligé de les fuppofer d’une grandeur fi pro
digieufe ; mais quand il faudro-it admettre un intervalle im
menfe vuide d’étoiles & de planetes , & convenir que les
étoiles fixes que nous appercevons , font de beaucoup plus
grolfes que le {`oleil , je ne vois pas qu’il en réfultét rien
de bien poiitif contre le fyiiéme de Copernic ; les étoiles
plus rapprochées 8: plus petites dans le fyfléme de Tycho,
font une chofe fort indiH`érente ,- uifque nous ne fgavons, l
rien de leur grandeur réelle, non plus que de leur diflance,
comme on le verra dans le XVI? Livre.

Qinquiemc 7 6 8. Tycho demande encore dans la méme Lettre,
Ol"°&‘°”' comment on peut concevoir le mouvement de parallélifme

de Paxe de la terre , éc comment un {`eul 8: méme corps
peut avoir ainfi deux mouvemeus différens , l`un qui tranil



E xamezz des O@ec'Z. cozzzre lc Mouv. de la Terre. 3 g ;
porte le centre du globe , Bc l’autre qui change la polition
de fon axe. A cela je réponds que le parallélifme de _l’axe
de la terre n’ell point un mouvement particulier , comme
le {`uppofe Tycho qui en fait toujours ce qu’il appelle
un zroyieme mozwemerzr de Ia terra; c’ei°t une lituation de Parallélifmc

l’axe qui-ne change point , parce qu’il n’y a aucune caule .‘{.°c};"`’°
qui la faiie changer , il iul’Ht que laxe ait été dirigé une
fois vers ull point du ciel pou-r qu’il continue d’y étre tou
jours dirigé ( 788 ), quoique la terre ait un mouvement an
nuel fuivant une certaine direéiion : il n’y a aucune raifon
hylique ni mathématique , d’o€1 l’on puiffe conclure que
’axe du mouvement diurne fe dirigera perpendiculairement

$1 l’orbe annuel, il n’y a entre ces deux mouvemens aucune
connexion ni dépendance. Quand une toupie tourne fur la
table par un mouvement de rotation qui lui a été imprimé ,
cette table peut étre tranfportée de haut en bas , de droit E1
gauche, obliquement , circulairement, fans qu’il en réfulte
aucune difference dans le mouvement de la toupie ; on peut
méme lancer cette toupie fuivant la direélion qu’on vou
dra , fans quielle ceH`e pour cela de tourner furle méme
axe. Un boulet qui fort du canon, tourne prefque toujours
fur fon axe , mais. tantot dans un fens , tantot dns l’autre,_
fuivant la nature des obfcacles qu’i1 aura éprouvés avant de
fortir du canon; cela n’ei’t point incompatible avec"`l’ex

lofion , Bc n’en dépend aucunement. Voyez le Livre de
obins fur l’Artillerie, New Pri/zczyvles of Gumzegy, 1742,

in-8**. pacr. 93. &

‘° d° 1*

7 6 9.Tycho croyoit trouver dans les cometes une ob- Fgixfqme
Obl°&‘°”°ieélion tres-forte contre le {`yiiéme de Copernic , fcavoir ,

. qu’elles n’étoient point aii`e€tées par le mouvement annuel
de la terre. Cometas izzfizper cmlitus COIZQECZOJ JC i1z_/olis
cppcyito verjhzzxcs, motuiterrae non recldi oézzoxios, quam
vis rzorz in zazztum dg/Zen: ut plané is evazzekat ,fZcut in
fxis fi: _/jwderibus _; Coperzzicazzam quoquc ajimzptiozzenz
in mom terra! c0ZZa6¢·ere. C’ei’t dans une Lettre a Roth
man , que j’ai déja citée ( 7.62 ). Il paroit méme que dans
le temps ou Tycho fongea en 1682 a former une hypo

ihéfe pour expliquer la proximité de Mars? la terre , laY *1
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raifon qui lui Ht rejetter le fyfiéme cle Copernic , fut que
les cometes ne aroi{Toient point aH`e&ées par des inégalités
apparentes , telles qu’il devoit y en avoir ii- la terre avoit
eu un mouvement annu·el : cette raifon étoit grave aITuré—
ment; ii elle cut été vraie , elle eut été fans réplique , mais
Tycho avoit obfervé peu de cometes ; s’il cut vu celle de
1 681 , S’ll.€l3f vu celles dont la route tortueufe S: bifarre en
apparence , devient une co-urbe exa£’ce & réguliere quand
on tient compte du mouvement de la terre, il e€1t changé
probablement de langage , & ce qui fut pour lui une raifon
de rejetter le fyfléme de Copernic , en cut été au contraire
la plus forte démonfiration , comme on le verra dans le;
XIX°. Livre.

firtraftion du 770. Tycho étoit obligé pour Faire tourner les pla
g‘*fgfé-y;i;_° netes autour du foleil , d’imaginer une efpece de force cen~

trale , ou de tendance vers cet ailre: cc Quelle ef: , ie vous
as prie , écrit-il a Rothman , ( Epyi'. Ajfnp. 148. ) la ma
»¤ tiere ténace , par laquelle certains corps , comme le fer `
» & l’aiman , s’uni{`fent & fe cherchent mutuellement, mal
== gré les corps meme interpofés ? Si cela a lieu naturelle
»¤ ment dans les corps terreilres inani-més , pourquoi ne l’i=
»> magineroit-on pas dans les corps célefies , que les Plato=
M niciens 8: les Philofophes les plus {ages ont regardés
=> comme étant, pour ainfi dire , an-imés ou doués d’unc
¤=·· vertu divine :li·i`ez attentivement Pline $1 la En- du 16°.

>¤ .chapitre de fon fecond Livre {ur la caufe des ilations Bc
»= des rétrogradations des trois planetes {`upérieures ; ce qu’il
== en dit , quoi·qu’obi`cur Bc meme abfurde , mérite quelque
=> attention , & fait voir que les plus anciens Mathémati—
» ciens , ceux meme qui ont placé la terre immobile au
» centre du monde , n’ont point employé les épicycles ,
¤· mais ont cru que ces apparenccs , par une certaine caufe
»¤ occulte , pouvoient fe- rapporter au foleil , & s’expliquer
»¤ ainfi , fans qu’il y efrt entre le foleil & les planetes aucunc
» matiere capable de les unir enfemble ==·.

77 I. Tycho concevoit donc une certaine force de
connexion entre les planetes & le foleil ; or cette force s’é§·
tend jui`qu’Ia Saturne- , c’ei’c-in-dire , bien au-dela de la texte.;
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Comment donc imaginer que la force du {`oleil capable de
retenir des planetes plus groiles que la terre Ez a de plus
randes difiances , ne put cependant rien fur celle—ci , Gt

_/qu’au contraire le foleil armé de ce vaiie cortége, fut obligé
de tourner fans ceiTe autour d’une terre un million de fois

plus petite que lui?
77 2. En matiere de Phyiique on ne fgauroit donner

une démonfiration rigoureufe Gt _récii`e , comme dans la iaGéométrie pure : fi un homme plcé fortuitement, & pour i
la premiere fois , dans un vaiileau & fur un Heuve , s’étoit
perfuadé d’avance fortement par quelque motif de préven— l
tion, que ce vailleau eft immobile, on auroit beau lui mon
trer la terre , les arbres Gt le rivage en mouvement , lui dire
que tout cela ne fgauroit étre emporté as la fois du meme
fens , que le mouvement {`eul de fon navire eft la caufe de
toutes ces apparences , Gt fufht pour expliqver tous les
mouvemens qu`il appercoit ; s’il ne 1’a jamais éprouvé lui
meme en defcendant 5. terre , s’il n’a point vu de batiment
avancer fur l’eau , s’il a oiii dire cent fois le contraire , il
pourra toujours vous répondre que peut-étre vous avez
raifon , mais qu’il n’a jamais éprouvé li cela eil bien vrai.
Tel efi le cas du Phylicien qui voudroit démontrer au eu
le le mouvement de la. terre ; il lui fera voir des milliers

détoiles qui paroiflent toutes avancer du meme fens, quoi
qu’elles foient a des diiiances prodigieufes les unes des au
tres ; il lui dira qu’on ne peut méme imaginer une caufe
commune pour tallt de corps ifolés & indépendans les uns
des autres, capable de les entrainer 5 la fois , & de leur
faire faire un tour entier tous les jours autour d’une petite i
mafle de terre, que l’on n’appercevroit pasii l’on étoit placé i
vers une étoile : le Phylicien lui dira encore qu’un feul
mouvement de rotation dans le petit globe de Ia terre qui
n’a que 1432 lieues de rayon , fuHit pour caufer cette in
Hnité de mouvemens apparens : tout cela ne fcauroit le
convaincre ; ce font des preuves , cepn'eft pas une démonil
tration proprement dite , on n’en fcauroit avoir en Phy
iique; mais le Phyficien ne les exige pas , & il lui fumt
d’avoir mille raifons in propofer , tandis qu’on ne feauroit

Y y
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lui faire une feule objeéfion phyfique contre le mouvement
de la terre. L’abfurdité du fyfféme qui fait tourner autour
de la terre le foleil avec toutes les planetes , femble encore
étre prouvée par la Hgure bifarre & conrournée de la trace,
qu’il faut fuppofer que les planetes décrivent dans le ciel.
Kepler en a donné la figure dads fon Livre de Ste/Za Mar.
zi: ; on_la trouve aufli dans les deux Affronomies Angloifes
de Long Gt de Fergujbzz ;i rien ne peut fauver une fi énormc
complication de mouvemens, fi ce n’eff de fuppofer unc
force centrale d’attra£fion Sc de tendance vers le foleil ,
mais cela eff impoflible a concevoir avec le fyfféme dc
Tycho.

Démqnfirations 77 3 . Au reife, on doit regarder comme des démonf—
`'° d°

g;Pggf;trarions direéfes & p-ofitives du mouvement de la terre , le
hénoméne de l’aberration des étoiles ( Liv. XVII. ), 1’ac-·

courciffement du pendule vers Yéquateur , la figure appla
tie de la terre (Liv. XV.), & tous les phénomenes qui
rouvent l’attra&ion générale des corps céleffes , ( Voyez
e XXII':. Livre) ; parce que cette loi ne fcauroit fubfiffer

fans le mouvement de la terre, qui eff le premier fondew
ment de route Affronomie Gt de route Phyfique céleffe;
Ainfi l’on peut dire qu’un Traité d’Affronomie eff lui-mé
me Yaffemblage de mille preuves différentes du mouvement
de la terre ; Yenchainement de toutes les parties de cet ou#
vrage fe trouveroit rompu , Gr leur cohérence défunie , fi
l’on ceffoit d’admettre ce mouvement.

77 4.. Le P. Riccioli emploie plus de zoo pages in·f`ol.
dans la feconde Partie de fon Almageffe , a differter fur le

fyfféme de Copernic ; il propofe 77 argumens contre lemouvement de · a terre, fans compter les témoignages fa
crés qui y font préfentés dans route leur force ; i1n’y a rien

parmi ces arpumens qui ne foit renfermé dans ce que l’on avu aux artic es précédens : il ne me reffe plus qu’a dire un.
mot des témoignages facrés qu’on nous a fi férieufement
oppofés ; trop de gens y ont attaché unefcrupuleufe im.
portance, & quoique cela paroiffe n’étre pas du reffort d’un
Phyficien , notre refpeif pour l’Ecriture 8: le deli: dc
convaincre un chacun {nous obligenr d’yinfiffer,
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Dc: Pajfbgcr de l’Ecri:ure qui am paru. comraires au
Sy/Zéme dc Capcrnic.

77 PLUSIEURS Auteurs ont accumulé des raifonne
mens de toute efpece , pour faire fentir que les différens

aifages de l'Ecriture ou il eil parlé du mouvement du fo
eil , peuvent s’entendre de celui de la terre fans leur faire

violence. N’auroient-ils point expliqué aufli fort au long
ces mots de Virgile , Ternzque ur6%ueqrecedu1zt, ii par
hafard ils fe fuffent trouvés dans l’Ecriture i'Heureufement
il ne fe trouve pas des partifans aifez féveres de la lettre 6:
du texte ide Virgile , pour conclure de ce paffage que le
vaiifeau d’Enée n’avancoit pas, mais que les villes 6c les ri—
vages étoient tranfportés loin de lui.

Il y auroit un zéle fanatique at prétendre exclure des Li
vres—Saints toutes les métaphores , routes les comparai
fons , toutes les tranfpoiitions d’expreIIions qui font recues
dans le monde. Les Ailronomes difent comme les autres ,
le foleil fe leve, Sc le foleil fe couche ; ils le diront éternel-·
lement , fans prétendre méconnoitre le véritable état de la
nature ou le foleil eil fixe : Dieuconverfant parmi les hom—
mes le diroit avec eux, Gt Jofué ne pouvoit dire autrement.
Il me femble qu’il y a de la iiupidité $1 prétendre qu’un Gé
néra1d’armée , tel que Jofué , ( dans le moment ou il s’a
giffoit de manifeiler at fes foldats la gloire 8: la puiffance de
Dieu par une vicioire ) , dut leur faire une legon d’Ai’tro
nomic , 8: quittant le langage que fes foldats pouvoient
entendre , dire 5. la terre de s’arréter ; il auroit fallu en
méme temps leur apprendre en détail pourquoi cette Gn
gularité d’expreHion 5 8: jamais digreilion n’eut été plus
hors de place. Ainii dans le cas meme ou Jofué , comme
Prophete , auroit été inflruit par la toute—puii]`ance de Dieu
de ce qu’on ignoroit de fon temps , il n’auroit pas pu s’ex
primer autrement qu’il n’a fait. Il en eil de méme des autres
paifages de l’Ecriture , ou les Aureurs facrés ont d€1 nécef
iaircment parler comme l’on parle, Bc comme nous parlons
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nous-memes uand nous difons le lever, le couclier ,Ie
mouvement flinégalité du foleil.

Aulteurs `qui 77 6 . Les Ouvrages ou l’on peut trouver une ample
j;‘{}u§f"‘ 1* jufiification 15—deH`us , font les fuivans : KEPLER , de .5`relI4 L

Marzis, in [rzzrod. My_/Zeriuzn C0/Pnog. in rzotis ad cap. 1 J
Epitomc Afrorzomiae Caper. Lib. L pag. 1 38.vROT1-IMAN
dans uneLettre qui fe trouve parmi celles de Tycho, pag;
1 go. Ffzirizzus dans une Epitre au Général des Carmes;
imprimée en Italien en 1 61 g, & en Latin en 1641,5 Lyon.
Heiigorze dans le II. Livre de fes Théoriques. Lazyéerge
dans {`on Apologie contre Fromond , Théologien de Lou,
vain , 8: contre Morin , imprimée 5 Middelbourg en 16 3 3;
& meme le P. Riccio/i , T II. p. 487.

Ce que ces Auteurs en ont dit ,I`uHit pour faire voir la.
vérité des propolitions fuivantes , que je vais técher d’éta—·
blir 5 mon tour.

L»EC,;t,,,c 7 7 7 . Les paffages de l’Ecriturc»Sainte qui font contrai
§f¤1>*¤i¢ {>E1°¤* res au mouvement de la terre , ne doivent pas fe prendrciIce ms

dans le fens propre & littéral, & dans la rigueur des termes;
mais dans le fens ordinaire du difcours , {`uivant la maniere
générale de raconter 81 de parler. Il y a un grand nombre
d’autres pailages de l’Ecriture ou il ei} parlé d’Aftronomie
Bc de Phyfique , dans lefquels il eff évidcnt qu’on ne doit
pas s’attacher 5 la lettre , comme quand le Prophete Roi
dit: Tellurjimdazaftper maria, PIC xxm; ou lori`quel’Ec
cléllalie dit : Terra in a·ter1zum_/Zat , &c. Dans lcs p:·1lIageS
de l’Ecriture ou il eff parlé du mouvement du foleil , on ne
voit pas que les Ecrivains—Sacrés aient prétendu décidcr
la queilion phylique , 6: établir ou profcrire un fentiment
15-deilius. Ces paffages ne font point des articles qui inté—
rellent, ou qui concernent la Religion ni le Dogme, ou qui
foient mis dans la bouche du S. Efprit , mais feulemcnt des
acceilbires indiilérens d’une narration hifiorique.

7 7 8. Rien ne nous oblige de croire que par le don de
prophétie les AuteursrSacrés aient été iniiruits des chofes
profanes 8: indifférentes 5 l’objet des Livres·Saints. Les
Saints Peres Bc les Aureurs Eccléfiaiiiques , dont l’autorité
peut nous étre oppofée dans cette matiere, n’011t eu aucune

coinnoiilance
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connoiffance de l’Aiiron0mie 5 tel eil S. Augufiin , l’un des
plus fcavans en tout genre , qui ne croyoit pas aux Anti
podes , ( de Civit. Dei, Lib. XVI. cap. 9. ).

Eniin , l’Eglife n’a jamais porte aucune deciiion for- L’Eglifi·: ie
{’"‘°°9'“m°melle contre le fyiiéme de Copernic. 11 eii vrai qu’i1 y a

un Decret de la Congregation des Cardinaux Inquifiteurs ,
Ie 5 Mars 16 r 6 , contre les Livres de Copernic , de Alin
nica 6: de Fofcarini , 8: une Sentence contre‘Galilee , du

x zz Juin 1633 , qui le 'condamne a abjurer 1’erreur du fyi?
téme de Copernic 5 mais cette fentence ne porte pas me
me que ce foit une herefie formelle; elle declare feule
ment que ce fyiiéme efi_/iifzed d’hereiie, ce qui n’exclur,
point fa jufiification, (Riccioli , Almrzg. T. II.pa . 496. ). i
L’on jugea 51 propos de le condamner pour arréter les defor
dres qui pouvoient naitre en general d’une trop grande li
berte dans les ouvrages d’efprit; mais on a toujours permis,
meme in Rome , de l’adopter comme hypothefe * , 6: cela
fuflit pour raffurer les confciences les plus timorees.

f;.[Hm C c'

77 9. Il efi donc prouve que le fyftéme de Copernic C¤m;lu§gn
ef} le feul qu’on puiffe admettre , 8: que la terre tourne ve- P°
ritablement fur fon axe 8: autour du foleil, enfin , qu°il n’y a
aucune objeélion phyfique ni, morale a faire contre ces
deux mouvemens 5 cela fera encore mieux coniiate aprés
que nous aurons explique tous les phenomenes de 1’Afiro·;
nomic par le moyen de ce double mouvement.

FEXPLICATION DES PHENOMENEI
DANS LE JYSTEME DB C0 PERNIC.

“’1’‘°‘"°'

§i,i.mm c a mh

7 8 0. LE Mouvmsur munm: de tout le ciel s’expli- diM¤¤veme¤cur"'

que avec une extréme facilite dans le fyfiéme de Copernic5
on a vu ( 74.4.) que c’étoit une des principales raifons qui
l’avoient fait admettre 5 8: il fuHit en eifet que nous tour
nions autour de l’axe de la terre 5 d’occident en orient, pour
que tous les afires paroiifent tourner au contraire d’orient
en occident. Soir BA ( Fig. 4.9. ) , l’axe de la terre dirige ng. 4,,

Hpuhéjé viem de Tidqlm , ppm 5 & dri , _/iq: ; c‘cfl unc I'upp0Gtion qui· il'fuccor e avec le phenomtne qu¢ You Vcut Explnquer.
Tome I. Z z
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vers Ie point P du ciel, DE le parallele que décrit un point
D de la terre par fon mouvement diurne , F le point de la.
fphére célefte qui répond verticalcment au point D , G lc

oint qui répond verticalement au point E dc la terre ; la
igne CDF qui eil la verticale du point D , tourne avec

lui autour du centre C 8: de l’axe CP , elle clécrit par cc
mouvement la furface d’un cone , dont le fommet eil au
centre C de‘la terre , Bc dont la bafe s’étend de Fen G ; lc
cercle célefie FG parallele at l’équateur , ei’t la bafe du
cone que décrit la ligne du zénith CDF; il n’e{l pas dans
le méme plan que le parallele terrefire DE, mais il lui cor
refpond effentiellement , puifque tous les points de ce pa
rallele céleile FG font éloignés du pole célefte P , du mé
me nombre de degrés que le point D eff éloigné du pole A
de la terre : la ligne du zénith CD F rencontrera dans les
24 heures tous les points du ciel qui font a la méme dif
tance du pole P , c’ef’t—a-dire , tous les points qui font fur
le parallele céleile F H G , Bc ils paroitront tous a fon zé—
nith : c’ei’t ainii qu’a Paris nous voyons fuccellivement pail
fer au zénith les conftellations de Cailiopée, d’Andromede,
de Perfée , du Cocher , de la grande Ourfe & du Dragon ,
parce que notre verticale, ou la ligne de notre zénithvales
rencontrer tour a tour, & fe placer fur ces différentes conf
tellations , qui font toutes at 41 degrés; du pole du monde
ou du point vers lequel ef’t dirigé l’axe de notre mouvement.

Mouvemcnt 7 8 I . LE MoUvE1vu2NT ANNUEL s’explique avec la me
°""“°1'

me facilité dans le fyiiéme de Copernic ; tout ce que nous
avons dit du mouvement apparent du foleil dans l’éclip—
tique , ( g6o JC ftiv. ), a lieu en conféquence du mouve
ment de la terre: quand la terre eft dans le Bélier , le fo
leil paroit dans -la Balance ; la terre avance de 30 degrés ,‘
6: fe place dans le Taureau , le foleil paroit avancer d’au
tant , Gt fe trouve dans le Scorpion , le lieu apparent du fo
leil ef’t toujours oppofé de 1 80 degrés , ou de {ix fignes au

Fig- s<>· lieu apparent de la terre : ainli dans la Fig. go. foit ..S` le fo
leil ; TR 1’orbite de la terre , ‘v‘ fo -A-. 7c le cercle célefie a
_ pellé e’c/zjazique , dans lequel on imagine les douze {ignes a
une diflance infinie de nous; le foleil Sparoit répondre en
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g quand la terre ei} en T, patce que le rayon vifuel mené
de la terre au foleil s’étend vers le ligne & , 6c nous difons
qu’alors le f`oleil ell dans la Balance; mais-li la terre T étoit
vue du foleil J` iiuivant le rayon STV , elle paroitroit en wr,
c’eil-E1-dire , dans le Bélier ; le lieu de la terre dans l’éclip
tique el} donc toujours diamétralement oppofé a celui du
foleil ; la terre ne fcauroit changer de {ituation que le foleil
ne paroiH`e changer d’autant , & il doit paroitre toujours
dans le ligne oppofé a celui de la terre. Ainli la terre décri
vant une orbite annuellc TR , qui la fait répondre fuccell
livement a tous les points Y 6, &c. elle verra le {`oleil ré
pondre lui-méme a tous les points de Yécliptique ; par conl`é·
quent le mouvement annuel de la terre produira le mouve
ment apparent du foleil, tel que nous l’obfervons , 6c qu’on
1’a vu dans le premier Livre , art. 4.6 Jéfziv.

7 8 1. Nous fuppofons ici , comme nous l’1vons tou
jours fait , que l’écliptique eft un cercle dont le plan pail`e
par le centre de la terre , aulli bien que par le centre du fo
leil ; pour le prouver, il {`uHit de conlidérer que l`obliquité
de l’écliptique , ou la diliance de Yécliptique a Yéquateur ,
obfervée en été & en hyver , fe trouve toujours parfaite—
ment la méme ; or l’équateur paffe certainement par le
centre de la terre , car nous voyonsles aitres qui font dans
Yéquateur , fe mouvoir dans le plan d’un grand cercle; ainli
Yécliptique coupe en deux parties égales un grand cercle
qui paffe par le centre de la terre. Ajoutez a cela que les
points équinoxiaux ne feroient pas diamétralement oppo·
fés , li ces deux cercles ne fe coupoient pas en deux parties
égales , Gt ne pafloient pas tous les deux par le centre de la
terre ; c’ef’t pourquoi il eft évident que le plan de l’éclipti·
que pafl`e tout a la fois par le centre du foleil 8: par le cen—
tre de la terre (79; ).

78 3. La CHANGEMENT mas SA1soNs s’explique dans Explicatioq
d°‘ S‘“[°“‘*le fyftéme de Copernic au moyen de l’inclinail`on Bc du pa

ralléliiine coniiant de l’axe dc la terre; mais ceci exige
plus d’attention , 8: dei} de tous les phénomenes celui qui
prouve mieux le génie de Copernic. Le phénoméne des
faifons fc réduit a ceci : les pays de la terre fitués {`ous le

Z z ij
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tropique du Cancer, ou 5 23 deg. { de latitude feptentrio
nale , comme font 5 peu-pres Yancienne ville de Sienne ,
celles de Canton Bc de Chandernagor , voient le foleil
paffer par leur zénith 5 midi dans le temps du folfiice d’été,
ainli que tous les pays qui font 5 meme latitude ou 5 meme
diitance de Yéquateur; au contraire ceux qui font 5 23° {
de déclinaifon méridionale par-del5 l’équateur , comme
Rio-Janeiro , ont le foleil au zénith le 2 1 Décembre ,
quand le foleil ei’t dans le tropique du Capricornea Pour
que cet eH`et ait lieu dans le mouvement de la terre, il i`uHit
de la placer de maniere que le rayon folaire dirigé vers la
terre , atteigne dans le premier cas un des tropiques terrel`
tres , celui de Chandernagor; Sc dans le fecond cas, le tro
pique oppofe.

o I . rig.;1. 7 84. So1t .S`le folenl, ( Fai. 51.) CBL D deux pointsdiamétralement oppofés de l’or e annuel de la terre ; le point
C ou elle fe trouve le 21 de Juin , Bc le point D Oil elle
fe trouve le 2 1 de Décembre , EF le diametre de l’équa
teur , GH le diametre du tropique de Chandernagor , I IC
le diametre du tropique de Rio-Janeiro; fi l’axe PA de
la terre eil incliné de maniere que l’équateur E F faffe un
angle de 2 3° { avec le rayon folaire 5 C, c’efi-5-dire, avec
l’écliptique , (car le rayon folaire eff toujours dans l’éclip
tique ), l’angle H C FQ ou l’arc HF étant de 2 3° {,le rayon
folaire aboutira au point H de la terre éloigné de l’équa
teur F dc la meme quantité, de 2 3° {, c’eI}-5—dire, que Chan
dernagor Gt tous les points du meme parallele auront le fo
leil 5 leur zénith ce your-I5 : fi au contraire l’axe PA étoit
droit , ou perpendiculaire au rayon folaire .S` C , le diame
tre E CF de 1’équateur fe dirigeroit fuivant C J` , 81 fe
confondroit avec lui ; le foleil feroit donc perpendiculaire
fur les lieux qui font dans l’équateur terrefire , Bc ce fe
roient les pays fitués fous l’équateur qui auroient le foleil 5
leur zénith ; mais l’inclinaii`on de l’axe PA qui fait avec le
diametre C` 5 D de l’écliptique , ou avec le rayon folaire
SHC, un angle PCH de 66° { , eft caufe que le ra on fo
laire aboutit perpendiculairement en un point H de lin terre
different du point F de Féquateur. Tous les pays Iitués fur
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le cercle dont G H eil le diametre , c’eft-a-dire , fous le tro

iue du Cancer , en tournant ce jour-la autour de l’axepq
PA, pafferont a leur tour- au point H, ils auront tous le foleil
perpendiculairement at leur zénith en palfant en H fous le
rayon folaire .S` H 5 c’ei’t ce qui doit arriver fuivant les ré
gles du mouvement diurne , tel qu’0n l’obI`erve , ( 2 , g 1 8: ,
78o ).

7 8 j. La terre fix mois apres fe trouvera de l’autre coté
» du foleil, dans le point D diamétralement oppofé au point CQ

ce qui arrive dans le folfiice d’hyver, le 2 1 Décembre : fup
pofons alors que 1’axe TB foit parallele a l’axe PA de la
{ituation précédente , en forte qu’il foit incliné du méme
fens & vers le méme c6té du ciel , qu’il étoit {ix mois au
paravant , alors le rayon folaire J` RD , au lieu d’aboutir au
tropique du nord en L , comme dans le premier cas , ré
pondra en R au tropique R K qui ef’t celui de Rio-Janéiro ,
ou des pays fitués a 2 3° i de latitude méridionale 5 ce jour-la
tous les pays {itués fous ce tropique dont le diametre eft RV,

aiferont fuccefiivement au point R en tournant autour de
’axe TB , ils auront tous le foleil a leur zénith , ainH le fo

leil aura véritablement décrit le parallele de 2 3° }, comme
cela doit étre fuivant la régle du mouvement diurne ( 5 1 ,
780 ). _

7 8 6. Lorfque le foleil répondoit au tropique du Can
cer , Gt qu’il étoit perpendiculaire fur H , tous les pays
{itués du coté du pole arétique P, ou dans Yhémifphére bo
réal de la terre, avoient leur été; mais le rayon folaire étant
devenu perpendiculaire en R fur le tropique auilral ou tro
pique du Capricorne , les pays {itués fur LM, 8: tous ceux
qui font au nord du coté du pole arétique T, ont leur hyver,
arce qu’ils recoivent obliquement le rayon folaire 5 ce font
es pays méridionaux fitués fur le parallele R V, Bc du c6té

du pole aufcral 8: antarélique B , qui ont leur été 5 comme
les pays feptentrionaux 1’avoient au mois de Juin , la terre
étant en C.

7 87. Ainii le parallélifme de l’axe de la terre , ou des
lignes PA, TB , une fois fuppofé , l’on explique tres-exac
cement GL tres-{implement les changemens de 1’hyver a l’été5

Z z
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at l’egard du printemps St de l’automne , on doit bien fentir
qu’ils auront lieu dans le paifage de l’hyver a l’ete & de Pete
al’hyver ; 8: l’axe etant toujours fuppofe parallele alui
meme, quand la terre fera dans les lignes du Belier & de
la Balance , au mois de Mars Sc de Septembre , le rayon
·folaire repondra perpendiculairement fur un point de l’e-·
quateur , puifque dans les mois de Juin St de Decembre il
repondoit au nord Gt au midi de l’equateur.

Lg Pmuéiiymc 7 8 8 . Copernic qui le premier imagina cette explication
"`°‘*P°i'“ “”
_THODVCHICHL des faifons par le mouvement de la terre , ( de Revolu:.

. · w _ . Lz5. I. cap. 1 1. ), appelle ce parallelifme de laxe un tro14
{ieme mouvement, ou mouvement de declinaifon contraire
au mouvement annuel: il arrive , dit—il , que par ces deux
mouvemens egaux & qui fe contrarient mutuellement .
l’axe de la terre 6t fon équatcur font toujours diriges de la
meme maniere Gt vers le meme cete du ciel : il fe trom

poit en cela ; le parallelifme de 1’axe n’ef'r que la negation
d’un troifieme mouvement, il en faudroit un pour que l’axe
ceffer d’etre parallele a lui-meme , comme je l’ai explique
art. 768.

7 8 9. Pluiieurs perfonnes ont reprefente par des ma
chines planetaires le mouvement annuel de la terre autour
du foleil accompagné du mouvement diurne , fur un axe
confiamment parallele a lui-meme : on trouve une machine
de cette efpece decrite par ./Vice/as Muler , dans l’edition
qu’il a donnée en 1617 du Livre de Copernic ; une autre
dans l’Af’c1·onomie de Ferguffon`, p. 26o ; & il n’a pas eté
difiicile d’en imaginer de differences efpeces; il fuiiit pour
repréfenter le parallelifme de l’axe de la terre , que fon axe
foit place fur une poulie , Gt qu’au centre du foleil on ait
place une poulie egale il l’autre , avec un cordon fans En
qui paffe fur ces deux poulies en les ferrant l’une St Fautre;
alors on pourra faire tourner la terre tout autour du foleil ,
fans que fon axe ceffe d’etre incline Gt dirige vers la meme
region du ciel.

Rcqnarquc 7 9 0. Avant d’expliquer les _autres changemens que
°f[°"“°u°'

produit dans le ciel le mouve ment de la terre, il eft effentiel
de bien comprendre la propoiition fuivante, Si l’ocil do
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l’Obi`ervateur , tranfporté par le mouvement annuel de la
terre , continue de voir fucceflivement un meme afire fur
des rayons paralleles entre eux , l`aiire ne Iui paroitra avoir
eu aucun mouvement.

Je fuppofc que l’Obi`ervateur placé en O, ( Fig. 52. ), F?g·i1·• `
voit un afire par le rayon O5, 8: qu’étant arrivé en P il
Ie voit par un autre rayon PM parallele au précédent , je
dis que pendant tout le temps que l’oeil a mis a aller de O

\ en P , l’afire ne lui paroit avoir eu aucun mouvement ,
c’eii-Pa-dire, qu’il le voit dans la meme lituation dans la me
me région du ciel , 6: qu’il jugera l’afire immobile ou fia
tionaire. En effet , comme nous ne pouvonsjuger de la
Iituation d’un aiire qu’en le comparant a quelque point du
ciel , a quelque objet , a quelque alire, a quelque plan , ou
a quelque ligne , foit OPR la ligne , ou la direction primi
tive que nous prenons pour terme de comparaifon ; l’angle
SOR GL l’angle MPR font parfaitement égaux , puifque
Otfefi parallele a PM par la fuppoiition; donc , la diiiance
apparente de .S` & de M , par rapport au terme de compa
raifon OPR , fera dans les deux cas de 9o°. Cette diiiance
étant la méme , nous n’aurons aucun indice , aucune appa
rence de mouvement dans l'objet J`; nous ne pourrons
donc faire autrement que de le juger immobile.

7 9 I . Pour peu qu’on y réHéchiH`e , on fentira qu’il eii
évident, comme nous l’avons fuppofé , qu’on ne peut ap
percevoir le mouvement d’un objet que par comparaifon a
un autre : fi j’étois feul dans l’univers avec un afire S, 8:
que nous fuilions tranfportés enfemble d’un mouvement
commun. au travers des efpaces imaginaires , il feroit im
poilible que je pufI`e reconnoitre ou appercevoir ce change
ment ; car quel indice en aurois-je?

7 9 2. On demandera maintenant quel ei} l’objet de
comparaifon ,.81 s’il y a un terme Exe , tel que la ligne OR
( Fig. gz. ) , auquel un Aiironome puiffe comparer les ai`- rig. gi.
tres , pour juger s’ils ont , ou s’ils n’ont pas quelque mou
vement apparent : nous répondrons qu’il y a plulieurs de
ces termes fixes ; tels font d’abord le plan de l’équateur ou
celui de Yécliptique , lorfqu’i1 s’agit des étoiles iixes ;
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comme ces plans font fixes , ou que du moins on connoit
tres-bien leurs variations , on y rapporte les variations ap
parentes des étoiles fixes , pour avoir la quantité & la me
fure de ces variations.

7 9 3. Le point équinoxial , ou la ligne menée au pre
mier point du Bélier , ef} encore un terme fixe de compa
raifon repréfenté par la ligne OR ,8: 1’on s’en fert aufli

our les planetes : toutes les fois que _le rayon S O dc
’étoile fera un angle droit avec la ligne OR, nous juge

rons néceffairement que l’afire a 9o° de longitude; cette
longitude ne changera point tant que l’angle MPR fera.
égal a l`angle SOR , 6: nous jugerons l’af’trefL'azi01zaire ,
pendant tout le temps que l’angle P continuera de paroitre
égala l’angle O , c’ei}—?1—dire, que la planete continuera d’a-e
voir 9o° de longitude,

DE .L’I!VCLI./VAISON DES ORBITES
PLANETAIRES.

7 9 4.. APRE,S avoir prouvé que les planeteslprincipa
les , aufli bien que la terre , tournent autour du foleil , il
eff néceffaire d’expliquer les phénomenes , ou les apparen
ces qui réfultent de ce mouvement; mais une partie de ces
irrégularités vient de l’inclinaifon des orbites planétaires
par rapport as l’écliptique ,\ainfi nous commencerons pai:
traiter de cette inclinaifon.

Lorfqu’on obferve les planetes dans leurs revolutions
ériodiques , au travers des étoiles fixes, on appereoit qu’el—
es ne répondent pas tout—a—f`ait aux memes points du ciel,

lorfqu’elles paflent a la meme longitude 6: proche des me
mes étoiles 5 une planete qui aura paffé au nord , ou au-def;
fus d’une étoile , pourra dans la revolution fuivante .pafl`er
au-deffous de la meme étoile , 6: etre plus ou moins éloi—

gnée de Yécliptique , c’ef’r-a-dire , avoir plus ou moins dellatitude. D’ai eurs les planetes font tantot au nord de l’é—
cliptique , & tantot au midi , Sc cela va jufqu’a 8 degrés;
ce qui prouve que les orbites planétaires ne font pas dans
le plan de l’écliptique , mais qu’elles lui font inclinées.

En effct
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En cEct , fi lcs planctcs toumoicnt toutcs dans Ic mémc
plan 2.uHi bien quc la tcrrc , nous lcs vcrrions toujours dé
crirc dans lc cicl la mémc trace, 6: rencontrer les mémes
étoiles , fans avoir aucune latitude ; au contraire nous ob
fervons fans ceffe les planetes au-deil`us ou au-deilous de
Yécliptique , qu’elles traverfent feulement deux fois a cha
que révolution ; ainli il efl démontré Par l’obi`e1·vation que
les orbites des planetes font inclinées a l’écliptique.

79 j. Il eil démontré auili que les orbitcs lanétaires p
font des plans qui paflent par le centre du foleilz en eEet,
pour commencer par l’orbite de la terre , cela eil évident `
( 782 ) , parcc que la déclinaifon du {oleil obfervéc en été
& en hyver par rapport a l’équatcur , fe trouve·la méme
de part 8: d’autre , Bt que cette déclinaifon obfervée de
jours a autres, fuit le méme progrés que la déclinaifon d’un
grand cercle de la fphére calculée dans tous {`es points (g98).

Pour les autres planetes , il en eft de méme : on obferve
lcurs latitudes , ou leur plus grande diftance au nord 8: au
fud de Pécliptique , 6c on les trouve égales de part&d’au—
tre quand on les rapporte au foleil ; on ivoit aufli que leurs
nmuds ou leurs interfeélions avec Yélcliptique font a 18o°
1’un de l’autre , rapportés au foleil ; ce qui ne pourroit
avoir lieu , fi les plans de ces orbites ne pailoient pas tous
-au centre du foleil. Mais quoique ces plans pa{l`ent tous par
le foleil , ils font diH`éremment inclinés les uns aux autres,
Bc s’étendent vers diflérentes régions du ciel.

796. Les orbites des planetes étant toutes dans des
plans différens & diH`éremment inclinés , il a été néceiliaire
de rapporter ces divers mouveniens a un feul Btméme plan
pour pouvoir les calculer tous par une méthode uniforme:
on a choili , pour cet eH`et , le plan de l’écliptique , 8: on l’a
choili pour deux raifons; la premiere , c’efl que le foleil
étant le plus remarquable de tous les aflres , celui que l’on
obferve le plus facilement en tout temps , il eff plus naturel
de le choilir pour terme de comparaifon , 6: de rapporter 5
fon orbite celle des autres planetes :1a feconde raifon de cette

rélérence eil que les orbites planétaires s’écartent peu de
fécliptique , Bc font avec elle de trés—petits angles, en fort;

A a aTome L

Pourquoi on
rapporte les pla
netes 5. Yéclipti
q_l.lc•
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que les réduétions font moindres & plus commodes ,.que
fi l’on rapportoit les orbites at un autre plan, comme fe
roit celui de l’équateur , auquel on avoit coutume autre
fois de rapporter tous les mouvemens célefles.

Dénninon 7 97. UN PLAN en général eil une furface fur laquelle
d“ ‘“°‘ d° Pl“"• on peut tracer en tout fens une ligne droite: c’efi la defi

nition la plus exaéte qu’on en puiife donner ; car une fur
face n’eit plus un plan , li une ligne droite ne s’y confond
& ne s’y réunit pas dans tous fes points & en tout fens : de
cette definition l’on peut aifément tirer toutes les pro

riétés des plans , telles qu’el1es fe trouvent dans le XI°.
ivre des Elémens d’Euclide, mais il me fuflira de rappelle:

ici celles dont nous ferons le plus d’ufage dans cet article.
Commune 79 8. DEFINITION. Un plan incliné fur un autre ,le

$°&‘°"·
coupe fuivant une ligne droite , qu’on appelle la commune

Fig. sgqpdion ; ainli le plan DABC & le plan ILABE (Fig. gg.),
paffant tous deux par la ligne A B qui leur eft commune,
on nommera cette ligne AB lafzilion commune.

Mefure aes 7 9 9. Si lorfque deux plans fe coupent , on tire dans
d
°’ chacun de ces plans unc ligne droite perpendiculaire a la

commune feélion en un meme point, ces deux lignes fe
ront entre elles un angle égal a l’inclinaifon des deux
plans : en effet , nous n’avons aucune maniere plus natu
relle de mefurer l’angle d’inc1inaifon de deux plans, que
de prendre l’inclinaifon des lignes dont ces plans font for-»
més, mais il faut choifir des lignes perpendiculaires a la fec·
tion , fhns quoi il n’y auroit rien de déterminé, les lignes
obliques pouvant faire des angles de plus en plus petits it
volonté.

gg, ,3, Soit un plan AB CD ( Fig. 53. ) , incliné fur un autre
plan ABE F, en forte que AB foit leur commune fec
tion , Gt que les lignes E B , CB foient perpendiculaires
fur la fe&ion AB , elles feront entre elles un angle CBE,
que l’on prend pour mefure de l’angle d’inclinaifon de ces
ldeux plans : li ’on prenoit deux autres lignes BG GLBH,
faifant avec la fe€tion A B des angles aigus , l’angle GBH

compris entre ces deux lignes, feroit toujours plus petitque ’angle CBE ; il le feroit d’autant plus que les points
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G Gt H approchcroicnc davancagc dc la i`c£ti0n BA , 8:
il n’y auroit ricn dc détcrminé pour la mcfurc dc 1’inclinai—
fon dcs deux plans ; ainfi nous fuppofcrons comme une
chofe néceilhire 8: évidente , que [Engle de deux plan:
M cya] d celui gue_j%rmerzt deux ligne.; de ce: plans, per
pendiculaifes ei leur commune féion.

O0. On rapporte 5 Yécliptique 1’orbite d’une planete
vue du foleil en la confidéram comme un grand cercle de
Ia fphére , de la méme maniere que nous avons rapporté
Yécliptique é l’équateur ( 134). Soir ALN Yéclipcique ,
( Fig. g4., ), A P[V1’orbite d’une planete; P le lieu de cette Fig. :4:
planete ; PL un arc du cercle de latitude qui paffe par le
centre dc la planete, Bc tombe perpendiculaitement fur
Yécliptiquc ALN, L fera Ie lieu de la planete réduit 5 l’é
cliptique , ou le point de Yécliptique fur lequel fe marque
la longitude de la planete. Les points A Bc N ou1’orbite
de la planete traverfe Yécliptique , font les NmUDs de la Ncrudsdes

P1a"°‘°s'
planete. Le noeud A ou fe trouve la plzmete quand elle
paffe du midi au nord de l’écli tique , s’appelle NcmUD l
».scENDAN"r ; parce qu’alors la pianetemonte vers le pole
qui pour nous ef’t le plus élevé ; le nmud N ou palle la pla
nete pour retourner au midi de Yécliptiquel, ef’t le N gui?
1>EscEN1>ANT, on le marque ainii , 33 , dansles Livres d’Ai¥
tronomie, &le nczud afcendant ef} figuré par le caraétére Q.
La maniere de trouver par obfervation le lieu du nmud
{era expliquée dans le VI°. Livre , art. 934. &_#ii·v.

80 I. L’arc PL du cercle de latitude , compris entre
le lieu P de la planete 8: l’éc1iptique , s’appelle lu Lazi
rude de la planeze : li les arcs AP, AL Gr PL ont leur cen
tre au centre du foleil, la latitude PL cit nommée Lari
zude /ie’liocenrrique ; mais Ii l’on conlidere des cercles dont
Ie centre foit fuppofé au centre de la terre , alors 1’angle
PL s`appe1le Lezzizude gebcenzrique : la latitude héliocen
trique PL eft nommée aulli par quelques Auteurs Incli
nawnn ; néantmoins je penfe que ce terme doit étre ré
fervé pour exprimer l’angle A que fait l’orbite AP avec
_1’écliptique AL.

Latitude d’une

Planete géocen
trique & hé110·
Cenulquer

Inclinaifon.

802, L’arc AP de Yorbite d’une planete , compté Lérgsrmenr dcaA a a i1 mu °'
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depuis le noeud afcendant en allant vers l’orient , s’appelle
Argument de latitude ,parce que de la quantité AP dé
pend la latitude PL. Pour avoir l’argument de latitude on
retranche le lieu du noeud du lieu de la planete , la diffé
rence ell l’argument de latitude.

¤é§‘;,‘;‘i‘;'9“° S O 3 . J e dis que c’ell le lieu du noeud qu’il faut retran-i €• . . . .
d cher du l1eu de la planete , & non pas celuieci du premier ,
& je dois faire a cette occalion une remarque at laquelle il
faudra recourir dans beaucoup d’autres circonllanees :l’ar
gument de latitude eil la quantité dontla planete ell plus
avancée en longitude que fon nmud afcendant; c’ell le che
min qu’elle a fait depuis le noeud , ou l’exces de fa longi
tude aéluelle fur la longitude qu’elle avoit en pallant par
fon noeudgli done on 6te de fa longitude aéluelle celle
du noeud , on aura cet exces cherché. Il arrive fouvent que
la longitude du noeud que nous devons retrancher , ell
plus grande que celle de la planete dontil faut la retran
cher 5 alors on ajoute at celle-ci 12 lignes pour pouvoit

On aioute faire la foullraélion. La raifon de ces I2 lignes ajoutés fera
{g§H;f:Q°§" évidente pat un exemple : je fuppofe que le noeud d’une QLI Ona . \ . \ `

planete lo1t litué a 2 lignes de long1tude , & la planete a un
ligne feulement; il ell évident que depuis fon dernier pal`
fage dans le noeud elle a parcouru 1 1 lignes , ayant pallé
leslignes3,4.,g, 6,7,8,9, 10,11,08: 1ZOl',€l13.jOl1
tant 12lignes avec la longitude de la planete qui ell 1 ligne,
Bc retranchant de la fomme 1 3 la longitude du noeud , qui
ell 2 lignes , on aura 1 1 lignes qui ell le chemin parcouru
depuis le dernier pallage au noeud , & par conféquent l’a1·—
gument de latitude. Cette addition de I2 lignes ell nécell
faire, parce que la longitude de la planete auroit du fe
compterainli;3,t1., g,6,7, 8,9, 10,- II , 12, 13,pour
fuivre un progres régulier & une marche uniforme dans la
numération ; alors de 1 3 on auroit retranché 2 lignes pour
le ncxcud, & l'o11 auroit eu Yargument de latitude 1 1 lignes.
Cet ordre n-aturel ell ttoublé par l’ul`age ou l’on ell de re
commencer a compter zero au l—ieu de I2 lignes , mais on
ell oblige d’y revenir quand on a une foullraélion a faire

Il en leroit de meme li a 2 heures aprés midi je voulois
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fqavoir combicn ily a cu dc temps écoulé dcpuis 10 hcurcs
du matin ;0n nc pourroit pas rccranchcr 1 0 hcurcs dc 2 hcu
rcs , mais on ajoucc 12 hcurcs ; dc Ia fommc 14 on 6tc 10 ,
& 1’0n crouvc 4 hcurcs qui ci} la différcncc chcrchée; on
fuppofc cn ccla que lcs hcurcs 0nt été comptécs ainii , 1 0, ’
1 1 , 12 , 1 3 , 14, comme cllcs auroicnt d£1 létrc pour avoir
un progrés uniformc ( 622 ).

8 O4. La latitude des planetes ei} botéale dans les {ix
premiers {ignes de l’argument de latitude 5 en eH`et , lorf`
que la planete parcourt Ie demi-cercle AP/V qui eff au
nord de Yécliptique , en partant du mxud afcendant A
( 800 ), fa latitude eff évidemment boréale , Bt {`on argu
ment de latitude moindre que 180 deg. Apres avoir par
couru 6 {ignes ou 1 80 degrés, la planete paile par fon ntxud
defcendant , elle fe trouve au midi de Fécliptique , fa lati
tude ei} aufirale , 6: {on argument de latitude furpaffe {ix
ii nes. g

g O j . Pour calculer la latitude d’une planete , quand on
a l`on_argument de latitude 8: l’angle d’inclinaii`0n , formé
par l’orbite de la planete fur l’écliptique , on fait la propor
tion {uivante : Le rayon # aujizzus de Zlezrgumeht de Za
zitude , comme Zejnus de Pang/e finclinae/on e# au fnu:
de la latitude. Cette régle fera démontrée , comme toutes
les propriétés des triangles , dans la Trigonométrie fphé
rique , Livre XXIII.

_ 8 0 6. LA ruioucrrom A 1.’écL11=·r1QUz eft la dii¥érence
entre l’argument de latitude, & la diiiance de la planete
au nceud comptée fur l’écliptique , c’eIi—a—dire , la diH`é'—
rence entre AP 8: AL ( Fig. g4. ).

Pour calculer la réduétion a l’écliptique , on fait cette
proportion fuivant les régles de la Trigonométrie fphéri- `
que: Le rayon # au c<%1zuJ de [angle fine/inaefon A ,
comme la eangenze de fargzinzen: de latitude AP ef a la
tangente de l’arc AL de l’e’cltj>tigue·. Cet arc {`era plus petit
que l’argument de latitude de la quantité de la réduélion a
Yécliptique.

La rédu&ion a l’écliptique fe retranche de l’argument
de latitude AP pour avoir AL fur l’écliptique , quand la

A a a ii

Régle pour
la. latitude.

Réduétion i

Pécliprique.

Fig. $·4•

Soullraélive dam

le premier 6: lc
troilieme quart.
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diiiance AP eff moindre que 90 degrés ; mais dans le fecond
quart de Yargument de latitude, l’hypothénufe Ap devient
plus petite que l’arc A [ de l’écliptique, 8: il faut alors aj0u—
ter la réduéiion; en effet, puifque APN Br ALN font cha
cun un demi-cercle , & que dans le petit triangle N p I ;
N p qui cft Phypothénufe furpaffe N I , il faut que le fup
plément Ap de l’hypothénufe foit plus petit que le fup
lément Al du coté Nl; donc, il faut ajouter la diffe

rence, qui eil la réduélion, avec l'argument de latitude Ap
dans le fecond quart de cet argument, depuis 3. juf`qu’a 6
iignes ; dans le troifieme quart de l’argument de latitude,
c’ef’t·a-dire , au—del5. du point N, la réduétion fera fouiirac

tive comme dans le remier; Gr dans le quatrieme quart j llc’ei’t-a-dire , lorfque argument furpaffera 9 fignes , la ré»
duction fe retrouvera additive comme elle 1’étoit depuis 3
jufqu’a 6 lignes. La réduéiion a l’écliptique e{’t nulle dans
les limi:es,_c’eft-a-dire, at 90 deg. du noeud , comme enM,
car l’arc AM, aufli bien que l’arc AO , font exaftement
de 90 degrés.

807. Les époques des longitudes moyennes qui font
dans les Tables Aitronomiques , font comptées fur l’orbite
de chaque planete de la maniere fuivante : Suppofons que

Hg, ,4. le point C de Yécliptique foit le point équinoxial d’ou l’on
compte les longitudes , 6: que l’arc AB de l’orbite foit
égal a l’arc AC de Pécliptique , le point B eil celui d’o€1
les époques font comptées , en forte que quand la planete
eil en P , fa longitude eil l’arc BAP , ou la fomme des
arcs CA Gr AP , Gr fa longitude réduite a l’écliptique e
l’arc CAL;

Aummmodc 8 0 8. On peut calculer la réduétion a Yécliptique d’un¢
P°¤*l¤féd¤6J°¤· maniere différente de l’article 806 ,en cherchant d’abord

la plus grande réduéiion qui a lieu E1 4.; deg. du noeud ; elle
eil égale a la moitié du iinus verfe de l’inclinaifon réduit en
fecondes ; & on la multiplie par le finus du double de l’ar
gument de latitude; cette régle d’appr0ximation fera dé
montrée dans la Trigonométrie, ( Liv. XXIII, ) ; en voici
feulement un exemple. L’inclinaifon de Mercure ef} d’en»
viron ·;°, lc {inus verfe de 7° eff 0 , 00745, Bc fon logarithme
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7, 872 3 8; Ii l’on ajoute le logarithme de l’arc égal au rayon
S, 314.4.2 , on aura 3, 18680 , logarithme de 2g' ;8”, dont
la moitié I2, q.9” eff la plus grande réduéiion it Yécliptique
pour l’orbite de Mercure. Je fuppofe qu’on veuille avoir ’
la réducftion a if deg. dargument , on multipliera cetteplus grande réduélion par le linus du double de ’argument,
dei}-a-dire, de go deg. &1’on aura 6’ 24” pour la rédufftion
cherchée. On trouvera une Table de la plus grande réduc
tion pour chaque planete , 5.l,3.1'tlClC 979.

Lorfque la réduélion al’écliptique a été ajoutée E1 la lon- gJ9¤gi§¤1§$,1_ 3 °° 'P'gitude de la planete dans fon orbite , ou retranchée fuivant
les cas , on a la longitude réduite at l’écliptique , B: c’eil
celle que les Aitronomes emploient ordinairement dans
leurs calculs , quoiqu’il y ait des cas ou l’on ef: obligé de
prendre la longitude vraie d’uneplanete fur fon orbite (9 g 8).
Il me paroit qu’il feroit en général plus commode en faifant
des liiies d’obi`ervations , d’y mettre la longitude fur l’or·
bite , que d’y mettre la longitude réduite a1·éC11puquc.

O 9. Quand on confidere l’orbite diune planete com
me une circonférence tracée dans la concavité du ciel ,
ainii que nous venons de le faire , on ne veut pas dire & on
ne fuppofe pas que la planete parcoure réellement une
circonférence de cercle , nous ferons voir au contrairc dans
le VI°. Livrc , que c’ei’t une ellipfe fouvent tres-allongée ,
( 886) ; mais tous les points.d’une- orbite planétaire , vus
d’un point quelconque placé dans le centre de cette orbite,
fe rapportent dans la fphére célefte 8: dans la région des
fixes , a des points qui étant tous dans le plan d’un grand
cercle ( 782 ) , y forment la trace d’une circonférence , in
quelle diftance que ces points puiifent etre du point ou eft
l’Obi`ervateur.

Ejéts des Inclinagféns de: Orbiter Planémirespar rapport
zi la Terre.

8 I 0. APRE’S avoir coniidéré l’orbite d’une planete
comme un grand cercle vu de fon propre centre , exa
minons-la fous un autre point de vue , c’eil-a—dire , par
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rapport a la terre , pour pouvoir tenir compte des excep
tions que la théorie précédente éprouve E1 caufe du mouvee
ment de la terre.

pg, gg, Soit J` le foleil ( Fig. gg. ) , T/VR Yécliptique ou l’orbite
annuelle dela terre, dont le plan pa{l`e par le foleil; APOD1
une orbite planétaire dont le plan pa{Te aufli par le foleil ,
( 782 )., mais s’incline fur celui de Fécliptique, Bale coupe
fur la commune feelion ADJV; il f`aut` concevoir que la
partie APOD eil relevée au-deffus du plan de notre figure,

N¤auds_ des & que la partie AMD ei} plongée au—deiTous du papier 5 la
Pl“‘°‘°’· planete au point A de fon orbite eft dans le plan meme de

l’écliptique , elle eff fur la ligne AD./V commune aux deux
plans , & qui s’étend en N dans l’écliptique , aufli bien que
dans l’orbite de la planete ; mais en quittant le point A la
planete s’éleve au—deH`us de la figure que nous fuppofons
repréfenter le plan de l’écliptique , elle s’éleve dei plus en
plus jui`qu’a ce qu’étant arrivée au point O , ou fon orbite
eff la plus éloignée de l’écliptique , elle redefcend en D g
on elle traverfe de nouveau le plan de l’écliptique ; 8: plon
geant alors au-deffous de l’éc1iptique , elle décrit la por·<
tion inférieure DMA qu’il faut imaginer abaiifée de quele
ques degrés au-deffous de notre plan.

Le point A par lequel une planete s’éleve du ceté du
pole feptentrional au nord de l’écliptique , eitle ./Vaeud a_[l
cendant( 8oo ) ; le point D p_ar lequel elle pafie pour aller
dans la partie méridionale DMA de fon orbite, ei} le Naeud
defendant; la diiiance de la planete P a fon noeud afcen
dant , c’eil-a-dire , l’arc AP de fon orbite , ou plutet l’angle
AJP , s’app€lle Argument de latitude.

8 I I . La partie AOD de l’orbite étant congue relevée
au-deiius du plan de la figure , on imaginera une erpendi- g
culaire PL abaiffée du point P , ou fe trouvera la planete
fur le plan de la Hgure , A qui eft le plan de Yécliptique , PL
{era la hauteur perpendiculaire de la planete au—deffus du
plan de l'écliptique ; l’angle P.S`L i`ous lequel aroit , vfie j

Luimdc héug du foleil, cette diiiance perpendiculaire de la planete $1 l’é·
cenrrijue at geo- cliptique , ei} la Latitude lzeliocmtrique , l’angle PTL fous
°°”‘“l“°' lequel paroit cette meme ligne vfne de la terreT, eff ll

Latitude
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Latitude géacezzrrigue , la ligne SP eff la vraie diifance de
la planete au foleil , ou [on rayon veifeur ; la ligne SL eff
fa dg/Zarzce accourcie , dyfantia curtata , ou la diffance ré— Dii`*¤{¤¢¢
duite a1·ée11pt1que ; de méme PT eff la vraie diffanee de
la planete in la terre , LT eff la diffance accourcie de la pla
nete at la terre. La ligne PL étant perpendiculaire fur le
plan de l’écliptique, elle eff néceffairement perpendiculaire
fur toutes les lignes de ce plan, & par conféquent fur TL;
ainfi l’angle PLT eff un angle droit ; il fuflit de fe bien re
préfenter la ligne‘PL tonibant a-plomb fur la Hgure, &l’on
verra que les triangles PLS, PLT font tous deux reEfan—
gles au point L qui eff celui ou aboutit la perpendiculaire.

8 I 2. De méme que l’arc AP , ou l’angle ASP , argu
ment de latitude , eff la diffance de la planete $1 f`on noeud
comptée fur l’orbite ; ainfi l’angle ASL eff la diffance de la
planete au nceud réduite au plan de l’écliptique, elle eff plus
petite que la diffance mefurée ·f`ur l’orbite ( 806 ) , paree
que l-a ligne PL qui tombe perpendiculairement fur le plan
de l’écliptique , a fon extrémité L plus pres de la ligne des
noeuds_AS./V, que f`on f`ommet.P, ce qui rendl’angle ASL
plus petit que l’angle ASP; la différence de ces deux dif}
tances au noeud, l’une fi1rl’écliptique 6c l’autre fur l’0rbite;
siappelle la Re'duéZ£01z ei !°e}:ILjvtigz¢c ( 806

DES LONGITUDES ET LATITUD-ES
Das PLANBTEJ VUBS DE LA TERRE.

I 3. Nous avons démontré que les planetes tournent
autour du foleil (779 ) ; nous verrons dans le_ VI°. Livre
Ia maniere de trouver les dimenfions de leurs orbites par
des obfervations rapportées au foleil ; mais comme c’eff
fur la terre que nous obfervons , il s’agit d`examiner des-a—
préfent ce qui réfulte de cette tranfpofition, & ce que nous
devons faire pour rapporrer aufoleil des obfervations faites
fur la terre.

a°°°“m°’

8 I 4. LA PARALLAXE ANNUELLE eff le premier phénoe pmum du
mene que produit notre éloignement du foleil & du centre Emd Orb=·
gles mouvemens planétaires. Soit J` le folcil , (Fig. 5 5. JC Fig. ,5, gy ,6. l L

Tome I. B b b
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$6. ) , L lc licu d’u¤c planctc dans Yéclipciquc, BL Tla tcrrc
dans i`0n orbitc TNR , Yanglc TLJ formé pdr la difiancc
accourcic SL, 6: par la ligne TL mcnéc dc la tcrrc au lieu
L de la planete réduit 5 l`éclipcique , s’appelle la Pamllaxe
amzuelle , ou la. Pam!/axe du grand Orée ; cet angle TLS
cf’c la diH`érence encrc la longitude héliocentrique BL la lon
gitude géocenrrique; car li l’0n tire la ligne Sfparallele 5
TL, elle marquera dans le ciel. la méme longitude que TL,
( 790 ), c’e{l—é-dire , la longitude géocentrique de la pla
nete L : or, l’angle LSF qui eil ·égal` 5 {`on alterne SLT,
cli la diflérence entre la longitude marquée parJ`F éc la lon
gitude héliocentrique marquée par SL ; donc l’angle SLT,
ou la parallaxe annuelle, ei} la diH`érence en-tre la longitude
géocentrique & la longitude héliocentrique; c’ef’t auili l’an·Sa dénnmom

gle formé par les diilances accourcies dune planete aiu foleil
& a la terre.

T,°u.,e, 1, 8 I j . Lo;rf`qu’on connolt l’orbite d’une planete par lc
longitu le géo
C€¤[X1qu5,

FQ- srv gs.

Cmnnmtazion.

Eliongation.

moyen des obfervations rapportées au foleil, Sc des métho—
des qui feront expliquées dans le Vl°. Livre , o·n eil en état
de trouver pour un temps quelconque la longitude hélio
centrique d’une planete , & {on rayon veéleur ou fa dil`
tance au centre du foleil ; H dans le meme tems on connoit
aufli la longitude héliocentrique de la terre (781 )·, qui. eil
toujours A 6 fignes de celle du {`oleil , avec la diflance du
foleil si la terre, on aura tout ce qui ell néceilaire pour
calculer la longitude de la planete vue de la terre,. Soir JT
la diflance du foleil h la terre, ( Fig. gg. 4% g‘6. ) , JL la dif`
t21l1C€ accourcie de la planete au foleil , l’angle TJL égal;
5 la différence des longitudes de la planete P & de la terre T,
vfies du foleil , qu’on appelle aujourd'hui Commutatiozz * ,
la réfolutio-n du triangle TS L dont on connoit deux cotés,
{Sr l’angle compris {era connoitre l`angle Bc la terre, ou
l`angle 5 TL qu’on appelle Ang/c Je/ongazion ; cette élon·
gation étant otée de la longitude du foleil , ii la planete cit
a l’occident ou zi la droite du foleil , donnera la longitude
géocentrique de la planete , c’ei’t-a-dire , le point de l`éclip

Autrcfois c’ét0it Ia- parallaxe qu’on appclloit Commuraiion , _ce {ont en ell}:
{tux mots prefque fynonymcs ,7 8: dont Fapplication efl purcmcnt dc conveutmm.
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rciquc cé1ci}c oh répond la ligne TL , mcnéc dc la tcrrc au
lieu de la planete réduit in Yécliptique.

8 I 6. Pour réfoudre le triangle SLT, dont on connoit
deux corés 8: Yangle compris , on peut faire cette analogie
qui fera démontrée dans la. Trigonométrie. Le plus grand
coté ei} au plus petit, comme le rayon eff a la tangentc
d’un angle dont on otera 4; deg. la tangente du reile mul
tipliée par la demi—i`omme des angles inconnus, (ou le demi
fupplément de la commutation ),donnera leur demi-différen
ce;d’oiil’on conclural’angle d’élongation, qui eil le plus petit
des angles inconnus,quand il s’agit d’unep1anete inférieure,
Bc le plus grand fi c’ei’c une planete fupérieure : ainli l’0n
connoit tous les angles du triangle SLT.

8 I 7. LA Lnriruoa ciocaurmquu , ou l’angle PTL
fe trouvera par le moyen de la proportion {`uivante : Le
faux de la commutatiozz # au jrzus de félongaziorz , com
me la mzzgerzze de la latitude héliocerztrique e/Z ti la tarze
genre de Za latitude gebcentrigue.

DéMoNsrRAT1oN. Dans le triangle PLS reftangle en L
(81 1), on a cette proportion 5`L : PL: : R : tang. PIL;
dans le triangle P LT auili re€tangle en L , on a une fem
blable proportion TL : PL : : R : tang. L TP ; la premiere
proportion donne cette équation P L. R= SL tang. PIL,
6: la feconde, PL. R=TL tang. LTP ; donc .S`L tang.
P S L = TL tang. LTP, d’oi1 l’on tire cette autre propor
tion , TL: .S`L : : tang. P IL : tang. LTP; mais dans tout
triangle reitiligne TL.? les cotés font entre eux comme les
{inns des angles oppofés , c’eit-a—dire , que TL : S L : : fin;
LST: (in. LTS , donc lin. L.S`T:iin. LT.S`:: tang. PIL:
tang. LTP. C’elt la proportion qu’il falloit démontrer.

I 8. Pour faciliter le calcul du lieu géocentrique d’unc
planete , on peut fuivre trois régles fuivantes , qui font gé—
nérales 6: di{`peni`ent le Calculateur de Faire une figure, ou
d’examiner la fituation des trois points S TL; nous en fe
rons ufage dans le XXIV? Livre , en parlant du calcul
des Tables.

Pour avoir l’angle de commutation , on retranche de la
longitude du foleil celle des planetes qui font plus éloignées

Bbb

Trouvet la

latitude géocen.··
triquc.

Ptemicte Régln
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quc la tcrrc , c’c£’c-5-dire, dcs plancrcs {`upézicurcs , Mars-};
Jupiter & Saturnc, mais 011 rctranchc lc lieu du foleil de ce-;
lui de la planece, ii c’e{i une plan-ece inférieure.

Second: Régle. Aprés la réfolution du triangle SLT( 8 16 ), 011 aioutc liu

Troifiemc Régle.

Trcuver la
diflance A la rerre.

Fig. gs. é- 56.

Diilance acccur
cie au Soleil.

pifidnce accour
ne i la Terre.

demi-difference trouvée des angles. incon11us a la demi
commutation , ( OH a fon fupplément fi elle {`urpalle 3S ) ,.
dans les planetes fupér. , mais on la` retranche pour les pla
netes infér. & 1,01] a l’angle d’élongation‘. Dans la réi`0l-utio11
du triangle on fe fert de la tang. de la demi-co-mmutation.

L’élongatio.11 fe retranche de la lon—gitude du foleil , li
dans les planetes fupérieures la commutationtefl plus pe
tite que Hx {ignes , Gt dans les planetes inférieures li elle eil:.
plus grande :l’él011;gation s’ajoute a la longitude du foleil
dans les planetes fupérieures, fi la comn1utation (`urpaffe (ix
Iignes , & dans. les planetes inférieures li elle eil moindre.

Les raifonnemens que je pourrois ajouter ici pour faire
fentir la connexité 6: la généralité de ces trois régles , fe
roie11t difliciles a fuivre, & de fimples figures l`Lll:H1'OI]C pom:
en Faire voir la vérité dans les diilrérens cas qui fe préI`ente—
ront ; je dirai feulement que ces régles font i`uHifamme11ti
éprouvées pour qu’011-puifle les fuivre, fans prendre la pei-ne
de les examiner a chaque fois.

I 9. LorI`qu’o11 a trouvé la longitude gé0ce11tri`que·
(TUUC planete, on a fouvent befoin de connoitre fa diftance
a la terre,telle que PT (Fig. gg. JC g6. ). On c0n1me11ce
par chercher la diilance accourcie, (dylanzia curmza ) ,
ou la diflance au foleil réduite a l’écliptique SL ; il fuflit
pour cela de multiplier le rayon veéleur SP , ou la vraie
diitance de la pIa11ete au foleil dans Fon orbite , par le co
linus de la latitude héliocentrique , ou de l,&1lglC PSL; en
effet , la ligne P.L,étant perpendiculaire fur le plan de l’é—
cliptique ( 81 1 )·, le triangle SLP eil re£la11gle en L;8l1'1li;
l’on a par la Trigonométrie ordinaire R : SP : : lin. SPL ,
ou coli PSL : SL ; ainli comme le rayon efl: toujours pris
pour unité , on a SL =SP col`. PSL.

Dans le triangle STL on connoit tous les angles ( 816),
avec le coté SL diftance du foleil ill la planete ; 011 fera do11c
Cette proportion , lin. STL : SL : : fin. LST :, (in. TL : {



De; longitude: JC latitudes des Plzz1zcte:._ 38 1·
¤°cPt·%1-dire , Ie;/Zrzus de Z° elongation gf aujrzus de` Za com
mumrion , comme la dwance accourcie de la plmzexe au
fbleil # d la dfance accourcie de la plarzeze d la zerre ,
dans lc plan dc Yécliptiquc.

Enfin , cette diftance accourcie TL , étant divifée par
le coiinus de la latitude géocentrique L TP (8 1 7), donnera.
la difiance vraie TP de la planete E1 la terre; par la méme
taifon que la diitance vraie étant multipliée par le coiinus
de la latitude héliocentriquel, donnoit la diftance accourcie
de la planete au foleil.

8 2 0. Le méme triangle SLT ( Fig. gg. JC g6. ) , qui
3 fervi 5. trouver la longitude géocentrique lorfque la lon
gitude héliqpentrique étoit connue , fervira a Qconnoitre
celle-ci par le moyen de la premiere : je fuppofe qu’0n ait
obfervé le lieu d’u¤e planete vii de la terre, & qu’0n en
ait été eelui du foleil, on aura 1’angle d’él0ngati0n STL,

Diflancc vraic.

Trouver la
longitude hélio
centnque.

Fig. SS- 6 $6•

on calculera pour le meme temps les diftances SL & .S`T
du {bleil a la planete 8c a la terte ; alors dans le triangle
.§`L T, dont on connoitra deux cotés , & l`angle oppofé a
l’un d’eux, on cherchera l’angle LST qui ei} l’angle dc
eommutation, qui ajouté avec la longitude de la terre T,
donnera la longitude de la planete T déterminée par la
ligne SL.

Les Afironomes ont coutume dans ces fortes d’0cca—

{ions , de calculer par les Tables la Pam!/axe du grand
Orée , ou la parallaxe annuelle , deli-a-dire , l’angle SLT,
qui donne la difference entre le lieu de la planete vu de la
terre BL le lieu vu du foleil; ils fe fervent de cette différence
pourcalculer la longitude héliocentrique par le moyen de
la longitude géocentrique : on en verra le détail clans lc
XXIV? Livre , ou nous expliquerons l’ui`age des Tables
Allronomiques.

On trouve des Tables de la parallaxe de l’0rbe , dans. Tables de
RICCIOLI , A/Zronomia refbrmata 5 dans WING , .4/irc/20- Parallaxe an;

nu°u°'mia Britarzrzica ; dans RENERIUS , Taéuliz Medzicex ; au
moyen de`ces Tables , 8: connoillant le rapport des. cotés
SL 8c ST, avec l’angle compris LST, on trouve la paral
laxe de l’0rbe , c’efi-a—dire ,l’angle SLT; d’ou il efi aifé

B b b
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dc conclurc Fanglc 5 TL qui cft Fanglc d’éI0ngati0n ; ccf
angle d’é10ngati0n I TL étant ajouté 5 la longitude du fo
leil, quand il ei} plus occidental que la. planete , 01.1 en étant
6cé quand il eil plus oriental , donne la longitude de la plae
nete.

Lqrgw: du 8 2 I . Cell la plus grande latitude géocentrique des pla
Z°d“‘1“°‘ netes qui détermine ce qu’0n appelle communément la

lrzrgeur du Z adiague; Vénus ei} de toutes lesplanetes celle
qui peut avoir la plus grande latitude , 5 caufe de fa proxi
mité a la terre , lorfque fa conjonélion inférieure arrive
dans {es limites , Bc qu’en méme temps la terre eft périhélie.
Sa latitude en 1756 au mois d’Ao€1t, étoit de 8° 24/ ; en
1700 elle alloit a 8° 4.0’, 8: elle peut aller encore plus loin;
ainfi la largeur du Zodiaque ell au moins de 17° { dans ce
{iécle-ci; elle fera un peu plus grande lorfque les limiter
de Vénus , fon aphélie 8: le périhélie de la terre concour
ront 21 rendre la diilance de Vénus a la terre encore plus
petite , Bt fa latitude géocentrique plus grande,

Maigodp pm 8 2 2 . Les inégalités que le mouvement de la terre dans_ ijuger e ‘é oi
nement dcs
lanctes.

Fig. 57.

fon orbite fait paroitre dans le mouvement des planetes ,
ont fervi 5. trouver leurs diitances. Aufli-tot que Copernic
eut reconnu avec quelle fimplicité {`on hypothefe expli
quoit les rétrogradations des planetes , il vit bien que plus
la rétrogradation feroit conlidérable , plus elle indiqueroit
que la planete eft pres de nous , 6: qu’elle feroit connoitre
ainli la quantité de fa difiance ; les rétrogradations dépen—
dent de la parallaxe annuelle du grand orbe ; c’ei’t done cel.
le—ci qu’il eft utile d’obi`erver lorl`qu’elle eff la plus grande ;
voici la maniere dont Copernic s’y prenoit.

Copernic en 1 514. obferva la longitude de Saturne 209°,
fuppofant J` le centre du foleil ( Fig. 57. ), L la terre , F Sa,
turne , il trouvoit par le calcul des moyens mouvemens 6:
des équations de Saturne 6: de la terre , que li la terre BCIC
été en K , Saturne auroit du paroitre i 203° 1 6’ , qui étoit
fa longitude vue du foleil , la difference de 5° _ 44]-/ étoit
Yangle 1(FL que Copernic appelloit Commumtiozz, 6: que
nous appellons aujourd’hui Pamllaxe du gra1zdOr6c (8 i 4.);
[angle LSK ou LJ` F, difference entre le lieu de Saturne F
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vii du foleil , Bt le lieu de la terre L calcule pour le meme
temps , étoit de 67° 3g' , dei} cc qu’0n appelle»aujourd’hui ’
Commumzian. Sgachant donc le rapport quil y avoit entre
les angles F Bc L , on connoiffoit par-la meme celui qu’il y
avoit entre les difiances SL & SF , c’eft—a—dire , entre la
diiiance de la terre au foleil Bc celle de Saturne au foleil ,
ee rapport fe trouvoit etre celui de 1 a 9 § , c’e{t—a-dire ,
que Saturne etoit 9 fois plus eloigne du foleil L`, que la
terre L.

8 2 3 . Il en efl de meme de toute autre planete; lori`qu’on Obtéi-ver 1;
a obferve plulieurs fois fon oppolition au foleil , ou fa lon- 5
gitude dans le temps ou elle cit la meme vfie de la terre ou
vue du {`oleil , comme lorfque le foleil S, la terre K , SL la
planete F font fur une meme ligne , on ef': en etat de cal
culer exaEtement cette longitude trois mois apres , lorfque
la terre ei} a 9o° de·la , ou que l’angle de commutation
FSL = go°; li l’on obferve alors la longitude de la planete
vfie de la terre , on la trouvera plus petite de pluiieurs de
gres, 6c cette quantite {era l’angle SPL, parallaxe annuellc
de la planete 1*: nous verrons plus en detail dans le Livre
fuivant (882 ) cette partie de la theorie des planetes , nous
n’en parlerons ici qu’a caufe de fa connexite avec le fyiié
me de Copernic.

8 2 4. Lorl`qu’on connolt cet angle SFL, de meme que
l’angle FSL qui eil la difference entre la longitude de la
terre connu—c pour le meme inftant , Bt celle de la planete
calculee précedemm_ent, on fupapofe SL egale at l’unite , Bt
refolvant le triangle SFL , on trouve Sfdiiiance de la pla
nete au foleil , ou rayon de fon orbe;c’ei’t ainli qu’on a
trouve les nombres 4., 7 , xo , gz , 9; , qui expriment les
difiances des planetes au Toleil , ou du moins leurs rapports
( 891 ) , car les valeurs abfolues de ces n-ombres en coifes
ou en lieues , ne peuvent fe connoitre que par les·metho—
des don: nous parlerons dans le Livre IX. fur la parallaxe
du foleil( 1499 ).

2 j. Nous expliquerons encore mieux dans le VI°.
Livre la maniere dont on trouve les diftances des planetes
par le moyen de leurs revolutions 6: de leurs parallaxes

“'
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annuelles ; il nous fuilit d’avoir fait obferver que le fyiléii

me de C0 ernic , une fois fu ofé , donne un moyen dc lfpconnoitreles diftances des plnetes, ou du moins leurs rap
portsavec celles du foleil , ce qu’on n’auroit pu faire dans
le fyftéme de Ptolémée. Voici comment s’exprimoit at cc
fujet M. Callini en 1684..

La proportion des difcances des planetes principalesaf
la moyenne difiance du foleil a la terre, eft déterminée dans
les hypothefes de Copernic 6: de Tycho , par les apparen:
ces de leur 1nouvement qui réfulte de la icompolitionl de
leur mouvement propre , Gt de celui de la terre felon Coe
pernic , ou de celui du foleil felon Tycho. Mais dans l’hyy
pothefe Ptolémaique ces mémes apparences étant attri-1
buées a la compolition de deux mouvemens propres dc
chaque planete , dont l’un fe fait par l’excentrique, 6: l’aué

tre par l’épicycle , elle ne caétermine- poinfla proportionl des difiances des diverfes anetes entree es.

Pour avoir cette proporgion dans l’hypothE:fe Ptolémai-4
que , on fuppofe que la plus grande diflance d’une planete
inférieure foit égale at la plus petite diflance de la planetc
qui ell au—deffus , ce qui donne our les diflances des proq

Tous ns épicy- Tychoniciens. Maisli au lieu de cette fuppofition arbitraire
gp g? £°;‘;’;d€ on en prend une autre plus conforme a l’indication natug C g `

relle, que les épicycles de la feconde inégalité des trois
planetes fupérieures , St les excentriques des deux infériew
res foient tous égaux au cercle annuel du foleil , les dii’tan—
ces des planetes dans le fyftéme de Ptolémée déterminées

pir cette 5`uppqlition , auront les mémes proportions entree es que ans es f {lémes de Co ernic Gt de T cho; 8: iiy
ces trois hyothefes feront équixialentes , mémedans la.
zpproportion es dif’cances. Sans les hypothefes aftronomi
ques , continue M. Callini , nous ne pouvons pas avoir les
proportions des diitances des planetes au-deffus de la lune,
parce qu’il n’y a que Mars & Venus dont la parallaxe foit:
immédiatement perceptible , Bt encore avec beaucoup dc
peine Gt d’incertitude ; c’el’t pourquoi ces pro ortions n’ont ipas plus de cercitude que ces hypothéfes. Nliais il n’y a pas

un Aftronomé
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un Aiironome aujourd’hui qui doute de ce qui ef’c commun
au fyftéme de Copernic 8: de Tycho, Bc par conféquent
aufli in celui de Ptolémée réformé 6: déterminé par l’hypo·
thefe de l’éga1ité entre les épicycles des planetes fupérieu
res , ou les excenttiques des planetes inférieures , Bc le cer
cle anuuel que le {`oleil décrit.

8 2 6. C’efi ainii que M. Caflini trouvoit dans le fyiié
me de Copernic , d’ailleurs établi Gt démontré , de quoi
fuppléer aux incertitudes que 1ai{I`oit le fyiiéme de Pto1é—
mée fur les diftances des planetes; mais en faifant cette ad
dition au fyiiéme de Ptolémée , on n’y ajoute pas un degré
de vraifemblance , pui{`qu’on n’a pu lui faire cette addition
que par des raifons tirées du fyftéme de Copernic qui anéane
tit cette hypothefe.

27. On voit pat-Ia comment il ei} prouvé que Ies
étoiles nouvelles de 1 572 Gt de 1604- étoient placées beau
coup au-dela du fyiiéme folaire ( 527 , 528 ) ; en eifet,
dans 1’e{`pace de trois mois que la terre met a aller de IC
en L , (Fig. 57. ) , la parallaxe annuelle S FL qui pour Sa- Fig. gy.
turne alloit a 5°9; , St qui n’a pas été d’une minute pour
ces étoiles , p1·ouvequ’elles étoient 34 5 fois au moins plus
éloignées de nous que Saturne.

DES STATIONS ET RETROGRADATIONS
DES PLANETE&

8 2 8. NOUS venons enfin at ce phénoméne fi iingulier,
autrefois ii diflicile in expliquer , 8: dont la difficulté meme
a produit la découverte du fyfiéme de Copernic 5 il feroit
bien inutile de nous artéter a Yexplication des Anciens qui
furchargeoient les excentriques d’épicycIes , pour 1·epré—
fenter toutes les inégalités qu’i1s découvroient: on va voir:
que ce phénomene ei} ii naturel & fi {imple dans le i`yiié—
me de Copemic , qu’il exclut toute autre explication. Nous
donnerons feulement une idée de 1’hypoth€:i`e des Anciens,
(8 39 >

Les planetes inférieures , A/ICICUIC Bc Vénus , tournent
autour du foleil en moins de temps que Ia terre ; des-lots

Tome I. C c c
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elles doivent paroitre direéles dans leurs conjonftions fue.
périeures , 6c rétrogrades dans leurs conjonftions inférieu~
res. Soit ABTl’orbite de la terre , ( Pig. 58.) , oc PEMR
.l’orbite de Vénus , ou de Mercure; lorfque la terre eil en T}
.& que Vénus fe trouve en P dans fa conjonélion fupérieure,
c’efl-é-dire , au—dela du foleil , elle paroit aller , comme elle
va réellement , d’occident en orient , dei}-it-dire , vers la.

auche , de A vers B ; mais li la terre étant en T, Vénus fe
trouve en M dans fa conjonélion inférieure , elle nous
paroitra aller it droite , parce qu’elle va de M en R plus.
vite que la terre ne va de Ten C; ainfi Vénus {era rétro·
grade , en apparence , dans fa conjonélion inliérieure; car ,.
quoiqu’elle aille véritablement du méme fens que lori`qu’elle
étoit en P , elle va par rapport a nous en fens contraire
ielle avangoit vers la gauche de P en E dans le premier cas,
Bc dans le fecond elle femble retourner vers la droite de E

en M contre l’ordre des fignes.
8 2 9. Entre le mouvement direEt 6: le mouvement ré

trograde il y a néceiliairement un inflant de repos, un temps
ou la planete paroitjiaziozzaire 5 elle ceffe alors d’étre di
reéle ,' elle ei': préte a étre retrograde ; mais elle n’efi ni l’un
ni l’autre , elle efi dans le point. de réunion ou fe touchent
les arcs de direétion & de rétrogradation ; Sc c’eft ce point
qu’il faut déterminer.

Si la terre étoit fixe en T, Vénus nous paroitroit {latio
naire lorfqu’elle feroit fur la tangente TE menée de la
terre at l’orbite de la planete ; car il y a dans ce point E un
petit arc de Porbite qui fe réunit & fe confond avec la tan
gente TE , 6c tandis que la planete parcourt ce petit arc de
{on orbite , elle eff pour nous fur la méme ligne, fur le me-·

mqriyon , Gcrépoiicgau méme point du ciel , li l’on {upiiao e aterre xe en .. P
8 3 0. Dans l’état aétuel des cho-fes la terre ayant un

mouvement de T en C, cela i`uHit pour que la planete pa
roiil`e en avoir un en fens contraire Bc vers la gauche, quoi
qu’elle foit fur la tangente TE ; mais quelque temps apres
il arrivera que le mouvement ED ( Fig. gp. ) de la planete,
& le mouvement GF de la terre pendant le méme temps ,
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feront tels que les rayons Vifuels GE, FD_feront paralleles
entre eux , alors la planete nous paroitra pendant tout ce
temps-15 répondre au meme point de Fécliptique, elle nous
paroitra iiationaire-; car on a vu ( 790`) que toutes les lignes
droites paralleles tirées de notre ceil dans le ciel , font pour
nous comme une feule GL meme ligne dirigée 5 une meme
longitude , ou 5 un meme lieu- du ciel.

Pour détermincr la quantitéde la direélion Gr ade la ré— I1$*agii{ur-tout
’°““ ‘l° “°*trogtadation des planetes , `il s’agit principalement de g:nf

connoitre le point Bt le moment ou elles font Ptationaires ;
ee probleme eil diiiicile , parce qu°il dépend des inégalités
de la planete 8: de la terre; en fuppofant les orbites con
centriques Bt circulaires , nous y parviendrons facilement
au moyen des propolitions fuivantes; mais ii l’on vouloit y
avoir égard 5 l’excentricité de la plane-te GL 5 celle de la
xerre , on tomberoit clans une complication de caiculs, trop
longue pour une queftion d`ailleurs peu intéreffante.

3 I . Au moment ozi unc planete nous paroiz _/inria
zzaire , les c/znrzgenzens nornires des ang/es ti Zaplanete M
4} In terre fmt en rayon invegfe des teznpspemiodigues , les
or6i::.t e2·nnr_/Zzpptyées concenrriquees.

_ Dl·iMONSTRATIO’N`. Je fuppofe que la planete a été de E ng. ,-2,
en D , ( Fig. gg. ) , tzmdis que la terre a été de G en F,
1'angle ESD étant le mouvement horairee de- la planete,
Bc l’angle GS F celui de la terre; ces mouvemens {im-ul-l
tanés font en raifon inverfe des temps périodiques de la
planete & de la terre , uifque le mouvement ei’t d?autant l
ilus confidéraible , que la planete emploie moins de temps
5 faire fa révolution : l’angle 5 la terre SFD dans le fecond
infrant e(’c égal 5 l’:·mgle S GE du premier inilantmoins l’an·
gle FSG du mouvement horaire de la terre, car l’angle SHD
efr égal 5 l’angle SGE , 8: l°angle SHD‘ei’t égal 5·laefomme
des angles intemes. SFH& FSH; done l’angle 5 la terre F
dans le fecond infiant eil égal 5 l’angle 5la terre G du pre
mier infiant moins le mouvement horaire de la terre ; de
meme le fecond angle 5 la planete SDP eff égal au pre
mier angle 5 la planete SEG plus le mouvement horaire
ESD de la planete {car l’angle externe SKG eff égal aux

C c c ij ·
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deux internes ESIC , 8: SLD qui ei} le méme que SEIC.
Ainii le changement horaire de l’angle at la planete E ,
c’eii—E-1—dire , de la parallaxe annuelle , el} au changemem:
horaire de l’angle a la terre G , ou de l’angle d’élongation ,
comme le mouvement horaire héliocentrique ESD de la
planete eft au m-ouvement horaire FSG de la terre, ou
comme le temps périodique de la. terre ei} au temps pério
clique de la planete. C. l·`. D.

8 3 2 . Au monze/zt od une planete ¢·jZ_/Zatio/zaire , Ie 00
_/Zrzus de Z°eY0zzgazi01z df au ceyinus de la pamllaxe, com
me Ze temp: periodigue de Ia terre nzultzln/ie'par [rz dyfarzce
de Za P/a/zete ¢zu_/(Mei], e/{ au temps periodigue de Za P/ez
maze nzu/t1jlie'par Za dg/Zazzce de lu terre.

DEMONSTRATION. On verra dans la Trigonométrie que
Ii deux angles ont leurs iinus dans un rapport confiant ,
Ieurs coiinus feront entre eux en raifon compofée de la.
direéle des {inus , 8: de la raifon inverfe des changemens

rig. gp. horaires des deux angles ; or dans le triangle SEG, (Fig. gg.),
les orbes étant concentriques , les Iinus des angles G 8: E
font entre eux dans le rapport coniiant des difiances SE 8:
SG de la planete 8: de la terre au centre du foleil ; donc
leurs colinus feront entre eux en raifon`compoi`ée des linus
des angles G 8: E, ou des diftances SE 8: SG de la planete
8: de la terre au foleil , 8: des changemens horaires de E
8: de G , c’ef’t-a—dire , des temps périodiques de la terre G
8: de la planete E ( 831 ) ; donc ces coiinus font. comme
le temps périodique de la terre multiplié par la difiance de
la planete au foleil , ef} au temps périodique de la planete
multiplié par la diiiance de la terre.

Trouyer le 8 3 3. CONSTRUCTION. Pour t1'OL1VC1' le. PO·lIlt Oil doit
_ P°‘"‘ H‘“‘°““"°' arriver la {lation d`une planete inférieurc , on fera cette

proportion ; la durée de l’année ei’t a celle de la période
gg, 6O_ d’une planete, comme la difiance SR de la planete (I·2g.6o.)

ei} at une quatrieme proportionnelle SM; fur la partie ref`
tante MP on décrira un demi-cercle MNI`, 8: il coupera
l’orbite FN de la planete en un point ./Vqui {era celui de
la {lation ; c’e{i-in-dire , que Yangle SF./Vfera l’élongation de
la planete au moment ou elle cellera d’étre rétrograde pour
devenir dire&e.



Démousrrurrrow. Ayant tiré les droites SN 8: FN, on
prolongera FN , 8: Yon tirera S O parallele at MN, on
aura par la Trigonométrie ordinaire I S: FO : : R: coli F Gt
NO : .3N: : coii N: R 5 multipliant ces deux proportions
terme aterme, on aura FS. NO : FO. SN: : co£ JV : coii F;
mais NO : FO :: 5`M: 5`F, ou comme la période de la pla
nete ei’t a celle de la terre ; donc coii Neil a coli F, com
me la difiance de la terre multi liée par la période de la pla
nete , e{‘t a la difiance de la pianete multipliée par la pé
riode de la terre; donc c’eI’t le cas ou 1 planete doit paroi
tre ffationaire , fuivant la démoniiration de 1’art. 832.

3 4.. La confiruétion que nous venous de donner pour
trouver le point Ptationaire (833 ) , fuppofe les orbes con
centriques , mais H1'on faifoit entrer dans le calcul les di
verfes difiances au foleil de la planete & de la terre Bc leurs
différentes viteiles , on ne trouveroit plus de méthode pour
réfoudre généralement 8: exaftement ce probléme; pour
en venir a bout plus aifément dans ce cas-la , on fuppofe

connue la polition de la lanete dans [on orbite pour un gtems donné, Bc l’on c/zerce la ptjziozz que la terre devroi:
avoir dau: Za_/Zerzrze , pour que la P/a/zete partie jZatio
zmire dans Ze point do/me' de Poréite de lap/rzrzere. M.
Halley en a donné la folution ; M. Mayer, (J. C. Mayer,
plus ancien que Tobie Mayer , dont j`ai parlé pag. 14,6 &
ailleurs ), en a donné une autre dans le fecond Volume des
Mémoires de Péteribourg: on peut confulter aulli les Inf
titutions Aflronomiques de M. le Moimier , pag. 588 , 8:
un Mémoire de M. Goudin , ( chez Defzinz 6: Saillaut ,
1761 ) : mais ces folutions font beaucoup moins commodes
que les calculs indire&s , Bc les fauffes politions dont on
pourroit fe fervir en employant les lieux des planetes pris
dans les Ephémérides , ou dans les Tables Afironomiques :
au refce , les Aftronomes ne fontjamais dans le cas de cher
cher les temps des jiarious des planetes , Bc l’on n’en fait
aucun ufage dans la pratique , ce qui nous difpenfera de
rapporter les folutions de ce probléme.

Si les durées des revolutions des planetes étoient pro
portionnelles at leurs diiiances , & qu’une planete cinq fois

C c c iij
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plus éloignéc du folcil quc la tcrrc , xfcmployit que ci-nq
fois plus dc temps é toumer aucour du folcil , lcs points

1=ig.s¤. M & R (Fig. 60. ) fc confondroient, Bc les planetes fee
roicnt ilatiouaires dams lc tems de leur c0nj0n&i0n inféa
rieure , ou de leur oppofition au foleil ; mais fuivant la fa
mcufe l0i dc Kepler, qui {era expliquée dans le Livre fuie
vant ( 892 ) , le rapport des temps périodiqucs ci} toujours
plus grand que celui dcs diflances , une planete cinq fois
plus éloignée du foleil , emploie a faire fa révolution douzc
fois plus de temps 0u environ ; ainfi le point M tombera.
toujours au-dedans du cercle intérieur R/V, 8: le point N
de la {tation fera toujours diférent du point R , qui efl ce··i
lui de la {izigie.

Smdon des 83 j. Les planetes fupérieures font par rapport at la
El§{*_{=¢¤ fupé- terre , comme la terre par rapport aux planetes inférieures;
_I1CL|ICS•

Fig' ,9•

Fig- 60.

fig. S3.

dont nous avons parle jul`qu’ici; quand la terre paroit {fa+
tionaire pour une des trois planetes , Mars , Jupiter ou
Saturne , cette planete elf ffationaire pour nous , puifque
les rayons vifuels EG , DF ( Fi . gg. ), font communs auf
deux planetes , ou aux deux Ogfervateurs qui font l`uppo—
fes fe confiderer reciproquement. Ainlia le poimjiaziozzaire
fe determine par une meme conffruéfion pour les planetes
fuperieures , en fuppofant que E./V ( Fig. 60.), eff l’ore
bite de la terre , 8: G`.Fcel1e de la planete fuperieure.

Lorfque la terre vifie du centre de Jupiter , paroit en
conjonefion inférieure avec le foleil , Bc qu’elle elf retro
grade ( 82,8 ) , Jupiter eff pour nous en oppolition , Sc ne
peut manquer de paroitre aulli retrograde ; en effet , une
planete- eif direéfe pour nous l0rl`que notre mouvement
confpire avec le lien pour la faire paroitre aller du meme
fens ou elle va reellement; elle paroit retrograde quand ces
mouvemens fe conrrarient , de maniere que la planete·pa·
1:oill`e allen dans un autre fens que celuiou elleva-: or, quand
la planete-inferieure M allant de M en R (Fig. g8. ) , pa—
roit retrograde, la terre Tqui va aulli de T en C , mais plus
lentement , reffe en arriere par rapport $1 la planete M;
8: des-lots elle lui paroit retourner fur fes pas , au lieu
d’aller par un mouvement direéfg c’eff ainli que la planeti
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fupéricurc T paroit 5 la planctc inféricurcM étrc rérro- ’

radc dans {cs oppoiicions , cci}—é-dire , quand la planctc
Ufupéricurc ci} 5 1’0pp0Gtc du folcil

Suppofons quc lc ccrclc TLR ( Peg. 61. ) repréfcntc l’0r
bitc dc la tcrrc , Bc Mm P ccllc dc Mars , dont lc rayon
a fculcmcnt unc moitié dc plus quc cclui dc la tcrrc, tan
dis que lc mouvcmcnt horairc T: dc la tcrrc cf} prcfquc
doublc du mouvcmcnt Mrn dc Mars , pris angulaircmcnt
cn minutes G: fecondes, 6: vu du foleil S. Ayant riré unc
ligne ’ uz parallele 5 TM , 0n voir qu’i1 faudroic que Mars
enc décrit 1’arc M zz pour paroitre fiationaire , pendant que
15 terre 5 décric Te, 6: qu’i1 en cfu décrit davantage pour
aroitre avoi: avancé 5 gauchc ou vers 1’01:ient , comme il

5v5nce réellemen: ; mais comme fon mouvement Mrn eff
évidemment: plus petit que M12, il refiera en arrierc , Sc
la texte arrivée en t , au lieu de voix Mars 5 la gauche ou 5
Yorient de la ligne ,1e vena 5 la droite ou 5 l’occident;
ainii Mars nous paroitra avoir rétrogradé ; Gt il en eff de
meme de toutes les planetes fupérieures lorf`qu’elles- font i
en oppofition.

Mais lorfque le mouvement de la terre fera devenu affez
oblique pour que le mouvement Rr de la terre Gt le mou—
vement P p de Mars , quoiqu’inégaux , foient compris en
tre les paralleles PR 8: p r , alors Mars paroitra fiationaire
(790 ) , 6; quand l’arc V u deviendra encore plus oblique,
Yarc Xx de l’orbite reparoitra dans fa direétion naturelle,
Ie rayon x u étant,_comme on le voir , dirigé vers un point

Les Planeres

fupérieures ré
trogrades en
oppoiition.

Fign 6]•

du ciel plus oriental 8: plus éloigné vers la gauche que le
rayon I/`Xgainfi Mars fe retrouve dire&, Bc fon mouve
ment n’efl plus alors détruit par celui de la terre.

Comme les inégalités des planetes & de 1:-1 terre rendent
fort inégales lesdurées des rétrogradations , ou les inter;
valles de temps entre une {lation St la fuivante, l’on ne peut
le fcavoir exaélement qu’en coni`ul‘tant les Ephémérides ou
les longitudes des planetes font calculées de jour en jour :
voici feulement les durées moyennes des rétrogradations
felon Ptolémée ( Liv. XIL ), rapportées par le P. Riccioli,
(AI/nag. T. I.pag. 64-7. ).
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Dura? Jes Rcirogradatiozzs ei céague re3»0lu:iozz_[j/zzodigue.

MERGURE , zxi oh ou zzi uh
VENUS , 40 16 4.3 0
MARS , 64. 1 2 80 0
JU1>1TEn, 118 0 122 12
SATURNE , 136 0 140 16

Ces rétrogradations om lieu, au{H bien que Ie mouvement
di1·e& Bc les deux Pcacions , i chaque révolution fynodique ,i
c’ei’c-é—dire, dans 1’incerva11e qu’il y a entre une c0nj0n&i0n
de la lanete au ibleil Gcla c0nj0n&i0n fuivante ; ce n’e&
pas 5 E durée de la. révolution proprement dire, 6: au mou
vement de la planete , que ces inégalités font attachées;
def} 5la difference des mouvemens de Ia planete 8: de la
terre, c’efi 5 {es retours au foleil , ou 5 la ligne SMRF ,

rig. so. (Fig. 60. )_, qui eff la ligne des {izigies,

H)·p01hé{`e
des Anciens.

ri£· 6h

Si de la durée de la révolution fynodique moyenne d’une.
lanete ( 836 ) , on 6te la durée de fa rétrogradation tirée

de la Table précédente , on aura le temps ou elle paroit di.
reéle; car le temps de fa {lation eil fort court, ce n’ei’t, pour
ainfi dire , que l’in{’tant ou le mouvement direct ayant dia
minué de plus en plus , eil eniin nul , avant de devenir ré»
trograde.

8 3 6, Pour que le Leéleur puiffe comparer la iimplieité
du fyftéme de Copernie avec l’abi`urde complication du fyi;
téme de Ptolémée , nous allons rapporter l’explication de
la feconde inégalité des planetes, ou de la parallaxe du
grand orbe felon Ptolémée , au moyengde l’.épicycle porté
fur un excentrique. Soit A ( Fig. 62. ); le centre de la terre
qui eft aufii le centre du monde , D le centre de l’exce1z-·
rqique , ou de l'orbite de la planete FKMLF, on l’appelle
aulli D6F’}'C/lf, en Latin defrerzx, parce qu’i1 porte le cen—
itre de ’épi,cycle. Du point F qui eil l’apogée , on décrit
1’épicycle GQ.

On prend au—deffus du centre Dune quantité DE
égale 5 l’excentricité AD , Bc du point E on décrit un
cercle RICOLR de meme grandeur que Yexcentrique , 6:

on l’appelle
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on l’appelle Eguuzz: , parce que le centre F de Pépicycle
qui fe meut fur le déférent FKLM , a cependant un m0u~
ve-ment égal autour du centre E de 1’équant RICO ; car
l’é icycle parcourt {on déférent avec un mouvement iné- )
gal, & cette inégalité doit étre telle qu’elle difparoiffe par
rapport au centre E de l’équant ; & que les angles tels que
FEI, formés par la ligne des ablides & par la ligne menée
au centre de l’épicycle, {`oient toujours égaux en temps
égaux; en conféquence , Ptolémée appelle ce centre E
point d’égalité 5 Yarzomulie vruie u'e Pexcentrigue efi l’an
gle BA1 qui marque la vraie difiance du centre de l’épi
cycle a la ligne des ablides ; l’anomalie moyenne de l’ex—
centrique , qui dans les Tables Alphonlines eft appellée
Centrum medium , ei’t le mouvement qu’auroit eu le centre
de l’épicycle s’il s’étoit avancé uniformément le long du
déférent; c’ei’1 aufli l`angle RE I formé au centre de l’équant,
puifque cet angle croit uniformément.

Chaque planete étant en conjonélion avec le lieu moyen
du fo`Ieil , eil fuppofée partir du fommet , ou de Yapogée
de fon épicycle , par exemple , du point G , elle eii i`uppo·
{`ée employer a parcourir cet épicycle tout le temps qui
s’obi`erve entre une conjonélion moyenne Bc la fuivante
Saturne ,·un an 6: 13 jours; Jupiter , un an GL 34, jours ; Réyolutions

‘‘°‘ d°‘Mars, 2 ans 8: S9 jours ; Vénus, un an &t 219 jours ; Mer» gQ;;g;'
cure , 1 16 jours ;tandis que les épicycles eux-mémes par
courent le déférent , chacun pendant la durée de la révo
lution de chaque planete ( 120 ). A 1’égard de la grandeur
des épicycles, elle étoit arbitraire ;on a vii ci-deilus (82 5),
comment les Anciens la fuppofoient , Bc comment M. Cai?
{ini obferve qu’ils auroient du le faire.

Je ne parlerai pas des exceptions que ces régles éprou—
voient, des fuppofitions qu’il falloit y ajouter pour expli
quer le mouvement des abiides; on trouveroit tout cela
Ii l’on en étoit curieux , dans le premier Tome de 1’A1ma
geiie du P. Riccioli ,expliqué avec un détail immenfe 6:
une extreme exaélaitude.

Copernic qui aimoit mieux les cercles concentriques que
les excentriques , fe fervoit d’1m premier épicycle pour la Q

Tome L D d d
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premiere inégalité , & en f`ai{`ant tourner le centre d’lun fe
cond épicycle fur la circonférence du premier , il auroic pf:
exprimer la feconde inégalité ; mais on a va avec quel fuc
ces il avoit rejetté cel.le—ci fur le mouvement de la terre.

Des Plufav de Venus (T de Mercure , (T cle leur: plus
grande: digrqyiausa

37. GALILEE regarda autrefois la découverte des
phafes de Vénus comme une des preuves les plus fatisfaiy
fantes qu’on pfit donner du fyiieme de Copernic , c’e{1:
pourquoi j’ai cru devoir en parler a la fuite de ce fyfieme.

Il efi; évident que li les planetes inférieures , Mercure &
Vénus , tournent autour du foleil , elles doivent avoir des
phafes auili bien que la lune , & paroitre prefquc toujours
ou entamées , ou en croiffant , ainfi que la lune , avant 6:
apres les fizigies : la grande lumiere de Mercure & de Ve
nus empechoit autrefois qu’on ne pet Yappercevoir ; la dé
couverte des lunettes d’approche qui écartent-les rayons

Gamez ob- étrangers , Sc rendent les objets plus terminés, fit voir :1
`

§;{féf;S?h“&‘ Galilée les phafes de Vénus ; en 16io Kepler s’en fervit '
auili bien que Galilee , pour prouver que Venus tournoit
autour du foleil , ( Epi:. p. 536. ) : Marius obferva aufli
les memes phafes dans Mercure , (Rice. A/mag. L pag.
.;,84. ) , 8: plufieurs autres apres lui.

Lorfque Venus , apres fa conjonélion inférieure , brille
le marin fous le nom de P/w_@/wre* , ou le foir fous celui
d’H#>er , on la voit meme, avec les lunettes qui n’ont
que deux pieds , en forme de croiffant dont les cornes font
toujours oppofées au {`oleil. Apres avoir paflé fa plus grande
digreilion , elle tend a fa conjonéiion fupérieure , & com
me elle va alors par-dela le foleil , nous voyons lus de la l
moitié de fon difque , elle paroit alors comme lzllune en
approchant de fon plein : lorfque Vénus ei} dans la partie
fupérieure de fon orbite , elle doit nous paroitre pleine Gt
ronde , mais il ef} diflicile de Yappercevoir alors, a caufe de
fon éloignement Sc de la trop grande lumiere du foleil, pres

Wélf y Lumen ·, Qlslpu , ]¤fl0•
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duqucl cllc cfi Iituéc ; ccpcndant M. dc la Hire a obfcrvé
Vénus dans fa conjonélion fupéricurc.

C’cft dans lcs plus grandcs digrcfiions dc Vénus 8: dc
Mcrcurc au folcil , que ccs planctcs font lcs plus dégagécs
dcs rayons dc cet aihe , 8: qu’0n a le plus de faciliré pour
les obferver , parce qu’0n les voir alors affez éloignées du
foleil , pour qu’elles foienc fur l’horii`on long-temps aprés
fom coucher , ou avant fon lever. Les plus grandes di
greflions , ou difiances apparentes de Vénus au foleil, vom
dc 44° 2 g’ 5 47° 3 g' , fuivant les difTérentes poiirions de la
terre ; 6: celles de Mercure font entre 16° 8’ Gt 28° 37’ ,
( Ptoléméc , Alnzag. XII. p. 9. ) : fuivant Kepler , les plus
grandes digreflions de Vénus font entre 4;° oo' §c q.7° 48’ ;
celles de Mercure entre 17° 3 3’ 8: 28° 31’;la difference
entre ces plus grandes digreilions de Mercure en différens
temps , vient de la grande inégalité de fes difiances au fo
leil , qu’on verra dans le Livre fuivant , lorfqu’il fera quell
tion de fon excentricité (8 91 ) , cette excentricité étant
les $ de fa diftance moyenne au foleil,les diiiances aphélic
6c perihélie doivent étre fort inégales.

8 3 8. Il y a des temps ou Vénus el} li brillante qu’0n
la voit en plein jour a la vue {imple ; j’en ai été témoin en
1 7 go, Bt tout Paris étoit alors dans 1’étonnement: je trouve
que la meme chofe arriva vers le 1o Juillet 171,6, le peu
ple deLondres regardoit cela comme un prodige , au rap
port de M. Halley; ce fut a cette occaiion que ce grand
Ailronome donna dans les Tranfaétions Philofophiques ,
n°. 34.9 , la folution de ce probléme : Tmuver Zajiruaziorz
de Vchus par rapport é la terre, ozi Za Iumiere gzfclle nous
renvoie dl laplu.1- grande. Ce n’ei’c pas dans fes plus gran
des digreflions , quoiqu’elle foit alors la plus dégagée des
rayons du foleil , parce que Vénus ei} trop éloignée de la
terre , c’e{i lorfque Vénus ef: environ a 3 9°{ du foleil ,
vers la moitié du temps qu’il y a entre les conjon€tions in
férieures 6: les plus grandes élongations , Vénus ayant en
viron le quart de fon difque illuminé, de méme que la lune
cinq jours apres fa conjonéliong Vénus paife alors au mé—
ridien zh 38’ avant ou aprés le foleil.

D d d ij
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premiere inégalité , GL en f`ai{`ant tourner le centre d"un fe- `
cond épicycle fur la circonférence du premier, il auroit pl:
exprimer la feconde inégalité ; mais on a vii avec quel fuc
ces il avoit rejetté celle-ci fur le mouvement de la terre.

De: Phz%#: de Venus (7 de Mercure , (7 de leur: plus
grande: dggreflanr,

37. GALILEE regarda autrefois la découverte des
phafes de Vénus comme une des preuves les plus fatisfaiy
fantes qu’on pet donner du fyfteme de Copernic , c’efl:
pourquoi j’ai cru devoir en parler a la {`uite de ce fyfteme.

Il eft évident que li les planetes inférieures , Mercure 6c
Venus , tournent autour du foleil , elles doivent avoir des
phafes auili bien que la lune , 6: paroitre prefque toujours
ou entamées , ou en croiffant , ainfi que la lune , avant 6:
apres les fizigies : la grande lumiere de Mercure Gt de Ve
nus empechoit autrefois qu’on ne pet l’appercevoir ; la dé
couverte des lunettes d'approche qui écartent les rayons

Galiléc ob- étrangers , & rendent les objets plus terminés, fit voira
"

.§;{,°élf;$?l‘“&' Galilée les phafes de Vénus ; en 161o Kepler s’en fervit '
auili bien que Galilée , pour prouver que Vénus tournoit
autour du foleil , ( Epi:. p. g 36. ). : Marius obferva aufli
les memes phafes dans Mercure , (Ricc. A/mag. I. pag.
484.. ) , Ex plulieurs autres apres lui.

Lorfque Vénus , apres fa conjonélion inférieure , brille
le matin fous le nom de P/ujp/zore* , ou le foir fous celui
d’H%¤er , on la voit meme, avec les lunettes qui n’0nt
que deux pieds , en forme de croiH`ant dont les cornes font
toujours oppofées au foleil. Apres avoir paffé fa plus grande
digreflion , elle tend a fa conjonéiion fupérieure , & com
me elle va alors par·dela le foleil , nous voyons plus de la
moitié de fon difque , elle paroit alors comme la lune en
approchant de fon plein : lorfque Vénus efi dans la partie
fupérieure de fon orbite , elle doit nous paroitre pleine Gt
ronde , mais il efi diflicile de Yappercevoir alors, 51 caufe de
fon éloignement & de la trop grande lumiere du foleil, pres

4‘•l: , Lumen , ¢¢'p¤, parte.
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duqucl cllc ci} iicuéc ; ccpcndanc M. dc la. Hire a obfcrvé
Vénus dans fa conjonélion fupéricurc.

C’cft dans lcs plus grandcs digrcilions dc Vénus Bc dc
Mcrcurc au folcil , quc ccs planctcs font lcs plus dégagécs
des rayons dc ccc aiirc , 6: qu’0n a lc plus dc facilicé pour
lcs obfcrvcr , parcc qu’0n lcs voir alors affcz éloignécs du
folcil , pour qu’cllcs foicnc fur l’horii`on long—tcmps aprés
{`on couchcr , ou avant fon lcvcr. Lcs plus grandcs di
grcfllons , ou diilanccs apparcntcs dc Vénus au folcil, vonc
dc 44** 2 g' 5 47" 3 g' , fuivant lcs diHércntcs poiicions dc la
tcrrc ; 8: ccllcs dc Mcrcurc font cntrc 16° 8’ Gr 28° 37’ ,
( Proléméc , Alnmg. XI]. p. 9. ) : fuivant Kepler ,1es plus
grandes digreilions de Vénus font entre 4g° oo' §c 4.7° 4S' ;
celles de Mercure entre 17° 3g' 6: 28° 3 1’;la diH`érencc
entre ces plus grandes digreflions de Mercure en diEérens
temps , vient de la grande inégalité de fes diflances au fo
leil , qu’on verra dans le Livre fuivant , lori`qu’i1 [era quell
tion de fon excentricité (891 ) , cette excentricité étant
les $ de fa diiiance moyenne au i`o1ei1,les diilances aphélie
Gt perihélie doivent étre fort inégales.

3 8. Il y a des temps O€1VéHUS eft fi brillante qu’on
Ia voit en plein jour 5 la vue {imple 3 j’en ai été témoin en
17 go, 8c tout Paris étoit alors dans Pétonnement: je trouve
que la méme chofe arrrva vers le 10 Juillet 17 1,6 , le peu
ple de Londres regardoit cela comme un prodige , au rap
port de M. Halley; ce fut 5 cette occaiion que ce grand
Ailronome donna dans les Tranfaétions Philofophiques ,
n°. 349 , la folution de ce probléme : Tram/er Zajiruariorz
de Vehus par rapport é Ia terre, 0zi la Iunzicre gu’cZZe nous
rezzvoie 42 la plus grande. Ce n’eit pas dans fes plus gran
des digreflions , quoiqu’elle foit alors la plus dégagée des
rayons du foleil , parce que Vénus eil trop éloignée de la
terre , c’ei°t lorfque Vénus eft environ 5 3 9° { du foleil ,
vers la moitié du temps qu’il y a entre les conjonélions in
férieures & les plus grandes élongations , Vénus ayant en
viron le quart de {on difque illuminé, de méme que la lunc
cinq jours aprés fa conjonélion; Vénus pail`e alors au mé—
ridien zh 38’ avant ou aprés le foleil.

D d d ij
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Pour {uivre la {`olution de M. Halley, appellons nz la dif
hz- 6;- tance ST du foleil a la terre , ( Hg. 6;. ), zz la difiance SE

ou SV de Vénus au foleil , x la diiiance T//'de la terre
au foleil que nous cherchons. Pour connoitre la pofition
de Vénus au temps de {on plus grand éclat , ou la difiancc
T//, M. Halley fuppofe comme une propriété de tous les
triangles reélilignes , que 4.zzx ef: a (zz -1-x ) ‘ -·-m‘ , com
me le diametre eff au finus verfe de1’angle extérieur formé
en I/,ou que .1..3/ZT}/';(Sl/'+T//")‘—S1’:;zR:
fin. verfe V ,&c.

Ce théoreme , dit-il , qui peut étre d’un grand ufage , fe
eut aifément démontrer par la I2° 6: 1 gc propoiition du
I=. Livre d’Euclide; mais on verra dans le V1I°. Livre , a

1’occaiion des phafes de la lune, ( 1087) que 1a partie
éclairée 8: vifible du difque d’une planete ef: au difque en
tier , comme le diametre d’un cercle eil au linus verfe de
l’angle V E1 la planete ;donc auHi 4.1zx ef’t a ( n+ x )’·
...m‘ , comme la furface entiere ef’c a la partie vifible
ét éclairée. La furface totale apparente de Vénus e{’t né~
ceffairement en raifon inverfe du quarré de fa diiiance , ou

comme 5;, puifque les diametres font en raifon inverfe de
Ia difiance , Gt que les furfaces font comme les quarrés des
diametres : donc 4./ix: (rz+x)‘-—m‘ : zi: partie éclairée;
donc cette partie {era proportionnelle an ”+ -* ii- M?

Dans le cas ou la lumiere de Vénus fera la plus grande ,
Ia diH*`érentie1le de l’expreHion précédente {era égale a zéro,
fuivant les principes du Calcul difTérentiel qui feront ex
pliqués dans le XXI°. Livre , deft-a-dire , qu’on aura
(rndx-|—zxdx)4;:;11.nx‘dx(nn+znx-|—.::—m‘m) ,=-_ 0:1Onl;
en conclut , en multipliant par 16zz'x‘, Gt divifant par
4.nx* dx, que 2/zx-I—2 xx=3 zzzz+§;zx-1-3 xx — 3 mm,
& x= Vg /72/72-}-/1/1*-2Il; d’oi1 M. Halley tire la conf
truflion fuivante:

rig. 6;. Du centre S`( Fig. 63. ) , 8: du rayon S`T=m,décrivez
le demi-cercle TDA , 6: avec le rayon SE =n1e demi
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cercle EVB ; le premier repréfentera l’orbite de la terre ;
le {`econd , ljorbite de Vénus ; prenez la corde ./1D=ST,
renez DF: SE , joignez la ligne TF , ec prenez FG=.

BE = 2 zz ; du centre T avec le rayon TG , décrivez un
arc G V qui coupera en I/l’orbite de Vénus au point cher
ché ; alors TV {era égale at x , & l’angle 1/T.spéga1 in l’é
longation de Vénus dans le temps ou fa partie éclairée nous
paroit la plus grande.

De-la il eff aifé de conclure que ii Venus Sc la terre font
alors E1 leurs diilances moyennes du foleil , la diiiance de
Vénus a la terre fera {0*-; de celle du i`0leil 5 ainfi le diame
tre de Vénus qui nous paroiiloit de ;8” , lorfque cette pla
nete étoit fur le foleil, ne fcra que d’environ gp" , 8; la pai-.
tie éclairée de -10// feulement : ces IO]! ne laiffent pas de ré
pandre une lumiere plus grande que toutes les étoiles fixes,
6: allez conlidérable pour rendre des ombres tres—l`enfibles.

Il y a aufli des poiitions plus ou moins favorables at ce
grand éclat de Vénus , qui dependent des diftances de Vé
nus 8: de la terre par rapport au {`oleil ; comme il ef}: aifé
de conclure de l’exprefIion que nous avons donnée pour la
partie éclairée du difque de Vénus. Si Vénus ef’t périhélie ,
& la terre aphélie , Vénus {era plus éloignée de nous ; Ion
élongation ne fera que de 39° 6’ au temps de f` plus grande
lumiere , au lieu de 39° 4.;’ que l’on trouve pour le cas des
difiances moyennes de Venus & de la terre ,~& fa lumiere
pour lors fera plus petite d’un dixieme. C’efi le contraire
Ii Vénus eil aphélie Gt la terre périhélie ; fon elongation
fera de 4.o° 22, , & fa lumiere }§ de celle qui avoit lieu
dans les diliances moyennes. Voyez la Table que j’en ai
donnée dans mon Expo/Eziozz du Ca/cul Affromp. 64..

Il y auroit peut-etre encore une circoniiance in faire en—
trer dans le calcul , ce feroit 1’élongation meme que l’on
cherche , qui donne plus de facilité pour voir une planete,
a raifon de ce qu’elle ei} plus dégagée des rayons folaires
qui abforbent GL éteignent la lumiere des planetes ; mais il
me fuflit d`avoir rapporté la méthode de M. Halley , & les
temps Ol1l’Ol)fCI'V3{lOI'1 prouve que Vénus eft vilible de jour,
meme E1 la vire Hmple : ce qui doit arriver de meme, au moins

D d d
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tous les 8 ans, puifque Venus revient alors at pareille iitua~·
tion par rapport a la terre ( 8 3 9 ).

Du rewur des Planezcs d memes fmatians par rapport ci
la Terre.

8 3 9. LA Iituation apparente d’une planete vfre de la
terre , depend non-feulemenr du lieu ou elle fe trouve ,
mais encore de celui de la terre , puil`qu’en vertu de la pa
rallaxe annuelle une planete Htuee en un i`eul 8: meme lieu,
peut paroitre plus orientale, li la terre eii plus occidentale5
elle peut meme paroitre dans un lieu totalement oppofe.
Ainli pour qu’une planere foit pour nous ala meme longi
tude oir elle s’ei’c trouvee une fois , il faut que cette planete
8: la terre foient revenues l’une 8: l’autre au meme point:
de leur orbite , c’efi-a—dire , at la meme longitude 8: a la
meme diiiance du l`o1eil5 alors la longitude 8: la latitude ,
vfies de la terre , aufli bien que le paffage au meridien , le
lever 8: le coucher de la planete fe retrouvent les memes
qu’auparavant , 8: rccommencent dans le meme ordre.

S’il etoit facile de trouver pour les planetes de {embla
bles periodes , le travail de ceux qui calculent les Ephémés
rides 8: la connoiffance des Mouvemens celefies, feroit fort
diminue a cet egard 5 mais ces periodes font ou fort lon-¢
gues , ou fort imparfaites 5 en voici un effai.

Pour connoitre le temps apres lequel la terre 8: une au—
tre planete feront revenues au meme point du ciel , il faut
trouver dans les Tables de leurs moyens mouvemens une
fomme d’annees , qui falTe aufli pour la planere une fomme
de revolutions , a peu de chofes pres.

Mmmm Maacuruz dans l’el`pace de I3 ans 8: 3 jours,f`ait le nom
bre complet de 54. revolutions, 8: feulement z° gg’ de

lus5 la terre fait de fon cété 1 3 revolutions 8: 2° 4.9’ de
plus; enforce qu’apres 1 3 ans 8: 3 jours Mercure doit fe
retrouver prefque a la meme place par rapport a la terre;
ce fera feulement I3 ans 8: 2 jours , siil fe trouve4.bi{l`ex—
tiles dans les 13 annees 5 ainn le x' Janvier 174-8 8: le 3
Janvier 1761 , Mercure a du pafler au meridien a la meme
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hcurc , ( 10** 2 1’ du 1nat§n ) , 6: lc calcul qui cn ci} cxcré
mcmcnc long , fc trouvc par—l§ vériiié. Lcs périodcs dc 79
8; dc gg; ans pourroicnt auiH s°cmpI0yc1‘ au mémc ufagc ,
fi cllcs n’éc0icnt d’unc trop grande longucur.

V1€NUs aprés un cfpacc dc 8 ans , fc trouvc in 1° gz' fcu
Icmcnt du licu 0i1 cllc étoit , & Ia tcrrc fc trouvc au mémc
point , én forte que la Htuacion apparente de Vénus appro
che beaucoup d’érre la méme , c’efi pourquoi j’ai dir ci
deH`us que fom plus grand éclar devoir revenir tous les 8 ans.
MARs en rg ans Bc 1 8 jours fe trouve avoir fair 11s 11°26’,

Bt la rerre 1 1s 1 1° 3 8’, ainfi fa {Imation apparente ei} E1 peu—
pres pareille. En 79 ans moins 3 jours, Mars fair 1 1* z8° 3 g',
& Ia terre 1 1’ 28° 17’; ainfi cet ei`pace de temps les ramene
encore a peu-pres a Ia meme fituation.

JUPITE11 en 83 ans ei} plus avancé de 7’ feulement , Bc
la terre moins avancée de 6’ , en forte que cette période
efl une des plus exaétes qu’on puiffe avoir en un nombre
complet d’années. Celle de 12 ans Gt 5 jours approche en
core beaucoup de cette exaélitude.

SATURNE en 59 ans & 2 jours change de 1° 54/ , & la
terre de 1° 4.1’ ; par ce moyen Saturne &1a terre fe retrou
vent a la méme anomalie, a la méme difcance du foleil, Bc
a la méme diilance entre eux, tout cela a quelques minutes
pres ; cette période efl fort propre a faire retrouver pref
que fans calcul lcs pofitions de Saturne.

Le 29 Septembre 1702 Saturne étoit en oppofition 5.
Sh du foir avec 0* 6° de longitude, comme on le verra dans
les obfervations rapportées a la fin du VI°. Livre ; le 3 1
Septembre 1761 il s’eIl retrouvé en oppofition ayant 1° 56’
de longitude , de plus qu’en 1702 , 6c feulement 2’ de plus
enlatitude. La difference des latitudes n’e{l pas plus grande,
fi nous prenons pour exemple des oppofitions arrivées aux
environs des ntmuds; par exemple , celles du 15 Juillet
1 696 avec eelle du 18 Juillet 1755 ; car dans celle-ci la la
titude e{’c feulement de deux minutes & demic plus grande
qu’en 1696. On remarquera feulement dans cette derniere
comparaifon que l’intervalle eil 59 ans 3 jours , parce que
Yannée 1 700 a été plus courte qu’a l’ordinaire , 5 caufe du

Vénus.

Mars.

Jupiter.

Saturne.
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rerranchement d’une biffexcile dans cercaines années fécu;

laires, dont on verra la caufc dans Ic Calendricr, Liv. VIII,
arr. 1297.

Pour ce qui concerne les retours de Mercure 8: de Véé
nus h leurs conjonétions & 5 leurs mxuds , nous en parle
rons dans lc XI°. Livre £11’occa{i0n dc leurs Paiihges ful I6 i i `
folcil,.

mmhma
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LIVRE SIXIE ME.

DES LOIX DU MOUVEMENT

des/ix Planezes prmczpales ruzfws du 5`nlezl ,
df de leur: e’le’mem ; c’e/Z—&—dire,de lzzfgure

df de lafzuazzon deleurr orbzter.

840.P UI SQUE les planetes tournent autour du foleil
{ 7;; ) , dei} au centre du foleil qu'un Obfervateur doit s’i

maginer étre placé pour voir les mouvemens les plus uniformes , pour en connoitre les circonilances & es mei`u·
res ;c’ef’t pour cela. que M. dc la Caille en commengant
fes lecons élémentaires d’Afironomie , fuppofe d`abord que
fon Obfervateur i`oit placé précifément au centre du {oleil,
pour Conlidérer de·lh le mouvement régulier des planetes
& des cometes parmiles étoiles toujours fixes GL immo
biles ; il paffe aufli-tot $1 la recherche des loix des mouve
mens planétaires , Bt d’une hypothefe phylique propre 5 les
expliquer : pour moi j’ai_mieux aimé conlidérer l’Af’trono
mie dans {`es premiers élémens , fuivre les progres lents GC
fucceflifs de ceux qui l'ont perfeélionnée , Bc ne parler des
planetes vues du foleil , qu`apres avoir démontré que c’eii:
de-lh qu’on peut les voir.

8 4 I . Pour déterminer les mouvemens VICIS du foleil , il Uzilité aes
l“&·d“

falloit un moyen d`av0ir la longitude d’une planete , telle ;’§ll_;;);2§;;S’’`’i
quon loblerveroit vfie du foleil ; cell ce qu’on a trouvé
dans les oppejtions des planetes fupérieures , Mars, Ju
piter & Saturne, & dans les conjondions izrférieures de Vé.
nus 8: de Mercure; en eH`et , quand une planete ef} oppo
fée au foleil , le lieu de l’écliptiq,ue ou elle répond , ei} fur
une meme ligne droite avec le foleil Gt la terre; ainli le
lieu de la planete vfr du foleil , ou vu de la rerre , ell abi`o—
lument le méme : li la terre eil en ./V( Fig. 56. ) , & la pla- rig. ;6.
pete en A oppofée au foleil , le point du ciel ou aboutit

Tome I. E e e
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la ligne SZVA , matque le lieu héliocentrique , aufli bien
que le lieu géocentrique de la planete A.

_ 8 4 2. Auiii les Alironomes ont-ils foin drobferver affig
'duement les oppofitions des planetes , comme les circoni?
tances les plus effentielles de leuts mouvemens, parce qu`a
Iors l’ob{`er·vation faite {ur la terre , tient lieu d`une obi`er·
vation faite da-ns le {`oleil , 6: {`ert 51 reconnoitre l’otbite que
Ia planete décrit autour du foleil. C’ef’t avec des longitudes
héliocentriques que nous allons déterminer les élémens des
orbites planétaires , les circonfiances Gt les inégalités dc
Ieurs mouvemens : on trouvera dans le XXIV°. Livre la.

maniere de calculer une oppolition pat le moyen des ob
fervations d`une planete ; 8: nous rapporterons ala lin de
ce Livte les oppolitions ou les eonj_t>n&ions obfervées le
plus exa£‘tement ju{`qu’ici , 8: qui font les plus propres it déw
terminer les élémens des orbites planétaires. Nous déter·
minerons d’abord le moyen mouvement , deft le plus EH-€l'1*
tiel de tous les élémens d`une planete ; 6c nous parlerons
enfuite fuccellivement des excentricités, des dillances, des
aphélies , des noeuds , des inclinaifons & des diametres dc
chacune des fix planetes principales.

ZDU MOYEN MOUVEMEPJT DES PLANETES;
ET DE LA DUREE DE LEURS REVOLUTIONS.

4;. C’EST par la csomparailbn des obl`ervations les
plus éloignét-s avec les plus récentes, que l’on peut déter
miner les moyens mouvemens des planetes & les durées de
Ieurs révolutions ( 587 ) ; ces comparaifons ont été faites
dans le plus grand détail par M. Callini dans {es Elémens
d°Afironomie , imptimés a Paris en 174.0 ; il a rapporté
toutes les anciennes obfervations,il les Z1 réduites, calculées
& difcutées ; nous nous contenterons ici de donner unc
idée de la méthode, & d’cn Faire connoitre les réfultats. La
durée de la révolution de la terre a été déja déterminée dans
le H °. Livrc ( 588 ); ainli nous pailerons aux autres plae
netcs.

8 4 4. Nous commenccrons par la planete la plus prochc
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du foleil , celle dont les moyens mouvemens font les plus
difliciles E-1 déterminer , c’eft-a-dire , Meacumi. Nous ne
trouvons dans les Anciens aucune obfervation qui puilfe
{`ervir a ce calcul. Avant l’année 163 1 Mercure n’avoit
point été vu en conjonélion , & par conféquent l’on n’avoit
pu faire aucune obfervation , d’0i1 nous puiflions tirer im
médiatement le lieu de Mercure vu du foleil. On n’obi`er

voit autrefois que Yélongation de Mercure au foleil, mais
pour en conclure l’angle de commutation , ou l’angle au
{`oleil, il auroit fallu connoitre la difiance de Mercure au fo
leil ( 820 ), ou fa parallaxe annuelle au temps des anciennes
obfervations , ce qui n’eii pasl poflible. Ainli nous nous
contenterons de l’0bfervation du palfage de Mercure fu:
le foleil arrivé le 7 Novembre 163 1. M. Callini trouve
qu’a 7** go' du matin le vrai lieu de Mercure étoit a is 14.9
4.1’ 3g’·' , fuivant l’obfervation ; on peut comparer ce pal`
fage avec celui de 1723 , fuivant lequel Mercure _avoit le
9 Novembre a gh 29/ du foir , 15 16° 4.7’ 20" de longitude.
Ijintervalle efl de 92 années , dont 22 font bilfextiles plus
2l 9h 39’ , pendant lefquels Merc-ure a achevé 382 révolu
tions entieres plus 2° g' 4.g"; ainli l’on fera cette proportion:
912 années communes 24,i 9** 4.9’ font E1 382 fois 360° plus
2° g' 4. g" , comme 3 65 jours font a la quantité du mouvement
annuel de Mercure , qui fe trouve par-la étre I4930 1 Qi
iq/’ .39"’, qui font quatre révolutions entieres de 36o·deg.
plus is 23° 4.3’ 1 1" 39"’,& le mouvement diurne 4.° g' 32l
34/” q.7""l; d’oi1 l’0n peut conclure encore , parune {imple RévO1ut;O,,

°l° M°’°“’°•régle de trois, la durée de la révolution moyenne de 87l 2 3h
g9’ 14.". On trouve aufli le meme réfultat en comparant le
paffage de Mercure arrivé en 1 6 3 1 , avec celui du 1 1 Nov.
1736 , qui en differe de IO; années & qjours. Voyez M.
Callini , E lemezzs JA/Zronomie , p. 607. Voyez encore ci
apres le XI°. Livre ou il fera parlé des palfages de Mercure i
& de Vénus fur le foleil.

8 4. j. Les Anciens qui manquoient de ces obfervations Difi-Eeulcé de
°‘° d°importantes des paffages de Mercure fur le foleil , pourdé- }&e;g§;;I i

terminer les mouvemens de cette planete, étoient fort peu
avancés dans fa théorie 5 le lieu de cette planete conclu de

E e e ij
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l’obfervation de 16 3 1 , différoit de 4° 2 g' de celui qui ré~
fulte des Tables de Ptolémée , de ;° des Tables PruHien-·
nes , de 7° 1;’ des Danoifes , de 1° 2 1’ des Tables de Lans
berge , 6: de 14* 24/’ des Tables Rudolphines de Kepler ;
la précifion de celles—ci étoit méme plus grande que Ke
pler ne l’avoit efpéré ; car dans l’explication qui efl au com
mencement de fes Ephémérides de l7l7 ,pag. 1 g. il n’ofe
laH`urer que fon calcul puiil`e repréfenter le ieu de Mercure
dans les conjonftions avec une précifion de plus d’un jour;
or dans les 24 heures le lieu de Mercure vu du. foleil peut
varier de g deg., GC fon lieu vu de la terre de 1° 2o'. On a
vu meme dans le paffage de Mercure obfervé en 1 7 g 3 , que
les Tables de M. Halley s’écartoient d’une demi-heure du
tems de la conjonélion obfervée , & dans toutes les autres
Tables l’erreur éroit encore plus grande.

Aucune planete , dit le P. Riccioli , (T L p. go;. ) n’a
'des mouvemens fi compliqués ; le Mercure célefte ei} aulli
impénétrable pour les Aftronomes , que le Mercure terref—
tre pour les Alchymiiles : nous verrons une difliculté en
core plus grande ( 936 , 984 ) , lorfqu’il s’agira de détermi··
ner Yexcentricité 8:; l’aphélie de Mercure.

8 4.6. On trouve dans l'Almagef}e de Ptolémée, ( L. X.
chap. 4. ) une obfervation de VIENUS faire le I2 OEL 271
ans avant J. C. a 2 heures du matin ; Vénus éclipfa exac-Q
tement l’étoile n de troiheme grandeur, qui eft la précé—
denre al’aile auiirale de la Vierge. On a encore trois ob
fervations de Théon Gt {ix de Ptolémée , faites dans le fee
cond {iécle , mais dont plufieurs font défeélueufes ; d’ail
leurs ces obfervations pour étre réduites au foleil , exigent
des fuppolitions qui diminueroient la certitude des réful
tats ; c’ei’t pourquoi M. Callini a mieux aimé employer a la
recherche de la révolution & des moyens mouvemens de
Vénus , les obfervations faires vers la En du feizieme iiécle

& au commencement du dix-feptieme , qui font rapportées
par Bouillaud dans fon Allronomie Philolaique , 6c dont il
s’étoit déja fervi our établir les élémens de la théorie de i
cette planete , elles font de Jaffa: Byrgia: & de Tycho , '
V0y. M. Cailini , pag. g49, ).. Ces obfervations clonnent



Du moyezz Mozzvement des Planetes; 21.0;
ia révolution moyenne de Vénus de 22q.l 16" 3 9' 4." , Ei Révolutien
le mouvement annuel de 7s 14·° 4-7’¢1·j” 0//’, outre le cercle ds Vé““$•
entier.

8 4.7. Les obfervations de Vénus faites dans fes c0nj‘one·
tions inférieures , l0ri`qu’ayant affez de latitude elle peut
s’appercevoir E1 midi meme , dans le méridien , font beau—
coup plus recherchées ., Gt plus propres a déterminer les
mouvemens de cette planete. M. Cailini en rapporte 24.
dans fes Eléméns d’Ai’tronomie , pag. g61. qui ont été ob
fervées a Paris depuis 1 689 jufqu’en 1 737 : l’on en a obfervé

lufieurs autres depuis l’année 1737. La pliipart s’acc0rdent
dans la minute avec le calcul des Tables de M. Cailini Gt

cle M. Halley ; ce qui fait voir que les mouvemens de
cette planete font déja connus avec beaucoup d’exa&i- E,m&;mde,dc;
tude: on trouvera pluiieurs de ces obfervations rapportées
E1 la fin de ce VI=. Livre.

orte au 17 Janvier 272 avant J. C. 1 6" apres midi ; Mars
parut etre au-deifus, Bt fort pres de l’étoile boréale au front
du Scor ion , dont la longitude étoita 7s 2° 1g’,( AZmq
_ L. X. cg. 9. ): mais cette obfervation étant arrivée forc
loin de Yoppolition , & ayant meme quelque chofe d’équi
voque , M. Caflini préfere les trois oppofitions de Mars au
foleil obfervées par Ptolémée , ( E/eh:. a"}4_/Zr. pag. 4691
J6 497- >

Le I3 Déc. 130 de J. C. E1 1 1** 4.8’ , au méridien dePa—
ris , la longitude de Mars étoit de 2* 2 1° 22/ go" ; le 4Jan
vier 1709 , $1 g" 48’ du foir , Mars fut auili en oppoiition a
3* 14.° 1 8’ 2 g" de longitude, plus avancée Cl’Cl`lVlI#OI`l 2 3° que
1`uivant Yobfervation de Ptolémée : Ie mouvement des étoi—

les dans cet intervalle de temps étant ii peu—prés de la me
me quantité , il s°enfuit que fuppdfant Ie mouvement de
Faphélie de Mars égal a celui des étoiles fixes , Mars a du
étre dans les deux obfervations a meme diiiance de fon

aphélie; l’intervalle de ces obfervations ei} de g7637g jours
1 8 heures , pendant lefquels Mars a fait 839 révolutions
on fera donc cetteproportion : 839 fois 360° plus 220 gg’ 3 g'

[Ont in 360 deg. comme 57637; jours 1 8 geures font 21 une e 11]

Tabks de V°”“*·
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Révolution quatrieme terme qui fe trouvera de 686 jours 22 heurei

d° Mm 1 6 minutes ; c’ef’r la durée de fa révolution.
M. Callini ayant pris un milieu entre les trois détermi-.

nations différentes qui réfultent des trois oppolitions de
Ptolémée , il trouve , ( pag. 470. JZ 477. ) la révolution
moyenne de Mars 686} 22h 1 8’ 39” , 6c fon moyen mouve—»
ment 6F 1 1° 17/ 9" Q par année.

Le moven mouvement de Mars dans`les Tables de IVR
Halley , eft plus grand feulement de 24" pour cent ans ,
quantité peu confidérable, 61 j’ai trouvé par les obfervations
de` Tycho , faites en 1 g 9 3 , difcurées avec grand foin , qu’ii
n’y a pas de correélion fenlible in faire aux Tables $1 cet;
égard, (Mem. Acad. I7f7.P. 444. ).

4. 9. La plus ancienne obfervation de J U1>1TE11 rappor-»
tée dans l’Almagei’te, ( Liv, II. chap. 3. ) , eft de l’an 83 ,
apres la mort d’Alexandre, le 18 du mois Epiphi au matin,
ce qui rcvient au 3 Sept. 240 ans av. J. C. fuivant la ma`.
niere de compter de M. Callini, 1 6" 8’ apres midi, ou 2414
fuivant les Chronologifies ordinaires qui appellent 1, l’ane
née de la naiffance de J. C. tandis que M. Caflini nomme:
cette année, zéro , ( 1002) ;Jupiter parut alors cacher l’é»
toile de l’EcreviH`e appellée Jl , Ou A_/ize auffral , qui devoit.
étre 21 3= 6° g0’ de longitude ; cette obfervation ayant été
faire fort loin de l’oppo.Gtion de Jupiter au {`oleil , elle efl:
moins propre a la recherche du moyen mouvement de Ju·»
piter , que les trois oppofitions obfervées par Ptolémée , BC
réduites par M. Ca{Hni ( p. 416. ), de la maniere fuivante:

Anriées. Jours 8a heures. Longitudcs.

133 If Mai 23** 3' 7* 23°22' 22,
136 1Sept. 4 IO ll 747 3;
137 806}. 3 18 0 I4 19 0

Révolution La comparaifon de ces obfervations avec les oppofitions
d¢J¤1·i»¤1- de 1699 , 1713 & 1714 , donne la duréc de la révolution

de ll années communes 3 1 gi 14" 36’ , & le moyen moug
vement annuel 30° 2o’31"g0"’· Je parlerai ci-apres de l`inéa
galité ou équation féculaire, qui a lieu dans le moyen moua
vement de Jupiter ( 861 ),



8 SO. La plus ancicnnc obfcrvation dc SATURN! ,d011t
Ia mémoirc nous air été confcrvéc , fur faicc par lcs Chal
déens lc 14. du mcis dc Tybi, l’an 519 dc Naizonaihr , ou
Ic 1' Mars dc 1’a11 228 avant J. C. Satumc étoit deux doigts
au-dcffous dc Yétcilc quit ci} dans Fépaulc auftralc dc la
Vicrgc appclléc y dans Bayer; M. Caiiini conclut de ccttc
obfcrvation , que lc 2 Mars, a 10" du {cir , Satumc étoit cn
oppoiition au folcil , ayant 5* 9° 24/ dc longitude , d’ou il
c011clutp0ur la 1‘évOlutlOn d€ Satumc 29 années commu- Révciuticm
_nes 1621 15" , 8: le mouvement annuel 12° 1;’ 3g" , mais d° S““"‘°’
fuivant M. Halley , il Neil que dc 12° 13’ 21” , Bc felon
moi, 12°1;’ 28" ( 859 ).

8 j I . Le mouvement de Saturne & la durée de fa ré
volution font encore mal c01mus;il paroit que le mou
vement retarde de plus en plus , Bc que la durée de fa ré
volution eil plus grande qu’elle n’ét0it_ autrefois , comme
on le verra dans l’article des Equations _/ecu/aires ( 8 56 ) ;
il y a méme une diflérence fenfible entre le moyen mouve·
ment déterminé dans- diflérentes circonllances (859 j. En
employant les obfervations faites depuis 1585 jui`qu’en
17 ; 2,M. Euler rrouve le moyen mouvement de 1 2°_1;’g5",
dans fa premiere Piéce fur Saturne , qui remporta le prix
de l'Académie des Sciences,p. 94.. Voyez ci·apres art. 860.

8 j 2. Apres avoir rapporté les révolutions des planetes,telles qu’elles font étab ies dans M. Caflini, par rapport
aux· équiuoxes , nous allons parler de celles que M. New
ton , ( Pzinczp. /Via:/zezzz. ;°. edition ) , avoit déduitesdes
oblervationsl de Flamflead , i& qui font calculées par rap

ort aux étoiles Fixes ; nous avons déja obfervé ( 591 ), que
es révolutions par rapport aux étoiles fixes , font plus lon

gues que les révolutions par rapport aux points équino

xiaux ; la diH`éreuce el} égale au temps qu’il faut a une planete pour parcourir la quantité de a préceilion des équi—
noxes; ainii la revolution de Saturne étant de 10759 jours,
& la préceflion des équinoxes pendant ce temps-la , de
2’ 20" { , il faut z9" BL 24.' environ pour que Saturne par
coure cette quantité , ce qui rend fa révolution par rapport

Inccrtitude.
5 cc fujet.

Révolutions

par rapport aux
étoiles.
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aux étoilcs , plus longuc dc 24*}, quc fa révolucicm pa:
rapport aux cqumoxcs.

Dans la Table fuivantc j’ai ajouté 5. Ia {uitc dcs révoluq
tions lcs moycus mouvcmcns des planetes , tels qu’ils ré·»
fultent des Tables de M. Cailini & de M. Halley, qui ont
fuppofé pour les planetes des révolutions diH`érentes : ces
moyens mouvemens font pour 36; jours moyens , BC ils
fom comptés par rapport a Yéquinoxe ,`en forte qu’ils font
plus grands que ne feroient les mouvemens abfolus , comp
tés par rapporta uoc étoilc , Ou autrc Point EXC pris 5 VO-;
lonté dans le cicl.

TABLL de Za durée des revolutions desp/azzetes amour du Sofa}/,
K de leur.; mqyezzs Mouvezuens amzue/J.

Révolutions des Plauetes par rapport Mouvement annuel par rapport
aux Etonles. aux Equinoxes.

Suivanr NeW¤0n bunvanr lss Tables (jrrolincs

enjoggsixfienmalcs I en j0urs,heurcs, &;. | Suivanr M. Cqfllni. I _Suivanr`M. Hallry·ir

rl 87*
2* 22+

al 36S,» 626

M' +222
bl1¤7s9

692 I 87i2a“rs’ss"l r=22”42’¤"l ¤=2s°42’ 2”

6176 224. 16 I2:6: :6: 6
978; _ 686 2;
;14.o 4.332 12\ 27:6 167:9 6

49

20

24{714
301129
3ol61r
2; Io l26o12

47
+1-S

20

29I7I+

4.r|11299..611
34. 1 O
36lo12

47
LH

2o

28

IO

2I

]’entends par moycn mouvement annuel celui qui a lieu
autour du foleil dans l’efpace de 36; jours moyens.

Des Equation: fgculaires qu’il fzut appliquer aux m0_yem*
mauvemenr dc Jupiter de Suzurne.

j' 3. Lis inégalités périodiques dont nousdonnerons
le calcul ( 928 ), &. qui ont lieu néceffairement dans des
orbites elliptiques, fe rétablilfem: il chaque révolution; elles
D’€\"l]PéCl'l€1}IC point qu’u¤e planete ne revienne toujours 4
fon aphélie aprés desintervalles de temps égaux ; cependant

en compatani
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-en comparant les Obfervations faites en divers {iécles on a
obfervt-fun rallentiffement dans le mouvement moyen de
Saturne , 8: une accélération dans celui de Jupiter ; c’efi:

cette inégalité féculaire dont nous avons 5 arler. On verra bauili dans le VII°. Livre( 1 174) , qu’on oferve de meme
une petite accélération dans le mouvement de la lune ;j’ai
difcuté amplement tout ce qui concerne les equations fé—
culaires dans les Mémoires de l`Académie pour 17g7,pag.
41 1. JC_/iriv. Je ne puis que donner ici un abrégé de cc
que j`en ai dit dans ce Mémoire.

854].. Kepler écrivoit en 162; qu’aya1·1t examiné les
obfervations de Regiomontanus 8: de Waltherus , il avoit
trouvé confiamment les lieux de Jupiter 8: de Saturne plus
ou moins avancés, qu’ils ne devoient1’etre felon les moyens
mouvemens déterminés par les Obfervations de Ptolémée
8: de Tycho ; il difoit la meme chofe des mouvemens dc
Mars , mais j’ai reconnu que cette planete n’a befoin diau
cune équation féculaire.

Flamftead 51’occa{ion de Ia conjonétion de Jupiter 8: de
Saturne , arrivée en 1682 , obferva queitoutes les Tables
donnoient trop de viteffe 5 Saturne 8: trop peu 5 Jupiter;
8: comme les Tables dont on fe {`ervoit alors, avoient tou
tes pour bafe les Obfervations de Tycho, cela indiquoit un
retardement dans Saturne , 8: une accélération dans Ju
piter , qui étoient devenus feniibles dans 1'efpace de Pres
diun iiéclc , (P/zi/0f Trarz_fzc7. /z°. 149.

M. Maraldi appergut aulli que les moyens mouvemens
de Saturne , fuppofés uniformes , ne pouvoient repré{`en—
ter tout 5 la fois les Obfervations de Tycho 8: celles du
commencement de ce liécle ; il propofoit d’examiner fi ces
differences ne viendroient point de quelques—unes de ces
équations féculaires , dont Kepler nous avoit promis un
Traité , (Me1n.Acad. 17o4.p. 32 1. ).

8 j' NI. Halley dans {es Tables Ailronomiques , im
primées des l’an 1719 , mais qui n’ont été publiées qu’en
1 749 , a appliqué au mouvement de Saturne une équation
{éculaire de 9 deg. 8: un quart en deux miile ans, 8: 5 celui
de Jupiter une équation de 3 deg. 49 min. dans le meme

Tome L F ff
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intervalle ,~ mais il n’a rapporté ni ies Obfervations , ni les
calculs qui avoient pu lui fournir des correéiions ii confi
dérabies ; voici la maniere dont on peut y parvenir. Le 2
Mars de l’an 228 avant J. C. Saturne étant en oppoHtion,
avoit 5* 8°2;’ de longitude avec 2° 5o’ de latitude boréale,
fuivant le calcul de M. Cailini ; cette oppoiition comparée
E1 celles de 1714 Gt de 1715 , donne pour le moyen mou
vement annuel de Saturne 120 1 3’ 3 5” -14"’ , Br M. Cailini
le fuppofe dans {es Tables de 120 1 g' ;6" : C,€l)(—l2l1l€l1]OY€II
mouvement de Saturne confidéré dans l’ei`pace de vingt
fiécles.

En comparant les oppoiitions de 1594, 1595, 1596
& 1597, avec cellesde 1713 ,1714 , 1715, 1716, 1717,
on trouve ce moyen mouvement de Saturne moindre de
1 6" par an , Gt la durée de fa révolution plus grande de pres
de quatre jours. J’ai choifi des Obfervations faites pres des
moyennes diiiances , afin que l’erreur qu’on peut commet
tre {`ur la plus grande equation & {ur le lieu de Yaphélie,
fur infeniible dans cette comparaifon ; j’en ai pris d’autres
ihites in 120 ans environ de diflance , aiin que Ia {ituation
de Jupiter par rapport a Saturne , étant a peu-pres la me
me dans les deux cas , on eiit moins a craindre les déran
gemens que Saturne éprouve par la force de Jupiter , 81:
dont nous parierons dans le XXII°. Livre.

8 j 6. Si l’0n fe {ert du moyen mouvement trouvé pen
dant ces 12o ans , pour calculer l’obi`ervation Faite 228 ans

7°;avant J. C. on trouve une longitude trop grande de
en forte qu’il faut 6ter 7° de cette longitude moyenne trou
vée par le moyen mouvement qui avoit lieu da11s le dernier
Iiécle 5 c’ef’r cette équation {éculaire de 7° qui prouve le retar
dement de Saturne. Pour trouver la longitude moyenne
de Saturne $1 des temps éloignés en partant de 17OO , on
peut calculer les longitudes moyennes {`oit pour les fiécles
précédens , foit pour les fuivans, a raifon de 48 2 ;° 6’ pour
cent ans, outre 3 circonférences entieres : enfuite on en

retranchera ldquation féculaire calculée par la proportion `
’ _$$§;P'E;{Ell\`Z1!Wf€ cle quarré de igoo ans eil au quarré du nombre]5nu•

]a;,c_ qCl Zumées avant ou apres 1 700, comme 7° ou 26200,/ font au
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nombre dc fccondes, qu’i1taut éccr dc lalongicudc moycnnc
calculéc 5 la. manicrc ordinairc.

8 j‘7. Pour prouvcr quc Yéquation féculairc doir {`uivrc
la loi du quarré des temps, nous n’e{Taie1·ons pas d’emyloyer
des Obiervations, il n’y en a pas aG`ez d’ancienncs 6; d`a.{Y:·z
exa&es , mais nous pouvons y fubfiicuer un raifonnemenc
fort naturel. Les degrés de viceife perdus par Sacume
en vertu de Ia caufe qui produit {011 équacion féculaire ,
( il parolc que dei} lattraction de Jupiter) étant lbrt leuts
me peuvent étre fuppofés égaux qu`en temps égaux ; or,
des-lors l’ei`pace parcouru ef’t comme le quarré des temps ;
tout comme dans faccélération des corps graves qui tom
benr par leur pefanteur naturelle, on obferve que les eil
paces augmentent comme le quarré du temps , parce que
les viteffes acquifes font comme les temps , & qui chaque
infiant le corps regoit un accroilliement de vltcffc toujours
égal Gt toujours c0ni’tant , comme nous le ferons voir dans
le XV°. Livre.

8 j 8.Le mouvement de Saturne me paroit encore avoir
des inégalités qui ne peuvenc s’explique1‘ par les équations
féculaires ; fa révolution moyenne ei} diH`érente d’el’le—mé—
me fuivant l-es circonfiances ou 0n l’0b{`erve , {ans que Yat
traétion de Jupiter pui{Te produire une pareille diH`érence.
Je n’ai pas méme befoin , pour le démontrer , de pluheurs
iiécles d’Obf`ervations ; celles qui ont été faites depuis 7;
ans , font {`uliifantes; elles prouvent que mettant 5 part
toutes les inégalités connues , 6: choiH{Tant les temps ou il
n’en peut réfulter aucune différence , les révolutions dc
Saturne diH·`erent entre elles de pres d’une femaine.

8 $9. En 1686 6: en r74g ,1`erreur des Tables de TW.
Halley étoit de 3 minutes & demic , en forte que dans cet
intervalle de 59 ans le mouvement moyen de Saturne étoit
réellement tel que le donnent les Tables de M. Halley ,
c`efl—a-dire, de 1z° ig' 2 i" 46 par an, l’anomalie moyenne
de Saturne étoit dans les deux cas de Ss 2z° ; ainfi quelque
erreurqu’on put commettre danslelieu de l’aphélie, ou dans
féquation du centre de Saturne , il ne peut en réfulter au
cune diEérence; la commutation entre Jupiter Gt Satutne

F ff ij

Autre inégalité
nouvellement
découvertc.
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étoit de is 170 dans le premier cas, (Sc 1= 8° dans le fecond;
cette différence de conliguration eil trop petite , pour que
1’a&ion de Jupiter ait pu etre dans ces deux cas feniible
ment diiTérente.

Au contraireen 1701 Gt en 1760 , l’erreur des Tables
a été de 8} & de 2I { , c`efi—a-dire , que dans un pareil in
tcrvalle de temps elle a augmenté de 1 g'; ainii le mouve

Cette inégaiité coniidérable de 13 minutes de degré , ce qui rend chacune
:3 3; ;§s:“*““‘°$ de fes révolutions plus courte de [ix jours Gt demi , que les ’

révolutions quil avoit faites entre 1686 & 174-{ : cepen—
dant l’anomalie moyenne étoit de QS 1°; dans les deux Ob
fervations de 1701 8: de 1760 , la commutation ou Yangle
au foleil entre Jupiter 6: Saturne, étoit de 1 1* 1 1° en 170 1,
& de 1 1= 0° en 1760 ; ainii cette erreur dans le moyen
mouvement ne peut venir , ce me femble , ni de celle de
1’orbite de Saturne , ni de Pattraelion de Jupiter.

Je ne m’en fuis pas tenu a ces 4. Obfervations pour conf`
tater un tel paradoxe , je ne rapporte meme celles-la que
pour fervir d’exemple ; toutes celles qui précedent Gt qui
fuivent , quoique faites en différens lieux , & avec des ini
trumens fort différens , donnent le meme réfultat , & j’ai
toujours trouvé les retours de Saturne $1 l’équinoxe du prin
temps , depuis un {iécle plus prompts que f`es retours :Y1‘1’é
quinoxe d’automne : ce n’ef’t meme qu’a force de difcuter
toutes les Obfervations faites depuis 180 ans, que je fuis
parvenu a ce réfultat fingulier ; j’y revenois toujours mal
gré moi, & ne voyant rien dans la Phyiique célefie qui Plilt
produire une {`emblable inégalité , je me refufois encore a
1’évidence de cette irrégularité : mais il a fallu enfin recon

npgtre ce nouveau phénomene , 6: lui foumettre noslt ories.

8 60. Il ei} donc {Cir qu’indépendamment de1'attrac
tion de Jupiter, il y a dans Saturne une inégalité dont la
caufe doit etre différenre, & qui li meme connguration avec
Jupiter , produit un effet plus grand que celui quiréfultc
des plus grandes variétés dans la polition de Jupiter par ` J
rapport in Saturne.



4.1;

Dans une pareille incertitude nous ne pouvons faire au
tre chofe , que de prendre un milieu entre le mouvement Mouvmm

d=

moyen qui réfulte de ces deux comparaifons différentes, en g¤a¤;§’0 l ":E'
ajoutant 6" 6 at celui cle M. Halley, GL lon aura 121 g28
pour le mouvement annuel moyen entre-les mouvemens ’
moyens qu’il y a eu depuis un iiécle, & cei’r celui qu’il fau
droit , ce me femble , employer dans les recherches de l’a—
phélie & de l’excentricité de Saturne , at m0i11s qu’on ne
veuille employer un mouvement différent dans dii¥érentes
ériodes. P

8 6 I ._L1a MoUv1;M1~:NT de Jupiter exige une équation
féculaire aufli bien que celui de Saturne , mais en fens
contraire ; & M. Maraldi remarquoit aulli en 17 1 8 que les _
Obfervations modernes fembloient donner le mouvement

de Jupiter plus rapide que les anciennes. Si l’on compare
l’Obi`ervation faite l`an 24.1 avant J. C. avec celle de l’an
3*08 , qui ei} rapportée par Bouillaud , on trouve le mou
vement de Jupiter pour 83 ans, de 2’ 4o” feulement, outre
les fept révolutions entieres.

En comparant l’Obi`ervation de l’année g08 avec celles
He 1 go; & de 1504 , on trouve at peu-pres la méme chofe;
mais ii l’on compare de notre temps la conjonélion de Ju
piter avec Refgulus obfervée le 12 Oitobre 1623 , & une
femblable Obfervation faite en 1706, on trouve 2 1’ pour
83 ans , au lieu de 2’ 4o”. Cependant comme les autres
inégalités de Jupiter rendoient fufpeéie la détermination
de fes moyens mouvemens par des Obfervations qui n’é
toient pas a une tres-grande difiance : M. Maraldi jugea
qu’il ne falloit pas abandonner Yégalité des moyens mou
vemens fans une entiere évidence, & fans avoir des Obfer
vations exaEtes faites en différens {iécles.

8 6 2. M. Halley qui vers le méme temps faifoit in1pri—
mer {es Tables Afironomiques , ne penfoit pas de meme;
il avoit jugé Yaccélération allez évidente pour la faire e11
trer dans {`es Tables ; il y établit le mouvement cle Jupiter
pour 83 ans de 12/ 26" , c’efi-a—dire , plus grand de gfque
ne le donnent les anciennes Obfervations, Gr la révolution
de Jupiter moindre de plus cle 8 heures 5 en conféquencc

F ff iij
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il admet une équation féculaire qui augmente comme le
quarré des temps, 6: qui monte jufqu’a ;° 4.9’ en deux
mille ans , mais qui me patoit trop confidérable de beau—
coup. En effet, la compataifo-nde 1 z oppofitionsobfervées
par Tycho—Brahé avec le calcul , don11e 6’ { a oter de la.
longitude moyenne des Tables de M. Caflini en 1 S90 , ce
qui doit faire augmenter de .4. minutes le mouvement fe
culaire de M. Caflini , quand on les compare avec les ope
pofitions obfervées au commencement du fiécle ; cepen—
dant il faut obferver que les differences font fort inégales ,
Gt qu’il y a quelques minutes d’incertitude fur ces diverfes
Obfervations.

Les oppoiitions obfervées depuis 1689 jufqu’en 1698 ,
comparées avec celle de 1749 , donnent un moyen mou
Vement égala celui des Tables de M. Cailini ; car en 1689 Sc
en -17-4.9 , la longitude moyenne des Tables eft tro_p grande
de 7’ 8" , mais puifque l’erreur ef’t la meme apres foixante
ans , le mouvementeil bien établi dans les Tables de M.
Cailini entre 1689 & 1749.

Si' je compare Yoppolition que j`ai obfervée en I7§7 ,
avec celles de 1697 GL 1698 , je trouve que les Tables dc
M. Cailini donnent environ gz" de trop dans les deux casg
en forte que ces oppofitions indiquent encore que le moyen
mouvement eil exaétement repréfenté dans les Tables de
M. Caflini.

Si l’on remonte a ·l’Obfervation de to8 ,`dans laquelle
Jupiter parut éloigné de trois doigts au nord de Regular le
27 Septembre au matin , on a la longitude de Jupiter de
4.* 9° 1’pour ce temps—la , Gt les Tables de M. Caflini ne
donnent que 1’ de plus , en forte qu’elles repréfentent éga—
lement cette Obfervation ancienne & les Obfervations mo

dernes , fans tenir compte d`aucune accélération; mais l’Ob
fervation encore plus ancienne de fan 24-O avant J. C. ou
Jupiter fut en conjondion avec l’AI1C aufiral , s’écartera du
calcul.

Regle ppurlfé- 8 6 3 . Dans une telle incertitude j’ai cru qu°on pouvoit
;|Q’j;";;;°“l***'° augmenter de 2’ Ie mouvement féculaire des Fl ables de M,\[` P `

Catlini, &le faire de gs 6° z3’ go" 1, on s’écarte1a de 1°§ dg



4.1;

l’Obl`ervation de l’an 240 avant J. C.; ainli You aura une
équation féculaire -d’un dégré GL un quart pour 2000 ans , a
compter de 1700 , additive a la longitude moyenne pour
les iiécles paiTés 6c pour les fiécles futurs ;l’on trouvera en
tout temps cette équation féculaire par la proportion {ui
vante : le quarré de 2000 ei} au quarré du nombre d`an—
nées que l’on aura avant ou apres 1700 , comme 1° 20/ ou
q.8oo" font a la valeur de l`équation féculaire.

8 64].. EXEMPLE. Je fuppofe que pour l’année 508 av.
J. C. on demande la quantité de cette équation , on ajou
tera le logarithme de 4.8oo" avec le. double du logarithme
de 1192 ans , on en retranchera le double du logarithme
de deux mille , & l’on aura le logarithme de 28’ 2g", dei}
Yéquation féculaire cherchée qu’on ajoutera a la longitude
moyenne pour ce temps-la , calculée avec le mouvement Mouvcmtnt

“l°
féeulaire 8; uniforme g' 6° 23’ go" ; il en feroit de méme i
d’un temps pofiérieur ; cettetopération fe réduit at ajouter
le logarithme coniiant 7, 07918 au double du logarithme
du nombre des années 5 mais , comme c’ei’t un logarithme
fraéiionnaire , on aura foin apresI’addition de fupprimer
la dixaine de la caraéiériflique qu’on aura trouvée ; ainii
que cela fera expliqué dans le XXIV? Livre.

DE LA FIGURE DES ORBITES
P1.ANETA1REs.

8 6 j. A1>1z12’s avoir trouvé combien de temps les pla
netes emploient a terminer leurs révolutions autour du fo
leil, il {aut rechercher les circoniiances de leur mouve
ment dans les diiiérentes parties de chaque révolution, ou
ces inégalités périodiques dont il a déja été queiiioh pour
le {`oleil ( g69 ) , & qui dépendeut de la Hgure des orbitcs
planétaires.

Le mouvement de chaque planete étant rapportéau fo
leil , ou obfervé dans les temps ou les apparences font les
memes , viies de la terre Bc Vl/JSS du {oleil , ei} fujet a une
inégalité (femblable a celle du mouvement apparent du
foleil ) , que les Anciens appelloient premiere mega/ire' ;
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Hypcthé(`c dc
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pourl’expliquer on fe fervoit ou d’un épicycle, ou d’un cerk
cle excentrique ( 572 ); ces deux hypothéfes étoient abfo
lument équivalentes , comme nous l’avons fait voir.

Ptolémée Fit choix de l’excentrique NHBCP ( Fig. 24.. )'
pour exprimer cette premiere ine,gaZize’, ou ·l’équation des
planetes dans leur orbite , il y trouvoit plus de clarté; Sc
d’ail1eurs il employoit enfuite l’épicycle pour repréfenter
la _/ecorzde irze;,gaZi:e' , celle que nous appellons aujourd’hui
Para//axe du grand orbe ( 813

866. Cet Afironome rapporte enfuite qu’apres avoit
long—temps examiné ce que l’on pouvoit faire pour expli
quer la premiere inégalité , il avoit trouvé , par la compa
raifon des Obfervations , que les planetes s’appr0choient
plus de la terre dans leur apogée , Bc s'en éloignoient plus
dans le périée , c’ei’t—a-dire , que la difference des diiiam
ces ./VF, FP , étoit plus grande que la quantité EF dé
terminée en conféquence de la premiere inégalité : enfin,
il dit avoir trouvé par-la que le CCHt1‘€ E de l’excentrique
eil précifément dans le milieu Fi entre les deux points,
dont l’un F e{’t occupé par l’oeil , ou par la terre , l’autre
point K étant le centre d’égalité; Bt fans en donner de dé
monfiration , il fe fert de ce principe dans les mouvemens
de Mars , de Jupiter & de Saturne : cette hypothefe a en
effetr le mérite de ne donner pour ladifférence des dif
tances , apogée & périgée ,AD St AF, (1*Zg. 64.. ), que la
quantité AC qui répond $1 l`équation ALC, au lieu que
ii AC étoit prife toute entiere au-deffous du centre B,
comme B.1,l’inégalité des diflances deviendroit double
de AC: au refte , Ptolémée ne donne ni Démonfirations ,
ni Obfervations pour juiiirier fon hypothefe; nous nous
contenterons donc de Pexpliquer apres lui, pour faire
connoitre enfuite la maniere dont Kepler s’en fervit pour
découvrir Yellipticité des orbites planétaires ( 87; ).

867. Du centre B‘( fig. 64.. ) , i`oit décrit le cercle
excentrique DEF, dont Fexceutricité foit BA , en forte
que Fceil {bit plus placé en A , D fera Yapogée , F le pé
rigée ; {i 1’on prend BC égale a BA , le point (Q (`era celui
autour duquel la planete eff fuppofée décrire des angles

ég¤ux
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egaux en temps egaux , ou le point d’oC1 fon mouvement

aroitroit uniforme , Pundmn tzqzra/zzis , le point d’ega— P¤i¤¤d`éS¤U*é·
ite. Copernic refute cette hypothefe , ( Liv. JK c/mp. 7. ’

8; Liv. K c/mp. g. ), parce quelle pechoit contre les prin·
cipes de la Phyfique de fon temps , ou l’on ne vouloit que
des mouvemens uniformes , Bc ou l’0n admettoit encore
les orbites folides que Tycho-Brahe renverfa dans la fuite
par l’examen des cometes.

8 6 8. Tycho—Brahe voulant pe1·f`e&ionner cette hypo- d '1,£€T*°;*iV¢= clc O'
thefe de Ptolemee, chercha a rendre CB diflierente de BA,
pour parvenir a mieux reprefenter lesinegalites qu’il ob
fervoit dans les planetes , mais Kepler Ht voir dans la fuite
que tout cela etoit ini`uHii`ant 5 cependant l’hyp0thei`e de
Ptolemee approche beaucoup du vrai , lor{qu`il ne s’agit
que des longitudes ou des angles , tels que CA E ( 879 ) ;
mais les difiances AE font toujours plus granrles dans le
cercle, qu’elles ne feroient fi l’on employoit une orbite plus
etroite , telle qu’une ellipfe DGF.

Pour reconnoitre cette difference des cliflances , il Falloit:
mettre dans les calculs beaucoup de precifion , 8: I`gavoi1:
choifir entre les Obfervations celles qui etoient propres it
faire decouvrirla difference qu’il y avoit entre le cercle
& l’ellipi`e ; c’ei’t ce que nous devons au eélebre Kepler, BC
c’e[’t ce que nous allons tacher de faire connoitre , en ful
·vant la marche de l’Inventeur : c’eft ici la plus belle 0pera¢
tion Gt la decouverte la plus difficile qu’on ait faite en All
xrononue.

869. Nous avons vC1( 308 ) que les premieres erin
.celles du genie de Kepler parurent dans le Livre qui a pour
titre , My_/feriurn C`0_/irzograpeicum , en 1 g96. Ce premief
:eiTai fut applaudi par Jldajllizzus fon rincien Mairre, 6: par
Tycho-Brahe qui en 1 $97 lui en temoigna de la fatisfac
tion , 8; lui infpira l’envie de s’app]iquer aux Obfervations
& aux recherches d’Aflron0mie. Kepler ayant {gu en 1600
que Tycho avoit abandonne fa patrie , & s’etoit retire en
Boheme , il vint le trouver pour converfer avec lui , & en
apprendre fur-tout les vraies excentricites des planetcs j l

Tome L G g g
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fur lefquelles Tycho avoit deja beaueoup travaillé , ( Ké
pler , de Stella Marti; , p. gg. ).

Cireonfiance 8 7 0. Une heureufe circonftance lit alors la defiinée de
P°“' Kepler 5 Tycho-Brahé , Bt Longomontanus qui demeuroit ’`

avec lui , soccupoient des Obfervations de Mars , Gr drei
foient une Table de fes oppoiitions moyennes depuis
_1 680 5 cette planete étoit la plus propre de toutes $1 faire
pénétrer ce grand homme dans Ies fecrets de la Phylique
célefle , & elle fe préfenta la premiere e lui comme par
hafard 5 il y appercut des diflicultés , il s’attacha at les vain
cre , & c’efl-la l’époque ou il faut remonter pour cormoitre
l’origine de notre Phyfique célefte.

7 I .. Tycho avoit formé une hypothefe qui repréi`en·
toit , $1 quelques minutes pres , toutes les Obfervations de
Mars, au moyen d’un excentrique 5Kepler fcavoit déja quc
Yexcentrique pouvoit s’accorder, it cinq minutes pres, avec
les Obfervations , Bc malgré cela l’hypothefe lui paroiiloit
peu vraifemblable 5 il s’occupa it difcuter ces Obfervations
pour en tirer , s’il étoit poihble , quelque chofe de plus
exa€t:ce fut alors que commencerent les recherches qui

Oumgé J6 Afzf 0/10f/lid HG1/cl Ai·rso>to•yvi·ro; ,_/eu PAJ//2Cd caile/li; , tra
gfghcmagh dita Commerztarii; de motiéu; Stella- Marti; , ex Oakr

vationiéu; C. I/Y TYcHoN1s—BnAHe;Praga, 1609. izz—fbl.
Je vais donner un extrait de cet Ouvrage célebre , mais unt
Afironome doit le lite en entier: parmi les fuperfluités , les
longueurs , les tentatives inutiles qui y font détaillées , on
y voit une marche ii lumineufe 6: des étincelles li brillar1·
tes , qu’on y trouve la plus grande fatisfaélion.

7 2. Le premier pas qu’il Falloit faire dans cette car
riere , étoit de trouver les difiances de la terre au foleil em
divers temps de l’année , c”eIi-a-dire , de trouver l’excentri

¥ig· 64. cité A C,( Fig. 64.. ) de l’orbite terrefire , & la pofition des
points A , B Bc C, parce que toutes les autres determina
tions devoient étre fondées fur celle de l’orbite terreiire.

Les Anciens avoient toujours cru , & Tycho-Brahé lui-mé
me le croyoit , que pour l`0rbite du foleil le centre étoit le
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point d’égalité , 6c que l’excentricité étoit toute entiere
au-deflous du centre B , ou de B en A ; c’étoit la premiere
chofe qu’il falloit difcuter ; 8: Kepler reconnut bientot la
biileélion de Pexcentricité , c’ei’c—a—dire , qu’il vit que le ,Biff¢&i¤11,de
centre B occupoit le milieu de Yexcentricité totale CA. l°“°°"“‘°“°•

7 3 . Kepler avoit ellayé d’expliquer phyfiquement la
caufe de l’Eguant, la caufe pour laquelle il y avoit un

oint C , ( different du centre B ) , autour duquel on avoit
_ un mouvement régulier & uniforme , ( M _y/Zer. Cq/inogr.
c/z. zz. ); c’ef’t pourquoi il étoit porté d’avance a croire
que la caufe étoit générale, Gt que l’Eqzmzz¢ devoit avoir lieu
dans le mouvement de la terre autour du foleil, comme dans
celui des autres planetes :Ptolémée Sc Copernic ne l’avoient
point employé , ils s’étoient contentés d’un {imple excen—
trique, ( $72 ), mais Kepler fut perfuadé qu’ils avoient tort ,
fur-tout en 1 g 9 8 , lorfque Tycho lui efit écrit que l’or6e an
rzuel , ou Fexceatrigue du faleil lui paroifbit rz’¢?trc pas
toujours de Ia mime grandeur. En ellet , les dllliances du
foleil n’étant pas toujours les memes par rapport au centre
de l’excentrique, cela indiquoit 51 Kepler que ce centre n’é»
toit pas le point autour duquel le mouvementrégulier avoit
lieu , ( de J`:el/iz Marris , p. 1 2 g. ). Ce fur pour s’en allure; Kepler reenerj l°°““‘°‘“°que Kepler rechercha par obfervation , quelle étoit la pa- §;S;f;§f`
rallaxe annuelle de Mars dans deux politions de la terre
diamétralement oppofées , dans l’aphélie Gt le périhélie, ou
a peu-pres , en obfervant chaque fois Mars en quadrature
vers le méme point de fon orbite.

87 4. Tycho perfuadé que l’orbite du foleil étoit un
cercle dont le centre étoit le point d’égalité , devoit né·
ceffairement trouver ce cercle plus grand , ou plus petit ,
en le comparant aux autres planetes. Soit .S` le centre du
foleil , ( Fig. 6 g. ), M le lieu de Mars dans fon orbite , ob- Fig- 65.
fervé deux fois lorfque la terre étoit en D 6: en E , Gt Mars
au méme point Mde {on orbite , en forte que les angles
MCD &MCE foient des angles droits ;le point C étant
celui autour duquel la terre fe meut uniformément, on aura
les angles de commutation MCE , MCD , égaux dans les
deux cas par la fuppolition; li donc CD & CE étoient

Gsgi
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égales, comme Tycho-Brahé le penfoit, alors les angles
D1HC, CME , qui font les parallaxes annuelles de Mars ,
devoientétre les memes ; mais comme CE étoit vérita—
blement plus grande que CD , l’angle CME fe trouvoit
étre plus grand que 1’angle CMD , Gt celui qui s’obi’rin0·it `
E1 prendre toujours le rayon BD du cercle pour b£1ie dc
cet angle-la , étoit réduit a dire que le rayon du cercle dé
crit par la terre , n’étoit ps toujours de la méme grandeur;
c’efi ce que Tycho-Brahé écrivoit 5 Kepler , & ce qui per
fuada ce dernier qu’il falloit mettre en C, & non pas au
centre B du cercle de la terre, le point d’égalité ( 867).

7 j . Kepler foupgonna donc que cette variation dans
la grandeur du rayon de l’excentrique décrit par la terre ,
introduite par Tycho , provenoit de ce que le point d’é—
galité C, autour duquel on comptoit les angles de com
mutation , ne devoit pas étre le centre du cercle. Pour
s’en ail`f1rer il choilit deux Obfervations, faites le 18 Mai
1585,&1e 22 Janvier 159 1 ; il les réduilit au 3oMai 1585,
Gt 2O Janvier 1 591 , jours ou la longitude de Mars calculée

·_par Tycho , étoit de 6* 13° 28’ , & ou les angles de com
mutation /I/ICD Gt MCE étoient l’un-& l’autre de 6:1-023/%;
les longitudes de Mars , fuivant l’Ob{`ervation , étoient
1¤ 6° 37’ GL 7= 2 1° 34; ainli les parallaxes annuelles CMD,
CME , ou les diH’érences entre les longitudes héliocentri·
ques calculées , & les longitudes géocentriques obfervées,
étoient 36° 51’ dans la premiere, & 38° 6’ dans la feconde
Obfervation. Ces parallaxes ainfi diH`érentes de 1° 15’,prou
voient affez que le point d’égalité, autour duquel on comp
toit les anomalies de commutation , n’étoit pas le centre B
de l’orbite terrefire , mais le point C placé de l’autre coté
du centre.

_n qécouwc It, 8 7 6. Kepler trouv aufli , par le moyen des parallaxes
l;;l;‘;i}*?:,d¤ i’¢>¤- de Mars que nous venons de rapporter , la difiance BC de CT c'

1837 parties , dont le rayon BD étoit cent mille ; or,
Tycho-Brahé avoit déterminé par beaucoup d’obi`ervations;
que la difiance totale CS du fbleil au. centre d’égalité, étoit
de 3584 , dont la moitié étoit r792; il vit donc bien que
le centre du cercle décrit par la terre, étoit entre le foleil I
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Bt le point d`égalité C, puii`qu’i1 venoit de trouver CB 5 `
peu-pres égal a la moitié de CJ.

C’étoit une découverte importante que d’avoir démon
tré ainli la biileéiion de Yexcentricité pour la terre , tandis
que les Anciens ne Yadmettoient que pour les planetes fu

érieures; fans cela on ne pouvoit déterminer exaétement
es diftances de la terre au foleil en différens temps de l’an—

nee, fondement effentiel de toutesles recherches fuivantes.

Apres avoir déterminé la pofitlon du centre d’égal.ité ,(Pu;zc'Zia·guc1rztis ), pOu1‘ l’O1‘ ite de la terre, Kepler {`ongea
5 le déterminer auill pour l’orbite de Mars , voici la mé
thode qu’i1 employoit; nous nous contenterons d’en donner
une idée , le détail en feroit trop long ; on pourra le voir
dans l’Ouvrage cité , ou toutes fes tentatives , fes calculs ,
fes foupgons , fes errcurs , fes découvertes font expliquées
fort au long.

877. Soit B , ( Fig. 66.) le centre de1’excem:rique de I1 recherche
Mars , H BAI la ligne des abfldes , foit A le centre du fo- {Q/;*x°€""i°i‘é de
leil , Bc C le point autour duquel les mouvemens de la pla

m`

“'nete feroient uniformes , F, G , D , E gquatre oppofitions Fi?
ou quatre longitudes obfervées , lorfque Mars efl en oppo
{ition , & que la feconde inégalité el} nulle , Kepler fe pror C
pofe le probléme fuivant : trouver les angles FAH, PCH,
tels que les quatre points F, G , D , E , foient dans un
cercle , St que le centre B de ce cercle foit entre les points
C & A , c’eit-a—dire, l’angle BAD égal a l’angle CAD
Kepler ne réfolvoit le probléme que par une double fauile
polltion : il fuppofoit d’abord qu’on connfnt la diflance CA
avec les angles FCH GL FAH ; il calculoit par la Trigo—
nométrie routes les autres parties de la Hgure , pour {qa
voir G a la {in du calcul les quatre angles formés en A fe
trouveroient égaux il 36o°, 8c les trois points A, B, C, {ur
une meme ligne ; dans ce cas tout étoit connu ; ilnon il ne
s’agi{Toit que de recommencer le calcul avec d’autres fup
poiltions.

8 7 8 . Kepler nous apprend qu’il Ht de femblables calculs $¢s ¢¢¤¤¤iV=&•
plus de 70 fois , avant de parvenir 51 reconnoitre que le cer
cle ne pouvoit fatlsfaire feul aux Obfcrvations. Apres cela, ‘

G g s ii1
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dit—il, on ne s’étonnera pas que j’aie pafTé cinq ans a maniet
la théorie de Mars , ( de Ire!/a Marti; ,p. 9;. );& l’on me
plaindra plutot d’avoir fupporté l’ennui d’un femblable trae
vail : en eH·`et , un feul exemple que rapporte Kepler de
cette méthode, remplit dix pages de calcul dans le Volume
ia—_fE>!. que nous venons de citer ; ce fur apres un i`embla—
ble travail , qu’enHn il trouva un cercle qui approchoit al"
fez des quatre Obfervations.

87 9. Apres avoir trouvé par-la routes les dimenfions
de l’excentrique de Mars, Kepler calcula dans cette hy.
othefe circulaire 1 2 oppofitions de Mars obfervées par
ycho , GL il n’en trouva aucune qui s’écrt£1t de fon calcul.

de plus de 1’ On s’étonnera , dit-il , qu’une hypothéfe li
bien d’accord avec les 12 oppolitions , foit f`auil`e ; deff
cependant ce qu’il démontre enfuite , foit par les latitudes
de Mars , foit par les longitudes de CCKEC planete obfervées
dans d’autres poiitions : au reile , les Obfervations de Ty
cho-Brahé étant néceffairement expofées at une erreur de
2, , au jugement méme de Kepler , c’étoit véritablemem:
les avoir repréfentées avec toute la perfection poflible, que
.d’avoir évité des erreurs de 2’ , ( Kepler , i5. pag. 1 1o. ) ;
ainfi les oppolitions ne fufiifoient pas pour reconnoitre la.
figure de l’orbite de Mars 3 il trouvoit alors A B = 1 1 332
& B C = 72 3 2 .

8 80. Cependant Kepler étoit perfuadé d’ailleurs que
AB devoit étre égal a B C, parce qu’i1 y entrevoyoit une
caufe phylique ; outre cela , l’hypotheI`e qui repréf`e11toit
tres-bien les longitudes de Mars en oppolition , ne fatisfai
foit ni aux latitudes obfervées en meme temps , ni aux lon
gitudes obfervées hors des oppofitions , parce que les dii`
tances de Mars au foleil, comme AF, AE , étoient dé
f`e£lueul`es dans l’hypothei`e que Kepler venoit d’examine1‘,
quoique les angles ne le i`uil`ent pas , en fuppofant AB =.-·
11332 Sc BC: 7232 , (ou le diametre des épicycles dans
la forme de Copernic & de Tycho, de 3616 GL 14.94.8 ) ;
ainli la parallaxe annuelle qui dépend de ces diflances de
Mars au foleil, étoit toujours fauffe , 6: l’erreur montoit
quclquefois at 8’ , lorfque 1’0nfaif¤itAB = B C, $01111116
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paroilloient l’exiger ces autres Obi`ervations.Si Kepler avoit
regardé une erreur de 8' comme négligeable , il en feroit ’
d€ll1€\,1Ié-li , ainli quavoit fait Tycho-Brahé; mais per
fuadé que ces 8’ d’erreur prouvoient la fauileté de 1’hypo
thefe dirculaire , il fongea a s’affurer des diftances de Mars
au foleil , St ce furent ces diilances qui lui Hrent enfuite
connoitre que l’orbite de Mats n’étoit pas un cercle par
fait ( 886 ). Ces recherches forment la plus grande partie
de {on Ouvrage de Stella Marti.: : nous ne faifons , pour
ainH dire , que 1’hil’toire ou 1’extrait de ce Livre ; mais auili
ce Livre feul contient le germe Bt les fondemens de toute
1’Aflronomie ; notre objet ayant été de préfenter la mar-,
che des Inventeurs Bt l’hiftoire de l’ef`prit humain, nous
la trouvons toute dans Kepler pour la partie & pour l’é
poque dont il s’agit.

8 8 I . Kepler entreprit de parvenir a la détermination
exa£te des diitances de la terre au foleil , ou plutot des rap
ports qu’il y a entre ces diilances en dilférens temps de1’an·
née ; fa méthode confiitoit a obferver deux fois la paral
laxe annuelle de Mars , lori`qu’il fe trouvoit revenu au me
me point de fon orbite , c’e{i-a-dire , it la méme diflance du
foleil , ( nous en avons parlé , art. 876. ).

Le fecond pas conlifioit a trouver auili les diflances de
Mars au foleil en trois points de fon orbite , avec fes lon
gitudes V€1€S du foleil, afin d’avoir non-feulement la Egure,
mais encore la grandeur de cette orbite ; nous allons rap
porter fa méthode qui étoit tres-bien imaginée , Bc tres
propre a déterminer CX&&€I'11CIlC ces diilances.

8 2. Soit J`, ( Fig. 67. ) le centre du {`oleil , M celui Mé¤h¤d¢ _P¤¤r
ide Mars , B, C, deux points de l’orbite terreftre ou fe foit gguggr
trouvée la terre , lorfque Mars étoit au méme point M de Soleil.
fon orbite , Gt par conféquent $1 la méme diiiance J`M du F;g_ 67 ’l
foleil ; on connoit les deux poiitions de la terre , cell-a
dire , fes longitudes 8: fes difiances au foleil , il s’agit dc
trouver IM ; dans le triangle reéliligne B.S`Cl’on connoit
les deux cotés B.S` , .S` C , diflances de la terre au foleil , Sc
Yangle compris BSC, dillérence entre les deux longitudes
de la terre en B Gt en C, l’on trouvera les angles BCJ`, CBS
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& le coté BC. Ijangle MBS ef} la diP{érence entre Ia Ion
gitude obfervée de7Mars & celle du I`oleil,au temps de l’Ob—
fervation faite en B ; ii l’on en retranche l`angle CBS que
nous venons de trouver , on aura l’angle MBC; li l’on ote
aufli l’angle BCS de l’angle MC`S, on aura l’angle MCB ;
ainfi dans le triangle MLB l’on connoit deux angles E1 le
coté compris , on trouvera aifément MB Bc MC; enHn ,
dans le triangle MBS on connoit deux cotés .MB , BS,
avec l’angle compris MBS, on. trouvera la difiance MS
avec l`angle MSB , qui étant ajouté gl la longitude de la
terre lorfqu’elle étoit en B , donnera la longitude hélioq
centrique de Mars , dans chacune des deux Obfervations.

Kepler avoit choiii cinq Obfervations différentes qui
comparées deux a deux, lui donnoient le meme réfultat:
pour la diiiance & pour la longitude héliocentrique de
Mars , en un méme point M de fon orbite, (de Szella Marg
zis, cap. 28.p. IS7. ),

8 8 3. Kepler , par un grand nombre d’Obi`ervations de
Tycho-Brahé, qu’il avoit difcutées avec toute la conftance
& la fagacité poilible , Ctablit l’excentricité du foleil de
1800 pour un rayon de cent mille ; par-la il étoit en état:
de trouver les diflances de la terre au foleil SB , SC pour;
un moment quelconque , aufli bien que l’angle CSB : mais
pour en étre encore plus affuré, il refit tous {es calculs dans
dii¥érentes fuppoiitions d’excentricité , Sc a chaque fois il
prenoit cinq Obfervations au lieu de trois , pour que l’ac
cord de diFFérens réfultats lui fit mieux connoitre le vrai ;
Gt c’efi ainii qu’apres avoir difcuté dans le plus grand détail
une multitude d’Obfervations , il s’arréta ai Fexcentricité de
18oo , Bc aux diilances de Mars au foleil que nous rappor
terons ci—apres (886). Les différentes parties de ces recherq
ches fe conHrmoient réciproquement , BL il ne pouvoit pas
fe Faire que cinq politions de la terre donnaflent routes ,
deux a deux, le méme réfultat pour la difiance SM de Mars
au foleil, a moins que les diftances SC 6: SB de la terre au,
{`oleil n’euiTent été bien fuppofées.

8 84. Cette méthode (art. 882) par laquelle Kepler:
pouvoit lcs diiiances de Mars au foleil , lui donnoit un

WOYW!
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moyen de trouver aufli l’excentricité de Mars : ayant dé
cerminé ,deux diflances de Mars , l’une aux environs de l`0n

aphélie , l’autre aux environs de fon perihélie , il trouva la `
remiere de 166780 , (en {up 0{ant toujours de 100000 lia difiance moyenne du foleiala terre ) , & l’autre de

1 38 500;en forte que la diilance moyenne étoit de 1 52640
& Yexcentricité de 14140, qu’il appelloit Cexzrroruzn exem
zrici JC Mzzndi dr/Zazzzia , ( Kepler hvag. 209. ).

Les Obfervations que Kepler employa pour le perihé—
lie, étoient du 1*. Nov. 1589 , du 26 Sept. 1591 , & du
3 1 Juillet 1 593. Lorfque ces Obfervations ne fe trouvoient
pas avoir été faites précifément dans le meme endroit de
liorbite de Mars, il y appliquoit les réduétions néceflaires
pour les faire toutes coincider en un méme point; mais
ces réduélions étant fort petites , il n’en réfultoit aucune
erreur.

8 8 Kepler détermina ainii , par plulieurs Obferva
tions , trois difiances AF, AE , AD , ( Fig. 66. ) de Mars Fig. cs.
au {oleil , indépendantes de toute fuppofition fur la théorie
de cette planete , il chercha auili Yexcentricité A B par la
comparaifon de deux diftances de Mars AH, AI, trouvées
dans Yaphélie 8: dans le périhélie , & il la trouva de 124.140,
indépenda-mment de toute hypothefe ; ennn , il avoit dé
terminé la polition de la ligne des ablides HI, par une
méthode qui étoit également exaéle , foit que l’orbite fut
circulaire , (`oit qu’elle ne le fut pas ; nous parlerons de
c_ette méthode art. 948.

,8 8 6 ._ Suppofant doncl’orbite circulaire on a le triangle
ABF , dans lequel on connoit BR avec Yexcentricité AB
&l'an0malie vraie BAP, il ef’t aifé de trouver ,1a diilance
vraie AF; il en ef’r de méme des autres diftances AE, AD.
Yoici les trois diflances que Kepler trouvoit dans cette

fuppofition.
Mais les diiiances trouvées par

obfervation étoient

Ainli l’erreur de Yhypothefe
circulaire fe trouvoit étre ,

166605,163883,148539

166255, 163100, 147750

(Kepler,pag.213.). . . 350 783 789
Tome I. H h h



Les vraies diftances de Mars au foleil étoient donc plus
courtes- que les diflances calculées dans l’hypothe£`e cir
culaire , & cela d`au»tant plus- qu’elles approchoient des co
tés G & K de la figure. Cela prouvoit donc néceffairementt
que l’01‘bite étoit applatie ,- ou rentrante par les cotés
é’e{’c—5-dire , ovale , d’oi1 fuivoit évidemment la conclufion

Kepler-_prouve f`ameui`e_que Kepler en tira, ( c/zap. 4.4._.pag. 2 1 3. ). league
‘‘l;ld°1%i;S{E:fdcIElazzé /z0c ej} , orbita p/azzetet no/z e/L éirculus ,f:d irzgre

i diezzs ad [mera utraque pau/atzm ; zterumgue ad circulz
anzplizudinem in perigeo exiezzs , czjzrfizzodi jfguranz iti
rzeris ova/em appe//im/zt.

887. Cette ovalité de Forbite de Mars fit conclure 5;
Kepler que cette-orbite étoit une véritable ellipfe ; car l’el—
Iip{`e eil de toutesles courbes allo-ngées , ou ovales , laplus
imple, & celle qui fe préfente la premiere ; cela fut conHr
me par l’examen des Iieux d.e Mars obfervés dans toutes
fes politions , qui fe trouverent d’accord au-Hi bien que {es
diflances, avec les calculs faits dans l’ellipfe ordinaire. Cette
concluiion que Kepler étendit enfuite 5 toutes les planetes
dans {es Tables Rudolphines, s’ef°t trouvée également véri—·

`E': cnféire que Hée; elle s’ef’t trouvée dans la fuite étre une conféquence né·
dm ““° €u*Pf°° ceffaiie de Yattraélion univerfelle , (Voyez L. XXII. ); en

forte qu’il a été reconnu pour régle générale , que lesjx
jg/arzeres prirzczpales décrivenz des el/zjfzs don: le jbyer
ef} au centre du_/O/ei/.

8 8 Le refle du Livre de Kepler ef’t employé 5 confir
mer cette découverte par d’autres Obfervations & par d’au
tres genres de preuves ; *5 expliquer par des 1'3II`O1`l‘l]€1'1l€I`lS
phyliques la caufe de cette ovalité , & 5 chercher les
moyens de calculer l’équation dans une ellipfe dont on
connoitroit l’anomalie moyenne.- Nous ne iuivrons pas
l’Auteur dans ces différentes tentatives, ou1’0n voit cepen
dant briller le génie & Yimagination de l’Auteur , mais il
nous i`uHit d’avoir montré la route par laquelle il étoit ar-
rivé 5 cette belle découverte.

Réaexians mi 8 8 9. On a du remarquer avec quelle fagacité Kepler
i"°l‘° d°g 7T;°‘ ` avoit {`qu divifer les queiiions pour les réfoudre chacune

féparément , St choiiir dans le nombre prodigieux d’Ob



I I

if

1/ XT

-¤’ Z? '

SI »``` ` ‘‘·· —— —... 0

S I IG

B. \ Y

py.54,

. Mu

I \A
g L

S\/L Y E

.

—._

#‘07L07H1.k·

3;;,,55.

P pL;,\55.

{i

C I D`

4% `·

t

"

\.\

N I S LA

c B s B

C S ` I/'I

.

I

``?· ·.=

B GF

k

mom

13 )|G .

· Tvm¢I.P4ac425:





De Ia Figure Jes Oréires Pla/zehzires. 427
{`ervations que Tycho lui avoit fournies , celles qui deci
doient un élémem , dei}-a-.dire , un des points de la quell
tion , indépendamment de tous les autres. Il avoit d’abord
dérerminé l’e1ccem:ricité de Yorbite terreitre ( 874 ) par le
moyen de deux Obfervations de la longitude de Mars, fai
tes dans le temps que cette plauete étoit au méme point
de fon orbite : cette excentricité le mettoit a portée de
connoitre les autres diflances de la terre au foleil en diffé

tens points de fon or-bite. Co-nn.oiiTant les diflances de_la
terre au foleil, il s’en étoit {`ervi pour trouver celles de
Mars au foleil dans fon aphélie étdans fon pé-rihélie ; ce
qui donnoit directementYexcentricité de fon orbite (879);
enlin , il compara trois autres diftances de Mars au foleil,
calculées dans un cercle dont Yexoentriciré étoit connue ;
Gt les trouvant plus longues que les vraies diftances obi`er—
vées , il en conclut que .ces vraies diitances appartenoient
5. une orbite cplus étroite qu-e le cercle ( 886 ).

90. Kepler avoit été long—temps a {`ecouer le pré-·
· jugé univerfel des orbes circulaires ; il s’acoui`e lui-méme

du temps conlidérable que lui avoit fait perdre cette f`auH`e
perfualion , fondée {`ur l’autor`ité générale de tous ceux qui
l’avoient précédé , Bt fur les principes de cette Nlétaphyfi-·
que a·rbitraire dont on n’.ol`oit s’écarter. Primus melts error
fdr viam plarzetzc perfeiuzn e_gZ2.circuZum , tarzté rzocerzrior
zezrzporisfizr , guarztd era: ab autoritaze omrzium P/zilo/in
pfroruz iryiruiior , JC ]l{e¢1p/z_y_/{cz: in _/pecie convenienp§uor, ca .4.0. ag. 192. . P

Apres Sue l’oi·bite de Mats eut fervi 5. trouver les di
meniions de l’orbite terreitre , Bt la régle du mouvement
planétaire , les memes élémens lui fervirent $1 trouver ceux
de routes les autres planetes , il les trouva lui-méme avec
aiTez d’exa&itude , au moyen des Obfervations de Tycho;
Gt il s’en fervit pour calculer fes Tables Rudolphines. _

9 I . La méthode par laquelle Kepler venoit dze trou- Diflances ace
‘ ““ver les diiiances de Mars au foleil , foit dans l’ap*hélie , 1`oit §;i“i‘°ci °

dans le périhélie ( 882 ) , lui fervit $1 trouver les diilances
de routes les autres planetes , Gt par conféquent fexcevz
zripiré de chacune , qui u’eii autre chofe que la moitié de

H h 11 ij
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la. diH`ércncc cncrc la plus grande & la plus petite diii
tance 5 ces difiances 1u.i fervitent h trouver la loi dont
nous patlerons ci—apres‘ ( 8 Q2 ) , & cette régleta fervi aux
autres Afironomes pour trouver encore plus exaétemenu
ces diilances , car les calculs en ont été faits plus d’unc
fois : les voici fuivant les Tables de M. Halley ; on trouvera
5 Particle 94 ; les équations qui en rél`ult.ent,

Diliance

PLANETES. moyenne.

Mercure, 3 8 7 ro

Vénus , ` 72 3 3 3La Terre, 100000

Mars , 1 gz 3 69

Jupiter ,» I g20098Saturne , 9;4007’
La Lune , I

Excentricités I Log. de l’excen. en
en parties- de larparr. de ladiR.moy.
dill. de la terre. I de·1a Planete.

7970

SOS
16802

1417o
25078
s+s8r

+1262:1
43954-9

22;3610
968+7sz
6832078
755895+
7497573

Ces diilances font exprimées en parties , dont celle de lst
terre contient rooooo , les excentricités en parties fem—·
blables a celles de la difiance , c’efl-a—dire , en cent. mil
liemes de la diiiance moyenne du foleil ; ai ajouté. les
logarithmes des excentricités divifées chacune par leurs
diliances moyennes c’efl—a—dire réduites en parties de
leur grand axe ; partie que c’eii iims cette forme-la qu’on
les emploie le plus volontiem dans les calculs a{ironomi—
ques (914. ) ;j’y ai joint par anticipation celle de la lune
pour la commodité des Aflronomes. (Voy. Liv. VII. art.
1209. ).

Les difiances précédentes des planetes au foleil. , en né—
gligeant les quatre derniers chiffres, font entre elles comme
les nombres 4 7 IO is S2 QS ·ce font—la les nombres j
les plus limplds qifil 3,* aitpouir repréfenter les intervalles
8: les grandeurs des orbes planétaires, & nous nous en
fommes déja fervi en expliquant la Hgure du fyiléme de
Copernic ( 7S} ). ; il eil utile de fe fouvenir de ces Hx.
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nombres dont on fait un frequent ufage dans l’Ai’tronomie.
Les diflances des planetes au foleil déterminées ainfi par
Kepler , au moyen des Obfervations de Tycho , lui Brent
trouver la belle loi dont nous allons parler.

Les Quatre: des Temps periodiques jim: comme les Cubes
des Djlances.

9 2. LA plus fameufe loi du mouvement des planetes
Hécouverte par Kepler, eil celle du rapport qu’il y a entre
les grandeurs de leurs orbites , 6: le temps qu’elles em—
ploient at les parcourir; Jupiter eil cinq fois plus éloigné
du foleil que la terre, le contour de fon orbite efi cinq fois
plus grand , mais il met douze fois plus de temps que la
terre a parcourir cette orbite qui eil: {`eulement cinq fois
plus grande 5 Kepler chercha long-temps la caufe de cette
difference 6c la fource de ces rapports : il avoit d’abord
voulu rapporter les diflances des iix planetes aux corps
réguliers , le cube , le tétraedre , l’oEtaedre , le dodécaé
dre , l’icoi`aedre; enfuite a l’harmonie des corps fonores:
( Voy. MyjZerium Cq/inograp/zicurn , 1 gg6 , GL Harinoni
ces Mundi) 1619 ); mais il ne trouvoit aucun rapport i`a—
tisfaifant entre les temps & les diflances.

93. Ce fut le 8‘ Mars 1618 qu’il lui vint a1·acrPa¤
pour la premiere fois , de comparer les puiffances des dif
férens nombres , au lieu de comparer les nombres memes
qui exprimoient les temps périodiques des planetes &1eurs
diilances ; il compara donc au hafard des quarrés, des cubes,
&c. il ellaya meme les quarrés des temps avec les cubes:
des diiiancesg mais il fe trompa cette premiere fois dans
Ion calcul , Gt rejetta cette proportion comme faulle Bc
inutile. Ce ne fut que le 1 5 de Mai fuivant qu’il revint in cme l'Oi an
la charge , en recommencant les memes ellais Sc les me- §l°‘?"é;’ gs *7
mes calculs; alors enhu il reconnut qu’il y avoit réellement
toujours un rapport égal Bt conilant entre les quarrés des
temps périodiques de deux planetes quelconques , & les
cubes de leurs diflances moyennes au foleil : il fut fi en
chanté de cette découverte , qu’a peine il fe Hoit a fes

H hh iii
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calculs, il n’of0it qu’a peine fe perfuader qu’il cut enHn
trouvé une vérité cherchée pendant 77 ans : Tami com
proéatiozzc JC Iaéoris mei_/épteJz¢{€C@nna/is irz O5/érvatig
zziéus Bra/warzis , JC rzzeditatiozzis hujus in uizum c01z_6¤i··
rarztiumi u:_/onmiare me df pm·2_/zunere quajizum inter prim
czpzkz primo crederem , ( Harmonices ,'_ L, V. p. 1 89. ).

Exempie de 8 9 4. La diltance de la terre au foleil ei} a celle de Ju
¢cr1¢1¤i· piter au {oleil , cOmm€ IOOO cli 5. §20,.l€l.11'S cubes font pai:

conféquent comme IO E1 1407 5 or , les durées de leurs ré
volutions font de 36 5 { BL de 4 3 3 2 jours , dont les quarrés
en négligeantles derniers chiH°res,i`0nt comme 1 87 a 1 3 34;
ainii les quarrés des temps périodiques font entre eux com.
me 1877 at 13341 , ou comme IO eil at 1407 ; donc , le
rapport eil le meme de part & d’autre; le quarré du temps
périodique de Jupiter ell 140 fois plus grand que lequarré
du temps périodique de la terre , Bc le cube de la diflance
moyenne de Jupiter au foleil eff 140 fois plus grand que le
cube de 1a diflance de la terre , c’eff en quoi coniifte l'éga~
lité des rapports, On verra dans le XVIIl=. Livre que cette
loi fe vériiie également quand on compare les diflances des
fatellites de Jupiter & de Saturne avec les durées de leurs
révolutions, & l’0n verra dans le Livre XXII. de l'Attra;:»
tion , que de cette loi donnée par obfervation il s’enI`uivoit
néceflairement que la force centrale , ou la gravité des pla
netes vers le foleil étoit en raifon inverfe du quarré de la
diftance , c’ef’t-a-dire, la plus belle découverte de Newton,
qui dut fans doute fon origine a celle de Kepler,

Le; Aires _/Bm prapartiannelles au Temp;.

9 j. Cette loi générale d-u mouvement des planetes dee
venue ii i-mportante dans l’Aflr0nomie , {`cavoir, que les aires
font proportionnelles au temps , ei} encore une des décou-»
vertes de Kepler ; cependant Kepler ne démontroit cette
vérité que d`une maniere incomplete ; Newton a été le pre

mier qui ait fait voir u’elle étoit une fuite néceffaire 6: lexacle de la loi générzie du mouvement planétaire.
Kepler étoit perfuadé que le mouvement circulaire dc§
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planetes étoit produit par une certaine force émanée du
foleil , qui les forcoit 5 tourner autour de l’axe du foleil ,
comme il y toumoit lui-meme. Il coniidéroit que puifque
les planetes les plus éloignées tournoient plus lentement
que les planetes les plus proches du foleil , il falloit que la
force motrice fiit plus petite 5 une plus grande diftance , 6c
cela le conduilit 5 établir non-feulement la force d’inerzie,
dont il a parlé le premier, mais encore la régle des aires
proportionnellesau temps.

9 6. Kepler démontre d’abord 5 la page 16; de fa nou
velle Phyfique Céleiie , que le mouvement des planetes
dans les abfides ef’t proportionnel 5 leur diitance au foleil
meme , dans Yhypothefe de Ptolémée ( 867) , c’efi—5—dire,
qu’en» prenant un arc de l’excentrique vers l’aphélie , 8: un
autre arc de meme longueur vers le périhélie , la planete
eil plus long-temps dans l°arc aphélie , 5 proportion que la
la diftance aphélie eil plus grande; ou , ce qui revient au
meme , que les aires décrites dans le meme temps font
égales.

Soit E (Fig. 6 R.) le point autour duquel le mouvement ei} Démennmion
dc K°P1°'•fuppofé uniforme (8 67), Ile ce_ntre du folell 5 meme diftance

du centre C que le point E ; ayant tiré deux lignes MEO, Fig. 68.
NLP , l’arc JVIJV & l’arc OP {`ont parcourus dans le me
me temps fuivant cette hypothefe , puifque les angles en
E font-égaux ; ii du point .S` on tire les lignes SO , OP,
& les lignes .S`/V, JM ; je dis qu’elles formeront des fec
teurs égaux OJ`P, ./VS/W ; en effec , MN: OP::ER :EQ,
donc MJV. I£Q=OP. ER; mais EQ=.SR 6: ER=.S`Q;
done MIVQ AR = OP. .S`Q·; donc le feéleur J`/VIH eil:
égal au fecleur OSP : donc dans Phypothefe meme des An
ciens ii l’on prend deux arcs .M./V8: OP , décrits par une
planete dans des temps égaux , on aura au point I des aires
égales.

97. De ce que la planete employe plus de temps
dans fon aphélie 5 parcourir un meme arc , Kepler conclut
en général , (page 167. ), que plus la lanete eil éloignée l
du centre du i`oleil, plus elle efl foiblement animéepar
la force motrice qui la fait tourner autour du foleil. Kepler
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calculs , il n’ofoit qu’a peine fe perfuader qu’il cut enH¤
trouvé une vérité cherchée pendant 77 ans : Tami com
proéatiorze JC lxzboris meiféptendecenna/is izz Oéjérvario
rziéus Bra/zeanis , JC nzédiratio/zi.: hujux in uizunz conjoi
razztium; ut_/oznniare me JC pra2_/umere qua;/Zzum irzterprirzq
czpia prim-6 crederem , (Harmonices , L. V. p. 1 8 9. ).

Exempk dc 8 9 4.. La diffance de la terre au foleil eff E1 celle de Ju
¢mc1¤i· piter au foleil , comme 1000 eff a 520, leurs cubes font par

conféquent comme IO at 1407 5 or , les durées de leurs ré
volutions font de 3 6 5 { 8: de 43 3 2 iours , dont les quarrés
en négligeantles derniers chiffres, font comme 1 87 a 1334;
ainfi les quarrés des temps périodiques font entre eux com
me 1877 E113341 , ou comme IO eff a 1407 ; done , le
rapport eff le meme de part Est d’autre; le quarré du temps
périodique de Jupiter eff 140 fois plus grand que lequarré
du temps périodique de la terre , 8: le cube de la diffance
moyenne de Jupiter au foleil eff 140 fois plus grand que le
cube de la diffance de la terre , c’eff en quoi confiffe l’éga
lité des rapports. On verra dans le XVIIl¤. Livre que cette
loi fe vérifie également quand on compare les diffances des
fatellites de Jupiter & de Saturne avec les durées de leurs
révolutions, & l’on verra dans le Livre XXII. de l’Attrac»
tion , que de cette loi donnée par obfervation il s’enfuivoi¤
néceffairement que la force centrale , ou la gravité des pla
netes vers le foleil étoit en raifon inverfe du quarré de la
diffance , c’eff—a-dire, la plus belle découverte de Newton,
qui dur fans doute fon origine a celle de Kepler.

Le; Aire: font prapartionneffcs au Temp:.

9 j. Cette loi générale du mouvement des planetes dee
venue fi importante dans l’Affronomie , fcavoir, queles aires
font proportionnelles au temps , eff encore une des décou
vertes de Kepler ; cependant Kepler ne démontroit cette
vérité que d°une maniere incomplete ;Newton a été le pre
mier qui ait fait voir qu’elle étoit une fuite néceffaire GC
exaEfe de la loi générale du mouvement planétaire.

Kepler étoit perfuadé que le mouvement circulaire des
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planetes étoit produit par une certaine force émanée du
foleil , qui les forcoit 5 tourner autour de l’axe du foleil ,
comme ily toumoit lui-méme. Il confidéroit que puifque
les planetes les plus éloignées tournoient plus lentement
que les planetes les plus proches du foleil , il falloit que la
force motrice fur plus petite 5 une plus grande diilance , Si
cel le conduilit 5 établir non-feulement la force d’iner:ie,
dont il a parlé le premier, mais encore la régle des aires
proportionnellesi au temps.

9 6. Kepler démontre d’abord 5 la page 16 5 de fa nou
velle Phylique Célefte , que le mouvement des planetes
dans les abiides eil proportionnel 5 leur diftance au foleil
méme , dans l’hypothel`e de Ptolémée ( 867) , c’ef’c-5-dire,
qu’en prenant un arc de Yexcentrique vers l’aphélie , & un
autre arc de méme longueur vers le périhélie , la planete
eft plus long—temps dans l°arc aphélie , 5 proportion que la
la diftance aphélie eil plus grande ; ou , ce qui revient au
meme , que les aires décrites dans le méme temps font
égales.

Soit E (Fig. 6 8.) le point autour duquel Ie mouvement ef’t Démennmieu
dc K°Pl°’·fuppofé uniforme (8 67), .S`le ce_ntre du foleil 5 méme diftance

du centre C que le point E ; ayant tiré deux lignes MEO, Fig. sa.
NEP , l’arc JVIJV Gr l’arc OP font parcourus dans le me
rne temps fuivant cette hypothefe , puifque les angles en
E font-égaux ; fi du point .5* on tire leslignes .5O , OP ,
& les lignes J`/V, SM ; je dis qu’elles formeront des fec
teurs égaux OJ`P, ./VS/Wzen eFl"et , MN: OP : : ER :EQ,
done MeV. =OP. ER ; mais EQ=.SR 8c ER=5`Q;
done MeV. .SR = OP. SQ; done le feéleur J`./V/ld efl:
égal au feéleur OSP : donc dans Fhypothéfe méme des An
ciens li l’on prend deux arcs M1V8t OP , décrits par une
planete dans des temps égaux , on aura au point 5 des aires
égales.

97. De ce que la planete employe plus de temps
dans fon aphélie 5 parcourir un méme arc , Kepler conclut

en général , (pa e 167. ), que plus la lanete ei} éloignée idu centre du folil, plus elle eil foiblement animée-par
la force motrice qui la fait tourner autour du foleil. Kepler
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applique cette propoiition, ( cap. 4.0. ) au calcul de l’équa¥»
tion du centre. Puifque la demeure d’une planete dans cha
cun des arcs égaux de fexcentrique , efl: toujours propor
tionnelle a la difiance de la planete ; li l’on peut avoir la
fomme de toutes les difiances , on aura la fomme de routes
les demeures , ou le temps employé a parcourir un arc quel~
conque, de quelque grandeur qu’il foit : or la fomme de
toutes les difiances ei} viiiblemcnt la furface entiere du

feéfeur décrit par la planete; ainii l’aire `du fe&eur repré—
fentera l’anomalie moyenne , qui e[’t proportionnelle au
temps.

8 9 8. Lorfque Kepler ( cap, 4.6. pag. 2 19. ), paife a la,
confidération des orbes elliptiques , il tranfporte a 1’ellipfe
cette propriété qu’il n’avoit démontrée que pour le cercle
excentrique , fans y employer dc·nouvelle démoniiration ;
ainii la loi des aires proportionnélles au temps n’étoit dé
montrée qu'imparfaitement , elle ne pouvoit paffer jufqu’a»
lors que comme une approximation commode , facile dans
la pratique , Sc juilitiée par 1’acc0rd du calcul avec l’Obfere
vation.

Mais lorfqu’on coniidere les orbites planétaires comme
formées par le concours de deux forces GL deux directions
diH`érentes, dont 1’une eff de f nature uniforme 8:: conf
tante, des—lors les aires deviennent néceffairement & rigou
reufement proportionnelles aux temps, comme nous le
démontrerons bientot (goo ).

9 9. On démontreroit tres-bien aujourd’hui, par l’Ob—
fervation des diamétres du foleil , que les aires font pro
portionnelles aux temps vers les ablides, ou , ce qui revient
au meme, que le mouvement du foleil efi d’autant plus lent
qu’il ePc plus éloigné de la terre. Le diamétre du foleil efi:
de 3a' 31” en été, & de 32’ 36" en hyver , fuivant nos Ob
fervations ; cela prouve que la diiitance du foleil en hyver
e·{’t a fa diliance en été, comme 3i/310 ei} $1 32’ 36”; car les
grandeurs apparentes d’un méme objet font en raifon in
verfe dc leurs diiiances ( nog7 ) : le mouvement horaire du
foleil en hyver efi de 2’ 32":,01‘ 32/36// ; 3 1’ 31//,2 : z' gg";
Q' 28" 5 ainii le mouvement horaire du foleil devroit étre
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de g' z8" 5 fi ce mouvement horaire étoit en lui-meme
conitant Gt uniforme 5 Gt que {`es differences ne dépendii;
fent que de Yéloignement du foleil 5 cependant , par l’ob—
fervation, ce mouvement llO1‘&l1‘C HC {C t1‘0uve que de 2 '2 3 ";
il eff plus petit qu’il ne devroit etre dans cette fuppofition :
done , outre les g" de diiiérence qu’il doit y avoir entre les
mouvemens horaires du foleil en été 8: en hyver 5 caufe
de fes différentes diflances , il y a encore une diflérence
réelle de g", qui ne provient pas des diftances 5 mais qui efi;
un rzxllentiffenient véritable dans le mouvement du foleil;
donc , le mouvement de la terre eil e_FFe&ivement plus lent
dans l’aphélie que dans le périhélie 5 on voit meme qu’il eil
en raifon inveri`e des ‘dif‘lances 5 puifque , pour avoir cette
raifon inverfe , il i`ufHt qu’on air g" de plus pour l’exces du
mouvement horaire en hyver fur le mouvement en été,
indépendamment des g" qu’il doit y avoir , 5 raifbn de la
diflance du foleil qui eil moindre en hyver.

9 0 0. La loi des aires proportionnelles au temps ayant
été démontrée par Kepler pour le cas de.l’aphélie Bc du pé
rihélie , 8: fe trouvant vérifiée d’ailleurs par un accord gé-·
néral entre les obfervations Gt le calcul tiré de cette loi ,‘

nous pourrions la regarder comme prouvée aflronomique-_
ment, n ayant pas encore traité des caufes qui doivent pro
duire cette loi 5 cepiendant nous allons démontrer en peu
de mots , 1°. que les planetes tournent autour du foleil en
vertu d’une force centrale ou attr5€tive , dirigée au foyer
de l’e1lipi`e 5 29. que cette force une {`ois fuppofée, il s’enfuit
que les aires font proportionnelles au temps.

9 O I . C’ef’t la premiere loi du l110l.1V€m€I1t prouvée par Premiere loi dir
Yexpérience 5 8: admife par tous les Mathématiciens, qu’u11
corps ayant parcouru une ligne droite uniformément dans
Yefpace =d’une minute , parcourroit une autre ligne droite
fur la meme dire£`rion dans la minute 1`uivante 5 fi rien ne

M¤¤v=m·=¤*·

s’y oppofoit 5 ainfi la planete P ( Fig. 69. ) , ayant été une Fig. sg. `
{eule fois uniformément de P en Q fur lg ligne droite PQ,
elle continueroit 5 fe mouvoir de Q en F fur la meme di
reélion PQF, en parcourant un efpace QF égal 5 PQ uni
formément , 6: dans le meme efpace de temps ; cependant `

Tome L I ii
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les planetes décrivent des ellipfes , Ei non pas des lignes
droites; elles courbent fans ceife leur route du coté du
foleil , Gt reviennent apres une révolution rcprendre la me
me route a la méme diilance du foleil ; il y a donc dans le
foleil une force capable de détourner a chaque infiant une
planete de la ligne droite qu’elle venoit de décrire l’inflant:
précédent. Nous examinerons la mefure.& la quantité de
cette force dans le XXII°. Livre , oir nous traiterons de
l’Attra&ion ; il nous fuiiit ici de faire voir que cette force
centrale exifle , puifque fans elle les planetes ne pourroient
décrire que des lignes droites , & jamais ne reviendroienc
fur leurs pas , comme el.les le font , en décrivant fans ceffe
une courbe qui environne le foleil.

90 2.- La feconde loi du mouvernent que ja fuppofe
encore connue 8: démontrée , parce qu’elle fe trouve dans
tous les Livres de Méchanique , ou de Dynamique , eil:
celle-ci : un corps pouifé a la fois par deux forces clifféren~
tes , dont les directions font un angle , & dont chacune
pourroit lui faire parcourir en une minute un des c6tés=
d’un parallélogramme , en décrira la diagonale. Si la pla
nete arrivée en Q efr pouffée vers le foleil , fuivant la di
reelion QS , avec une force capable de lui faire parcourir
en une minute la ligne droite QG , tandis qu’au méme ini?
tant elle ell follicitée a parcourir en une minute une ligne
QF égale si PQ , en vertu de la premiere loi du mouve··
ment ( 901 ) , & fi fur les lignes GQ & QFon forme un
parallélogramme GQFR , la planete parcourra la diago
male QR dans la méme minute. Il ne faut que ces trois
principes pour démo,ntrer que la loi des aires proportion
nelles au temps , doit avoir .lieu dans tous les cas; nous·
allons rapporter la Démonflration de Newton.

9 0 3 . Confldérons une planete en un point quelconque
Q de fon orbite , venant de parcourir l’inilant d’auparavant
une tres petite portion P Q de fon orbite , que je coniidere
comme une ligne droite ; la planete parvenue de P en Q ,.
6c fon rayon ve&eur ayant paflé de SP en SQ , a décrit;
l'aire SPQ en une minute de temps; je dis que dans la mi
nute fuivante elle décrira une aire JQR égale E1l’aire SPQ,
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c"efi—a-dire , que Faire décrite par le rayon ve&eur , {era
égale en temps égal. En eiifet , fi la planete livrée $1 elle
meme , Calf continué at fe mouvoir de Q en F , en vertu de
la premiere loi du mouvement ( pox ) , elle auroit décrit
une aire QSF égale 51 Faire PSQ , parce que ces deux
triangles font égaux , ayant des bafes égales PQ St QF,
& pour hauteur commune la perpendiculaire abaillée du

oint F fur la direélion FQP , prolongée au-dehors : mais
it caul`e de la force centrale qui attire la planete vers le
foleil, ce fera Faire QSR, (a la place de l’aire‘QSF), qui
fera décrite par la planete ; or , les aires ou les triangles
QSR, QSF, font encore égaux , parce qu’ils ont la meme
bafe QS, 8c font compris entre les memes paralleles FR
& QJ`; donc Faire _Q.\`1{ ei’c aufli égale a Faire PJ`Q : ainli
il eil démontré que la petite aire décrite dans la premiere
minute , ef’t égale il la petite aire décrite dans la minute {ui
vante , & procédant ainli de minute en minute dans toute
la durée de la revolution , on démontreroit avec la meme
facilité que la meme planete décrira éternellement la me
me aire dans le meme tem s, at quelque difiance du foleil )
qu’elle parvienne , tant qu’ilne furviendra pas une force
étrangere qui puiH`e troubler Fégalité entre QF 8c PQ ,`
c’efl:—a—dire , entre la ligne qu’une planete vient de parcou
rir, 8: celle qu’el1e tend il parcourir dans la minute fuivante:

Ainii la loi des aires proportionnelles aux temps eff dé
montrée par Fobfervation , c’ef’t—a-dire, par Faccord général
des calculs fondés fur cette loi , avec les obfervations , {Sc
elle Fef’r encore par la nature meme des deux forces qui
animent les planetes : nous allons donc paffer au calcul du
mouvement des planetes dans les orbites elliptiques , pour
etre en état d’ai`ligner en tout temps le point de Fon orbite

gu une planete doit fe trouver en·vertu de la loi précéente.

On a appellé cette loi des aires proportionnelles aux
temps, Lai de Kepler, aufli bien que celle de l’article 8 92 ,
du nom de ce célebre Inventeur; mais il n’eut pas la fatis
faclion de voir leur connexion & leur dépendance natu
Ielle , cela étoit réfervé in Newton,

I ii ij
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THEORIE DU MOUVEMENT ELLIPTIQUE7
DES P1.ANBTE.s AUT0U1z DU S0LE1L.

Rayon veacm. 9 0 4. DEI-`1N1T101~1s. Le Rayon veéeur d’un·c plancté
afi Ia ligne tiréc du ccntrc du folcil au ccntrc dc Ia planctc;
cu la difcancc dc la Planccc au foyer dc {on cllipfc. Soi:

;;g_ 7O_ A/MDP ( Hg. 70. ) , Yorbitc clliptiquc d’unc planctc dé
crirc aucour du foyer J`, oi1 eil placé le foleil ( 887 ) , Mle
lieu aéluel d’une planere pour un infiant domié , la. ligne
SM fera Ie rayon veoleur.

90 La ligne des abiides , ou le grand axe de Yellipfe
Aphélim marque faphélie GL le périhélie de la planece : l’AP1—1EL1E ,

ou l’abGde fupérieure , eii le point de l’orbite on la planete
eff la plus éloignée du foleil ; tel ei} le fommet A du grand
axe AP , le plus éloigné du foyer J`. Le PERIHELIE * , ou
l’abfide inférieure , ell le point de l’orbire oh la planete eil
la plus proche du foleil ; relle eil Yexrrémiré inférieure P
du grand axe A P , la Plus voiline du foyer J` oi: rélide
le foleil.

Anemaiie 9 0 6. L’ANoMALiE vnA1E ** eft Yangle formé au foyer
Y[3.1€•

Anomalie •

txcenruque.

Anomalie

moyennc.

_de Yellipfe par le rayon vefteur & par la ligne des abfides 5
tel eff l’angle AJ/ld formé par le grand axe AS 8: par le
rayon veéfeur J`/W.

LJANOMALIE Excmriuqua eff l’angle formé au centre
de Yellipfe, par le grand axe & par le rayon d’un cercle cir
confcrit , mené $1 fextréimité de llordonnée qui paffe par la
planete 5 ainfi ayant décrit un cercle A/VP fur legrand axe
AP de l’orbire , comme diametre , on tirera l`0rdonnée
RM/V par le point A/I, ou eff fuppofée la planete ,_ & 5.
l’exttémité [V de cette ordonnéeion ménera le rayon CN,
c’eff celui qui déterminera Yanomalie excentrique ACN.

907. IJANOMALIE MOYENNE eff celle qui eff propor
rionnelle au temps, ou qui augmente uniformément & éga‘—
lement depuis Faphélie juf`qu`au périhélie;ainfi une planete
qui emploieroit Hx mois at aller die A en P, aura zi la fi-n dw

" A'7I’0‘ ,.[0ngé ;7repi ,. propé; l.'IM‘a< ·, Sol. "
V A'~Jy¤$ yfne Lege. Anvrrmfiv fignifie propremem en Affronomic, .l`;Ndi¢·'UL;'

_non ou l’urgum¢m de fiiffégufdfiléq
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premier mois 30 dcgrés d’an0malic moycnnc , 60 dcgrés é
la fin du fccond ; 8: ainii dc fuitc , cn augmcntant toujours
proportionncllemcnc au temps. Si You prcn-d unc ligne CX
pour marqucr Yanomalic moycnuc, cn fuppofant quc ccttc
ligne rourne uniformémenr autour du centre C, la ligne
CX {era d’ab0rd plus avancée que la ligne C./V, & cec avan
cemenr augmentera tant que la viteile de la planete fera
moindre que fa virefle moyeune; enfuire le poi-nr N fe
rapprochera du point X , jui`qu’é ce qu’au périhélie P ils fe
réuniilenr enfemble ; lé les tr0is anomalies fe confondent ,
& {ont également de 1 80 degrés.

9 0 8 . Puifque l’anomalie moyenne ei} proportionnelle
au temps, GL qu’elle ei} une portion du temps de la révolu
tion , elle peut étre mefurée par toute quantité qui aura
un progrés uniforme : ainii non-feulement l’arc AX 6C
1’a¤gle .4CX. (hg. 70. ), peuvent s’appeller jzzmnalze F;g_m `
moyemze, mais encore le feéieur elliptique, ou l’a1re A M J,
formée par le rayon veéieur SM, le grand axe SA {Sc l’arc
d’ellipi`e A M; en eH`et , les aires décrites par le rayon vec
teur Jive! , étant proportionnelles aux temps ( 89; ), le fec
teur A/VIS {`era la lixieme partie de la furface elliptique
AMDPA au bout du premier mois, (dans la {`uppofi—
tion de Particle précédent ) , elle en {era le tiers au bout de
deux mois , Gt toujours ainii uniformément ; en forte que
la i`ur‘face , ou l’aire elliptique fera la quantité proportion.
nelle au temps , une fraction égale a la fraction du temps ,
ou l’anomalie moyenne : ainii l’on pourra dire a la En du
premier mois , que l’a_n0malie moyenne ef} go degrés , ou,
en général , qu’elle eff un douzieme , parce que 30 degrés
`font la douzieme partie du ciel , & que l`aire AMB {era
pour lors la douzieme partie de l’aire entiere de l’ellipi`e.

9 O 9. Kepler ayant trouvé que les planetes décrivoient
`des ellipfes avec des aires proportionnelles au temps ,` il ne
lui refioit plus que d`en conclure le vrai lieu d`une pla
nete pour un temps donné.

Lorl`qu’on connoit la durée de la rélvolution de la pla
nete , par exemple , celle de Mercure , qui ei} de 86 jours;
& qu’on demande le lieu de Mercure au bout de 2 iours ,

Iii iij

O!} CO¥'lI70l( {Oui

lours 1‘AnomaL1c
1'TlO}’C¤l\C•
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deff-Er-dire, de la 43°. partie de fa révolution, on fgait dég.
lors que l’aire du feffeur ASM compris entre Paphélie
le rayon veffeur SM, eff la 4.3°. partie de la furface dc
l’ellipf`e ; cette portion du temps , ou cette portion de l’el¤
Iipfe eff proprement l’a1z0maZie mqyeruze ( 908 ) , que l’on
peut auffi exprimer en degrés , en prenant la 4g°. partie
des 360 degrés qui font le cercle entier : car on a vu que
nous pouvons appeller indifféremment aizomalie mqyemze,
une portion du temps , une portion de l’ellipf`e , une pore
tion de la circonférence du cercle ;c’eff toujours une fracq
·tion qui eff donnée quand on cherche le lieu d’une planete;
mais c'eff principalement en degrés que nous la prendrons
ci-aprés , pour fuivre la forme ufitée dans les Tables Affroe
HOITLI ues,

p,Ob;,.gme dc face du feéfeur AMS, il s’agit de trouver l’anomalie vraie;
K¢Pi¢f· ou l’angle ASM de ce feéfeur. Kepler fentit bien la diffiq

culté de ce probléme : eiarzr domzée fazzomalie mqyezzrze ,‘
rrouver fanoma/ie vraie, méme dans un cercle , car la
diffrculté eff if peu pres la meme que dans l’ellipf`e ; il fe
contenta d’inviter les Géométres il en chercher la f`olution,‘
fans efpérer qu’on la pfrt trouver d’une maniere direéfe ,
parce qu’elle fuppofe connu le rapport entre les arcs Gi
leurs Hnus , qui n’eff donné que par approximation : voici
comment il s’exprime au fujet de ce fameux probléme, qui
a toujours été appellé depuis Prolzléine de Kepler. Hacjqf
mea _Rriterzria : qua guomirzzis éabere videbimr Geomerricz
pulc/zritudi/zis, /100 magis ad/zortor Geometras ut mi/zi_/0/
varzt hoc pr06/ema .· DATA area partir _/emicirculi , data
gue purzffo diametri , irzvezzire arcum JC arzgulum ad i/[ud
purziunz .· cujus arzguli cruriéus JC quo arcu data area
eompre/zerzdimr : ve! aream fenzicirculi ex guocumgue
pzrrzélo diametri ir; dard razione/ecare. Mi/ri _/itjfcir cre
derefolvi Ez priori non poje propter arcus JC jhu.; €·repo-·
fyévmv. (pag. 300. ). C’eff par-la que Kepler termine fes
recherches ; le probléme dont il défefpéroit alors , eff em
core aujourd’hui défefpéré (920 ).

9 1 I . La premiere chofe que nous ferons pour fimplifiet
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ces recherches , fera de renverfer la queiiion , 8: de {`uppo
fer connue l’anomalie vraie pour en déduire l’anomalie
moyenne ; cette méthode {era plus courte , fouvent plus
exaéte , Bc tiendra toujours lieu dans la pratique, de la mé
thode dire€te qué nous expliquerons cependant a {`on tour,
( gzo ). Cette méthode indireéle a été employée avec fuc
ces par M. l’Abbé de la Caille dans fes Recherches fur le
Soleil; elle eil fondée fur les deux théorémes fuivans , que
nous allons démontrer d’une maniere tres·fimple , en fup

ofant quelques propofitions des Seélions Coniques , ou de
Ia Trigonométrie , qui feront démontrées a leur place dans
les Livres XXI. Bc XXIII.

9 I 2. LEMMB. Dans une ellzpp AMP , (Fig. 70. ),, Fig. 1c.
ei Zaquelle on a circ0n_/crit un cercle ANP 5 CX eranr Za
ligne cle Z°¢znomaZie mqyenne (907 ) , JC M Ze fieu de Za
planeze ; Ze je&‘eur circulaire ANSA qi eign] au_Rc'Zeur
circulaire ACX de Panomalie mqyenrze.

ZDIIMONSTRATION. Soit T le temps de la révolution de
la planete, Bc t le temps qu’elle a employéva aller de A en M,
on aura par la régle des aires proportionnelles aux temps ,
z ei’t a Tcomme le feéleur AMS ell a la furface de 1’ellipi`e :
de méme , puifque ACX eil l’anomalie moyenne , on aura
z ; T: : ACX: furface du cercle 5 donc AMS: ACX: : fur
face de l’ellipi`e : furihce du cercle; Nlais par la propriété
de l’ellipfe , ( Voy. Liv. XXI.), A/W5; AA/“.S`; ; furface de
I’elIipi`e : {`urface du cercle ; ces deux proportions ayant trois
termes coinmuns , le quatrieme ne fcauroit manquer del’é·
tre ; donc ANS & ACX font égaux entre eux. C'. F. D.

9 I 3. LA Rxcms QUARREE de In dyhznce peii/LeYie afi Théorém€
ei In racine guarree de Za dgybznce ap/zelie , comme Za tan
genre de In moitiel de Zlanonza/ie vraie e/Z zi [zz tangente de
Za moitiel de Ilanomalie excentrigzze.

DIiMONbTRATION. Cell une propriété qui {era démon
trée dans le XXIII? Livre pour tous les triangles rectan

Pr°m'°r'

gles, tels que RS/ld, ( fig. 7o. ), que la tangente dela moi- Fig. ye.
tié de l`angle RS/W eft égale au coté oppofé R/VI, divifé

ar la (`omme des deux autres cotés SR, JZW; ainfi dans les
triangles retlangles MSR GC NCR on a cette proportion:
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rang. { MSR : tang. {NCR: ;§I{-im-W ’ ii l’on met
a la place du rapport de RM a RN celui de CD at CA qui
lui eil égal par la propriété de 1’ellipl`e , & a la place de
SR-1-SMfa valeur PR. 2% , ( Voy. Liv. XXI.); & enHn
PR a la place de CR +CN , on changera la proportion en
celle-ci : tang. { MSR 2 tang. { NCR : a ggggj 5%; : ; CD ;
SA : : V-LT-; : a-+-e , nommant cz le demi-axe de l’eI4
lipfe ; GC e Yexcentricité CS ; on divifera les deux derniers
termes par V 4+e, ot l’on aura T. { MSR : T. { NCR ::
V a—e ; I/rz-gi-e, ;:V BF;}/FA:donc1atangente de
la moitié de l’anomalie vraie ASM eft alatangente de la
moitié de l’anomalie excentrique ACN, comme la racine
quarrée de la diiianceérihélie PS ef: at celle de la diftance
gaphélie AS. C. F. .

Théoréme 9 I 4. LA D11=1=1·f1zENcE entre farzomalie excerzzrigue JC
r £°°°”d'

fa/zomafie mqyezme ef} eégafe au produit de Pexcezztricité
par Zejirzus de Fazzomzzfie excezztrigue.

Drimousrmrrou. Le {`eEteur circulaire ANSCRA ,
Fig. 70. ( Fig. 7o, ), ei} égal au fecteur de l’anomalie moyenne ACX

( 9 I2 ) ; Ii 1’on ore de tous deux la partie commune ACN,
on aura le I`e€teur NCX égal au triangle CNS. La furface
du feéteur NCX eft égale au produit de CN par l’arc NX;
la furface du triangle CNS ef’t égale au produit de CN pai:
la hauteur ES T , qui ei’t une perpendiculaire abaiffée du
foyer S fur la bafe .NC, prolongée au—de1a du centre C;
ainii les deux furfaces étant égales , Sc ayant un des produi
ihns CN qui ei’t commun in toutes deux , les autres produi
l`ans font auili égaux ; donc l’arc NX ei’t égal at la ligne ST,
mais ST= CS. {in. TCS , ou ACN, par les régles de la
Trigonometrie reétiligne ; donc la difference NX entre l’a
nomalie excentrique AN GL l’anomalie moyenne AX,
ei} égale au produit de Yexcentricité CS par le Iinus de l’a1
nomalie excentrique ACN C. IZ D.

9 I C’eft en minutes GL {`econdes qu’on a coutume
Cl°exprimer toutes les anomalies des planetes ; ainfi pour

trouveli
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Qrouver la différence en fecondes entre l’anomalie moyenne
& l’anomalie excentrique, il faut que l’excentricité foit aufli
exprimée en fecondes ; li l’excentricité de la planete eil:
donnée en parties de la difiance moyenne de cette meme
planete ( ?9I ), il fullira de la multiplier par S70 I7/4.41.//8,
arc égal au rayon , pour avoir cette excentricité en fecon—
des ; le logarithme de g7° ell g, 31442g1 , on ajoutera ce
logarithme coniiant avec celui de Yexcentricité de la pla—
nete exprimée en parties de la dillance moyenne ( 89,1 ) ,‘
Gt Yon: aura le logarithme de cette excentricité en fecone
des. Pour {entir la raifon de cette multiplication par S70 ,‘
ou par 2o6264" , fuppofons que l'excentricité fur la deux
cent millieme partie du rayon ou de la difiance moyenne,
il eil évident que puil”qu°il y a deu_x cent mille fecondes
dans un arc égal au rayon , Yexcentricité vaudroit une i`e—
conde ; fuppofons qu’elle fut la moitié du raycn , ou } ,‘
elle vaudroit la moitié de 2o6264”, ou 103132//, c’ei’t-a—4
dire , qu’en multipliant cette excentricité { par 2062 64, on
au-ra le nombre de fecondes que liexcentricité contient;
& cela fe comprendra de meme de tousles autres cas; pull`
que l’unité ei} al’excentricité de l’article 891 en parties du
rayon , comme 2o6264” font at Yexcentricité réduite en

i`econdes,il e{’t évident u’en multi liant Yexcentricité en Exprim-erm 2 iiP¤!fi€$du 113yOH par 20664/", on aua 1'excentricité en fe- ;‘;‘i’;d;;§;y*§‘
A condes 5 & il en ei} de méme de toutes les quantités qulon
trouve dans les calculs, exprimées en_ parties du rayon;
1ori`qu’on les veut avoir en {`econdes , on les multiplie par
206264/’, ou lion ajoute at leur logarithme le logarithme
conilant g,31442;1 ; nous ferons fouvent ufage de cette

Eeninxque dans »l·e XXII°. Livre , en expliquant les calculsc’ ttraEtion.

9 I 6. On verra bientot l’applicati_on de ces deux théo.
rémes avec un exemple (art. 9 17 ) ; mais pour plus de f`a—
cilité , nous donnerons dans la Table fuivante pour chaque
planete , les deux logarithmes conilans qui fervent pour les
proportions contenues dans ces deux théorémes : le premier
pour l’anomalie excentrique ei’t la moitié de la difliérence
entre le logarithme de la difiance aphélie GL celui de la -`

glcvnc I, Kkk
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difiancc périhélic , il s`aj0utc avec Ic Iogarichmc dc Ia tame
genre de la moicié de Yanomalie vraie , pour avoir celui
de la tangente de la moicié de Yanomalie excentrique : lc
fecond logarithme ei} pour Yanomalie moyenne : c’ei’r la
fomme du logarichme de 1'excenrriciré & du logarirhmc
de g7°; on 1’ajoure avecrle logarirhme du finus de Yan omalic
excemrique, pour avoir celui de la diH`érence qu’i1 y a entre
Yanomalie excentrique &l,&1)OmHll€ moyenne : enfm, nous
avons join: 5 la méme Table le logarirhme dc laumoltié du.
petit axe, pour fervir h rrouver la diflance ( 918 ).

Logarirhmc LogarirhmeI Logari-tlamcV l pour l’anomal1c I pour Yanomalrc I du demx- axc
€XCC1'I[l'1q\.lC. Il'lOy€|7I’l€. I COl'l]\JgLl€•

MCTCUIC, O OQO7I3fVél’lL1S , IO 00303 2O
Mars, O 0q.ogOgg

Jupiter, o 0209;-7; lS&IL11'I`l€ , 0 02+7830

6280604.Iq. ;784.17;
11826171+ 8sss27<>
2828983 ; 181010;

9976443 l S 7*55795¤7O323+ 5 9788450

9 I 7. EXEMPLE. Je fuppofe qu’on c0nn0ilTe Yanomalié
vraie de Mars 25 0° 8’ 4.0" , & qu’on veuille la convertir err
anomalie moyenne , le logarithme de la diilance périhéliej
fuivant les Tables de M. Halley , e{’c ;, 22 1 ; 16 , le loga
rithme de la difiance aphélie ;, l4·OfOS , la moitié de la dir`+
ference de ces deux logarithmes efi 0, 0q.0;0;; , logarith
me conflant pour la premiere analogiezles diiiances qui
répondent aux deux logarithmes des Tables font l66§39
EL l]8I99 , la moitié de la {omme de ces deux difiances
eft l$2369 , c’efl le demi-axe de leellipfe , ou la difiance
moyenne de Mars au Soleil ; la moitié de la difTérence en
tre ccs memes diflances eil I:]-l7O , excentricité de Mars;
fuivant les Tables de M. Halley , en parties dont la dif
t&l1C€ moyenne du foleil at la terre contiendroit 100000.
Il faut d’abord convertir cette excentricité en parties de la
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Hifiance moyenne de Mars , prife pour unité , en difant
1g2369 eft 5 1 , comme 14170 efi 5 0,0929979 , donrlc
Iogarithme eff 8, 9684732; pOu1‘ la réduire en fecondcs,
on fait cette proportion; 1 ei} 5 0, 0929979 , comme
S70 17* 4.4/’ 8, arc égal au rayon , ei’t 5 un quatrieme termc
qui fe trouve 1 9182//
Son Iogarithme ei} 4, 2828983
Logarithme de Yexcentricité , 1470 4, 1 g 1 3699
Otez lelogarithme du demi-axe , 1523 69 . g, 1828969

_ _ Ajoutez Ie logarithme de g7°
8. 968+7sz
5, 3 144.2 g 1

Log. confiant p-our la 2° analogie (916) . 4, 282 8983l

Log. coniiant pour Ia premiere analogie , . 0, 040gog ,1
L. T. de la demi-anom. vraie , 1 ;° 4’ zo" 9, 4302374
LT. de la demi-anom. excem:. 16 28 8 6 9, 4707429
Donc Yanomalie excentr. e{t'32 g6 17 2

Logar. coniiant pour la feconde analogie ; 4, 282898 35
Log. du {in. de l’an. excent. 32°·56’ 17,/2 9, 73 53754

Logarithme de 104.30//, ou 2 S3 go 0 4, 0182837
Ayoutez 51’anom. excentr. 32 g6 17 2

Anomalie moycnne , 3; 1 go 7, 2
Si l’anoma1ie vraie donnée i`urpaiTe {ix iignes ou 180°,

1011 prendra ce qui s’en manque pour aller 5 360 degrés ,
ou a I2 {ignes, afin d’avoir la difcance 5 l’aphé1ie par le
plus court chemin ; mais apres avoir trouvé Panomalie
moyenne , on reprendra auili fon fupplément 53 60 deg.
pour avoir toujours cette anomalie moyenne comptée fui=1
vant l`ordre des iignes.

9 1 8. L1; Ruorc vrcrnun , ou la diitance d’une pla- Diffance 111
’°“ K¤X°!nete au foleil , lori`qu’on connoit 1’anomalie vraie Bt l`ano· §;§éL;t

malie excentrique , fe trouve par le moyen de cette pro
portron ;

Le _/Zrzus de Farzomalie vraie 43 au jizzue de Fanomalie
exeezzrrigue, comme la m0izie' du peri: axe eff au rayozg _ i
yedeurg

Kkk



DEMONSTRATION. Dans les triangles RSM, RSN, rec-i
ig. yo. tangles en R , ( Fig. 70. ). , on a , par la Trigonométric or-;.

dinaire , ces deux proportions ; MR :.NR ::tang. CSM;
tang. CSN; SM: SN': : fcc;. CSM : fcc. CSN; mais R4/I;
Rzv ;; CD : CA , ou C'./V , par la propriété de l’el1ipfe; ainii
I°0n a les trois proportions fuivantes:

CD : C./V1: tang. CSM: tang. CSN
CN: SN: : {in. CSN :’ {in. ./VCS
SN : S/ll :: {`ec. CSN : fee. CSM

pres avoir multiplié ces trois proportions tcrmc E1 termc; `
on divifera les deux premiers termes par C./v.. SN, & You
aura CD :S1W: : tang.: CS/V/. lin. CSN. {ec. CSN : tang.
CSN. {in. NCS. {ec. CSM; & mettant la tangenre de CSN
au lieu du linus multiplié par la fécante , cc qui revient au.
meme , comme on le verra dans la Trigonométrie ; l’ort

trouve C'D ; SKI/l;.: tan . CSVM. tan . CSN stan . CS./V. fin. iiiggNCS. {`ec. CSN ; & dixfant les deux dernierstermes pan
T. CS/V. {ec. CS/W; CD : SM: : : lin. NCS gg mais la;

tangcn1:e~diviI`ée par la fécantc , eff égale au {inus , par la
'Trigonométrie ordinaire; donc CD :·S`M:‘: {in. C`fj`jh : lin.
NCT'- , c’e{i-a-dire , que le (inusrdc l’anomalie vraie eft au
finus dc l’anomal~ie excentrique , comme le demi.-axe CD
cli au rayon. vcéieur. C.

On trouvera ci-aprés unc autrc méthotle pour détermié
ner le rayon ve€teur dans l`hypotliei`e dc Kepler (:.922 ).

9 I 9- Pour laciliter l’u{`age dc ce théoréme, nous avons.
mis dans la Table de l’art. 9 16 les 1-ogarithmes de chaque.
demi-axe conjugué pour les planetes principales, en {uppo
fant Vcxcentricité , telle qu’elle cli dans les Tables de. M
Halley ; on {gait par liprppriété Qrdinaire de l’ellip{`e., que

dw CD i( liig. 79Q C P‘ jS‘ , ou cequi revient au mé—
_ E'g' 7°’

l--me , It CP -4- CIS. V CP- CS; ainfi il ei} aifé de trouven
ce demi-axe , quand on connoit le rapport dc Yexccntricité
Bc du grand axe, apres quoi l`on en conclur la diflance.

EXEMRLL Ijanomalie moyenne trouvéc ( art. 917 ) , efii
j5° jd 7//,,l’&l'10lh2ll,iC excentriquc 32° 56’ 17,/$011 dcmandct
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la diflauce de Mars au foleil, ou le rayon veéleur. On ajou··
tera enfemble le logarithme de la diiiance aphélie 6: le lo
arithme de la diftance périhélie , on prendra la moitié de

leur fomme , 8: l’on aura celui du demi-axe conjugué,
5, 18 1010;

Ajoutez le log. fin. anom. exc. 3.z° g6’ 17’? _ 9, 7; ;;849

Otez le log. {in. anom. moy.
Logarithme de la diflance , 140997

‘l‘> 9 I 639 YT
9, 7074949

5, 148900;

Cannagyhnt l°An0malie‘ mqycmze ,- zrauvcr l’An0malie vmie.
9 2 Of ]ul`qu’ici nous avon-s donné les régles néceffaires

pour convertir l’anomalie vraie en anomalie moyenne ,
probléme facile, & auquel nous tacherons de réduire le
probléme de Kepler qui en eil l’inverfe ; néantmoins pour
farisfaire auili le Le&eur fur les méthodes direéres qu’on
peut employer pour réfoudre le probléme de Kepler par
approximation , nous allons rapporter , diapres M. Caiiini,
la folution fuivante ; 81 l’on en trouvera dans le XXI=. Li
vre une folution analytique par le moyen du calcul diHé·
renriel.

Dans le cercle ANB , ( Fig. 71. ) , circonfcrit a l’or- Fé--rn
bite AMB d’u.ne planete, on a vu que AX étant pris
pour anomalie moyenne , la différence NX _entre l`ano-·
malie moyenne Sc l`anomalie excentrique ACN_ efi; égale
5 la perpendiculaire S7 (914); ii du point X on tire
une ligne XY parallele it NLT, & perpendiculaire {ur
JT , la petite ligne SY fera la- diH‘érence entre l’arc NX
égal a AT, 8: le {inus de cet are, qui eil égal a YT; cetre _C%¤s ¤&`1’équa~·
diH'érence entre l’arc & le {inus n’efi que d’une demi-{`e- “°”`°“·P“i*¢•·
conde , lorfque l`arc NX n’excede pas un degré & demi,
on peut alors la négliger cnriéremenr, 8{ confidérer les
lignes NC, XS comme paralleles entre elles za alors le
triangle SCX efl égal au f`e€reur [VCX 5 dans le triangle
SCX on connoir deux cotés & Fangle compris, {cavoir,
Yexcenrricité SC, le rayon- du cercle , c`efl-E1-dire , CX,
égala la diilance moyenne , ou au demi~axe de l’ellipi`e ,

Kkk iij,
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& Fanglc compris S CX qui ci} lc fupplémcnc dc l’an0ma Iié
moycnnc donnée ACX; on trouvcra donc Ic cété SX 6:
1’anglc_CXS,égal é JVCX, qui retranché dc Panomalié
moyénnc ACX donnera Fanomalic cxccntrique ACN ,`
dont lc fupplémcnt eff NCS : dans lc triangle NCS on
cormoit encore les deux c6tésSC , CN Bt Yangle compris
NCS, on trouvera donc Yangle NSC ou NSP. Eniin , on
dira, fuivant Ia propriété de l’e]1ipi`e; Ie grand axe ei} au
etit axe, comme la tangente de ce demier angle NSP eff

E1 1a tangente de 1’anomalie vraie MSP. C. F; T.
cas ¤u1·équa~ Si 1’arc NX eft aiI`ez grand pour que le iinus TY foié

di f°” S'°“‘ feniiblement moindre que 1’arc , ou que NX, on prendraE? °
Ia diH`érence de Yarc au finus dans la Table fuivante, en
décimales du rayon CA , & ce fera SY; dans le triangle
XSY rectangle en Y, on connoit SX Bt S YQ en parties du
rayon CA qui eil: toujours pris pour l’unité , on trouvera.
l’angle SXY qui retranché de SXC, donnera YXC égal a
l’ang.le XCN , dont on avoit befoin dans le calcul précé-4
dent ;le reiie du calcul [era le meme, On voit par la néceiZ
Iité d’emPloyer la diH`érence entre un arc 8: {`on finus ;
que cette méthode s’employeroit diflicilement fi l’excen··i
tricité devenoit ailez grande , pour que l’arc NX devint
extrémement grand , comme cela a lieu dans les cometes;
mais on verra dans le XIX°. Livre la maniere d’y fuppléer,
foit par le moyen de la parabole , foit par la méthode ine
direéte de l’article 917,

D@9·erzce entre les Arcs de cerclc JC leur.: Haus erz

Deg.

parties du rayonl, &` e1z_/Econdes de degrés.

Difércncc | En ‘Deg. | DiH2rence | En
en décimales. |i`econdes. | cn décimales Ifécondcsl

OOOOOO9
OOOOO7I

OOOO239

00oogo7
0001106

OOO 19 I 3
OOO3 O3 7

O' On

I2

39

I1

I2

0003037
0004;32
00064go
0008848
0011767
001;278
oorpqry

1/ 2//l

33

16



Connozfzrzr Z’Arz0m. may. trouver l’Azz0m. vraie. Hq
On trouvera dans le XXI°. Liv. des formules générales

pour trouver la différence entre les arcs Bc leurs finus.
2 I . `EXEMPLE. Etant donnés dans l’0rbe de Mercure

Yexcentricité o,`z0878 , c’eff—£1-dire , de 20878 parties dont
le demi·axe eff cent mille , on demande l’anomalie vraie
qui répond a 60 degrés d’anomalie moyenne : fi du quarré
du grand axe on ote le quarré de l’€XC€1'1f1'lClIIé, on aura
le quarré du demi petit axe C G, d’oi1l’on conclura CG =
0, 97796. Dans le triangle NCS dont on connoit les deux
cotés & l’angle compris NCS= 120° , on aura l’angle N
de 9° 17/ gz", & le coté SN de 1, 1190g;la quantité
SY eff 0, OOO7’[ , f`uivant la Table précédente ; or , SX:
S Y : : R : fin. z' 1 1", ainfi l’o·n ocera 2’ II,] de l’angle N,
& l’on aura CXI’Yégal a NCX =9° 1 g' qi" , il reffera pour
1’angle ACN ;0° 44} 19//, dont le fupplément NCS eff
de 1290 1g’41"; ainfi dans le triangle NCS on trouvera
1VS`P=42° ;6’ qq"}; pour en conclure l’anomalie vraie ,
on dira, le demi—grand axe 1 eff a la moitié du petit axe
0, 977.96, ou PN :P1Vl: : tang. /\/SP : tang. MSP qui f`era
de q.1° g8/ 38”; c’eff l’anomalie vraie qui répond a 60 deg.
d’anomalie moyenne ala différence des deux anomalies eff
l’équation du centre , 18° 1’ zz".

9 2 2. LA DISTANCE de la planete au f`oleil eff aif`ée it
trouver en méme temps que l’anomalie vraie , car dans les
triangles PSN, PSM, en prenant SP pour rayon, les cotés P¤¤r¤¤¤v¤r!¢
.S`N Bt Sl/I feront comme les fécantes des angles PSN,
P-“iM, ou ce qui revient au meme , en raifon inverfe des
cofinus , donc le cofinus de l’anomalie vraie eff au cofinus
de l’angle P SN , comme le coté .S`:\/ trouvé ci-devant eff
aurayon veéfeur SM , qui eff la diffance de la planete au
llfo ei .

9 2 Q. La méthode que je viens d’expliquer , a été don
née par M. Caflini dans les Mémoires de l’Académie pour
1719 , & dans f`es Elémens d’Affrono—mie; je la trouve plus
aifée a employer que la plfipart des méthodes propofées
jufqu`ici. On peut cependant confulter la méthode de M.
Keill dans les Tranfaciions Philofophiques de 1713 ; celle
de M. de la Hire dans les Mémoires de l’Acad. de l71O ;

"y°" v°&°°r'
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de M. Newton dans le premier Livre de fes Principes; ceild
de M. Herman genfin fcelle de M. T. Simpfon , ( Voyez
Efays ou _/eveml curious and u_p¢_fuZ_/uéjeclc , London ,
1740,;-ag. 4.1. ) 5 celle-ci eff une des plus iimples pour la.
pratique; mais il n’y en a aucune qui foit plus commode
que la methode indireete expliquee ci—deH`us , art. 91 3. JC
juiv. , dont nous donnerons de nouvelles applications , arts i
96* ¢%`_/uiv,

H_yp0¢héi[E Ellzpzique fmple.

9 2 4.. Pour; {implifier les operations qu’exige Ia theo-;
rie exaele de Kepler, (920 ) , on a fouvent employe l’ap·
proximation de J`ez/zur W ardus, que d’autres appellent H_y—
po:/uf: e/Zzpziquejznp/e , & qui abrege conliderablement
le calcul. Ce Geometre remarqua qu’en obfervant meme
la loi de Kepler , les angles au foyer {`uperieur de Yellipfe
font , a tres-peu pres {proportionnels au temps , c’ei’t-as

g=ig.7;. dire, que l’angle AFL, ( Hg. 7;. ) , croit toujours egale
ment en temps egaux , quoique les anomalies vraies com
me A! L , foient fort inegales ; ainfi dans l’hypotheFe de
V/ard, l’ang_le AFL fe prend pour l’anomalie moyenne
dans cette hypothefe , Ii l’on fair FE egale au grand axe
AP de Yellipfe , on aura LE;=L.S`, parceque l·L 6: LI
equivalent aufli au grand axe par la propriete commune
de l’ellipi`e; ainfi le triangle LSE efi ii`ocelle,1°angle E égal
a l’angle L.ff;`,&1’ang1e exterieur FL.? double de liangle E;

92 Pour trouver l’anomalie vraie & Yequation du
centre , ou 1’angle FL5`, je confidere que fuivant une pro»·
portion connue dans la Trigonometrie reeiiligne , la demii
fomme des cores FE Bc FJ` ef} as leur demi—difFerence,
comme la tangente du demi-fupplement de l’angle Llifefiz
$1 la tangente de la demi-difference des angles E 8c FSE .;
mais la demi-fomme de FE Sc F.S`ei’t egale as A5, leur demie
·diH`erenc_eregale a P5`; la demi—{`omme des angles FEJ`,
FSE ,efi egale E1 la moitie de l’angle externe At L , ou de
Tanomalie moyenne ; la demi-diH·`e·:ence de ces angles eil:
aufh la demi-difference de Yangle FSE .8c de liangle LIE

(qui
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'( qui e{’t_égal a LES) ; c’efl: donc la demi-anomalie vraie
ASL ; ainii il {`uH·ira de faire cette proportion : Za dyiance
ap/zeYie e/Z d la dylarzce peri/zefie , comme Za za/zgexzre de
Za moz`tie' de Panama/ie mcg/erzrze eh! ti la mage/ue de Za
rnoi:ie' de farzomalie vraie.

La diilance SL de la planete au foleil fe trouve auili par
‘une fimple proportion , au moyen du triangle SLF, en di
1`ant: le {inus de l’équation du centre SLS eil au double
F S de Yexcentricité, comme le iinus de Yanomalie moyene
me LFS ei} au rayon veéleur SL.

9 2 6. Le Livre dans lequel cette hypothefe fut propo
fée pour la premiere fois , cli: celui-ci , Afiro/zomia Geo
metric.: , autéore Set/zo Wardo , Londini , 1-6; 6. in-8°. 2oo

‘ pager. M. Bouillaud , (A/Zronomia P/ri/o/aica ) , donna

une méthode pour corriger Yhypothéfe de Wardhus ,fans augmenter beaucoup la comp ication du calcul ; elle
a été employée avec fuccés dans les Tables Carolines de
Street ,—-qui ont été long-temps ufitées parmi les Ailrono
mes; 8: cette méthode approchoit beaucoup de l’exaEtitude
rigoureufe. Voy. Mercator dans les Tmif P/Li!. de 1676.

Nous verrons clans le VII°. Livre , que M. Halley en Ht
un ufage commode dans {`es Tables de la Lune , en y fai
{`ant auili une -petite correélion ( 1138 ) : mais quoique la
facilité du calcul de Fanomalie vraie dans l’hypothe{`e ellip
tique [imple, l’ait fait admettre par M. Halley dans fes Ta
bles de la Lune , en y employant lacorreélion néceffaire,
qu’il appelle Taéu/a pro expediendo ca/cu/0 mguatio/zis

centri Lune ; cependant pour les autres lanetes dont l’ex- lecentricité ne change point , M. Halley s avoit calculées
rigoureufement dan-s Yhypothefe de Kepler. C’e{l le meil
leur parti , fur-tout pour les planetes qui font fort excen
triques , telles que Mercure Gt Mars : en effct , (i dans le Dem; d¤_1·1qya

lu‘P"`cas propofé (art. 922 ) , on employoit Yhypothefe ellipti- g3;f§Pl;’`
que fimple , on trouveroit léquation du centre de 1 8° 3 g'
.1.4/’ plus grande de 3.1.* 22" que dans l’hypothe{`e d.e Kepler.

IDans es calculs du {`oleil dont la plus grande équation
ne va pas a 2° , la plus grande erreur de l`hypotheI`e ellipti
ue iimple n’e{t que de 17// , 8: c’eIi vers 4;° de diflance L

Tome L L ll
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in lapogée 8: au périgée : depuis Yapogée jufqu’a 9o° d’anq
malie, & depuis le périgée jufqu’a z7o° , le vrai lieu eff
plus avancé qu’il ne paroitroit. par Phypothefe-elliptiquc
{imple , dont l’erreur eff alors en moins ; c’eff le contrairer
dans le fecond & le quatrieme quart d’anomalie moyenne ,
( Nl. Caflini ,p. i4.7. ).

9 2 7. Ce que nous avons expliqué j.ufqu’ici au fujet cl-er
Yéquation du centre , fuffit pour reconnoitre trois proprié
tés , que nous aurons fouvent occafion de citer en parlant
de Yéquation : 1°. l’équation du centre eff nulle dans l’ab
fide fupérieure , puifque vers ce point-la le lieu moyen Gr
le lieu vrai font confondus; mais en partant de l’abfide ,.
leur difference augmente rapidement , parce que la viteffe
vraie étant la plus petite , differe le plus de la viteifc
rnoyenne : 2°. cette difference s’ac·cumule chaque jour,.
tant que la viteffe vraie eff moindre que la viteffe moyenne;
lorfqu’elle eff devenue égale,_il fe trouve un point versi
trois fignes Gt quelques degrés d’anomalie moyenne (928),.
ou la difference qui a augmenté jufqu’alors , eff devenuc
la plus grande ,. & ou l’équation ceffe d`augmenter , étant
prefque la méme pendant quelque temps , pour diminuer
erifuite juf`qu’a l’abfide inférieure , ou le lieu vrai & lc
lieu moyen fe retrouvent d`accord une feconde fois; 3u°. l’é··
quation du centre eff fouffraéfive, fe retranche du lieu
rnoyen dans les fix premiers fignes pour avoir le lieu vrai,
parce que la viteffe moyenne en partant de l`abfide fupé
rieure , ( aphélie ou apogée ) , eff plus grande que la viteffe
vraie , ainfi le lieu moyen eff plus avancé 5 il {aut donc oter
de la, longitude moyenne. la quantité de l’équation pour
avoir le lieu vrai. Le contraire arrive apres l’abfide infé·
rieu-re , ( foit périhélie, foit périgée ) , la viteffe vraie étantt
la plus grande, prévaut a fon tour fur la moyenne , & lee
lieu vrai fe trouve toujours le plus avancé dans la fecondci
moitié de l"ellipi`e , ou dans les fix. derniers Hgnes de l’a—
nomalie ; alors l’équation de l’orbite, ou l’équation du cen—·
tre s`ajoute au lieu moyen pour avoir le lieu vrai, ou a l’a
momalie moyenne pour avoir l’anomalie vraie. Tout cela
paroixra encore plus clair par_l’ini`pe€lion 8: Yufage des
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Tables de Yéquation du Soleil oc de celle de la Lune , que
Ton trouvera a la fin de cet Ouvrage.

DE LA PLUS GRANDE EQUATIOAC

92 8. Lorfque la grandeur Gt la figure de l’ellipf`e eft
donnée , c’efl-a-dire , lorf`qu’on connoit fa difiance aphélie
& fa difiance périhélie , ou {on excentricité ( 884.) , il eft
néceffaire de chercher la plus grande équation , aufli bien
que le degré d’anomalie ou arrive cette plus grande équa
tion ; pour cela il f`uHit de trouver le point M, (Fig. 72. ), p;g_ 7,}
dans lequel arrive la vitefle moyenne : en effet , auffi-tot
que la planete e·f’t arrivée au point ou fa viteffe angulaire
efi égale a la vitefle moyenne, par exemple, de ;9’ 8" pour
le foleil , la longitude moyenne ceffe d’anticiper fur la lon
gitude vraie ; elle en differe alors le plus qu’il eft poflible ,
parce que juf`qu’a ce moment la vitefle réelle qui étoit
plus petite, faifoit retarder tous les jours le lieu vrai f`urle
lieu moyen ; mais des que la vitefle vraie ef} devenue égale
$1 la viteffe moyenne , elle efi préte a la f`urpafl`er, elle va
commencer 5. regagner ce qu’elle avoit perdu juf`qu’alors;
le lieu vrai fe rapproche du lieu moyen , & l’équation du
centre diminue. Ainfi toute la difliculté confifie a trouver

le point .M, & l`anomalie AFM de la planete au moment
ou f`a vitefle efl égale at la vitefle angulaire moyenne : pour Tmuvei- par le
cela , ayant pris une ligne FM , moyenne proportionnelle °:;‘;;Ec lg ugiign ’ig Cl °
entre les deux demi-axes de l0rbite , on décriradu Foyer F
comme centre un cercle MN fur le rayon FM, 6: ce cer
cle aura une f`urf`ace égale in celle de l’ellipf`e , comme on
le verra dans les propriétés des Seélions Coniques , (Liv. 

XI. ). Suppofons `un corps qui décrive le cercle /V/l/I
dans un temps égal a celui de la révolution de la planete
dans f`on ellipfe, f`a viteffe angulaire {era confiamment égale
in la viteffe angulaire moyenne de la planete , par exemple ,
de g9’ S" pour le f`oleil ; l’aire décrite dans le cercle {era.
toujours égale a l’aire décrite en méme temps dans l’el—
lipfe, puif`que les aires totales font les memes , aufli bien
que les durées des révolutions Bt les parties temps

L ij
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par exemple , fi- le f`oleil décrit en un jour une aire DPR de
fon ellipfe égale at la 36g°. partie de la furface elliptique ,
l’aire EPO décrite dans le cercle , fera aufli la 36;°. partie
de l’aire du cercle, (qui eff égaleia l’ellipfe )·;_la vitefle vraie
du foleil fera donc égale $1 la viteffe moyenne en M; ainfi;
pour trouver le point de la viteffe moyenne , il faut trou· `
ver l’in-terfeéfion M de l’ellipfe 8: du cercle qui lui eff égal
en furface. Ayant tiré BM du point Mi a·l’autre.f`oyer B
de l’ellipf`e , on aura un triangle BPM, dans lequel on
connoit les trois cotés , fcavoir BF qui eff le double de
Yexcentricité , F./W qui eff la moyenne proportionnelle en
tre les deux demi—axes , & BM qui eff la difference C¤.t1'C
PM& le grand axe, ( parce que les deux lignes FM & MB
font entre elles la valeur du grand axe ) ; ainfi. réfolvant le
triangle BFM on cherchera l`angle F qui eff l’anomalie
vraie de la planete au temps de la plus grande équation.

9 29. Exampts. Soit le demi-axe CA: r, &1e demi;
axe conjugué =—-0,977954. , comme dans l’o1;bite de Mer
cure , CF: o, 20882 , RM i`era= o, 9889I; , Bc en réf`ol-·
vant le triangle BP/I4 on trouvera l’angle BFM de 8o°`
g6’ 19/I , qui eff l’anoma.lie vraie au temps de la plus grande
équation ;.d’oi1 l’on peut con.clure (917) l’anomalie moyen-—
ne 1oq.° g9’ 24”, & leur difference qui eff Féquation du.
centre , {era 2q.° gf g” , qui doit étre la plus grande équa
tion de l’orbe de Mercure.; elle eff at peu-pres telle dans les
Tables de M. Caflini , on la trouve beaucoup plus petite
dans les Tables de M. Halley (936 ).

9 3 O. Depuis l’inffant ou une planete 3It de f`on aphéQ }
lie A ,. ( Fig. 72. ) , juf`qu’au temps ou ell; arrive au terme
M de fa plus grande équation , fa vitefl`e eff moindre que
ne feroit la vitefle moyenne , l’anomalie vraie eff plus pe··
tite que l’anomalie moyenne ;il en eff de méme fix fignes
plus loin , lorf`que la planete ayant paflé le périhélie P fe
trouve au point G , a neuf fignes d’anomalie ; fa diffance
vraie AFG a l’aphélie eff plus petite que f`a diffance moyen
ne, de la quantité de la plus grande équation. Si l’on a deuxi
longitudesvraies de la planete obfervées en G & en M,;
tiles différeront entre elles de la quantité de l’angle GPM,
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ui eff la fomme des deux anomalies vraies ; mais la fomme
es deux anomalies moyennes fera plus grande du double

de l`équation, puifque chaque anomalie vraie eil plus petite
que fon anomalie moyenne, de la quantité de la plus grande
équation ; il eff aifé de calculer en tout temps la fomme des
deux anomalies moyennes , quoiqu°on ne connoiffe pas le
lieu de l’aphélie A , parce que la fomme de deux anomalies
moyennes eil égale au mouvement moyen de la planete,
dans cet intervalle de temps , & on le trouve aifément
quand on connoit la durée de la révolution ( 8 S2 ) 5 ainfi
l’exces du mouvement moyen calculé , fur le mouvement
vrai obfervé donne le double de la plus grande équation ,
pourvfr que l’on ait fait ces deux obfervations en iM St en G, `
c’ei’t-a-dire , au temps de la viteHe moyenne (928 ).

9 3 I . Pour difcerner les temps &1es obfervations conve·
nables a cette recherche, un Obfervateur ifolé qui ne con
noitroit en aucune facon la fituation de l’orbite de la pla
nete , n’auroit qu’a rallembler un grand nombre d’oppAoIi—
litions obfervées , les comparer deux at deux , Gt voir com
bien le mouvement vrai obfervé différeroit du mouvement

moyen calculé pour chaque intervalle , cette difference lui
donneroit le double de la plus grande équationzaétuelle
ment que l’on connoit , a tres-peu pres , le lieu des abfides
& des moyennes difiances de toutes les planeres , on n’a
qu'a choiiir du premier coup les obfervations faites avant
6c apres l’aphélie , vers le temps de la plus grande équation,
comme dans 1’exemp1e fuivant.

9 3 2. EXEMPLE. Le 7 Oélobre 17gS , a midi , le vrai
lieu du foleil obfervé par M. l’Abbé de la Caille , en y fai
fant entrer 3 jours d’obi`ervations difcutées & comparées
entre elles , fut trouvé , 6* ig° yy' rg" r
Le 28 Mars l7§9 cette vraie longit. étoit o 8 9 2; y

La difference de ces deux Iongitucles, ou
le mouvement vrai du foleil ei} donc, 5 24 22 I2 4

Mais dans cet intervalle le mouvement

moyen avoit du étre par le calcul , a
L11 iii
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raifon de ;9° 8'par jour. . gi 2o° ;1’4.;”Q

Difference double de la plus grande equat. 3 go 28 6
Dont la moitié. ,

Ce l`eroit—la exaétement la plus grande equation du cen-=
tre, li dans les deux Obfervations le foleil fe fur trouvé
exaéitement dans les points de fa plus grande equation;
mais ayant calcule par les Tables chaeune de ces deux
equations , il a trouve qu’i1s’en falloit de 18", 6 , que la,
fomme des deux equations qui avoient lieu le 7 Oétobre
Bc le 28 Mars, ne fur exaetement le double de la plus
grande equation ;ain{i l’on ajoutera ces 18”, 6 a la quantité
trouvee , Gt l’on aura l’equation qui refulte de ces deux Ob
fervations 1° gg’ 3g", plus grande feulement de 11//% que
l’equation at laquelle M. de la Caille s’ei’t arréte dans i`eS
Tables. (Voy. Meinoircs Acad. l7f7 ,pag. I2]. ). Cellc
qu’il a trouvee pour 1684. pat les Obfervations de M. de
la Hire , n’en differe pas fenliblement , comme on le verra
a la fin du VII". Livre 1, ou nous parlerons de ce travail,
( 126 g ).

9 3 3. Comme il eil extrémement rare d’avoir deux Ob
fervations qui foient faites precifement dans les points M
Bt G , on ne trouve gueres dans un premier calcul la quan—
tite exaele de la plus grande equation; mais apres qu’on
a trouveg a peu pres l’equatio_n Bt ple lieu de l’abfide ( 94.6 ),
on calcule pour les deux temps d’Obfervations l’équation
du centre, & l’on calcule auili la plus grande equation ,
(928 ) , on {gait alors combien l’equation donnee par les
Obfervations , devoit diilerer de la plus grande ;c’ef’t ainli
que dans Yexemple precedent M. de la Caille avoit trouvé
18", 6 , qu’il falloit ajouter pour avoir la veritable quantité
de la plus grande equation.

9 3 4. Quand on a trouve par obfervation la plus grande;
equation, & qu'on veut en conclure Yexcentricite, le plus
commode ell d’c-employer une regle de l`auH`e pofition, ou
de {`uppofer tl’abord comme Yexcentricite quel’0n cherche,
pour en conclure la plus grande equation (928 5 fi elle
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Ie trouve trop grande , on diminuem l’e¥.centrid1'£ fuppo
fée, 8: l’on recommencera le calcul; cette médaode dl
alus jbivie aéluellement que eelle dont lie fervit {epic:
pourxrouver Yexcentricité de Mars ( 884 ).

9 3 g. Pour dérerminer la plus grande équarion des pla·
es , on n’a pas toujours deux longitudes héliocentriques

obfervées dans les moyennes diiiances , on ne feauroit
meme les avoir pour Mercure , mais on détermine la plus

grande équation ainli que le lieu cle l’a hélie , par la mé %rhode qui fera expliquée , art. 9,*6 JC ‘/1*1/. 5 dans laquelle
n ne fuppofe que trois obfervations , ians exiger qu’elle;

foient faices dans les moyennes diftances or dans lqhélié.p9 36. M. Caliini en employant les paifages e Mer- Equation de M°‘°“"*cure [ur Le foleil obfervés cn 1661 , 169,0 Gt 1697 , trouve
la plus grande équation dans l’hyp0t-béfe de Kepler, de
2.19 ;’,8t fon excentricité 0, 20878, en prenant ia moyenne
difiance pour unité , ( Elein. d’A)€r. p. 61 1.).

Pour moi, ayant fait une pareille recherche au moycm
des paffages de 1740 , 174; 8c l7§3 , je n’ai trouvé que

;° 2-,-/ gr" pour la plus grande équation , (/I/[err;. Aead.
.l7{6. pag. 267. ):cette difference prouve combien ileii
difiicile par les obfervations des pallages de Mercure, de
s’ali`urer de cet élément ; elles font bien ,5 la vérité , les
plus exaéles , mais elles ne font pas difpofées fur des points `
de l’orbite ailez différens les uns des autres. D’ailleurs la

théorie de Mercure ei} extrémement difficile a établir,
parce que les obfervarions en fop: rares , que fon orbite cit
fort excenrrique , & fon mouvement vu de la terre tro
_ lent : les Tables Rudolphines quidans le dernier liécle
étoient les meilleures; s’écart0ient encore de 14/ du lieu
obfervé , Br celles de M. de la Hire de g', ( Mean. Acad;
1706. pag. gg. JC 101.); ce qui fait une tres-grande erreur
par rapport au foleil.

L’ex:1·éme diEérence qu’0n trouvera ci·aprés ( 94.; ) gn
tre leg réfultats de M. Halley 6: de N[,_Ca1Iini, donr1’un,
fait la plus grande equation de 2;° 42"‘;6" , éelfaugre dg r
gq.° 2’ ;8" , prouve la néceflité qtfil Y a d'0bl`erver encore
avec foin les plus grandes digreilious de Mercure, pour
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dém;-miner ibn cxccnhicité ( 976 ). M. dc Thury dans leg
Mém, dc 1’Acad. pour I7 53 , pag. 331. dic qu’ayanc fait
pluficurs obfcrvations dc Mercure dans {cs plus grandes di
grc{Ii0ns , il a rrouvé i`0n équation dc 2 3° g0’ environ,-mai;
que cependanr il ne s’arrét0it pas encore in cette détermia
nation : pour moi, j’ai lieu de croire , fuivant plufieurs ob-4

fervations que j’ai déza faites pqur la théorie de Mercure;
tue cette é uation e encore us etite. q ?ggpqtmion-dc 9 3 7. Ies conjomilions inérieres de Vénus au foleil

V°““S‘ obfervées 5 Paris en 171 5 , 1716 8; 1718 , ont fervi i M;
Cailini , ( E [ein. Jdjrorz. pag. 562. ) , pour déterminer la
plus grande équation de Vénus de 4.9’ 8" , 6: par les obfer

B11; en de vagiqms de 1715, 1718 & 1719 , il trouve49’ 4.";cet ace
49 ""“‘"°s'

cord eft aiTez parfait pour montrer qu’il y a peu d’incerti-1
tude fur cer élément : en eH`et , les conjon&ions inférieures
de Vénu-s font des obfervations extrémement propres 5 une

areille recherche , éc par leur moyen l’on eil venu 5 bout
de connoitre les mouvemens de Vénus mieux que ceux

d’aucune autre lanete. dEquation du 9 3 8. L5 pl; grande équation du foleil , ou de l’orbite
S°L°“· de la terre , 5 été déterminée d’aprés un nombre immenfe

dbbfervations , de 1° 55’ 3 1”§ , par M. de la Caille.
Dans les Tables de Flamflead achevées par M. le Mom

nier , Sc publiées en 174.6 dans fes Inftitutions Aflronomi-»
ques , on la trouve de 1° 56’ 2o" , mais dans la derniere
page de ce Livre,_M.A le Monnier déclare qu’il l’a réduit 5

Elle aB tres

bien connue.

E11c_c{'t1 deg,
55 111111ut¢S Bc
demic.

I0 5 5’ go"; ainfi il eil en cela parfaitement d’accord avec;
M. de la Caille : enfin , M. Mayer , par des obfervations
faites 5 Gottingen en 1756, Bc dont il m’envoya le réfultat,
la trouvoit de 10 55’ 34]//· M. Caflini , apres avoir comparé

lulieurs obfervations des années 1717 Esc 1718 , (E/eh:.
l{°AfZr0zz.pag. 192. ), 8: prenant un milieu entre lcs diffé
rentes déterminations qui en réfultent , trouve l’équation
du foleil de IO 55’ 34/’ : ainfi en voyant quatre témoignages
aufli authentiques {Sc aufli bien d’accord , on ne fcauroit
douter que l’équation du centre du foleil ne {`oit exa€te··
ment Sc conflamment de I0 55’ 32,/Z enHn, M. de la Caille
en 17 59, éc 1760 , depuis la publication cle {es Tables 5

contmuil



457

tontinua d’obferver le foleil , 6: m’alTura qu’il trouvoit en
core 1° 55’ 32" pour Ia plus grande equation.

939. Il cit vrai que les perturbations qu’eprouve le
mouvement apparent du foleil par l’a£`tion des planetes,
6: qui peuvent aller at 50" , ont fait paroitre quelquefois
,l’equation du centre plus ou moins grande, puifque M.
Ie Monnier qui l’avoit trouvee en 1740 6: 1742 , d’environ
1° 5 5’ 20" ou 2j//,13. trouvoit en 1746 6: 1747,de 1° 56’0",
(Mem. Acad. 1747 , p. 308. )_ ; mais on peut voir encore
ce que M. de la Caille objeétoit a ces diH·`erences , ( Meh:.
Acad. 1757.pag. 14.2. ) , pretendant qu’il fuiiifoit de cor
rlger la feule obfervation du 28 Sept. 1746 , pour rap
procher de l’egalite tous les refultats de M. le Monnier.

EnHn ,1es°obfervations faites il y a plus de 2 50 ans, pat Elie eff coni
Waltherus ·, prouvent que la plus grande equation du foleil
ne va point en diminuant , puifqu’el1es donnent 1° 55’40",
fuivant le calcul de M. de la Caille , (Meh. Acad. 1747,
pag. 144. ) , ce qui donne pour l’excentricite 0, 016804. ,
ou -pour la double excentricite 0, 0033605 1 ( 570 ).

tam'

94.0. Les obfervations de Ptolemeeicalculees par M. M£‘1“¤*i°¤ <l•> s`

Caflini , donnent la plus grande equation de Mars 10° 49’
our l’annee 133 av. J. C. Suivant le calcul de M. Caflini ,

{ Elebi. d’AjZroa;. pag. 472. ), 6: trois obfervations de M.
Flamftead faites a Greenwich le 1 1 Dec. 1 69 1 , le 2O Fevr.
1696, 6: le 8 Mai 1700 , donnent 109 39’ 8” 5 on ne doit
pas conclure de cette difference que l’equation de Mars
ait diminue reellement , 6: que fon orbite fe foit rappro
che de la figure circulaire , parce que les obfervations de
Ptolemee font trop peu exaetes pour les faire entrer en
concurrence avec celles de Flamitenad.

Pour determiner cet element par des obfervations plus N¤¤V=U¢ dé·
reeentes 6: encore plus exaéles ,--i’ai compare entre élles
les oppolitions de Mars obfervees en 1743, 1751 6: 1753,
6: j’ai trouve pour la plus grande equation IO0 40’ 17// ,
( Me’m. Acad. 1755 , pag. 222.) : j’ai compare enfuite

t°"“‘"2“°“’

les oppolitions de l7¢]·§ , 1747 6: 1749 , q11i m’0nt donne Elle en de is
IOO 41’ 20,/ , ainli l’o_n trouve peu de difference entre les d°S-+¤¤i¤“*°"
refultats , 6: cet element me paroit affez bien determine.

Tome I. Mm m
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Equation de 94. I . Les oppolitions de Jupiter obfervées en 1~73‘3‘

J¤Pi=¢*· ;728 , donnent pour la différence du mouvement vra1=
5= 16° 5o' 1 5” , Ei comme dans l’intervalle de ces obferva-»
tions on a pour le moyen mouvement 5** 270 4.6’ 4.o", M;
Callini en conclut quel’équation du centre efi de 5° 2’8' 12”}..
Par l’oppofition de 1716 comparée a celles qui ont I`uivi=
jui`qu’en 1723., il trouve la. plusgrande équation 5° 2`6’ q.2";1
par l’oppoiition d.e 1 657 , comparée avec celles de r 676 8:
1 677, 5° 3o’ 4.3". Ces déterminations feroient indépendan
tes de toute hypothefe, & auroient toute Yexaétitu-de qu’on=
peut fouhaiter , li les obfervations avoient touyours été fai—»
tes exa€tement dans les points de la pl-us grande équation`
mais le défaut de cette condition nous feroit préférer les
réfultats des oppoiitions de 1719 , 172 1: 8: 1723 qui. don

° ’"
nent 53 143.

J _ Cependant fuivant d’autres calculs fairs par M. J eauratf
fur les oppoiitions de 1586 , 1598 GL 1593 , l’équation de’
Jupiter étoit de 5° 32’ { Il a audi examiné les oppoiitions
obfervées par Copernic en IS2O , 1526 & 1529 , mais il.
n’a trouvé pour l’équation de Jupiter que 5° 15’ 5‘3”i 9 cc
qui prouveroit une augmentation , fi nous pouvions croire;
les obfervations de Copernic aufli exa&es que celles de
Tycho ; mais ce qui nfempéche de croire cette augmenta-·
tion , c’ei’c que je ne vois pas plus de 2’ de différence entre le'
réfultat des obfervations de Tycho Gt celui des obferva
tions faites r8o ans plus tard, quantité dont. on ne I`c_auroit‘
étre bien affuré pour le temps de Tycho.

On a (`oup- 94 2. Les obfervations de Ptolémée faites vers l’an
g’“."é °¥}"Fll° 136 avant J. C. donnent pour la plus grande équation Ol! variable. . , .

0 I ,, 5 I2 1 3 . Ces réfultats femblent diminuer proportionnel
lement in mefure que l’on remonte aux anciennes obferva
tions. M. Cailini en avoit déja fait la remarque , pour don
ner lieu d’examin—er dans la {`uite s’il y‘ auroit encore unc
femblable variation dans l’équati·on du centre de Jupiter.

M. Jeaurat ayant aufli comparé entre elles les oppofi
tions de 1708 , 171 r Sc 1716, corrigées par les équations=
provenues de l’attra&ion de Saturne , (Connor]: der Mozzv.
CE!. 1763. ) , a trouvé pour 1’équa·tion du centre 5° 32’ 5-”·



4.5 9De I4 plus grande Equation.
II a comparé auili tourcs lcs oppoiirions obfcrvécs dcpuis
174.0 jufqu’cn 1761 , corrigécs dc mémc par lcs perturba
tions dc Saturnc , GL il a crouvé conilammcnc ;° 3 g' 0" par Eue pamig de

’ dc? $$ ‘°”'·pluiicurs comparaifons , quantité plus grande que cclle des
ancicnnes obfervacions , Gt qui femble indiquer aufli unc
augmentation fucceilive dans Yéquation de Jupiter. D’un
autre cété 2 M. Euler dans fa feconde Piéce {ur les inégali
tés de Jupiter 6: de Saturne , qui a remporté le prix de l’A·
cadémie en 17 S2 , trouve que l’équation de Jupiter doit
diminuer de 58" Q par [iécle , réfultat contraire au précée
dent , mais qui doit porter les Aftronomes a examiner dc
plus en plus cette matiere , en féparant de ces recherches
les inégalités que Jupiter doit éprouver par l’attra&io11 de
Saturne.

9 4 3 . La diH`érence entre le mouvement vrai obfervé , Equation de
S““'“°'

& le mouvement moyen calculé pour l’intervalle entre
deux oppolitions , donne le double de la plus grande équa
tion ; quand ces deux oppolitions font exaélement dans
les moyennes diiiances ( 930) , c’eIi ainii que M. Caflini
compare l’0pp0fition de 1686 avec oelle ide 1701 , cet in
tervalle de temps lui donne pour le mouvement moyen
6s 9° 36’ 0”, le mouvement vrai obfervé ei} de 5$26° 34/ 10",
ia difference ei} de 13° 1/ 5o", dont la _moitié efi la plus
grande équation de Saturne 6°_ 3o’ 5 5".

M. Callinia auili calculé un grand nombre d’oppolitions
trois a trois , d’ou il a conclu l’équation de Satume de la
maniere fuivante dans l°hypothéi`e elliptique {imple (924. ).

Par les oppofitions des annécs. Excentricité.

1685,
1686,
1687,
1690,
1701,
1701,

1691,
1692,
169;
1696,
1707,
1708

1698
1699
1700

1703
1716
1716

9.9:6;;
0 05623
0 05668
0 05665
0 05669
9 9:6ss

Par un milieu entre ces {ix réfultats ,

Equation.
6° 26’ 22"

28

28

S4

22

26

Maisen employant l’hypothéi`e de Kepler,4M.CaiIini af
n_fure qu’il a trouvé l’excentricité de 5693 , & la plus grande
équation 6° 3 1’ 348// , qui approche beaucoup de celle qui J

M mm ij
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avoit été trouvée par les oppoiitions de 1686 & de 1701 y
at laquelle M. Caiiini s’en tient définitivement , ( Ele'mezzs*
rz'°AfZr0rz01nie ,pa . 371.

944.. Ma. Eulgr dans la Piéce qui a remporté le prix
“ de l`Académie en 174.8, fur les inégalités de Saturne ,pag.

109 , fuppofe cette équation de 6° ;z’ IO//§CI`1l`L1lC€ dans>
le fupplément il obferve qu’il pourroit y avoir une équa
tion , dont la quantité iroit toujours en croiilant , Gt qui fe
roit diminuer la plus grande éuuation de 1’ go" tous les cent:
ans ,— mais dont la quantité varie fuivant la pofition de Ju·
piter par rapport it Saturne , dans l’ei`pace de 29 ans.

M. Euler dans fa feconde Piéce fur le méme fujet , qui
a remporté le prix de l’Académie en 17S2 , trouve encore
que l’équation de Saturne doit diminuer de 1’ 4.8" i tous
les cent ans : c’ef’t une chofe remarquable que l’excentri
cité de Jupiter occalionne , a raifon de fon attraftion, une
excentricité dans Saturne , qui a un rapport conflant avec
celle de Jupiter , Bc qui donne un aphélie co-mmun; ainli
Yexcentricité qu’on obferve atituellement dans le mouve
ment de Saturne , eft le réfultat de l’excentricité qui luieit
primitivement naturelle , & de celle qui vient de l’attrac
tion de Jupiter dans une orbite excentrique : fai été obligé
de prévenir le Leéteur fur une partie de ce que j’aurois pu
ne dire que dans le Livre de l’Attra&ion , mais il conve—
noit de joindre ici le i`uH·`rage de la théorie avec celui des
obfervations , our faire voir ue l’é uation de Saturne Il

Equations ide ne differe pas beaucoup de 6°zz”; cizpendant Yinégalité
‘ * *2- 5*- muh {inguliere , dont j’ai parlé ( 8 58 ) , pourra bien exiger en

{`uite quelque chpngement lorI`qu’on envoudra tenir compteen déterminant ’équation.
9 4]. j . Pour mettre fous les yeux du Le&eur le réfultat

des articles précédens fur la plus grande équation de cha
que planete , nous rapporterons les quantités aflignées par
quatre différens Auteurs dans leurs Tables Afironomiques.

A l`égard des excentricités que l"on peut conclure, ( 929,
934 ) , & que l’on conclut effeétivement de ces plus gran
des équations obfervées, nous les avons rapportées page
428 ,.5 1’0cca{i0n d’une autre méthode que Kepler avoit J
employée pour les trouvcr.
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TROUVER LE LIEU
D’U1vE PLANETE.

94.6. LoRsQU’oN a plufieurs obfervations d’une pIa—
nete , faites en différens. points de fon orbite , il faut cher
cher celles qui donnent deux points diamétralement op
pofés ; Gt ii les temps dei ces obfervations different exaétee
ment d’une demi-révolution , on fera furque ces deux ob
fervations font l’une dans l’aphélie , &¤l’autre dans le pé·
rihélie ; ainii en comparant deux Ei deuxun grand nombre
d’obfervations, on ne pourra manquer de tomber-fur celles
qui indiqueront la place des abfides.

Si A ( Fig. 74.. ) efl -l’aphélie d’une planete , 8:- P le pe- p;g_ 746
rihélie, la partie ABP.de l’ellipfe eil égale a la partie ACP 5
elles font parcouruesliune &l’autre dans 1’efpace du temps
de la demi-révolution , par cxemple , en 18zi- 1 jh 7’ ag",
s'il s’agit du foleil. ( 981 ).

Mais fi l’on prend un autre point quelconque D avec le
point E qui lui eft diamétralement oppofé, la partie DACE
de l’ellipfe·exigera plus de temps que la partie DBPE, parcc
que la premiere renferme faphélie, c’ef’c—a-dire, l’endr0it oule

mouvemcnt de la lanete eil le plus lent, tandis qu’au con- Etrairc la partie DE , dans laquelle fe trouve le périhélie , "
M m m iij
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doit étre parcourue d’u11 mouvement plus rapide Gt e
bien moins de temps.

9 47. Ainii les points A Bt P des deux ablides font les
feuls qui étant diametralement oppofés , faffent aulii deux
intervalles de temps égaux ;0n fera done afluré de c0nnoi—<
tre le lieu de l’aphélie , Ii l’0n trouve deux lcmgitudes qui
étant diamétralement oppofées comme A Sc P , répondent:
aufli a des temps éloignés d’une demi·rév0luti0n , c’el’t-a
dire , de la moitié du temps qu’il faut a la plaiéete pour re
venir a fon ablide, & il i`uH°1ra de chercher dans le nombre
des oblervations d’une planete , les deux qui fatisferont E1
la fois a cette double condition.

9 4. 8. Cette maniere de déterminér le lieu de l’aphélie
d’une planete fut employée pour la premiere fois par Ke
pler dans le XLII°. Chapitre de fon Livre fameux de Stella ’
Marxir, pag. 208, ou il sexprime en ces termes : Perpezzde
itague gudd f Mars a puzzclo apogal curzdo dimidlunz .
temporis rg/litutorll irzfzma: ,.#`/ZE lzzyus temporis omrzind
c0n_#¢¥is 180 gradihu ,._h`tfururu.r in puzzc?0 perigai. At

jjam lwc _/fatiunz temporis aujjvicerur uno elle peylguanz l
in apagxo fd: , irzczjaiet igltur curpmz a 26’ 1 g" aé ap0—

ao , jizzletgue lrz 1800 38’ 2" , itague dlnzitllo tenzporls
_ plus dimidio itizzeris curret per 1 1’ 4.9” .· corztrarlumjl did
uno ante apogaium ixzcqverez. M. l’Abbé de la Caille a.
employé cette méthode clans fa Théorie du Soleil , ( Meh:.
Acad. I7¢]·2.}7dg. 139. ¢% 17g7. pag. 121. ). I11’av0it d’a··
bordimaginée de lui-meme.; il annonca enfuite qu’il l’av0it
trouvée tres-bien expliquée dans le Livre de M. Manfredi
de Grzorzzorze merldlazzo Borzoniezzji , imprimé en 1736 :
& depuis ce temps-la je l’ai retrouvée·m0i—méme dans Ke
ler, ou l’on rencontre en général une grande partie des
elles idées qui ont été mifes en oeuvre par ceux qui llont

fuivi 5 eependan-t il faut convenir; que cette méthode tef’t li
naturelle , »& découle li naturellement de la loi du mouveé
ment elliptique , qu’il n’ef’t pas furprenant que trois perfora
nes l’aient imaginée féparément.

949. EXEMPLE. Le lieu du foleil obfervé au Capde
B0m1e¢Ei`pérance par M. de la Caille le ;z9_Juin I7§I ,43



Me?/iodepozzr trozwer le lieu de Pap/z. d’une Planeze. 4.63
22* g8’ 1 5" de temps moyen réduit au méridien de Paris ,
étoit de 3= 8° 9’ 2" 3 , Bc lc 2.9 Décembre Ea 2* 58’ 20// , il
étoit de 9* S° 3o’ 5” 0 , l’ap0gé€ ayant du avancer dans cet
intervalle de 32" 7 , il {aut les 3j=Out€r it la premiere longi

tude pour la réduire , par rapport a l’apogée , au méme étatque Ii l’apogée étoit immobi e , & l’on aura 3’ 8° 9’ 3 ;"O, '
dont.l’oppolite devoit étrc 9** 8° 9’ 35" , moins avancé de
2o’ 3o" que le vrai lieu obfervé: le 30 de Juin il {aut au fo
Ieil 8** 36’ io" pour parcourir Cette quantité ; ainli le 30 Juin
21 7* 3.1/ 2 5” , le foleil dut étre exaélement in l’oppoIite du
lieu qui fut obfervé enfuite le 2-9 Décembre 3 l’intervalle de:
temps moyen entre ces deux momens eil de 182} 1 5** 23'
55",p·lus long de 16’ 1}// que la demi-révolution anoma
Iifiique trouvée par M. de la Caille de 182} 1 5" 7/ q.2", ge
qui prouve que le l`o=leil n’étoit pas encore apogée dans la

remiere obfervation. Sil’on fait cette proportion qu_i {era
ientot démontrée ( 9 50 ) :l’excés de la vitelle du foleil pe

rigée fur la vitelle du foleil apogée qui eff de 4/ , eft_ :21 la
viteile périgée 61* I2" , comme 1 6’ 1.3” de temps que nous
voulons avoir de plus {`ur 1’intervalle des deux obfervations,
font 54.** 8’6”, on aura ce qu’il faut au foleil le 30 Juin pour
avancer d’une quantité fuflifante 5- on ajoutera cette quan
tité au 30 Juin 7** 34’ 25” , Gt l’on aura le moment du pai`
fage du i`oleil par l’apogée le 30 Juin l7§l E1 1 Ih¢1·2/310,
temps moyen ix Par_is : la longitude du foleil pour cetinfiant·
la efi aifée $1 conclure de l’ob{`ervation , elle fe rtrouve de
3* 8° 39/ 56” ; c’el’t le lieu de l’apogée du foleil qui réfulte
de ce calcul; .c’eft en mémetemps le vrai lieu 8: le lieu
moyen du foleil le 30 Juin 1751 , i1" 4.2’3 1”, temps moyen
5 Paris : d’ou l’on tire la longitude moyenne ( 99-} ) pour le Epoque du
dernier jour de l’année I749 a midi moyen a Paris, 9S 1o°
o’ 46" 5 ; celle que M. de la Caille a ado tée dans fes Tg
bles , efi 9* 1o° o' 4.3”4, la longitude di? Papogée gs 8°
3B' 4/’ , (Voy. Mein. Acad. 1757. pag. 121. ). 11 a aufli
déterminé le lieu de l’apogée pour 1 68.1. de 3= 7° 28’, Com
me nous le dirons dans le VII°. Livre en parlant de ce tra
vail ( 1265 ).

9 j O. Il me relic a démontrer le fondement de la pro

$0**1



434 ASTRONOMIE, Lrv. VI.
portionquc jc vicns d’cmpl0ycr pour trouvcr la valcqr de `
4.* 8’ 6", quc j’ai ajoutéc au temps dc l’0bicrvaci0n , pour
avoir cclui du pa{I`agc par Yapogéc : Za d@9·cnce des virf
fs { apogée K pe9·ige'e , q/Z d Za vfre].?2 pe}ige% , comrgze In

Démoniirarion

de CCEIC PIOPOYE
¤OIl•

Fig- ven

a'#·?erzce entre fintervalle de temps des deux 05_/erva-»
tions , K Za demi-revolution anomalgfigue e# au temp.;
que [ez p/ezrzete emploiera pour arriver ¢i_/biz apogee.

Soit ale mouvcmcnt diumc dans 1'aphélic , p lc mouq
vcmcnt diumc dans lc périhélic , c la diHérc¤cc trouvéc
par obfcyvacion cntrc lc temps par DPE , ( Fig. 74. ) ,
la demi-révolution anomaliiiique ; t la quantité cherchéeg
0u Ie temps qui répond in 1’arc AD; alors on aura cette
mportion , p : as : zz if , c’ei’c-a-dire , la viteiTe périhélie

eil a 1aviteiTe aphélie, cbmme le temps par AD ef} au temps
par PE. Si a la demi-révolution anomalifrique de A er; H
on ajoutc le temps par AD , 8: qu’0n 6te le temps par PE;
on aura r — if pour la diHérence entre Yintervalle obfervé
Bc la demi-réirolution anomalifiique; diH·`érence que nous
avons appellée c; ainii ¢-+- ff = c, ou tp ·—- za =pc , ce
qui fe réduit a cette proportion , p—a sp :: cg t, & pa:
conféquent a Ia régle que nous avons employée.

9 j' I . Il efi néceffaire d’avertir que dans Ia régle donnéé
par M. de la Caille , ( Me‘m. Acad. 17 S7 , p. 14.1. Leyons
d’Aflrorz. pag. 2:1-O.), on doit employer, conformément
a la démonftration précédente , Ia viteiie périgée , & non
pas la viteiie apogée , dans le fecond terme de la propor-i
tion. Si l’0n emploie Ia vitefie apogée , on trouvera pour
quatrieme terme le temps qu’il faut ajouter a Yobfervation
faire vers le périgéegainfi dans Yexemple précédent on
dira, 4.’ font a g7' iz" vireiic apogée , comme 16’ i3¥’ font
a 3" g1' g6" ; ajoutant cette quantité a la datte de 1’obfer—
vation périgée, 29 Décembrc, 22h g8’ 20” , on a le go Dé
cembre 2** go' 16" pour le temps du pafiage au périgée, dont
étant le 30 Juin I i" 442/ 3 1", trouvé ci-de{i`us pour ie temps

du paiia e a Yapogée , il rei°te 182i IS" 7/¢{»§”§ cette quan- itité ne iffere pas fenfiblement de la demi- révolurion
anomalifiiquc
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anomaliitique établie par M. dela Caille, de 182i 1 gh 7’ 2i2",
dans les Mein. de Z°A’Cdc1’. p0u1' I7g7,pag. 141.1 , 8; dc
182i 1 g" 7’ S3 ” dans fes Leyons Elem. d’AjZ;-wz. pag, 242.
Au contraire fi 1’on fuivoit le précepte &1’exemple qu’il
donne dans les deux endroits cités, on ajouteroit gh g1' g6"
5 1’obi`ervation du 30 Juin , 8: 4** 8’ 6" 5 celle du 29 Dé
cembre , on trouveroit pour le temps de Yapogée, 30 J uin,
1 1** 26’ 21” , 8: pour celui du périgée, 30 Déc. gh 6’ 26";
l’intervalle efi de 1825 1 g" 4-0’ g" , trop grand de 32’ 20// ,
qui eit le double de la différence entre 3" g1' g6" & 4" 8’ 6".
Cette différence prouve affez l’exa&itude de la régle que
nous venons de fubftituer 5 celle de M. de la Caille.

9 j 2. Lor[`qu’on connoit1’équation du centre, GL qu’on Aung manieie
“"‘g°’ 1***cn ei} bien a{l`uré par la méthode expliquée , art. 928 JC g;éfi;°

friv. il fuflit de prendre deux obfervations qui foient faites
l’une vers Paphélie , l’autre dans la moyenne diilance ou 5
peu-pres , pour connoitre exaétement le lieu de l’aphélie.
On calculera pour chacune de ces obfervations 1’équation
du centre, en fuppofant le lieu de 1’aphélie tel qu’on le con
noit , 6: l’on prendra la difference de ces. deux équations ,
ii les deux obfervations font du méme coté de l’aphélie ,
ou la fomme li l’une étoit avant Yaphélie GC l’autre apres ;
la différence ou la fomme de ces deux équations fera la
quantité dont le vrai mouvement doit dilférer du mouve
ment moyen , qui e{’t toujours fuppofé connu dans l’inter-J
valle des deux obfervations; li ce vrai mouvement calculé
diftere trop du mouvement moyen , c’e{t—5—dire, s’il en dif?
fere plus que le mouvement vrai obfervé, ce fera une preuve
qu’on a fuppofé le lieu dc Iaphélie trop pres de 1’obl`erva- “
tion faite dans la moyenne difince.

9 j 3. En effet , foit une planete en B, ( Fig. 74.. ) dans p;g_ M
fa moyenne diftance, ayant comme Jupiter g° { d’équation
du centre , & en D 5 6° de {on aphélie fuppofé connu 5
peu-pres , ayant un demi-degré d’équation du centre , la
différence de ces deux équations ei} ·g° ; c’eft la quantité
dont le mouvement moyen doit furpaffer le mouvement
vrai dans Yintervalle de deux obfervations. Je fuppofe que
les deux points B Gr D foient éloignés l’un de 1’autre

Tome L N n n
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exaéteinent du quart de la révolution de Jupiter en temps,
(environ trois ans ) ,'en forte que le moyen mouvement
foit de 9o° ; le mouvement vrai doit étre , fuivant le calcul
précédent, de 8g°, c’ef’c-$1-dire,-plus petit de g° quele mou- `
vement mqyen , 6:je fuppofe que par l’oblervation on l’e€1t
trouvé de` 86° , plus petit feulement de q.° que le mouve
ment moyen , c’ef’c-E1-dire , moins diH`érent du moyen mou
vement que fuivant le calcul ; alors je raifonne ainli :en rap
prochant l’aphélie A de l’obfervation faite en B, l’équation
en D fe trouvera plus petite , étant plus pres de l’aphélie ;
mais l’équation en B ne changera pas fenliblement , parce
que vers les moyennes diflances l’équation ne varie prefque

oint ; ainli la difference des deux équations en D 6: en B,
deviendra moindre qu’elle n’ét0it dans la premiere fuppo
fition , 6: elle approchera davantage de l’obl`ervation , l`ui-·
vant laquelle on vient de voir qu’il n’y avoit que 4.° de dif`
férence entre le vrai 6: le moyen mouvement , au lieu dc
g° qu’on avoit trouvés par le calcul , en fuppofant le lieu
de l’aphélie exa£tement co-nnu.

Ainli cette difference entre le vrai 6: le moyen mouve
ment trouvée trop grande par le calcul , m’apprend que le
lieu de l’aphélie fuppofé dans ce calcul , étoit trop éloigné
de l’obi`ervation B ; on peut le rapprocher de quelques mi·
nutes pour voir ce qui en réfultera fur la différence du
mouvement vrai au moyen , 6: par une ou deux tentatives
trouver enfin le lieu de l’ablide A , qu’il faut employer pour
que la difference calculée foit d’accord avec la diilérence
obfervée.

Mézhadc pour corrzger d la fzis le: trois élcimem d’um·
Orbize.

9 NOUS avons vu féparément, (930 , 9g2) , les
métho pes que l’on peut fuivre pour trouver Fexcentricité
6: Yaphélie d’une planete; nous allons railembler l’el`prit
de ces méthodes pour en tirer une maniere {imple de troue
ver par trois obfervations les trois élémens d’une orbite ,
fqavoir Yexcentricité , ole lieu de l’aphélie , 6: l’époque ou
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lieu moyen qui en réfulte néceffairemeiit ( 94.9 ) ;je fup

ofe trois obfervations réduites , conime on le verra ci
a res ( 9§9 ). P

Pour bien faire fentir l’efprit de cette méthode , je rap
pellerai ici trois chofes qui doivent étre familieres ei tous

ceux qui s’occupent du calcul aftrovrique 5 1°. l’équaltion de l’orbite ef’t la plus grande qui oit poilible vers trois
iignes 8: quelques degrés d’anomalie moyenne , alors elle
augmente $1 peine en paifant d’un degré at l’autre ( 927 ),
en forte que l’anomalie moyenne peut étre plus ou moins
grande, fans que l’équation en foit affeélée 5 ainfi dans ces
cas-la on pourroit fe tromper fur le lieu de l’aphé1ie, fans
qu’il en réfultat aucune erreur fur l’équati0n , ni fur la lon
gitude calculée : z°. l’équation de l’orbite , ou la diiTérence
entre la longitude moyenne Gt la longitude vraie , eil ad
ditive depuis le périhélie jufqu’a Yaphélie, c’eit-a-dire , dans
les {ix derniers {ignes d’anornalie 5·elle eft fouftraciive de
puis Yaphélie jufqu’au périhélie , c’ei’t-a·dire , qu’0n retran
che l’équati0n de la longitudemoyenne pour avoir la lon
gitude vraie : 3°. le mouvement moyen d’une planete dans
Yefpace d’une ou de deux révolutions , eft aH`ez bien connu
pour qu’0n puiilie toujours le fuppofer exact; car les moyens
mouvemens fe déterminent par la comparaifon des obfer
fervations les plus anciennes 5 ainii il ne peut y avoir d’er
reur feniible dans l’efpace de quelques années 5 d’oi1 il ré
fulte que ii l’erreur de l’époque, ou de la longitude rnoyenne
d’une planete eit connue pour un des points de fon orbite ,
elle ei} également connue, ou plutét elle eft la méme dans
tous les autres points , elle ne fait que fe combiner avec
les erreurs qui proviennent des autres élémens , fans que
cette erreur de Yépoque, prife en elle—méme, foit difiiérente.

Si l’on avoit deux olnfervations faites précifément dans
les moyennes difiances , c’ei’t-a-dire , a trois Iignes d’ano
malie moyenne , 8: ir neuffignes , il feroit aifé de corriger
par ces deux obfervations , 1°. l’époque des moyens mou
vemens , z°. l°équation du centre : en effet , ii l’équatio_n du
centre eff bonne , c’ei’t-a-dire ,{i celle qu’on a employée dans
Ie calc_ul des Tables ei': exaite , il n’y aura entre le calcul éc
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l’ob{`ervation, d’autre `différence que celle de Yépoque des
moyens mouvemens , puifque le lieu de Yaphélie n’inHue
point dans le calcul des longitudes prifes vers les moyennes ’
diiiances : s’il n’y a d’autre erreur que celle de lépoque, elle
fera égale dans les deux obfervations , car nous fuppofons

le moyen mouven’t exa&ement connu ; ainli l’erreur desTables étant trouv e égale at 3= 6: a gs d’anomalie , ce {era
une preuve que l’équation- du centre eft exa€te , mais que
l’erreur des deux calculs vient uniquement de l’éPoque de
la longitude qui efi mal établie.

Si l’équation du centre eil aufii défeftueufe , l’erreur fera
en plus Bt moins , parce qu’a gs d’anomalie l’équation du
centre fe retranche de la longitude moyenne pour avoir
la véritable , mais at 9= elle $,3iOI/i1£€ ; ainfi dans l’une des
deux obfervations l’erreur de Yéquation du centre augmen·
tera celle de l’ép0que , & dans l’autre obfervation elle la

diminuera ; par ce moyen 1’erreur totale fera lus grande ldans une obfervation que dans l’autre , Sc ce; du double
de l’erreur qu’il y a eu dans Féquation du centre.

Si , par exemple , 1’erreur de Yépoque eil -— g' , c’efi-he
'dire, qu’il y ait dans Fépoque des Tables { minutes de troP,i
& que l’erreur de la plus grande équation foit — z' , alors
ces deux erreurs s’accumuleront a 9° d’anomalie moyenne,
parce que l’équati0n _y eil additive, en forte qu’on aura
ajouté z' de trop, a raifon de Yéquation qui ei} trop grande,
& 5/ de trop , a raifon de l’ép0que qui eil trop avancée ;1a
longitude calculée aura done 7* de trop. Au contraire vers
3’ d’anomalie on n’aura que g' de trop ,1’er1:eur des Ta
bles ne {era que de ;’ , parce que l’équation qui eft trop
grande de 2’ , étant foufiraétive, dans ce cas—la on aura 6té
2’ de trop ; & l’époque ayant g' de plus qu’il ne taut , il ne
reliera que 3’ d’erreur.

La difference entre ces deux erreurs des Tables 7’ Sc 3' eff
done q.’ , 8: cette difference partagée en deux parties don
nera z', erreur de l’équation du centre; en général, je fuppofe
que l’on air deux longitudes vraies obfervées, 6: réduites au
foleil dans les moyennes diflances d’une planete ; qu’on· air
calculé pour les memes infians les deux longitudes hélio;
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centriques par les Tables Aftronomiques , Bt qu’on ait
trouvé p Bc nz pour les erreurs des Tables :

Soir 4 l’erreur des Tables, quant at l’époque feule des [Correction de
moyens mouvemens , GC G l’€1'I€u1‘ de la plus grande équa— ¥‘;P32;“i‘;n& °l° 'q '
tion feule , on aura , 5 9 llgnes dan0malie ,p = az -5- Q, &;

p_'”

5 3 {ignes, m=a-—G ; done ¤¢=E—;`T 6; G =
Ces formules ont lieu pour les erreurs politives comme

our les négatives indifféremment, Gt elles donnent la cor
reétion de l’époque Gt celle de 1’équation du centre , par
le moven de deux obfervations faites dans les moyennes
diftances ( 9 3 1 ) , ou in trés—peu-pres.

9 j j, Lorfqu’on a re&iHé , par les deux obfervations
dont nous venons de parler , foit l’époque , foir l’équation
de l’orbite .d’ur1e planete , il s’agit de reéliiier aufli le lieu
de l’aphélie ;pour cela on choilit une obfervation qui tienne
le milieu entre les deux autres, 8: qui foit faire vers le tem
ou la planete étoit aphélie ou périhélie ; on calcule pour
le moment de l’obfervation la longitude par les Tables, en
re&iHant l’époque Gt l’équation du centre , ainii que nous
l’avons indiqué dans l’article précédent , 6: Ii 1’on trouve
quelque diiférence entre l’obfervation Bt le calcul , on cit
fin- qu’elle dépend toute entiere de l’erreur de 1’aphélie fup·
pofé dans les Tables.

En elfet , puifque par Phypothefe nous avons trouvé la
véritable époque 8: la véritable équation , il ne doit y avoir
d’erreur que dans le degré d’anomalie moyenne , auquel
chaque équation appartient; Ii l’on fait l’anomalie trop
grande aux environs de l’aphélie , on aura une trop grande
équation dans ce point—la , quoique la quantité totale de
la plus grande équation ait été exaétement déterminée.

En jettant les yeux fur la Table de l’équation du centre,
on voir combien elle varie pour chaque degré d’anomalie·
moyenne ; par exemple , il y a n' ;9” pour le foleil , car G
1’anomalie moyenne augmente d’un degré en parrant de
l’aphélie, l’équation augmente de x' ;9” ; li l’0n trouvoit
done l’erreur des Tables dans ce p0int·la de 1’ gp" en plus,
on jugeroit que l’aphél.ie eil trop avancé d’un degré ; car ,

N n n iij
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puifque la longitude des Tables eil trop grande , c’ei’c unc `
preuve qu’on n’a pas retranché a{lez pour l’équat`ion, c’ef’tta
dire , que l’anomalie moyenne étoit trop petite , & par con
féquent le lieu de l’aphélie trop avancé. Si la planete étoit
en—deca de fon aphélie , 8: qu’elle ne l’e€1t pas atteint , ce
feroit la meme chofe , avec cette diH"érence que l’erreu1:
en plus prouveroit une équation additive trop grande , une
anomalie moyenne trop petite , d’ou réfulteroit également
un lieu de l’aphélie trop avancé.

Soit ·y l’erreur fur le lieu de l’aphélie qu’on fe propofc
de déterminer , Bt n l’erreur des Tables dans l’obi`ervation
faite aux environs de l’aphélie , en fuppofant , comme je
l’ai dit , qu’on ait déja corrigé dans ces Tables l’équation

Cmeaicn dc du centre Gt l’époque; foit e la plus grande equation du
l’¤PhéU¢· centre , je dis que l’erreur zz , divifée par e`, 6: multipliée pa:

S-y° , qui eft l’arc-égal au rayon , Bt dont le logarithme eil;
S, 3 14.4.2 , donnera la correétion de l’aphélie , qu’i1 faudra,
ajouter at celui des Tables , fi la longitude calculée eft plus

etite que la longitude obfervée , deft-a-dire , fi rz eft unc
_ quantité politive.

En eH`et , l’équation du centre pour un degré quelconquc
d’anomalie , ei’t e {in. anom. : li cette anomalie ef’t une pee
tite quantité de minutes ou de fecondes , exprimée par-·y ,

on aura %,, pour l’éqution du centre ; on divife par S70 g
parce que -y doit étre exprimé en décimales du rayon , GC
pour cet eiiet il faut le divifer par le rayon 1ui—méme qui
foit homogene avec ·y, alors $6 devient une fraétion du
rayon ( 91; ).

Puifque l’équation du centre eiii; , cette quantité fera.
” $70

égale at l’erreur rz des Tables , donc ·y
Je {`uppofe ici que la planete foit précifément dans fon

aphélie , Gt que l’erreur de l’aphélie ·y foit l'anomalie elle

meme toute entiere , mais il fera aifé d’a percevoir quand ijon aura mis en pratique les régles précémentes , que ce fee
roit la meme chofe quand ily auroit 2 ou 3° de différence,
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£'efi—a-dire , quoique la planete fut éloignée de fon aphélie
de plulieurs degrés.

Si 1’on veut rendre encore plus exaéle la formule pré—
cédente , on obfervera que Yéquation du centre n’efl pas

récifément égale ai e fin. anom. ; mais en nommant c 1’ex
izentricité, elle efi— (2 c‘—{c" ) lin. an. m. -I— ( ic'- H 4-+)
{in. 2 anom. , comme on le verra dans le XXI°. Liv. Ainii
un degré d’erreur dans l’aphélie augmenteroit l’équation
de 2 gc {in. i° -§c‘iin. 2° , a tres—peu-pres. Suppofons
qu’il Hit quefiion de la planete de Jupiter , lc logarithme
de fon excentricité ( 89 1 ) eii 8, 6832 1 ; ainli réduifant en
nombres on a c = 2° 4;' 1 6” BL c‘ = 7' gp" 5 donc pour un
degré d’anomalie moyenne, 2 c fin. 1°.- { c* {in. 2° =

'

( C - { e* ) {in. 2° =2° 3 g' ; ainH la formule ¥ deviendra
, e’eit-a-dire , qu’au lieu de la plus grande équa

tion que nous avons appellée e , & qui {`eroit de g° 3 r’36",
on aura le double des portions c 8: { cf , dont l’une vaut
2° 21.g’ r6” , Bc l’autre 9’ S30 , mais d’un ligne contraire. Au
refte on peut fe paffer aifément de ces formules , cn exa- Ivariatien ge
minant dans la Table de Yéquation du centre , ainli que g;‘*1‘};‘”§’g'u¢P’’P •
nous lavons dit , quelle ef’t la quantité dont·léquation varie

our un degré d’anomalie moyenne, on trouve 19, 37" pour
_ Mercure , go" pour Vénus 5 10’ o”p0ur Mars , g' 28" pour
Jupiter , 6’ 2 3" pour Saturne ; d`0i1 il eii aifé de conclnre ,

ar une {imple proportion , quel efi le changement qu’on
_ doit faire au lieu de l’aphélie, quand on connolt l’erreur
des Tables qu’il s’agit de corriger , 6: qui dépend toute en
tiere de cette longitude de l’aphélie.

La méthode que je viens d’exp1iquer pour déterminer
les élémens de l’orbite d'une planete, fuppofe que les trois
obfervations foient faites exatftement dans les trois points
indiqués , Bt elle fuppofe en meme temps que les corre;
tions foient trés—petites ; cependant en fuppofant méme
les obfervations faites a plulieurs degrés de l’aphélie & des
moyennes diliances , on parviendroit encore , avec quel
ques effais ou quelques titonnemens , at trouver les memes
corretlions.

r°s
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Mais pour procéder d’une maniere plus lumineufe BE

plus exa€te , je vais expliquer la méthode rigoureufe, quoi·
qu’indire£te , par laquelle on peut trouver les trois élémens
d’une orbite par trois obfervations , avec toute la précifion
qu’on voudra.

Méthode pour dézormincr exaélemcnz por 3 owrvationsi
{orbits d’une Planck.

9 j 6. DANs les méthodes précédentes , ( 928I , 9;.;,) ;
nous avons conlldéré féparément la plus grande équationt
Gt le lieu de l’aphélie , ou nous avons fuppofé des obferva—
tions faites exaétement dans le point de la plus grande équae
tion ; nous allons donner une méthode qui eff plus géné
rale , par laquelle on peut avec trois longitudes héliocen
triques quelconques , déterminer rigoureufement le lieu de
l’aphélie, Yexcentricité 6: l’époque de la longitude moyenne;
ce font les trois prineipaux élémens de l’orbite d’une pla—
nete. Les méthodes les plus ingénieufes , les plus géomé-A
triques, les plus direéles qu’on ait données jufqu’ici, ne font
point comparables pour la facilité a la méthode indire&e;
ou de fauffe pofition , que nous allons décrire; ainli elle
lnous tiendra lieu de toutes es autres.

On peut voir , H 1’on en ef’c curieux , pluiieurs méthodes
pour parvenir au meme but , dans les Elémens d’Ailro-no
mie de M. Caflini , pag. 1 57. ; dans les Inllitutions Aftro-·
nomiques de M. le Monnierhvag. 54.;. ; M. Nieollic en
donna une de fon invention dans les Mémoires de l’Acadé

mie pour 174.6, pa . 291. ; il s’agiH`oit principalement de godécrire une ellipfe dnt on ale foyer avec 3 rayons vec
teurs : M, Halley y étoit parvenu par une conilruélion géo—
métrique , ou il employoit deux hyperboles , ( P/zi/0/:
Tra/z_/.' a°. 128. 1676. ). M. de la Hire publiaune folution
de ce probléme dans le Journal des Sqav. (Mars 1 677), par
une méthode tres-belle dont il donna enfuite la démonfa

tration dans fon grand Traité des Seélions Coniques :enHn,`
M. Newton en donna depuis une autre folution , au moins
jauili belle que la précédente , (P/zilof Na:. Priac. Mali. M

Lz`6. I,
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'Lié. I. prop. 2 1.). Ces méchodcs font Fort compliquécs ; la
Plfxpart fuppofcnt la longucur des rayons vcélcurs connuc
dc mémc quc la pofirion dc la dircéiricc dc l’cllipf`c; ccllc
quc nous allons décrirc , nc fuppofe quc lcs trois longitu
dcs obfcrvécs , 8: cllc cli plus facilc é cmploycr.

9 $7 . La révolution d’unc planctc ci} la prcmicrc chofc
quc l’on doit connoitrc ( 8 gz ) ; ainii lc moycn mouvcmcnt
d’unc planccc cf’c donné dans Yintcrvallc dc deux obi`erva»
tions ; le mouvement de Paphélie doit étre auili connu,
parce que trois obfervations ne peuvent déterminer qu’une
ellipfe Hxe Bcimmobile ; mais dans1’interval1e des ttois ob—
fervations qu’0n emploie , il ne peut pas y avoit une etreur
confidérable fur le moiuvement de liaphélic.

9 j 8. Les ttois obfervations doivent étte , autant qu’il
eft poilible, éloignées d’u·n quart de tévolution , c’efi·a—
dire , deux aux environs des abiides , Bc l’autre aux envi
rons de la moyenne diiiance , ou deux aux moyennes dif
tances , Bc une 'a l’abfide ; car quoique la méthode n’exige
pas cette condition, le réfultat n’en fera que plus concluant l
6: plus {Cir , {i on l’ob{`erve.

On {`uppofe dans la méthode fuivante , que l’on connoit
déja , du moins groiliérement , Yexcentricité 8: le lieu de
llaphélie ; on ne peut manquer de les connoitre quand il
s’agit des planetes; d'ailleurs on a vu ci-devant ( 9 30, 94.6 ),
la maniere de les trouvet , en fuppofant méme qu’on n’en
eiit aucune idée.

9 j 9. Les trois longitudes héliocenttiques dont on fait
choix pour déterminer les élémens d’une orbite plané
taire , doivent étre réduites au plan de l’orbite , & non 5
Yécliptique ; je fais cette remarque aHn d’avertir que les
Afironomes rapportent toujours les longitudes obfervées
réduites a Yécliptique; ainii il el} néceffaire d’y faire une
réduélion pour les rapporter au plan de l’écliptique, c’ei’t-a
dire , d’y ajouter la réduétion ordinaire ( 806 ) , Ii c’efi dans
le premier ou le troiiieme quart de l’argument de latitude,
Bt de la fouliraite , ii c’e{t dans le fecond Bc le quatrieme
quart ; au contraire de ce qui fe fait pour réduire a l’éclipt
tique une longitude donnée dans l’0rbite.

O 0 0Tom; I.
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Hes znomalia moycrmcs , car il nc &ut pas pcrdrc dc vim
quc les temp &l¤ anomalies moyermes marchen: toujours
uniformément , & font toujours propordounels , comme
nous 1’avons dit pluiieurs fois ( go7 ).

Si l’ on ei zoujours en état de connoiue la diHércnce
ou la fomme dc deux anomalies moyennes , il n’en e& pas
ainii de ca anomalies el1es·mémes; carpour connoitxe cha
cune de ees anomalies , il budroir connoiue & le lieu de
Yaphélie, e& le point d’oi1 elles fe comptenz , 6: Pexcen
tricieé ferr a tzrouver Yanomalie vraie. Cette conlidéra

tion foumit le moyen de reconnoiue par deux oblervations
fi le lieu de Faphélie d' une planete qui fe trouve dans les
Tables , e& exa& , en fuppofant qu’on connoiile 1’excentti··
cité; cat ayant les deux longitudes obfetvées on aura ( en
retranchant le lieu del’aphélie ) , deux anomalies vraies;
on cherchera Yanomalie moyenne qui répond a ch;.cun Pa:
le moyen des deux propordons connues ( 913 Gt 914.), Gt
del’excem1·icité iiippoiée comme; li ca deux anomaliw
moyennes diH`erent entre elles autant que Yexige Pinter
valle des deux obfervations, elles font exa&es l’une Bc l’au—
tre , Gt par conféquent le lieu de l’apl1élie efl bien connu Sc
a été bien fuppofé. Si des deux obfervations que l’on a choi
iies , l’une ei avant Yaphélie Bt l’autre apres , ce fera leur
fomme que l’on prendra pour la comparer avec le moyen
mouvernent calculé pour l`intervalle des deux obfervations,
mais pour plus d’exa&itude , on doit faire en forte qu’une
de ces ~obi`ervations foit pr& de l’ablide , & que l’autre en
foit éloignée.

9 6 I . Si par l’épreuve que nous venous d’indiquer , on

fagergoit que le lieu de Fapbélie qu’on a iirppofé ou d’a
pr les Tables , ou {imple conje&ure , n d pas exaél , don lui fuppofera queges minutes de plus ou de rnoins , on
xecommencera le méme calcul, 8: l’on verra ainii par l’évé·
nementde diierentes fuppolitions , quelle e& celle qu’il hut
adopter , Bt quel d le lieu de Yaphélie qu’il &ut prendre ,
pour repréfenter l'intervalle de ces deux premieres obi`er·
vations avec Yexcentriciré qui e& connue , ou employee
dans cctce premiere hypothéfe. Ainii j’appelle premiere
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/zypor/zr% une excentricité fuppofée, avec le lieu de l’a—+
phélie qui lui correfpond en fatisfaifant a l’intervalle des
deux obfervations; cette hypothéfe renfermoit diverfes fup-·
pofitions pour le lieu de l’aphélie.

9 6 2. Pour que le lieu de l’aphélie foit bien déterminé
par la méthode précédente , il faut néceffairement que l’ex·¢
centricité foit fuppofée connue 8c exaéte; car pour réduire
l’anomalie vraie. en anomalie moyenne , on fait néceifaire
ment ufage de l’excentricité , comme on le voit dans les
deux analogies ci-dellnus , (9 rg. 8: 914 ).·»

V Secondc hyPC_ Si l’on fuppofe une autre excentricité , Gt qu’on refaife
tbéfs d’¢x¤¢¤¤‘i- les memes calculs (961 ). , on aura un réfultat différent
mc'

pour le lieu de l’aphélie , en employant toujours les deux
memes obfervations ; on pourroit faire ainfi une Table de
différentes excentricités , & a coté de chacune on écriroit

le lieu de l’aphé1ie qui répond a chaque hypothefe d’excen
tricité.

Pour rrouver 9 6 . Pour fgavoir maintenant quelle eil la véritablc‘1, °"°°“"‘°"°"
I lexcentrrcrté que l’on doit choifir , ou celle de toutes nos,
hypothefes quiefc la bonne , nous employerons une troi
oIieme obfervation que ye fuppofe élongnée de 900 d’unc
des précédentes , fur laquelle on fera la remarque fui
vante : l’intervalle de temps entre Yobfervation aphélie , 6c
l’obfervation faite 9o° avant l’aphélie , étant connu, on aura.
la différence entre les deux anomalies moyennes 5 mais ii
l’on fe trompoit fur Yexcentricité, ou ce qui revient au me-·
me , fur‘l’équation du centre , toute l’erreur tomberoitfur
l’anomalie qui efra 9o° de l’aphé1ie , parce que l’équation y
ell fort grande, 6c cette erreur feroit nulle dans l’aphélie

on l’é uation du centre eff nulle , ou du moins fort etite ;. g Painfi ldiiférence entre l’anomalie moyenne aphélie& l’a
nomalie moyenne a 9o° de-la , feroit affeétée de toute l’er—
reur commife fur liéquation du centre.

Cela étant bien congu , on prendra l’exceutricité de la.
premiere hypothéfe avec le lieu de l’aphélie connu-, ainfi
q—u’il a été déterminé pour cette premiere excentricité (9 6 1 ),.
on formera deux anomalies vraies des deux longitudes
vraies , dont une foit fort éloignée de l’autre , on. les
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convertira en anomalies moyennes , & fi la différence de
ces deux anomalies moyennes n’eff pas exaéfement ce que
l’0n fgait qu’elle doit étre , on choilira une autre excen
tricité avec la pofition de l’aphélie qui lui répond , c’ef’c-a
dire , la feconde hypothéfe , on verra laquelle des deux fa

tisfait mieux au fecond intervalle , 8: par unc {im le réglc lZde trois- on trouvera celle qui fatisfait 1i·mmid·m
malie moyenne qui eff entre ces deux obfervations; cette
excentricité avec le lieu de l’aphélie qui répond, feront cone
formes aux trois obfervations , 6: le probléme fera réfolu.

9 64. Exizmme. Je fuppofe trois oppoiitions de Mars.
obfervées en 174.3 , 1751 Gu 1753 , C’€l)[-l1·dl1'C , les longi
tudes de Mars fur fon orbite , vues du foleil pour les temps
moyens.

Temps des Obierv; Longit. Différ. d’2m0m. moy;

5174.3. 1; Fév. 19h 17/ 40” 21.* 27° I6’ 32”6, 2100, ,,34;A
£I7fI. 14Sept. 8 28 0 .II 2I 3f 0
¤1753. 16N¤v. 10 28 33 1 24; 4.7 24

I 26 6 YG

En prenant les lieux de l’aphélie dans les Tables de
Halley, gs 1°2 3.’3·7”, 5= 1° 3.3’ 37//, 5* 1° 3.6’9”, jeforme trois
anomalies vraies 11s 2 5°52’ 55", 6*20°1’23»", $$23011/ 1 g",je
convertis les deux premieres anomalies vraies en anomalies
moyennes , apres avoir pris ce qui s’en manque pour allerr
E1 360 degrés, en faifant deux hypothefes différentes pour
Yexcentricité.

96 5. PREMIERE Hvporr-msi; zje prends Pexcentricité
telle qu’elle elf dans les Tables de M. Halley 1417 , je la
réduis a ce qu’elle feroit ii la moyenne diffance au foleil
étoit l`unité, & fuppofantaufli l’aphélie tel qu’il eff dans
ces Tables , les deux anomalies vraies donnent ,_au moyen
'des analogies rapportées ci-deffus , ( 9 1 3, 9 14. ) , deux ano
malies moyennes qui font 1 1= 2 5° 3’ 3 5"4. Gt 6=16°36’3” 21.3
dont la différence eff trop grande de 1’ q.3”; car fuivant les
Tables , Bt il raifon du temps écoulé entre les deux obfer-·
vations, la différence doit étre de 6* 2 1° 3o’ ag"

En continuant la meme hypothéfe d’excentricité je fais
O 0 0 iij
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unc autrc fuppoiition pour Yaphélic; faugmcntc dc din:
minutes lcs licux dc Yaphélic cmployés dans Ia. prcmicrc
fuppoficion , jc fcrmc par conféqucnt dcux anomalies vraics
moindres de 1o’ que les précédentes, jc les convertis en
anomalies moyennes; je crouve us z4° g1' 36” 1 , 8:
6* 16° z7’ gz" 6, dont la diH`érence eff de 6* 21° 36’ 6” g ,
c’e{’t-a-dire , trop grande de g' 21” g. Ainfi pour avoir
change 1’aphélie de 10’ l’erreur qui étoit de 1’ 4;’/, elf
devenue g' 21//· 5 ; c°eil-a—di1‘e , 2 augmenté de g' 38” g ; on
dita g' 38" 5 : 10’ 0” :: 1’ 4.3" : 4/ 42” 8 , ainii pour rendrc

`nulle cette erreur de 1’ ag"; il auroit fallu diminuer de
é' rp" 8 les lieux de l’aphélie , au lieu de les augm-enter de
ro': par ce calcul nous fommesdonc afTurés que l’excen-q
tricité tirée des Tables de M. Halley, 8c employée dans
cette premiere hypothefe avec un lieu de l’aphélie diminué
de 4/ q.2" 8 ou en nombres ronds 4’ 4.3” , fatisfera $1 l’inter
valle des deux obfervations. I1 faut aétuellement faire la

méme opération avec une autre excentricité, c’ei’c—a-dire ,
former une fecond-e hypcothéfe.

9 6 6.S12co:~1D1@. Hrvoruesr, je prends une excentricité
1427 plus grande que celle de M. Halley de ro parties , 8c
fuppofant l'aphélie tel qu’il efl dans {es Tables , je convertis
les deux anomalies vraies en anomalies moyennes, ( 913 ,
914.), ce qui donne 1 1* 25° 3’ 13”, 8: 6= 16° 34.’ 42”, dont:
Ia difference 6* 2 1° 3 1’ 29”, ef} plus grande de 4.4/’ que
celle qui doit avoir lieu fuivant les Tables , qui font exac
tes ai cet égard , puifque la révolution ef} exaétement con
nue. Je forme donc une feconde fuppofition en augmen
tant le lieu de l’aphélie de IO] ; il en réf`ulte deux autres
anomalies vraies , qui doivent auili fe convertir en anoma
lies moyennes ; le calcul étant fait on aura 1 1: 240 g ll 7//, 3
8: 6* 16° 26’ 21//3 7 dont la différence eft plus grande de
4/ 29,/ 4 , qu’elle ne doit étre fuivant les Tables.

Q 67 . Ainfi en augmentant de 1o’ le lieu de l°aphélie dans
cette feconde hypothefe d’excentricité , l’erreur de l’ano
malie moyenne qui étoit de qq" ei’t venue a 4/ 29// 4 , defi
5-dire, a augmenté de 3/ rig"; donc pour la Faire diminuer
dc 4·g” 8t la réduire it rien, on dira j’Iq·§” 4- : IO, : : qq"



1)e':erm£rzerpar trois O6_/Erv. I’or6ite June P/anne. 4.-yy
;’ g-/", & l’on aura la quantité qu’il falloit éccr dc Yaphélie
des Tables pour concilicr lcs deux premieres obfervations
avec le moven mouvement des Tables, dans Yhyporhéfe
bde 14.27 d’excemricité.

6 8. C’eft done l’aphé1ie des Tables de M. Halley
diérinué de 4/ 4;" avec 1417 d’excentricité, ou dimiuué
de 1* ;7” avec 1427 , qui fatisfait aux deux premieres obfer
various ; il faux par le moyen de la rroiiiéme obfervarion
choifir entre ees deux hyporhefes d’exce11rricicé 0u trouver

Il faut choifir
entre les denx
l1yp0the[`cs.

une excenrriciré qui _i`0it plus 0u moins grande que celles
la ; y joignanc le lieu de l’aphélie corrigé in proportion, elle
.1·epréi`entera·non-fiqrlenienr les deux premreres , mais encore la troifiéme 0 ervarion.

9 69. ljinrervalle de temps qu’il y a entre la feconde 6;
la troiliéme obfervation, donne pour diflérence d`a`noma
lie moyenne g6° 6’ go" , {uivant l€S Tables de M. Halley ;
ii l’on convertit l’anomalie vraie en anomalie moyenne
avec 1417 d’excentricité, l’aphélie des Tables étant dimi
nué de 4.’ 4.;", & avec 1427 l’aphélie étant diminué de
i' gy", on tr-ouve pour la premiere hypothefe rr" 4. de
plus, & pour la feconde hypothéfe gf 1 1" 4 de moins que
g6° 6’ go"; ainli ajoutant ces deux d1H`ére11ces qui font en
fens contraires , on voit que le changement de 1o parties
dans·l’excenrricité , produit 3’ 22" 8 de variation dans le
mouvement d’anomalie moyenne pour cet intervalle de
temps; on trouvera donc que 11" 4 qui ef’t l’erreur de la
premiere fuppolition , donnera o, g62 , il faudra donc
ajouter o, 562 21 l’excentricité 1417 de la premiere hypo— Demiere hy.

l’°*héV°·thefe ajoutée, 8L l’on aura 1417, 562 excentricité qui repré
fentera également la troiiiéme obfervation, pourvfr qu’on ’
y joigne laphélie qui doit lui correfpondre; or on trouvera
la correélion du lieu de l’aphélie en difant 3/ 22” 8 :
2/ 45”::11”4:9" 2.

Car puifque la premiere fuppolition d’excentricité 1417
avec le lieu de l’aphélie diminué de 4-I 42// a dormé l 1/
de trop , 6: que la feconde fuppofition- d’excentricité 142;
avec le lieu de l’aphélie diminué de 1/ $7,/, ( C’ell—a—dir¢
de 2/ 45/I moins que dans la premiere hypothefe ) 5



Démonftmaion
dc fon cxaétitudc.
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3é I Il ,. _ pnn 3 11 4 de plus qu 11 ne falloit pour la différencg
.danomahe mo- enne ilefl l ' · Y, c air que pour corriger les 1 1*/4 »
dc 1 _ f . a premiere uppolition , 1l faut diminuer l’aphélie de gz
d e mins que dans la premiere fuppofition; ainii l’on corri.1
pgera aphgie des Tables feulement de 4/ 3 3”.

zggnpeut enpore faire cette proportion d’une au4trcqér gllA e , c erc er quel eil le lieu de l’aphélie qui doit
c \onvenir a la nOuV€llC CX<iCD€1'1C1€é I4-17, $62; Car fi avec

f.4 prqmiere fuppolition dcxcentricité 1417, il faut 6ter
i*1- ¢1·2 de laphélie des Tables , & ii avec la feconde fu oa diii_iition d excentricité 1427 , il faut 6ter 1’ g7”, c’e&-a-e
2’ 45" de mo1ns;on peut dire 10 : 2/A1-;//Z : 0 g62 - g" 2 { ,
correéghon de l’aphélie qui répond 21 o, 562de variatioii
dans §excentr1c1té; on a donc 4’ 42" , moins g", ou 4/ 3;’é
pq;11paq1;e£;1;)n dgl aphélie qui doit répondre a l’excen4 Vriélq; , 2 ; qui conyointement avec cette excen
_ _ pricitérepréiientera le premier intervalle aufli bien que le
deizn, ou za premiere d1fFérenced’anomalie moyeimc ’gbl iau 1 1en que a econdc.

971. _]e dis en premier lieu · - que cette excentricité
_ 14.17 , g62 , avec le lieu de laphélie diminué de ’ M All 33 Ici
préfentera le pren1ier inte ll ff rva e,ene et, nous avons trouvé
quc I4! d,Cx _ l é l7qqigqricit avec 4’ 43 de diminution dansraphéhe aum ali1 que IQ27 avec 1 " de d' ' °` S iminution
d » . _ _ ans l aphélie, repiéfentoient également lintervalle connu ‘ ’
ou la difference d’anomalie mo d - h ycmw C; deux Premieresobi`ervations· ainfi tout » e autre excentricit entr d C ces wx`

` la avec une d` ' ` ’ · · immution de laphélie proportionnée , repré
fcétcm é al g ement cet mtervalle ; donc Yexcentricité 1417 ‘
6 avec 4 33// de diminution dans Yaphélie, fatisfera Ei,fa gzfél ience des deux preimeres obfervations.
Jd-e en fecond lieu qu 1ls fatisferont aufli au fecond

im cri eoa ladifférence d’anomaliemoyenne entre la
fccgivci&p lCZ1 troifiéme obfervationz car dans la ren ' p 11ere
. 41, Ont pp ion 1417 on trouve - " d 1 · H it e P PS Pour Cette d1H_é`
fence 8: dans 1 i` d a econe fuppoiition qui eff de 1427 , onUmwé I, N . § 1 1 4 de 11101115 que lon ne doit trouver; done in
I I opoition on trouvera exaétement ce qu°il faut trouver · 1;97gu_ mp oyant 1417 , S62_



97 2 . On a donc enF1n& l’excentricité , Gt la correftion
5 faire dans le lieu de l’aphélie pour repréfenter exaélement
les deux différences_d’an0malie moyennes, dans les trois
obfervations données}

Si l’on recommence?n effet le calcul avec ces élémens ,
on trouvera pour les anomalies moyennes qui répondent
aux trois momens d’obi`ervations, 1 1= 2g° 9’ 2" 2 , 6r 16°
39’ 47" 2 , 8: 8* 120 46’ 37" 2 , elles diliérent entr’elles des
memes quantités que les trois anomalies moyennes qu’on
avoit formées , avec les élémens tirés des Tables ( 964 ) ,
c’e{’t—a-dire, de 6= 2IO 3o’ 4g" Bc de 1· 26° 6’ go"

97 3 . Nous remarquerons en paH`ant qu’il feroit égale—
ment bon que des trois obfervations choilies , celle du mi—
lieu fut faite dans une des abiides de1’orbite de la planete ,
6c les deuxautres dans les moyennes diiiances 9o° avant
Bc apres celle du milieu, nous n’avons pas pu obierver ce
choix dans l’exemple précédent; on n’a pas toujours des
obfervations faites dans des politions choilies , Sc celles de
Mars font les plus rares;mais on verra du moins par cet
exemple que la méthode ef’t générale, & ne fuppofe que
trois obfervations fur trois points différens de l’orbite.

974. Lori`qu’on connoit Yexcentricité Sc le lieu de
1’aphélie, il ne refie plus at connoitre qu’u11e longitude Longitude

'“°Y°"“°*moyenne; pour cela on prendra une des trois anomalies
moyennes trouvées ci—devant ( 972 ) , par exemple 1 1' 2g?
9’ 2” 2 ; on y ajofitera le lieu de l’aphélie des Tables dimi
nué de 4’ 3g", fuivant le dernier réfultat, c’efi—a-dire,
5-* 1° 19’ 4” , Gt. l’on aura la longitude héliocentrique
moyenne de Mars au temps de la premiere obfervation
4* 26° 28’ 6" d’o€1 1’on peut conclure toutes les autres
( g6g ). Nous parlerons bien-tot plus au long des époques
des loiaitudes moyennes ( 992 ).

97 §. Mercure eft la feule planete dont 1’orbite ne peut Excoption pout
étre déterminée avec aiTez d’exa&itude par cette méthode . Mercure

parce que fes paffages fur le 1`oleil ne {ont pas {itués dans `
des points aflez avantageux; ainfi il y faut ajouter la plus
grande 8: la plus petite digreilion , ou bien traiter Mercure
in peu—pres comme une comete, fuivant la méthode qui

Tome I. P p P
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fera expliquée dans le XIX°. Livre. On trouve , il eff vrai;
dans les Mémoires de l’Académie pour 1753 , un Mémoire
de M. Caflini, GL dans ceux de I7§6, un Mémoire de moi,
fur cette matiere : nous avons eilayé l’un Sc l’autre de dé
terminer les élémens de Mercure par le moyen de {`es pai`-·

fages fur le foleil, mais c’eft parce gue nous manquionsd’autres obfervations; on verra co-m ien elles font rares ,
lorfque nous parlerons de ces obfervations de Mercure.

hiiéthode pour 97 6. L0rl`qu’on` aura obfervé la plus grande digreilion
“"“"F*Z ,{°“ °"‘ de Mercure dans fon aphélie & dans fon périhélie , ons
mm`°“€'

H9 65
pourra aifément trouver fon excentricité , & par confé- ’
quent fa plus grande équation. Soir EGD ( Fig. 6;. ) lor
bite que Mercure décrit autour du foleil J`, SD la diilance
de Mercure aphélie , au centre du foleil; dans le triangle
SMD , qui fera alors re£tangle en D , l’on connoitra l’an-»
le S/WD qui eff Pélongation obfervée , 8: la. difiance SM

de la terre au foleil dans le temps de l’obi`ervation; on trou··
vera facilement la diftance J`1) ; fi l’on fait la mémeochofe
dans le temps que Mercure ei} périhélie Gt en méme temps
dans fa plus grande digreflion . l’on aura les deux diilan—
ces ID , SE de Mercure au foleil, dont la différence fera
l’excentricité C5 de Mercure; nous avons déja parlé ci
deilus de la néceflité qu’il yl auroit de faire de pareilles ob
fervations fouvent 6c avec i`oin po-ur la théorie de Mercure.

977. Dans la méthode précédente il faut étre sur que
la planete étoit véritablement dans fon aphélie lori`qu’on a
obfervé fa plus grande digreflion ; mais les Tables que
nous avons font fuHii`antes pour nous appren-dre il peu—pres
le temps ou Mercure paile dans {es ablides, & dans cette
recherche il n’e{t befoin que de le connoitre at peu—pres; la
diilance de Mercure au {`oleil ne change alors que de
yy}; pour un degré d’erreur fur le lieu de l’aphélie: or
cette erreur eft beaucoup plus grande que celle que nous
pouvons commettre a&uellement fur le lieu de Yaphélie de
Mercure. Si 1’on obferve a une minute pres la diiférence de
la plus grande E1 la plus petite digreflion, on aura auili la
plus grande équation la une minute pres.

9 7 8. L’ori`qu’on a déterminé par cette méthode la plus
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grande équacion dc Mercure, on pcut trouvcr lc licu dc
Yaphélic dc Mcrcurc par unc fculc obfcrvarion faicc dans

Ic temps 0i1 Mercure fe raiuproche de fa c0nj0n&i0n; 0ubien par la quantité de fa p us grande digreHi0n obfervée
vers rp ou 8 [E nes d’an0ma1ie moyenne; alors le moindre
changemenr dgns le lieu de Yaphélie, inHue fenfiblemenc
fur la diiiance ; un degré d’erreur fur Yaphélic change de
gg Ia difrance au foleil , Bc comme la plus grande digrei`—
fion e& alors d’envir0n 2 1° il en réfulteroit g' d’erreur fur
cette digreiliong or certainement on peut l’0bi`erver 5 1 g
0u 20” pres, donc alors on doit connoitre le lieu de l’aphé—
lie de Mercure h 3 ou 4. minutes pres , par le moyen de la.
plus grande digreflion obfervee entre 3 &t 4 lignes 0u en
tre 8 Bt 9 iignes d’an0malie moyenne.

97 9. ]’ai employé dans tous les calculs précédens Phy

Pour avoir
Faphélie dc
Mercure.

Préférencc que
méritc l’h

pothéfe de Kepler, pour determiner les elemens d’une or- myc de Kcgg:
bite; on trouvera dans les elemens de M. Cafiini une me
rhode pour les trouver auili par Yhypothefe elliptique {im

le; mais quoique M. Cafiini faffe un ufage frequent de
’hypothei`e elliptique {imple , a caufe de la faeiliré qu’elle
oifre dans les calculs, cependant il avoue, Bt il demontre
meme que Yhypothefe de Kepler doit avoir une entiere
préférc-me fur Yhypothefe de Ward. Ayant fait le calcul
du lieu de l’aphelie de Mars dans les deux hypothefes diffe
rentes par le moyen de trois obfervations, dont une etoit
voifine de l’aphelie , M. Cafiini trouve le lieu de l’aphelie
dans Yhypothefe elliptique {imple g= o° 39’, Gt dans l’hypo
thefe de Kepler g= o° 31/ Q, avec une difference de 7’ Q,
feulement; en eH:et les deux hypothefes ne different point
entr’elles quand on prend une obfiervation dans l’aphelie St i
les deux autres dans les moyennes diftances. Mais ayant
enfuite choili trois autres obfervations en des points diffe
rens de l'orbite de Mars, M. Cafiini trouve 5* I0 :z8’ dans
Phypothefe elliptique {imple , Bt S? o° 39' dans Yhrypothefe
de Kepler; on voit que Yhypothefe elliptique {imple differe "

—méme employee dans le premier refultat de 4-9/ , Gt
_ {X5 Xhypothéfe de Kepler ne diH’ere que de ’]l {5 cette der
Z `e (éiifference eii ailez petite pour étre attribuee au dé

P P P ui ig; t_i
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faur d’accord enrre les trois dernieres obfervations Gt les

rrois premieres; mais la diH`érence de 49’ qu’il y a enrre les
deux réfultats de Yhypothefe elliptique [imple , ne fqauroit
étre attribuée qu’a l’imperfe&ion de cette hypothefe. I1 en
ei} de méme de Yexcentricité, M. Caflini la trouve dans
l’hypothél`e de Kepler 9287 Gr 9292 , fuivant qu’il emploie
les trois premieres ou les trois dernieres obfervations , 1.
différence n’e{’c que de g parties; mais dans Yhypothéfe
elliptique {imple il trouve 9246 Bc 91 1 g , réfultats qui
different de 1 3 1 parties; Bc prouve encore la difcordance
de cette derniere hypothefe quand on l’applique gl différens
points de l’orbite; auili M. Cailini conclut formellement que
fhypothefe de Kepler mérite la préférence , ( Elem. d’AfZ.
pag. 47; ), 8: nous n’avons parlé de Yhypothefe de Ward
que pour donner une idée de la facilité qu’elle oH`re dans
les occafions ou 1’on n’a pas befoin de beaucoup d’exa€ti-·
tude ; ou dans les orbites peu excentriques , comme celles
de Vénus 8: de la Terre.

TROUVER LA REVOLUTIONANOMALISTIQUE
D’UNE PLANETB, OU LE 1v1oUV12M1zNT DE sas Assrozas ,

PAR LES OBSERVATIONS.

9 8 O. LA méthode que nous avons donnée pour déter
miner l’orbite d’une planete ( 9g6 ) , étant appliquée aux
anciennes obfervations , fait connoitre le lieu de 1’aphélie
dans les temps plus reculés ; Bc quoique les obfervations
anciennes ne foient pas for: exacfres , elles font cependant
connoitre que les aphéljes des planetes ne font pas fixes
dans le ciel ; la théorie de l’Attra&ion , ( Liv. XXII. ) 4
nous fervira de méme at prouver le mouvement des abfi
des ; au refie , ce mouvement eft aiIez lent pour qu’on ait
u le négliger , Bc {`uppofer les abfides immobiles- , dans les
ables Carolines de Street qui ont eu long-temps une affez

grande réputation.
La révolution d’une planete par rapport a fon abfidej

le temps qu’elle emploiea y revenir , ou l'interva1Ie d’un
paiiage par fon aphélie au paifage fuivant , s’appe1le la Ré



Trouver Za Révoluxion azzoizml. fuxza Planete. 4.8;
VOLUT10N ANOMAL1sT1QUE , parcc que Yanomalic recom
mcncc h chaquc paffagc dans1’abiide : gcttc révolution an0·
ma1ii°ciquc cfi toujours un pcu plus courtc que la révolution
par rapport aux équinoxes , parce que le mouvemenr des
abiides fe fair fuivanc 1’ordre des iignes ; pour en décermi—
ner Ia quantité , nous commencerons par Ia révolution
anomaliftique du foleil , ou plutot de la rerre , qui ei} unc
des plus faciles i dérerminer.

Si le lieu de l’abHde de la terre éroit exaéiement Hxe dans

le ciel , la révolurion anomalifiique feroit égale 5 la révo
lution fydérale, dont on a vu la détermination '( 8 gz ), mais
puifque liapogée du foleil u un petit mouvement felon l’or
dre des iignes , comme les obfervations paroillent le prou
ver , aulli bien que la théorie de l’Attra&ion , il faut pour
connoltre fa. révolution anomaliilique, comparer deux pa{`·
{ages du foleil par {`on apogée , 6: non pas deux tetours 5
une méme étoile , ni deux pallages par l’équin0xe, ( 127,
87 ). S

9 8 I. Suivant les obfervations de Waltlrerus , faites é
Nuremberg en 1487 , le foleil avoit pailé par fon périgée
le 16 Décembre 5 6** g' du foiri; il y pafla encore le go
Décembre 17; 1 5 3** 9’, fuivant les obfervations de M. de
la Caille; l’i11terval1e ei} de 964.28} 21" 4’ , ce qui donne
pour chaque révolution anomaliilique 36;} 6" 1;’ 4z".
Ayant comparé ainli les obiervations de Waltherus , celles
de Tycho-brahé , 6: celles de C0-cheou—king faites 5 la
Chime en 1278 & 1279 (266), que le P. Gaubil 5 rap
portées dans fon Hiftoire de l’Aftronomie Chinoife , pag.
107 , M. de la Caille 5 trouvé I5 révolution anomaliftique,
ou 15 différence entre deux p5fl`5ges confécutifs du foleil
par {`on apogée, 36;i 6" 1;’ 24." plus grande que 15 durée
de l’5n11ée tropique ( ;88 ) , de 26’ Q; ce qui prouve que
cliaque année l’apogée avance de 6 ;" { par rapport 51’é
quinoxe.

9 8 2 . Pour voir ce qui réfulte de la comp5r5ii`on des au—
tres obfervations par rapport au mouvement de l’apogée du
foleil , on pourra jetter les yeux fur les pofitions fuivantes de
Yapogée déterminées par diEérens Aiironomes , 5 coté

P P P iii

Mouvement de

Papogéc du foleil.

I1 cfl de, 6S fe
condes & dermc

PBI 3.I`lI`lC€•
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nu cl , par comparaiijon avec lc licu a&uc1 dc Yapogécé
(M. Ca{IIni,p¢zg. 197.

Hipparquc , 140 ams avgnt J._C. 2° ° 20( 1, QH

Pcoléméc , 140 ans aprés J. C. 2
Albatcgnius cn 883 ,
Arzachcl cn 1076,
Alphonfc cn 12 g2 ,
Walthcrus cn 1 go 3 j
Copcrnic én 1g1g ,
Tycho & Kepler en 1 g88 j 3
M.CaiIini en 174,0, dans fes Tables, 3

22

28

72

$1%
IO

I; 4

Enfin , M. le Monnier f`upp0f`oit ce mouvement annuel
ide 6 3 ” dans fes Inflitutions Afironomiques gtout cela difiere
peu de la derniere détermination que nous adoptons ici 5
& qui ef’r de 6g" Q.

Aphélies des 98 3. Les aphélies des autres planetes ont aufli leur
"“"°’ Pl°“°*°‘· mouvement , mais il efi bien moins connu , a caufe du peu

d’obf`ervations anciennes que nous avons fur les planetes
d’ailleurs ce mouvement efi fi peu fenfible, que l’on ne peut
le déterminer que d’une maniere tres-imparfaite; on en ju
gera par la difference qu’il y a entre les Tables de M. Cal`
fini & celles de M. Halley pour cette partie ;-le mouve—
ment de l’aphélie de Mercure en un Gécle , dans les Tables.
de M. Caflini , efi plus grand de 4.;’ q.3", celui de Vénus
de 4.9’ 7" , celui de Mars de 2' g8" , celui de Jupiter plus
petit de 24/ 1S", & celui de Saturne de 3’ 36", que dans
les Tables de M. Halley.

Il y a meme des Auteurs qui ont totalement négligé ce
mouvement des aphélies comme inappréci-ables , & ont
fuppofé que les abfides étoient fixes parmi les étoiles fixes,
fans autre changement de longitude que celui de go" par
an, qui vient de la préceflion des équinoxes; tel efl M.
Street dans {es Tables Carolines.

Pour faire fentir le degré de certitude qu’il peut y avoir
dans de pareilles determinations , je vais indiquer en peu
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de mots quelles font les obfervations fur lefquelles M.
Caflini a établi fes determinations des aphélies , ainii qu’il
les rapporte lui-meme dans {es Elémens d’Afironomie , Bc
j’y ajouterai quelques recherches particulieres que j’ai faitcs
fur la méme matiere.

9 8 4. Pour l’aphélie de Mercure, M. Callini choiiit les Mfiphéiic demu"'

pailages {`ur le {`oleil de 1661 , 1690 Sc 1697 , par lefquels
il trouve que le9 Nov. 1690 , E1 18** 6’, l’aphélie de Mer
cure étoit a 8s 12° 22/ 2g"; il trouve qu’en fupp-ofant le
mouvement de l’aphélie de 1' 20// par année , il repréfente
allez bien les paflages de 163 1 , 1672 ,1723& 1736. Mais
comme tous ces paffages arrivent vers les memes points
de l’orbite , car celui de 1 661 étoit le feul qu’on ent ob
fervé dans la partie oppofée , c’ei’t-in-dire , dans le noeud
defcendant qui eil vers IOS 200 d`anomalie moyenne , on
ne pouvoit pas prononcer que ce mouvement de l’aphélie
iatisferoit égaiement aux obfervations faites dans d’autres
points de l’orbite : M. Caflini iobferve lui—méme, (_p. 6r2. ).,
que deux hypothefes qui diiirerent entre elles de 1° go' pour
le lieu de 1`aphélie, & de g2' pour la plus grande équation,
ne lai{Tent pas de repréfenter toutes les deux avec une
égale précilion ces fept 0bi`ervations; ce qui prouve qu’el
les n’étoient pas faites dans des points de l’orbite de Mer—
cure , aH`ez différens les uns des autres , pour bien déter
miner le lieu de1’aphélie ; on ne doit donc pas étre furpris
que M. Halley ait repréfenté également bien les mémes
obfervations , en réduifant a g2" {au lieu de 1’ 20// le rnou·
vement annuel de Yaphélie de Mercure. J e crois la déter
minarion de M. Caflini plus approchante du vrai. En effet,
fuivant lcs recherches que j’ai données fur cette matiere
dans lcs Mémoires de l'Académie pour 17;6,pag. 266, j’ai;
trouvé le lieu de Yaphélie de Mercure , Ie 6 Mai 17;; , de
S° 1;’ gg",plus avancé de 9’ feulement que fuivant les Ta
bles de M. Catlini , ou de 26’ plus avancé que fuivant M.

2 I

Halley,ce qui femble prouver que le mouvement annuel son mOm,,,,,e,,,
de l’aphélie de Mercure eft au moins de 1’ 20" , peut-étre cn de Plus de 8°

€°°d°° PM apméme un peu plus grand 5 mais pour s`en afl`urer_il faudra £é;
difcuter des obfervations faites dans d’autres points de
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l’orbite , 8: fur-tout dans les abfides Gt les moyennes diflane
ces : j’ai deja fait remarquer ( 936 ) la diiiiculté que 1,011
trouve a établir la théorie de Mercure, it caufe de la rareté
de fes obfervations.

Ce feroit principalement pour le mouvement de. {Oli
aphélie que nous aurions befoin d’avoir d’anciennes obfer—
vations , mais elles nous manquent prefque totalement 5 M.'
Caflini qui vouloit établir les moyens mouvemens de Mere
cure par les anciennes obfervations , (Meh:. Ac. 17o7 ) ,
trouva des difiicultés dans le calcul des mois des Années

Dyonifiennes , fans parler de la diiiiculté de réduire au
centre du foleil ces anciennes obfervations. Voyez les Ob;
fervations de Mercure at la fm de ce VI°. Livre.

Aphélig de 9 8 j. L’aphélie de Vénus ef: prefque aufli diflicile E
Vém-*5 déterminer par les anciennes obfervations que celui de

Mercure 5 Bc dans les différentes déterminations qu’en donno
M. Caflini , il s’y trouve des differences de pres de lj deg;
Mais il y a une circonfiance de plus qui fait paroitre les er1
reurs beaucoup plus importantes qu’elles ne font, c’efl que
Yexcentricité de Vénus étant fort petite, une erreur d’u¤
degré fur l’aphélie ne produit pas une minute fur la lon-·¢
gitude 5 ainfi l’erreur peut paroitre fort grande fur le lieu
de l’aphélie , fans qu’il en réfulte fur le lieu obfervé de la.
planete une difference fenfible,

Les obfervations de Vénus faites dans les années 136,
138 , 14,0 , donnent 8s 2 1° 29’ pour le lieu de fon aphélie;
que M. Caflini eiiime étre le réfultat le moins défeélueux

ue fourniifent les anciennes obfervations 5 il détermine
enfuite le lieu de cet aphélie par les conjon€tions inférieu
res de 17lj, 1716 & 1718 , de IOS 6° go'; ainii dansl’ef—
pace de 1 578 années le mouvement de l’aphélie auroit été
de 4g° 2 1’ a raifon de I’¢1·2/I go”’ par année.

En employant de meme le lieu de Yaphélie de Vénus
déterminé par les obfervations des années I§92 , ISQS GC
16o1 , $1 IOS 1° gay', on trouve 2' 28” par année5 mais il
n’eii pas étonnant que fur un intervalle de 120 ans , dan
lequel la difference n’eft que de 4.° g6’ , il y ait une·i11certi»
tude d’un quart ou d’un tiers de ce mQuvement total,

986. Enfiq
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9 8 6. Enfin , comparant lc lieu dc Yaphélic dc Vénus sonmouvemema

détcrminé par Horoccius cn Yannéc 1 6 3 9 5 1o* g°0’, avec
celui de 1716 , on crouve dans cet imervalle que le mou
vemenc annuel de 1’aphélie de Vénus ei} de 1/ z6", deft ce
Iui qu’ad0p1e M. CaH1ni ,-( pag. 564-. Dans les Tables de
M. Halley il n’ei°1 que de 56” { , GC le lieu de Yaphélie pour
:1750 ei} moins avancé de 19’ i que i`ui_van1 les Tables de
M. Caillni.

9 87. L’aphélie de Mars eff le plus aifé a déterminer dc Aphéue da
Ma"'

tous les aphélies des planetes , auili nous voyons que fon
mouvement ei} prefque le meme dans les Tables de M.
Cailini 8: de M. Halley : les trois oppofitions de Mars ob
fervées par Ptolémée , donnent pour le lieu de Paphélie ,
I3 g ans avant J. C. 3= 2 9° 24.*. Par les obfervations faices
a Greenwich en 1691 , 1.696 Bc 17oo, qui font tres-bien

d’acco1·d avec celles qu’on Faifoit dans le méme tem s a Pa· ilxis , 6: dont la premiere 81 la troiiieme font a pareies dill
tances de Yaphélie , M, Callini trouve. gi o° 3 1’ 34/’ dans
—l’hy»pothé{`e de Kepler ; ainfi dans l’ef`pace de _1 g61 ans Pa
phélie a avancé chaque année de 1’ 1 1” 47"’ 2o"" , (Efehz,
d’A#rorz.pag. 4.78. ).

Dans mes recherches fur Yorbite de Mars , (.Me}n. Ac.
17;; ,p. 223.) , j’ai trouvé Ie lieu de Yaphélie vers 174.8 ,
moins avancé de 49" feulement , que 1`uivant les Tables de
M. Halley, ou de ;’ 1 8" que {`uivant les Tables de M. Cai:
{ini , ce qui prouve ailez que le mouvement annuel de l’a—¤
phélie de Mars eft~exa&ement de 1’ 1o".

9 8 8. L’aphélie de Jupiter déterminé par les _obf`erva—
tions de Ptolémée , fe trouve pour l’a11 1 36 de ;s 14° 3 8’
mais ihivant les obfervations de 1 ;88 , 1 g9o 81 1;9z , fai
tes par Tycho, on a pour 1’année 1;9o, 6s 6° 3 1’; ce qui
donne ;4." par année pour le mouvement de 1’aphélie de
"Jupiter. Par les oppolitions de 1719, 1721 6: 1723,la lon
gitude de l’aphélie ei} 6’ 9° 47’ ; cette longitude comparéc
avec celles de Ptolémée , donne ;7” 1 1"’ par année. `

Les “0biervations de Tycho comparées a celles de ce fiéq
ple , donnent le mouvement annuel de 1’ 3o”.

Ces diHérences font done penfer 5. M. Caflini, (p. 4.2 9. )`, `
Tm L Qqq

Son mouvcmem
annuel dc 70 IE
condos.

-Aphé`lie dq
Jupiter.
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que peut-étre le mouvement de l’aphélie efi devenu plus
rapide qu’il ne l’étoit autrefois, en meme temps que fon ex
centricité efi fujette 5 augmenter ( 942 ) , mais peut—étre
auili ces diflérences viennent des inégalités périodiques dc
Jupiter , produites par l’a€tion de Saturne, dont on n’a
pu tenir compte dans routes ces recherchcs , Gr qui font:
mémey encore tres-peu con11ues ; au refie , M. Cailini
adopte dans fes Tables le mouvement annuel de l`aphélie
dc S7" 24**/ , 6; M. Halley le fuppofe de 72,/

9 8 9 . M. J eaurat ayant comparé entre elles trois obi`erva·
tions de Tycho , Gr les huit dernieres qui ont été faites 5
Paris , trouve qu°en 1 590 l’aphélie étoit 5 6¤ 6° 5o' , & en
1758 , 6* IOO 34/ , Cl’iO{1.l.lIéfl.1lEC 1' 20// pour le mouvemem:
annuel de l’aphélie.

D’un autre coté , M. Euler dans fa feconde Piéce fur les
inégalités de Jupiter & de Saturne , couronnée en 1752;
trouve que l’aphélie de Jupiter doit avancer de 55” par any
en vcrtu de l’attra&ion de Saturne : tous ces différens fen

Son mouvemem timens font voir la néceiliré d’y appliquer encore les obi`er··
dl i¤¢¤mi¤•

_ Avhélk ds
_ ..r3.E\1I`n·€•

vations qu’on pourra faire dans la fuite , pour développer
mieux les différentes inégalités de Jupiter Gr le mouvement
de fon aphélie. La feule chofe qui me paroiile affez bien
prouvée par l’accord général des dernieres oppolitions
calculées par M. J eaurat , dei} que l’aphélie de Jupiter en
-1750 étoit 5 6* 10° 4/ , moins avancé de 10’ que par les Ta
bles de M. Callini , Gr moins avancé de 30’ que par celles
de M. Halley.

990. L’aphélie de Saturne déterminé par M. Caflini
V - , ` . au moyen des trois oppoiitions des années 127 , ig.; 8:
136 , fe trouve 5 7* 24.° $14/ 29//I les oppolitions de 1686
& de 1694,16 donnent en Avril 1694 de 8* 28° 58’ , ce qui
fait pour le mouvement annuel 1’ 20,/

Par quatre comparaifons différentes des oppofitions de
Saturne , obfervées par Tycho depuis 1 582 ju‘fqu’en 1 599,
M. Caflini trouve l’aphé‘liede Saturne 5 8* 2 5°41’ en_1590,
ice lieu comparé 5 celui de 1694, donne le mouvem`ent ane
nuel de 1' 55”

Les obfervations de 1701 , 1708 & 1716 donnent le lieu
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du périhélie 2* 28° 27/ pour 1709 ; cette polition comparée
a celle de 1 j90,ClOD1l€ pour le mouvement annuel i' 2g" Q.

99 I . Il fuivroit de tout cela , dit M. Cailini , p. 374.
que le mouvement de l'aphélie auroit été plus prompt dans
le dernier {iécle, ou que la fituation du périhélie ne {`eroit
pas exailement oppofée in celle de l’aphélie , en forte qu’il
y auroit quelque équation E1 employer pour le vrai lieu de
Saturne dans ces deux points oppofés de {on orbe, ce qui
'y formeroit une efpece de libration : en eflet , il trouve le
périhélie de 1708 moins avancé d’un degré qu’il ne devroit
l’étre par rapport E1 l’aphélie de 1694 ; mais les irrégularités
de Saturne {`ont Ii grandes , qu’on ne doit pas étre {`urpris
de cette différence , car il fufiit de {ix minutes dinégalité
pour produire un degré fur le lieu de l’aphélie ; ainii l’on
ne doit pas efpérer une précilion plus grande que celle d’un
degré pour le li-eu de Yaphiélie , 61 de g" fur le mouvement
annuel de l`aphélie de Saturne : M. Euler dans fa premiere
Piéce fur Saturne Hvag. 1o8. adopte le mouvement de Fa
phélie, tel qu’il fe trouve dans les Tables de M. Callini ,
c’ei’t-E1-dire , 1’ 18” par an , 81 fe contente d,3j”O\’llt€1' 28 mi
nutes aux époques des longitudes de l’aphélie : dans fa fe- Son moujvement
conde Piéce il trouve que .l’aphélie a parent de Saturne )
doit avancer chaque année de 1’ S" {`eulement ; on ne peut
rien flatuer fur ce mouvement de l’aphélie jufqu’a ce qu’on
connoiffe la loi.& la mefure des nouvelles inégalités , dont
j’ai parlé ci-devant (8;*8 ).

Trauwr les Epaques de la longitude moyenne des Planets;
celle: cle leur: alg/ide:.

9 9 2. AYANT détermin-é par les méthodes précédemzes
(946 , 9;6) le lieu de ·l’aphélie dlune _plane_te , ou en ge
néral celui de l’ab[ide , ( car cette méthode convient aulli
—:.1·apOgéc du {`oleil Bc de la lune ) , on aura par la meme
une longitude moyenne (974) ; d’ailleurs le jouroula pla

°&‘“°°“““•

nete eft dans [on ablide , fa longitude vraie , fa longitude .
moyennc éc la longitude de—i`on abfide font exaétement la

Qqqu
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méme chofe ; on les connoit donc routes trois lori`qu’011
connoir le lieu de l’aphélie.

4 _ Epsque déduitc ExE.M1>1.1a. La premiere des trois obfervations de Mars
d¢l`°l’k'"“°“· (964) fut faire le If Février 1743 , a 19*‘ 17, 40" , temps

moyen , Gt la longitude moyenne pour le moment de cette
obfervation a été trouvée (974) cle 4* 2·6O 28’ 6”; de cc
moment-la juf`qu’au 1*. Janvier 1744]- a midi moyen , Mars
a dir parcourir IOS 13° 4.4/ ;9", araifon du mouvement
annuel qu’on» a vfi ci-devant ( 8gz ) ;fi l’on 3jO\/l1fC’CCl1’lO\l·{
vement in la longitude obfervée, on aura Fépoque de 1744;

° ’ ”

10* 1 a4=1s9·

1 4 7 Ep¤q¤¢5 9 9 3 . Lori`qu’on connoit une époque —de la longitude“1°u1€°5"

gqfTagggiig

V bf ` `l i` Hid’ 3-Ol/J r le m -· moycnne par o ervation , 1 u t y ] te ouve
ment diurne autant de fois qu’on juge in propos , pour avoir
la longitude moyenne 5. tout autrejour. Suppofons qu’on
ait trouvé qu’en 1760 l’époque du foleil , c’e£i—a-dire, fa
longitude moyenne le premier Janvier a midi., étoit dc
-9* 1o° 34’ g3", 8: qu’on y ajofite 29° 34.’ IO", qui ell le morri
vement diurne pris 30 fois, on aura la longitude moyennc
du foleil pour le 3 1 Janvier in midi ; de méme en en retran
chant le mouvement moyen `pour dix ans Sc un jour , ou
34’9” 7 , on a l’époque de 1750, 9S 10° 0’ 43// 4 , (_c"eii la
longitude moyenne pour le midi moyen du dernier Déc;
1749. ). M. de la Caille arecherché l’époque du foleil pour
1684, par les obfervations de M. de la Hire , 6c il 1’a trou-;
vée de 9s 1o° g8’ g8".

9 9 4.. Les époques employées dansles Tables Aiirono-#
' Z, Décembm rniques font pour le premier Janvier a. midi moyen dans

les années biflextiles ; mais dans les années communes on
choilit le midi du jour précédent qui ei} celui du 3 1 Décem·
bre : par exemple ,`o-n trouve l’époque du foleil pour 17 go,
par le moyen de l’obfervation des équinoxes ( g84) , de
9= 1o° o’ 4.3” 4. , c’efi la longitude moyenne du foleil le 3 1
Décembre 1749 il midi moyen; cela s’ei’t introduit pour
limplilier 1’ui`age de la Table des moyens mouvemens pour
les jours du mois ; car dans cette Table il i`uHit de retran
Cll€I HD. jour ClHIlS lcs deux P1'€IT1l€IS mOlS des 3I1I1é»€S
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biffextiles pour s’en fervir en tout temps , au moyen de la
dil`p0Hri0n précédente , au lieu qu’il faudroit faire cette
correéiion fur dix mois, ii routes les époques étoient calcu
lées pour le 1’. Janvier.

‘ 9 9 ;, Quand on a Yépoque d’une année commune , il
faut y ajouter le mouvement moyen pour 3 6; yours, Sc l’on
_:1l’ép0que de l’année commune qui la fuit 5 ainli l’époque ’
_“de 17jO étant 9* 10° o' 43” 4 (993 ), H1on ajoute 1 1= z9°
*4;* 4.o” ; , mouvement du foleil pour 36; jours , on aura
`9= 9° 4.6’ 23" 9, époque pour 17; 1 5 mais Ii l’année fuivanre
eil biffextile , il faut ajouter un jour de plus , c’efl—a-dire,
le mouvement pour 366 jours5 ainfi a l’époque de 17; 1 on
ajofrtera 0* 0° 4,4-’ 4.8” 8 , l’on aura 9* 100 3 1 12// 7 pour
l’époque de l’année biffextile l7S2 5 la raifon de cette dif

7 férence vient de ce que cette derniere époque commence
un jour plus tard que celle des années communes (994. ).

9 9 6. On trouveroit également par la méthode précél Epoques your
Hente que Yépoque des longitudes moyennes du foleil pour 1°;é6é°l°* °l°*‘ g S'
{1700 eil de 9* 100 7’ I9/I 6 5 li l’on en ore le mouvement fé
eulaire qui eff de 4-<;’ g;” 6 pour cent Années Juliennes ,
dont 2; font biffextiles , l’on aura l’ép0que de 1600 5 mais
comme l’année 1700 étoit commune , Sc que l’année 1600
étoit billextile , fuivant la régle du Calendrier Grégorien
que nous expliquerons dans le VIII¢. Livre , l’ép0que de M1;) ’' l`J
i17OO fe trouve reculée dun jour, & rapprochée de 1600
( 99+ ) 5 il {aut donc ajouter le mouvement d’un joura l’é
poque de 1 600 trouvée par la régle précédente, afin d’a

voir cette longitude pour le 1*. de Janvier a midi, (&nonour le 3 1 de Décem re précédent ), on aura par ce moyen
Tépoque de 1600 , 9= 10° 2o’ 32” 5 en général , quand 011

_v0udra conclure l’époque d’une année féculaire biilextile
lus éloignée , de celle d’une année féculaire commune ,» il

l`audra en 6ter le mouvement féculaire, 8: y ajouter le mou
yement diurne.

9 9 7 . De meme pour avoir l’ép0que de l’année féculaire
commune 1800 , par le moyen de l’année féculaire com
mune 1700 , il ne {`uflit pas d’y ajouter le mouvement l`écu··
hire 3 parce que Cc mouvcment fuppofe 2 ; billextiles , GC

Q q q iii
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qu’il n’y en a que 24 dans ces cent ans ; mais il {aut retran- ’’’
chcr le mouvement d’un jour : cef’c ainfi qu0n trouvera léq
poque du foleil pour 1800 par celle de 1700 , en ajoutant
4;’ gg” 6, qui eit le mouvement féculaire , Bt retranchant
39’ 8" 3 , ce qui donnera 9= 9° g4’ 6" 9 pour l’époque de
1 800.

9 9 8, L’époque d’une année féculaire commune , telle
que 1700, en y ajofrtant le mouvement pour 4 Années Ju-< `
liennes , dont une ioit.biiTextile, donne l’époque de 1704.'
Si vous commencez 5 compter d’une époque de bi{Textile,
comme 1704 , pour trouver celle de 1708 , ce {era encore
la meme chofe , parce que dans les deux cas il y a un jour
de plus que 4 années communes ; mais pour fentir l’égalité
de ces deux cas , il faut deux confidérations diH`érentes.
Dans le premier cas l’ép0que de 1700 étoit pour le 3 1 Dé·
cembre précédent , celle de 1704 pour le 1,. Janviergainii
uoique les 4 années 1700 , 1701 , 1702 , 1703 , aient été

_communes , il y a cependant un jour de plus entre les ép0—
ues de 1700 8: de 1704 , 5 caufe de la différente manierc

de les compter (994 ). Dans le fecond cas , l’époque de
1704 8: celle de 1708 , font bien routes deux pour le 31l
Déc. précédent, mais il y a un jour de plus dans le cours
de l’année 1704.;ain{i Pintervalle des époques augmentii
aufli d’un jour.

9 9 9. En général , quand on prend le mouvement pour
4 , 8 , 1 2 , &c. ou un nombre d'années diviiible par 4 , foit
que vous commenciez par une époque commune , 1700,
1701, 1702, 1703, ou par une époque biffextile, on trouvc
toujours exa£tement l’époque demandée , 5 moins que le
calendrier n’ait i`0uHert une ou deux interruptions dans l’in
tervalle , comme fi on alloit de 17005. 1 800 , ou de 1699 5
1799. Dans le cas ou l’0n va de 1700 5 l8OO , cette der
niere étant une année commune, Sz {on époque étant pour
Ie 31 Décembre auHi bien que celle de 1700 , tandis que
1’année 1700 a été diminuée d’un jour , la différence des
deux époques eff néceffairenient plus petite d`un jour ; ainii
il {'aut oter le mouvement diurne du mouvement féculaire.
Dans le cas ou l’on iroit de 1 699 5 I`7 9 9 , il faudroit encorc
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eter le mouvement d’un jour, parce que Yannée 1700 21
fouffert une diminution d’un jour, & que les cent ans com

ris entre 1699 Sc l799 , ¤’0nt que 24 billextiles.
I OOO. Pour pallet de l’époque de 1600 5 celle de EP¤q¤¢¤_P¤¤¤

°“d"°‘

I SOO , il ne fuiiit pas d’6ter le mouvement féculaire, il {au; 5u]gjff
enfuite ajouter le mouvement de dix yours, parce qu’en
1 500 on fuivoit le Calendrier Julien , ou Vieux Style, GC
en 1600 l’on avoit pri§ le Nouveau Style ; le_ Calendrier
Grégorien ayant fupprimé dix jours de l’année 1 582, com
me nous le dirons dans le VI1I°. Livre ( 1297 ),l’inte1·
valle de 1500 5 1600 eff moindre de dix jours que le mou
vement féculaire; on etc done dixjours de trop quand on
retranche le mouvement féculaire; ainli il faut ajouter le
mouvement qui repond 5 ces dix jours : par exemple , l’é··

Oque du foleil pour 1600 efl 9s 100 20’ 32" 3 ;ii l’on cn
_ 6te 45’ 55" 6, mouvement féculaire du foleil , & qu’o¤
ajonte enfuite 9° 51’ 2 3” 3, mouvement pour dix jours, on
aura 9S I90 26’ o" , époque de 1500.

I OO I . Lori`qu’on connoit une fois 1·épOqu¢.d€ 1 500, Epoques avant
"°°°il n’y 5 plus aucune variété dans le ealendrier , il fullit dim

éter le mouvement féculaire pour avoir1’époque de 1400 ;
& continuant toujours la meme fouiiraelion , on parvient
aux époques des années féculaires qui ont préeédé. On re
monte meme , en fuivant le meme progres , jui`qu’5 l’an
800 avant J. C. , parce que les anciennes Obfervations
Chaldéennes vont jui`qu’5 ce {iécle-15 , Gr que les Aflrono
mes en font un ufage fréquent. Nous n’avons.rien 5 comp
ter au-del5 de l’an 800 av. J. C. L’APtronomie ni l’Hifloire

ne fourniffent rien qui foit fufceptible d’un _calcul ai’tro—
nomique.

Le Calendrier Julien fe prolonge ainli d’une maniere
uniforme jui`qu’5 une époque plus ancienne de 800 ans que
Yétabliilenient meme du Calendrier Julien ; dans ces temps
reculés il n’y avoit aucune forme confrante de calendrier
( i76 8; 1277) ; ainli il a bien fallu convenir d’une.échell¢
commune pour mefurer foit les fiécles qui ont précédé ,
foit ceux qui ont i`uivil’Ere Chrétierme. La forme du Ca
Iendrier Julien eff {imple , uniforme, commodeg elle a
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été employée par des Chronologifies & des Afironomes
habiles , elle eft obfervée dans les Tables de M. Callini , 8:
je m’en fervirai , a fon exemple , quand je parlerai des an-4
ciennes obfervations, quoique Ptolémée fe foit {`ervi des
années de N abonaITar , ou de la mort d’Alexandre ( 13*i
& 1345 >

_ _ _ M. Caflini I 0 Oz. En remontant arnfi par une fouftraéhon cont14
;‘;;“fi;°m‘;QrfS **3; nuelle du mouvement féculaire , on parvient a l’année 100 q ’
lcsautrest de J. C. , enfuite a Pannée 0 , & de-la a lannéc 100 avant

J. C. ; ainii de l’année 100 de notre Ere a l`année 100 av:
J. C. il y a 200 ans de diflance. Suivant la manierc dc
compter employée par la plupart des Chronologiftes , il `
faudroit retrancher un an de la {omme des années avant {SC

apres J. C. : par exemple , l’équinoxe obfervé par Hippar-1
ue l’an 602 de Nabonallar , tombe au 24 Mars de l’annéc-:

i 46 avant J. C. fuivant les Chronologiiies; li on veut lc
comparer avec cclui de 176; , on aura 19 1 1 pour la fom-{
me des années , Gt cependant il n’y a réellement que 19 ICI
ans d’intervalle , parc`e que l’année ou el"t né J. C. doit s’ap+
peller (era , comme fait M. Cailini , (Elehz. ¢z"AjZr. pag;
2 16. ), Gt non pas Fannée 1 avant J. C. ; par ce moyen l’é—-·
quinoxe, dont nous venons de parler , doit étre Hxé a l’an5
née 14; avant J. C.

I 00 3 . Ayant expliqué la maniere de déduire d’unc
feule époque toutes les autres , 8c de trouver une époquc
par obfervation avec les autres élémens d’une planete, il
ne reile plus qu’a donner les réfultats de ces méthodes , tels
qu’ils font confignés dans les Tables Aftronomiques quant
a préfent, avec la différence qu’il y a entre ces mémes
Tables. Les nombres contenus dans la Table fuivante i`uHi·é

roient au moyen des régles précédentes , pour calculer en
tout temps les lieux de toutes les planetes; ainfi je me diii
penferai de donner ici des Tables Afironomiques aulli éten·
dues 8: aufli détaillées que celles de M. Halley & de M.:
Caflinig je crois ne devoir publier de nouvelles Tables des
planetes que quand j’aurai conliaté les élémens dont j’ai
fait voir l’incer“titude,

EPOQUEX
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EPOQUEI des nzqyens Mouvcznens des ci/zq Plaxzezcs
prirzczlvales , K de Zeurs Aphdies pour 17g0 ; avec [es
Mauvenzezzs_/E2‘u!a£res,j`zi1/arztMIM. C`¢z_M}zi M Ha!/ey.

Mercure,
Vénus ,
Mars ,
Jupiter ,
Saturnc,

Epoqucs dc 17yO.

M. Camni. M. Halley,

8*1s°19’ s" i 8=¤s° 7/*1-50
1161921 1161923
021;84g 0215830
O 4 O S9 O 4- F 17
I 7204156 7202624.

Aphélics pour 17 50.

M. CaIE¤i. _M. Halley.

Mercure, ' 8= 1;** q.1’ 18" ' 8= 1g°27’ 12"
Venus, 10 7 38 0 10 7 18 gr
Mars, g 1 36 9 y 1 3138
Jupirer, 6 10 14.33 6 10 33 46
Sarurne, l 8 29 13 31 l 8 29 39 58

Mcuvemenr féculaire des Planeres.

M. Caflini. M. Halley.

Mercure, l 2= 1+* 16’ 5&" I 2= 111.° MT?
Vénus, 6 19 11 2 6-19 11 52 `
Mars, 2 1 4.1 56 2 1 4.2 20

Diiférence.

—11’ 20"

-|- O 2

— O I3
-|- 4. 18
··IS 32

Différence.

__I4./ 6//

-19 29
— *1- 31
+19 13
-;-26 27

DiH"érence.

iw} 41//
·+· O SO
-|- 0 24

{upirer, I 5 621305 62811 j-|-64-1
Saturne, I 4 23 29 28 I 4 23 6 0 I -23 28

Mouvemenr {`éculaire des Aphélies.

M. Ca{Hni. M. Halley, I Différence.

Mercure, { O; 20 I;} 20// { Os 102,7/ Q7/I i 145/ 4;//
Vénus, I 0 2 23
Mars, I 0 1 59
Jupiter, 0 1 35
Saturne , 0 2 9

- ·¤•=.—-¤

Tome L

20 _ 0 1 34.38 I 0 1 56
4.2 I 0 2 0
44. I 0 2 13

`

?é —¤}b %
40 — 2 58

0 I +24 182O -|- 3 36

RII



·4g8v ‘ASTRONOM‘IE,‘L1v.' V`I.
LZVGUDS ET INCLINAISON5 DES PLAJVETESH

I 004. ON a vin dans lc Livrc précédcnt cc quc c’ci¥
quc lcs ncruds dcs planctcs ( 800 ) auHi bien que lcs incli
naifons dc lcurs orbiccs , 8: l’cffct qui cn réfultc par rapport
5 nous ; il s’agit aélucllcmcnt d’indiqucr lcs méthodcs a{`—
tronomiqucs dc zrouvcr la fituation dc ccs nmuds & Ia quan
tité dé ccs inclinaifons.

Premiere mé_ Lorfqujuuc planccc rf; aupuxjq lqtizugc v£1c_dc lg tcrrp ,
rhode pour trou
wrcr le Nocud.

Fig. 56.

Hg' Nv

Secondc
méthodc.

elle n’en fcauroit avoir vue du foleil , elle eff alots dans fon
noeud ( 800 ) , puii`qu’elle eil dans le plan de l’écliptique ; il
iitliit donc d’ob{`erver la longitude géocentrique de la pla
nete au temps ou elle n’a point de latitude, on en conclura
fa longitude viie du {`oleil ( 820), &ce fera le lieu du noeud.

I 00 EXEMPLE. Le I4 Mai 174,7 , Mars étant fort
res de {on noeud defcendant, M. de la Caille obferva la
ongitude de cette planete 7= 6° 1 g' 10" , Gt fa latitude bo

réale de 54/’ ; la longitude du {`oleil pour le meme inftant,
déduite des obfervations faites ce jour—la_, 6c qu’on pou
voit fe contenter de prendte dans les Tables,étoit de 1* 2;°
38’ 10”;ainfi l’angle a la terre , ou l’anglc d’élongation
LTI (Hg. 56.) , étoit de 162° 37’ 0”: Ia parallaxe de
l’orbe annuel , ou l’angle a la planete TLS étoit alors , {ui
vantles Tables de M. Caflini, de 110 1 1* g7" ; ainii 2jOi`1•
tant cette quantité it la longitude géocentrique obfervée
7S 6° 1 g' IO,/,0113 la longitude héliocentrique de Mars 75 1 7·°
27/ 7//, de-la il {`uit que l’angle de commutation , qui €i°£ la
différence entre cette longitude St celle de la terre , ou
l’angle LST étoit de 6° r 1’ g" ten faifant la proportion de
l’art. 817 , on ttouveta que yq/’ de latitude géocentrizque
répondoient 5. 19,7 Q- de latitude héliocenttique. M. de la
Caille réfout enfuite un triangle PAL, (Fig. git. ),re&angle
en L , dont un angle eft de 10 gr', égal a l’inclinaif`on de
l’o1·bite de Mars , ( on la trouvera par Yatt. 1032 ) , & le
petit coté PL de gq/’ , on a l"autre coté AP de§604·" , Ou
1 0/ 4-”, c’eii la diiiance de Mars ra {on ncrud; donc le nocud
defccndant de Mars étoit alors E1 75 170 j’7/ I I//·

1 006. I1 {aut remarquer dans lie caicul précédent
,qu en obfetvant pluiieurs jours de fuite la latitude de Mats,
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on cn pourtoit conclure le temps ou il avoir été fans lati
tude , éviter Ia réfolution du dernier triangle , & ne fuppo—
fer point durtcut la contioiflance de l`inclinaii`on.

I 007. On peut aulli employer a la recherche du lieu
difncnud, desobfervations faites 21 égale diilance des noeuds,
lorfque la latitude d’une planete s’efi trouvée de la meme
quantité ; car le milieu entre les longitudes héliocentriques
trouvées dans les deux cas, fera le lieu du noeud, en le
fuppofant {ixe dans l’ir1tervalle des deux obi`ervar.ions , (M.
Cailini , pag. 388. ).

I 00 8. Ex1·;MP1.1a. Le 13 Mars 1693., in l7l' go', levrai
lieu de Saturne vii de la terre , étoit ai 8‘ 220 g6’ 30" , Bc
fa latitude boréale 1° 24’ go"; le 3 Mai 1699 , a ugh go',
la longitude étoit de 1 1* 1° o' go", & fa latitude auilrale
1° 22/ 20". En réduifant au foleil ces deux latitudes ob

fervées ( 817 ), on a les latitudes de Saturne 1° 24./ io",
Bt 1° 24’ 28” vfies du foleil, que M. Caflini fuppofe égales,
parce·qu’une différence de 18" n’ét0it pas feniible dans les
hauteurs méridiennes prifes avec les quart-de-cercles de
ce temps-la : les longitudes héliocentriques de Saturne
calculées pour les memes temps ( 820 ) , étoient de 8* 17°
4/ 37” Gt 10* 2g° 16’ 49” , dont le milieu eil 9= 2 1° 10' 4.3",
longitude du noeud qui réfulte , fuivant M. Cailini , de ces
deux obfervations.

I 0 0 9. Dans l’intervall e de ces deux obfervations qui c C§"'°&l<;"* i io

eil de plus de {ix années , le lieu du nceud avoir changé de cgilcgliihoggf
4-’ zo", ce qui fait fur la latitude une différence de 9" , qu’il
faut , pour une plus grande précifion , ajofiter a la feconde
latitude héliocentrique , parce qu’elle CCIE été plus grande
au meme point du ciel , Ii le nceud de Saturne eut été dans
la {`econde obfervation au meme lieu que dans la premiere;
au moyen de cette feconde correélion , la latitude fe feroit
trouvée de 1° 24.’ 37"' pour le 3 Mai 1699 , plus grande de
27/I que la premiere latitude , ces 27// font I2, 28" , dont
il {aut diminuer la longitude de Saturne , pour avoir la lon
gitude on il fe feroit trouvé s’il e13t eu la meme latitude
que dans la premiere obfervation , elle fera donc de 1 0* 2 g°
4’ 21//Q orla premiere longitude eff de 8* 170 4’ 5'7”:ai11Ilt_

Rrr ij
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lc licu du nocud fcra dc 9* 2 1° 4.* z9” pour Ic 1; Mars 169;,
temps dc la premiere obfervacion.N a d d

M€r§fc_ ° Aprés avoir indiqué les mérhodes qui fervent 5 trouver
les nmuds des planeces, nous allons expofer-ce que l’0n fqaic
aélueliement de plus exa& fur le lieu du nmud de chaquc I
planete , 8: fur le mouvemenr de ces nceuds.

I O I 0. LE NmUD DE MERCURE ne fqauroit fe déter-·
miner par des obfervations meilleures que celles de i`es~
paffages fur le foleil , 8: nous en avons un ailez grand
nombre pour y parvenir avec quelque préciiion : je les ai
tous difcutés , ( Mebz. Acad. 1756 , pag. 259. &_/hiv. ) ,
Ex j’en ai tiré une Table des époques de la longitude du
noeud , calculée en i`uppo·I`ant: le mouvement féculaire de
1° 1 5' , c’ef’c-a—dire’ , moindre de 8’ 2o" que le mouvement
des écoiles , ou la préceilion en longitude ( 617 ).

A-- Années.

1697·
1723*

17SO'
1 74·O`
1743
I75'3·

Epoques calculées. Epoques obfervées.
1= 14.°4.1’ zo" 1= 14.°4.1’ 6"

LAJ

I; I O I I} I O
I5 IO 45 I I5 I2 jg
U I2 4-Y I U I4- 4·5'
15 16 o 1 15 1625
I5 23 30 I I5 23 30

son mouvement Ce mouvement du noeud de Mercure , rétrograde par
§§tj;Sf°' rapport aux étoiles Fixes , de 5" par an , que j’avois Hxé

par les feules obfervations , s’eft trouvé parfaitement d’ac
cord avec celui que m’a donné la théoriede l’Attra&ion ,
difcutée enfuite avec foin, ( Mebz. Acad. 1758 JC 1761 ) ,
comme je le dirai ci-aprés ( 102 1 ).

Ainli le mouvement féculaire du noeud de Mercure, que
M. Halley a fait de I0 23/ , & M. Cailinide 1024/ 4o” , eil?
certainement beaucoup moindre : M. de 1’I{le a cru meme
qu’on devoit le réduire E1 IO 2/ §, ce qui fuppoferoit 1 3,/ par
an pour la rétroceflion des ncxuds ; en calculant avec {`oin
les obfervations faites par Tycho le 22 & le 2 3 Janvier
1586 , M. de l’I{le a trouvé le noeud de Mercure pour ce
temps-la , 21 ls 1 ;° 5’ 8”, moins avancé de 7’{,que par les
Tables de M. Halley;ce qui prouve afl`ez que le mou
vement du noeud de Mercure eil plus lent que M. Halley
Bc M. Camni ne le fuppofent ; 8: il m’a paru toujours
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impoflible que l’a&i@ de Vénus Gt de la Terre n’y pro
duisit pas quelque,Q;k@¤n.

I o I I . LE IVENUS , fuivant les calculs que iveud do

j’ai fairs du paffape -..e cette planete avec la plus grandeexaétitude , étoit es 6 Juin 1761 , de 2’ 14° 31’ 3o” , il n’y
a pas une demi-minute d’erreur 5 craindre dans cette po
fition ; les Tables de M. Halley donnoient 1’ g4" de moins ,
Bt celles de M. Caflini , 2’ 44/’ de plus ; la différence ei’t
tres-peu confidérable. M. Hornfby ayant calculé avec foin.
le lieu du noeud par l’0bf°ervation d’Horox err 1,63 9 , le
trouve 5 8* 13° 27/ go" , le mouvement feroit donc en
12 1 ans Q dc 6 3’ 4o", ou de 31// 4 par année, cleil—5—dire ,
ide 1-9,/ par rapport aux étoiles fixes , quantité qui ef’t par~
faitement d’accord avec celle que j’ai tirée des calculs de
l’Attra€tion_( 1021 ), 6: qui me paroit d’une exaétitudel
décifive. M. Caflini avoit déterminé le lieu clu voeud par
l’obi`ervation de Vénus fur le Soleil , le 24 Nov. 1 639 , 5
2* 13° 28’ 22// , determination qu’i`l jugeoit aufli la plus
exaéte , d’oi11’on tire pour le mouvement du noeud 3 1"
par année , ou 200 par rapport aux étoiles.

V°““’•

Sqn mouvemm

I 0 I 2. M. Caflini employa aufli parmi les anciennes °[*d°3*f°°°¤d°‘•
obfervations celle de Tymocharis , faite le 1 1 Oct. 271 av.

C. dans laquelle Vénus éclipfa l’étoile n de l’aile auiirale
de la Vierge;o¤ trouve le lieu du nueud de Vénus par cette
Dbfervation , de 15 24° 2’ , ce qui donne un mouvement de
36” Q par année , ou de 14” par rapport aux étoiles fixes.
L’obf`ervation de 1639 , comparée avec une pofition du
noeud obfervée par M. Caflini en 1698 , 525 14° 1’ 4g” ,
donne 2" Q de plus pour le mouvement annuel par rapport
aux étoiles 5 celles de 17OS , de 1710 Gt de 173 1 en diH·`é
roient tres-peu , en forte que M. Caflini `s’en tint dans fes
Tables 5 un mouvement annuel de 34" par rapport aux
équinoxes.

I O I 3, M. de la Caille, ( /I/Iain. d'e_ Z’Acad. 1746. p.
181.) , rapporte une obfervation qu’il fit du aflage de
Vénus par {on nozud defcendant ; le 2 1 Décemgre 1746 ,
5 io" 37’ Q de temps moyen , il trouve le noeud 5 2S 14°
Q3-, 10,/ 3 il compare cette obfervatiou avec celle de M. de

Rrr
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la Hire qui détermina le paliage de Vénus par fon nceud I6
31 Oc}. 1692 5 oh 12/ § du fOi1',_t€T1‘l‘P8 moyen , d'0i1 il
conclut que Vénus avoit fait 5 l’égard·de fon noeud 88 ré—
volutions complettes en 19773l 10"2g’ 1 g" , ce qui dormc
pour chacune 224i 16** 4;’ 17” , 8: le mouvemen: annucl
du noeud de 38” , au lieu de 30 que donne la théorie ;maiS
ces` obfervations font moins déciiives 6: moins éloignées
entre elles que celles de 1639 8: de 1761 , qui donnent 5
peu-pres le méme mouvement que la théotie de l’At:racv
tion, 6: je m’cn tiendrai 5 31"

Ncud dc Mars, I 0 I 4. LE NQUD DE MARS peut fe déterminer de plu-é
Iieurs manieres ; M. Caflini fe {crt des obfervations de Ty—
ch0,fuivant lefquclles le noeud de Mars étoit le 28 06}.

_1g9; , 51'16°24’}. Le I3 Nov. 1721 M. Caiiinitrouvc
qu’i1 étoit 5 1* 170 29 49” , ce qui donne pour le mouve
ment annuel du noeud de Mars 3 1" 4/*

Par la comparaifonde la méme obfervation de Tycho
avec celles qui furent faites en 1700 5 Paris 8: 5Greenwich;
lorfque Mars étoit dans {on nmud defcendant , on trouvc
lc mouvement amiuel de 34% B: de 38” }, fuivant qu’on
emploie les obfervations de Flamfiead , ou celles de M.
Cailini,

I O I Si l’on compare les obfervations de 172 1 avec
la determination de Ptolémée , ( Almqg. L. XII]. c. 1. ) ,
qui place le terme boréal de l`0r·bite de Mars 5 la fin du Can
cer , on verra que dans Yintervalle de 1 g82 ans le mouve
ment du noeud a été , pour chaque année , de 39” go"' , ce
qui feroit parfaitement d'acc0rd avec mes calculs faits d`a—
pres la théorie , qui donnent 1o" i pour le mouvement du

Son mouvemem nozud par rapport aux étoiles , ou 4·0" par rapport aux équi-·
°P‘ d"‘°{°F’ noxes. Mais M. Caiiini ayant préféré les obfervatious de l

Tycho , s’en ef} tenu dans fcsTables 5 faire le mouvemem:
annuel du nocud de Mars 34/’ 32"’, M. Halley dans i`es Ta—
bles le fait de 3B". M. de la Caillc , dans les Mémoires dc
l’Académie pour 174.7,11mg. I¢]y6· trouve le noeud de Mars
5 78 17° 37’ IIN , moins avancé de 7/}, que fuivant les
les Tables de M. Caflini , 8: de 17/ } que liiivant celles do
M. Halley. Au reiie , les dernieres 0bfCIv&ti0¤S dc Mal'!
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que j’ai calculécs & difcutécs avec foin, ( Meh. Ac; 17 g g.
p. 2 12. M_/uiv. ) , fontués-proprcs évérificr cet élémcnt
avec encore plus d’exa&itude.

I 0 I 6. LE Ncmm DE JU1>1TER ei} décerminé par M.
Cailini our 170; 5 3* 7° 37’ gc" , par un milieu emre Plu
fieurs ogfervations faites 5 Pa1‘isdep_uis.1692»jui`qu’en 1 730;
GL comme, fuivant Ptolémée ,<le_n¢ug;l étoic de fon temps
au commencement du Cancer , on 2. le mouvement an
11uel de 17" iz"'. Kepler le fuppofoic dans ies Tables Ru.
dolphines de 4/’ feulement : ce méme mouvement,1o1i`.
qu’on emploie Ia confonilion dc Jupiter avec 1’Ane auiiral,
arrivée le 3 Sept. 24,o ans avant J. C. , paroit. a M. Caflini
de M" g"' ; mais cette obfervation calculée dime atm-;
maniere pat M. 1eGentil, ne donne queV1o”. Par Yobfer
vation du 26 Sept. 508 , rapportée par Bouil1aud,‘dans la
quelie Jupiter fe trouva cn conjonétion avec.RéguIus , M.
Catlini uouve 1 g" 3.o’” ; au contraire Bouillaud en ealeu
1ant d’uue autre maniere la méme_obi`ervation , c’ei’t-a-dire
_ en fuppofant que la latitude boréale de Jupiter étoit plus
grande d’un doigt , ou de 2' 30// , trOuVC ce mouvement
2.l." ;7"’ ; M. Cailini s’en tient dans fes Tables a za" , tan,.
dis que M. Halley Yemploic de 50// , & que la théorie
m’en donne 57/%.

I 0 I 7. M. le Gentil dans les Mémoires de l’Académie
pour 17g8 , rapporte une determination du nmud de Ju
iter, q~u’il a ttouvée en 171;; de 3* 8° 2 1/; en comparant

_ cette pofition avec une obfervation de M. Halley `faite en
1716, il trouve 66// par année pour le mouvement du
11oeud;le meme réf11ltat fe trouve encore en_ comparant
l’ob{`ervation de 17;; avec une ·0bf`e1·vation que Gaifendi
fit en 1633 : ce mouvement qui efi ii coniidérable par les
obfervations modernes , ne fcauroit convenir avec les an
ciennes obfervations ; ilfaudroit fuppofer une difiance de
plus d’un degré entre Jupiter Br Fétoile pour le moment ou,
ilnivant l`Obl`ervation Chalcléerme , Jupiter cachoit- entié—
ment Yétoile. Y_a—t-il- de la- méprife dans le paffage de

N mud dc
Jupiter.

Son mouve
ment paroit d'un¢
Hllnutcc

Dimculté fur
Ptolémée ? y at-il une accélération réelle dans le mouve- °?“° dé¢¢¤¤i¤¤e

mm

ment du noeud , ou bien les obfervations du dernier iiécle
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font-elles trop peu exaefes pour cette determination ? C’ci£
ce que je-n’entreprends pas de decider; il fuflit de voir que
ce mouvement eff certainement d’environ 1’ par an, depuis
le dernier liecle.

Neud de I 0 I 8. LE Nam) DE SATURNE vers l’an 136 au rap
$¤*°’¤°· port de Ptolemee (Liv. 1 3 C/L. 15) étoit au commencement

du Capricorne; M. Cailini l’a trouvé en 1700 5 9‘ 21*5
1;/ 30", le progres eif de 210 r3’ 30"‘en 1560 années;
ainfi le mouvement annucl eff dc 4,8” par ccs obfer-va,
tions.

Les Caldeens obferverent le 14.°.'au foir du mois Tybi
de l’annee 519 de Nabonaiiar , ou le 1* Mars 228 avant

. C. que Saturne étoit deux doigts au—deH`ous de 1’etoile qui
elf dans l’epaule auffrale de la Vierge appelleey par Bayer ;
deux doigts repondent environ 5 5' , ainii la latitude de l’é-»
toile etant fuppofée conffamment de 2° 48’ 55", celle de
Saturne etoit de 2° 4.3' 55”; d’0i1 M. Caflini conclut que
le noeud etoit 5 2* 2 1°; ce qui donne le mouvement pour
chaque annee 56" 26"’.

Tycho-brahe obferva Satumc fort pres de fon noeud le
29 Dec. 1 592. M. Cailini ( Eléizz. d’Aj.'r.pag. 400 ) ayant
calcule cette obfervation, trouve le noeud afcendant 5
3* 20° 21’ 5”; cette obfervation comparee avec celle de
1700 donne le mouvement annuel de 29// 24/" feulement.
Sur quoi il faut obferver que M. Cailini ayant trouve 53”
de difference entre les declinaifons conclues le 29 Dec;
1592 de differentes obfervations, il pourroit fort bien y
avoir 20 minutes d’erreur dans le lieu du noeud conclu

pour ce jour—l5; ce qui changeroit de lll] le mouvement
annuel; il faut aufii obferver que la pofition determinee en
1700 par M. Cailini eff le milieu de cinq obfervations
dont les refultats different d'un acgré Bc un quart fur la

Incertitude an mouvement annuel du noeud. Aufli la poiition du noeud de
f°“ “‘°“"°’“°”'· Saturne 8: fon mouvement , font de tous les elemens des

planetes ceux fur lefquels M. Halley diifere le plus de M.
Cailini; il y a dans les Tables de M. Caflini 41/ de plus
our le lieu du nocud cn 1750, 6: 65’ 1 1’{ dc plus pour le

mouvenwnt
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`mouvement féculaire, que dans celles de M. Halley.

I O I 9. Pour diminuer , s’il étoit pofiible, cette incerti
tude , j’ai voulu com arer la polition du noeud établie
ar Kepler dans {`es Tables Rudolphines pour 1 600, avec
`bppchtion de Saturne obfervée en 175 5, dans laquelle Sa

turne étoit fort proche de {`on noeud; la latitude héliocen
trique n’étoit le 18 Juillet 175 5 que de 10’ 3.{’, 8; la lOl]
gitude héliocentrique de Saturne fur fon orbite , étoit de
9* 25° 3 5’ 52"; une latitude de IO, 34/’ fuppofe la difiance
au noeud de if 2’ 17", comme il eff aifé de le trouver par
la réfolution d’un triangle fphérique reétangle ( 1005 ) ,
dont un coté ei} de 10/ 34/’, & l’angle oppofé de 2° 30’ 36’€
inclinaifon de l’orbite de Saturne; ainfi le lieu du noeud ,
fuivant cette obfervation, étoit a 3* 2 1° 3 3’ 3 5"; les Tables
de M. Caflini donnoient 32’ apt" de plus , Bc celles de M.
Halley 1 1' 5o" de moins.

I 0 2 0. Le lieu du noeud en 1600 , fuivant les Tables
Rudolphines , étoit a 3’ 2 1° o' plus avancé de 34' que M.
Cailini ne le trouve par l’obi`ervation de 1 592; mais Kepler
Eyant difcuté plufieurs obfervations diH°érentes dans la
conftruétion de {`es Tables, l’on doit avoir quelque con
Hance E1 fa détermination , & ii l’on y compare celle de
_1755 , on trouve le mouvement annuel de 12// 958; mais
les calculs de l`attra£tion donnent q.1" 6 , ainii nous devons
avouer qu’il el} trop diHicile de décider quant a préfent
cette queflion , ét qu’il {aut attendre au moins l’anr1ée 1769
temps auquel Saturne paH`era par {on noeud defcendant:
j’obi`erverai cependant que le mouvement annuel de q.1" 6
donné par la théorie ne diH`ére pas beaucoup de celui qui
réfulteroit d’un3milieu pris entre la determination de Ptolé
mée 8: celle des Caldéens; ainii ayant égard aux trois
déterminations je m’en tiens a 4,5" , 8: je fuppofe Yépoque Cer mouvemem

§;;*é*;d¢ 45 fcwdu noeud pour 1750, 3* 2 1° 30’.
I 0 2 I . Pour raH`embler {ous un feul point de vfie les

recherches contenues dans les articles précédens , j’ai mis
dans les Tables fuivantes le lieu Gr le mouvement du noeud

de chaque planete par rapport aux étoiles fixes , fuivant la
théorie ( Mein. Acad. 1758 df 1761 ), & fuivant les Tas

Tome I, S ff

s’
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blcs dc M. CaHimi 8c dc M. Halley; Ic Ggnc— marquc uh
mouvcmcnt rétrogradc par fapporc aux écoilcs fixes; la
dcmicrc colormc dc la iécondc Table cf: lc mouvcmcnc

annual par rapport anx équinoxcs fuivant la théoric qui cit
Ia fommc ou la d;iH`ércncc cncrc go" 3 6; lcs nombrcs dc la
premiere colonnc.

TABLE dc Za longitude du Nwud de céague Plemete
your 17g·0 , JZ dé fm ./Fi’bu1»e7ne1zt_#culaire jaivanrzt

M. Cafni K M. Ha//gy.

M. HALLEY.M. CAssmr.

Longir. du N. I Mouv. féc. Longit. du N. I Mouv. féc.

Mercure,!1¢ 1 $0 2;’ 20"II.° 24/ 4.0"l1= 1 g° z1’ {8"\1° 2g' zo"

Vénus, I2- 14. 27 4f `OMars, 1 17 4; 4; I0
Jupirenlg 7 4.9 ;7 0Sarumc. 3 22 1 4. I1

fg 40 l2 I4 23 42;6 4.0 1 r7 ;6 21
40 9 Is 8 rs +9
3;-.11|3 21 20 ;

TAIBLE du mozwemerzt amzuel des Nmudk

O S I 40
I 2O

I 23 2O
O 30 0

de chaque
P/arzetc par rapport aux Etoile.; fxes , _/hivarzt la
t/zeorie de ['AttracZiotz , JC _/zlivarzt Ze: Taéler a'e M.
Ca_@`1zi·JC de M. H allgz ; avec lem0u1»e1ne1zt‘par rapport
aux e4ui1zoxe.s‘ , fzivant la taolorie.

Suivanr Suivant Suivanr, Mouvemem
Ia Théoric. I les Tables dc _ les Tables de par rapport aux

Ejlaihni. · M. Halley; ` équinoxcs.

Mercure, - ;"0 O 4.;”
I Venus, — 2O 4- — I7 -— I9 ` 29 9
Mars, -— IO ; I —— 17 I -— I2 I 39 S
Juprter, -|— 7 2 · -— 27 O . f'] {
Saturne, —· 8 7 ; -{-· 6 I —- 3.2 6
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IJO2 2. Le calcul du mouvement des ncruds que j’ai Rernarques rut

lbdc °°déduit du principe de Yattraétion , fe trouve détaillé dans lzoaxnizn’’`
les Mémoires de lAcadémie pour l7§8 Bt 1761 , jen don
nerai un abrégé dans le Livre XXII. en parlant de l’attrac
tion. Le mouvement du noeud d’une planete eit le réfultat
du mouvement que toutes les autres planetes y caufent;
car chacune inHue plus ou moins fur le noeud des autres :
mais comme la théorie fait trouver ce mouvement du

nceud , fur l’orbite de la planete qui le produit , il eft nécefi
faire de réduire a Yécliptique tous ces mouvemens qui fe
font fur des orbites diftérentes pour en c-ompofer un feul
mouvement fur Fécliptique; c’eit cette réduétion qui rend
direct le mouvement de Jupiter; car il eft n-aturellement
retrograde fur 1’orbite de Saturne; rna-is il devient direct ,
quandon le rapporte a Fécliptique.

I 0 2 3 . Soir CB (Fig. 7; ) liéeliptique , CA l’orbire de rig. 7;.
Jupiter , BA 1’otbite de Saturne; la longitude du ncxéud C
de Jupiter en 1760 eit de 3= 8v° 2 ;’ ,2 fuivant les Tables de
M. Ha1ley;la; longitude du noeud'_B de Saturne, eit de
3= 210 2g', la difference CB eil de 120 g8’. L’_i11clinaii`on C
de Porbite de Jupiter eft de 1»° 19’, & l’inclinail`on B de l’or—
bite de Saturne eft de 2° go'. En réfolvant le triangle ABQ
on trouve AC de 26° 41,,, Gt 1`ang1e A ou 1`inclinai{·bn— de
l°orbite de Jupiter fur cell-e` de Saturne 1°` vg'. Par Feitet
naturelde l’atgra€tion de Saturne fur Jupiter , le point d’in*
terfeétion A de liorbite de Jupiter ét de eelle de Saturne,
doit rétrograder dans le fen-s contraire au rr1'ouvem‘ent de
Jupiter, deft-a—dire, que le nr1=:ud ira de·A en a,= Gr l’or-·
bite de Jupiter ACpafl`era dans la {ituation a c-, fans que
Yaugle A éprouve aucun changement, cie-it-ajdire , que le
triangle ABC fe changera en un triangle tz B c , les angles
A 81 B étant conitans ; & le ncxeud C de l’0rbite‘ de Jupiter
Fur Yécliptique paflera en c; ma-is il aura un mouverinent
direc} Cc , quoique le mouvement Aa air été retrograde
ainfi quoique Faétion des planetes les uries i`urQ les- autres

roduife dans les nceuds un mouvement rerrogmde fur
?orbite de la planete troublante oude la planeter qui par

fon attraction produit ce mouvement , cependant le mou
S ff ij



Dans quel cas
Ic mouvemcnti
deviant dircft.

Fig. 76.
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vcmcnt des nocud’s fur Fécliptiquc dcvicnc quclqucfois
dirc& ou fuivant 1’0rdrc dcs iigncs , comme dans lc cas du
nccud dc Jupiter dont jc vicnsdc parlor.

I 0 2 4. En général lorfquc la planctc troublantc aura
{on angle d’inclinai{`on B plus grand que l’ang1e C de
la planete troublée , le mouvement du nmud de celle—ci
{era direét fur Yécliptique, au contraire fi l’angle B étoit
plus petit que l’angle C, comme dans la ( Fig. 76 ), le point i
A tomberoit de l’autre coté du point C, le mouvement A rz
du nmud A étant rétrograde , le mouvement C c fur l’é—
cliptique CB le feroit auillg ainfi routes les fnis que Za pla
zzete troub/ante 4 @/2 angle fincelinaéfzzz plus petit gue
celui de la planete trouélek , eZZe zze peutproduire Jazz: Ze
zzwud de ce[Ze—ci gzfurz nzouvemezzt rerrograde.

I 02 j . Si l’on range les planetes 1`uivant l’ordre de
leurs inclinaifons, en confultant la Table de l’art. 104.9, Sc
qu’on metre la premiere , celle qui a le plus petit angle d°in
clinaifon , on aura l’ordre fuivant: Jupiter Mars, Saturne,
Vénus & Mercure; alors on {`era sur que la premiere fera
rétrograder fur Fécliptique les nmuds de routes les autres ;`
la feconde fera rérrograder le nmud des rrois fuivanres ,
mais donnera un mouvemenr direct au nceud de celle qui
la précéde; la troiiiéme produira un mouvement direct fur
les deux premieres, 8c rétrograde fur les deux dernieres; la
quatriéme rendra dire& le mxud des trois premieres , Sc
rérrograde le noeud de la derniere; la derniere ne pourra.
produire qu’un mouvement dire& fur routes les autres
planetes.

I O 2 6. Quand on a trouvé par les régles de 1’arrra&ion
’;¤;g_75_ ( Livre XXII. ) le mouvement A a ( Fig. 7j ) du noeud

de Jupiter fur l’orbite AB de Saturne, il {aut en conclure
le mouvemenr'Cc fur l'écliprique. Pour cela on emploiera
les formules différentielles du XXIII°. Livre. Dans un

triangle ABC dont les deux angles A 8c B {`ont confians
( 1023 ) , la diH`érentielle Cc ou la petite augmentation du.
coté BC ef} égale ala diH`érentielle A tz du coté AB, mul
ripliée par En employant les valeurs de ces trois
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uantités ( 102 3 )-on trouvcra que G Ic mouvcmcnt A zz cii

Je 8" ;6 par annéc , comme le donnenc les calculs de Yau
tra&icm, le mouvemenc Cc fur Yéclipnique ne {era que de
-;” 26. Dans la (Fig. 76.) on auroit exaélemem la méme

. Cef} ainfi qu’i1 faux réduircéquarion Cc
5 Yécliptique le mouvement du nccud de chaque plzmete
produit par 1’atcra&i0n de chacunc des autres plauetes;
nous avons placé ici ces réHexioi1s , parce qu’el1es font né—
ceffaires aux Aihonomes, indépendamment du calcul de
1’attra&io11: elles avoient échappé 5 M. Bradley 1ori`qu’iI
croyoit que le mouvement direc} du nmud du 4°. Satellite
'étoit contraire aux loix de l’attra&ion, comme nous le
dirons dans le XVIIIC. Livrer

I 0 2 7. Le mouvement du nceud d’une plancte fur l’or—
bite d’ui1e autre planete produit un mouvement de l’axe de
Yorbite troublée autour de l’axe de l’orbite dc la planete
troublante ; par exemple, quand on dit que Satume par fort
aélion fur Jupiter fait rétrogader les noeuds de l’orbite de
Jupiter, cela revient au meme que de dire que l’axe de `
l’orbite, ou la ligne qui paHe par les poles de 1’orbite de

upiter St qui ef: perpendiculaire au plan cle cette orbite;
tourne autour de l’axe de l’orbite de Saturne , ou que le
pole de l’orbite de Jupiter décrit autour du pole de l’0rbite
de Saturne un petit cercle dont le rayoneit de 1° 1 g',
c’ef’c-a-dire , égal a la quantité de 1’inclinai{`on mutuelle de
ces deux orbites l’une fur l’autre.

I O2 8. Pour faire comprendre le rapport ou plutot
Yidentité de ces deux chofes ; foit 5 Fig. 77 le centre
commun de deux orbites_ ANB, CND, dontles plans font
inclinés d’un degré 1’un fur l’autre, PO 6: E L ", les axes de
ces memes orbites qui leur font er endiculaires; P le polede l’orbite .4./VB, E le pole de Forgite CND , EP la dif;
tance de ces poles égale a l’inclinaifon des deux orbites;
ou a la quantité dont le point B ei} éloigné du point D. Si
l’on tire par les deux poles P 8: E un cercle PEBD , il
rencontrera les deux orbites a 9o° des nceuds N, M, de
chacune 5 BD égale 5. PE marquera la plus grande difiance

S f f iij

Mouvement
d’un pole auteur
d’un axe.

Fig. 714
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ou 1’1nclinaii`cm des deux orbires , parce que les arcs PB BE
ED font chacun de 90°, auiH bien que les arcs NB, MB j
ND, ./VID. Mais H le nccud ./V change de pofition , les
points B 8c D de la plus grande difiance changeronz de la
méme quancité , parce qu’ils font toujours néceffairement
a 9o° des noeuds ./V Bc M; donc le cercle PEBD chan
gera également , & le pole E avancera de Ia meme quan
tité dans le petit cetcle ER. C’q/Z aiqjf que le mouveznenz
du nmud Jun cercle jur zuz autré cerc/e _/i¢pp# lenzozwea
men: circu/aire du po/c de Pun autour du pole de·Z°autré•
Nous ferons plufieuts fois ufage de cette propoiition.

I O 2 9. Ainfi le mouvement du nmud d’une planete fu:
Yécliptique fe réduit au mouvement du pole de 1’orbite de
cette planete autour du pole de Yécliptique; mais ce mou
vement ne fera pas uniforme, patce qu’i1 eft Yaffemblagc
des mouvemens patticuliers que chacune des autres plane
tes produit fur le nceud de celle—ci, lefquels mouvemens
ont chacun des modifications différentes patce qu’i1s déé
pendent de la [ituation des. ncxuds, 8: de la quantité des
inclinaifons. Aufii les mouvemens des nccuds des planetes
déduits de 1’attta&ion( 1ozi ) ne font exaéis que pour un `
petit nombre de {iécles.

I O 3 0. L’11j1cL1NA.1soN d’une planete ef’t l’angle que Ic
4i”°li¤¤if°¤’» plan de fon orbite fait avec le plande l’écliptique( 794.);

a latitude héliocentrique ( Sl 1 ) , de cette planete lori
qu’elle eil a 9o° degrés de fes nceuds , ei} égale a cette in
clinaifon, patce que la planete eI’t alors auili éloignée qu’ellc
puiife étre du plan de Yécliptique.

I· O 3 I . Ainfi pour trouver l’inelinaifon d’une orbite il
fuH:1t d°obferver fa latitude lorfqu'elle eft s 9o° des noeuds ,
& de réduire cette latitude obfervée ou géocentrique , it la
latitude héliocentrique ; mais comme cette derniere réduc·
tion fuppofe connue la parallaxe du grande orbe, on cher
cbe at éviter cette condition par la méthode fuivante.

`Bremiere I O 3 2*. On choilit le tems ou le foleil eft dans le ncxzud
M¤=**¤d€· de la planete, dell-a—dire, at la méme longitude, patce

qu’alors la terre paffe en T fur la ligne des noeuds ./\/JT
’K· 78* ( Fig- 18 ),p ce qui rend la détetmination de 1’inclinaii`on



De: Nwuds JC IncIina%n.¢ des P/arzetes. {ri
fort {imple. Suppofons que la planete fe trouve pour lors
en A , de maniere qu’ayant abaillé la perpendiculaire AB
fur le plan de l’écliptique , la ligne TB qu.i marque fon lieu
réduit a Yécliptique foit perpendiculaire at la ligne TSN
dans laquelle fe trouvent le noeud & le foleil; l’angle d’é·
longation BTS étant de 9o°; alors les lignes A T8: BT font
perpendiculaires a la commune feélion TN', l’une dans
le plan de l’orbite , GL Yautre dans le plan de l’écliptique;
elles Font donc entr’el.les le méme angle que les deux plans,
c’ei’t-a—dire , un angle égal a l’inclinaii`0n que l’on cherche
( 799 ) ; or 1’angle ATB n’eft autre chofe que la latitude
méme de la planete vue de la terre; ( 8o1 ) donc Za lazi
tude obkrvéc fern: eZZe—m€me finclirzaéfnrz de l’or6ite .· a
melie il el’t rare de rencontrer ces deux circonilances en

femble, deft-a-dire , le foleil dans le noeud , & la planete
a 9o° du foleil; d’ailleurs cette derniere condition ne fe
rencontre que dans les planetes fupérieures , ainfi nous
avons befoin d’une régle plus générale pour la détermina
tion des inclinaifons.

I O °` . Soit P la lanete (Fi .-78) en un oint uel- settmde )R iige iifi¢;onquede {on orlte, la terléta-nt toujors dais laMé‘h°d°•

ligne des noeuds TS./V, on abaiile la perpendiculaire PL de Fig. 18. U
l’orbite de la planete fur le plan de 1’éclipti‘q`ue_, on tire
des pointsP St L les perpendiculaires PR Gt LR fur la
commune feétion des-deux plans , l’angl‘e PRL de ces deux
perpendicula-ires fera égal m¤g1a des deux plans-, c’ei’t—a
dire , a l’inclinai{`on de l?orbite fur le plan de l’écliptique
(799 ); 1’angle LTP fera égal at la latitude géocentrique de
la planete , l’angle RTL égal a Félongation de la planete
( 8 ig ) ; alors la propriété ordinaireides triangles reélilignes
rectangles , tels que RTL Gt PTL donnera les deux pro
portions {`uivantes.

TL:RL::R : lin.- RTLdonc RL : PL :: fin.
}TL : PL : : R : tang. PTL RTL : tang. PTL. `
Mais dans le triangle PRL-reEtangle en L on a cette aus

tre proportion RL : PL : : R : tang. PRL; donc en com.
arant la ;=. rortion avec cette derniere , on aura {in.

popRTL : tang. :;R:tang. PRL, c’cf’t—a-dire, que le
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Kégle pour jinus Je Z°e'/ozzgariorz qi au rayon comme Za tazzgcrzte da Z4

:lii?d¤1Im°h` Zatirude oéfzrvee qi a la tarzgerzte de finclinayozz, °
I 0 3 4.. EXEMPLE. Le I2 Janvier 1,741-7 a 6** 6’ 3g" dt;

matin, M. de la Caille obferva la longitude de Saturne-;
65 26° I2, g2?’, &l`a latitude boréale 2° 29’ 18", le foleil
étoit alors a 9s 2 1° 47’ , c`efi—a—dire , dans le noeud de Sa—·
turne , ou du moins il n’en étoit éloigné que de I2 minutes
felon les Tables de M. Cailini, ce qui ne peut produire
aucune erreur fenfible dans le réfultat. En appliquant
cette obfervation 1’analogie précédente, on trouvel’i11cli—
naifon de l’orbite de Saturne 2° 2 9’ 4g", au lieu de 2° 30’ 10%
que donne M. Halley. ( Mein. Acaa'. 174.7 pag. 1;; ).

jlwoirieme I O3 j . Lori`qu’on determine le lieu du noeud d’un6‘
M°‘l‘°‘l°’ planete par le moyen de deux latitudes égales ( 1007 );

foit que ces latitudes foient prifes avant 8: apres le paffagc
d°une planete par fes limites, ou qu’elles foient prifes avant
& aprés le paffage par le noeud , les memes obfervations
peuvent déterminer at la fois non-feulement le noeud , mais
encore l'inclinai1`0n de l’0rbite.

I 0 3 6.EXEMPLE. Le I3 Mars 1693 a17h §0'lalongi-R
tude de Saturne fut obfervée de SSQZO 36’ go", Bt fa latitude
feptentrionale de 1° 24’ go" 5 la longitude héliocentrique
étoit alors 8* 170 12, go", le vrai lieu du foleil 1 is 24.8
2g' 18" fuivant les Tables de M. Caflinig d’oi1 M. Caflini
conclut que la latitude héliocentrique de Saturne étoit de
1° 2q.’ I2//. Cette obfervation comparée avec celle du 55
Mai 1699 donne, fuivant le calcul de M. Cailini ( IOO8 );
9s 2 1° 10/ 43" pour le lieu du noeud : retranchant de ce lieu
celui de Saturne vii du foleil 8* 17° Iz' go", on a la dif-;
tance de Saturne a {on noeud defcendant , ;;° g8’ 1 ;” vfie

Fig- 74. du foleil; qui ef’t l’arc LA( fig. ga ) : ainfi dans letriangle
PAL fphérique reilangle en L , on connoit les cotés
LA Bc PL, on aura l’angle A, ou l’inclinaii`0n veritable dc L
l’orbite de Saturne 2° 3o’ 44/’

T¤¢¤¤vé¤i¤¤rd¢ I 0 3 7. Cette méthode qui détermine a la fois l'inclinai—cmc M°[h°d°'
fom & le nceud diune planete par deux obfervations de latiq
tudes égales , eil moins exaite que celle de les déterminer
[éparément en employant une obfervation faire dans le

mud
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ncrud pour détermincr Ic nccud , & unc obfcrvation faicc
dans mic des limiccs pour avoir 1’inclinaii`0¤ dc 1’0rbitc. En
cffct H lcs deux obfcrvations correfpondantes font ptés du
nctud cllcs détcrmincut mal 1’inc1inaii`0n dc 1’0rbitc; puii`
qu’al0rs la latitude eff petite & qu’0n ne doit pas détermi
ner une quzmtité plus grande par le moyen de celle qui eff
moindre; au contraire fi ces deux obfervations font trop
pres des limites , elles font peu propres E1 déterminer le lieu
du nmudg par exemple, 5 3 o° du nwud la latitude d’une pla
nete n’eif que la moitié de fon inclinaifon; fi l’on fe trompe
de 1o"‘dans la latitude obfervée , on fera en erreur de 2o’{
fur Yinclinaifon cherchée ; ainfi cette obfervation fera
moins favorable de moitié que fi l’on avoit obfervé la pla
nete dans fes limites. D’un autre coté le changement dela
titude d’un jour a l’autre n’·étant alors que les i} de celui
qu’elle éprouve dans les nmuds , on aura un huitiénne moi-ns
d’exa€fitude pour le lieu du nmud que fi l’on cut obfervé la
planete dans fon nceud. Si l’on prend les deux latitudes
correfpondantes & égales a 4g° des nmuds , la latitude n’é
tant alors que les & de Yinclinaifon, une erreur de 7" fur
Yobfervation des latitudes que l’on compare, en produira
10 fur l’inclinaifon que l’on veut en conclure , Gt en méme
temps l’erreur que l’on·c0mmettra fur le lieu du noeud fera
plus grande dans le rapport de 1o a 7, que celle qu’on au
roit pu commettre en obfervant la planete dans le nceud.

- I O 3 8. Pour bien fentir la loi de ces différens avanta
ges il faut confidérer que la latitude augmente comme le
finus de la diffance au ncrud, parce que dans un triangle

. fphérique tel que PAL ( Fig. M )1e finus du coté PL eff au
finus de Phypoténufe PA comme le finus de l’angle A eff
au rayon; ainfi la latitude PL qui a caufe de fa petiteffe eff
proportionnelle a fon finus croitra comme le finus de la dif:.
tance au nmud PA ; on verra dans le XX°. Livre que la pe
tite variation d’un iinus , eff a celle de l’arc comme le cofi
nus de l’are eff au rayon, c’eff-a-dire, qu’a go degrés le
cofinus étant les %’; du rayon, la variation du finus n’eff
que les {EQ de celle de l`arc, ou de celle que ce meme finus
éprouvoit dans fa naiffauce , (c’eff-a-dire , quand l'arc 6: le

T t tTome I.

Mefure de 1’a

vantage que1‘0n
trouvc.

Fig. f4·•
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{inusétoient l’un 6t l’autre tres—petits 6: croiffoient égaIe4
ment); ainli la petite augmentation qu`éprouve la latitude
d’un degré a1’autre fera aulli proportionnelle au colinus dc
l’argument de latitude; 6L comme l’on obferve la pofition
du noeud par le moyen de la latitude avec d’autant plus de

récilion que la latitude augmente alors plus rapidement ,
’avantage ou la précilion que‘l’on trouve a déterminer le

lieu du nuaud par le moyen de la latitude, efl: auffi propor-·
tionnel au cofinus de l’a1·gument de latitude; ainli a 6o° du
noeud l’avantage ell réduit at la moitié, tandis qu’a ;o° il n’y
avoit de perdu que les {g ou le demi-quart de l’avantage
qu°on avoit eu dans le ncxtud.

I O 3 9. A l’égard de l’avantage qu’on trouve at détermi·
ner l’inclinai{`on par le moyen d’une latitude obfervée , il efl
proportionnel au iinus meme de la diflance au noeud , parce
que la latitude obfervée fuit le meme rapport; fi d’une lati
tude d’un degré l’on veut conclure une inclinaifon qui ell:
de deux, comme cela arrive quand on a obfervé $1 go degrés
du noeud , on s’expoi`e dans le réfultat at une erreur double
de celle de l’obi`ervation meme , c’eft-a—dire , qu’on n’a que l
la moitié de Yavantage qu’on devroit fe procureri Auili dans
les différentes determinations que je rapporterai bien-tet
des inclinaifons planétaires ; j’aurai toujours foin de marque:
la diftance au noeud pour faire juger du degré de précilion
dont elles feront fufceptibles.

I O 4.0. J’ai dit que plus la latitude augmentoit rapide
ment , plus il y avoit de précifion 6c d’avantage a determi
ner le lieu du nmud par {on moyen; l’0n peut s’en a{l`urer
par le meme raifonnement qui a fervi a prouver que l’équi—
noxe fe déterminoit avec plus cfexaélitude quand la décli~
naifon du foleil augmentoit avec vitefle; ( g86 ).

I 04 I. Dans le- choix des oppoiiltions que l’on prend
pour détermine-r Pinclinaifon d’une planete fupérieure, on
choilit celles des moyenncs diilances plfitot que celles qui
font faites dans l’aphélie 6: le périh-élie , parce que le rap
port des moyennes diflances des planetes entr’elles , étant:
mieux connu que celui des diflances aphélies 6c périhélies
gui fuppoibnt de plus la connolffance des excentricités, on
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peut réduirc avec plus dc sfuccé lcs latitudes géocentriques
6: obfervées, aux latitudes héliocenttiques dont on 2. befoin
pour trouver l’inclina1i`on.

I 0 4 2 . Pour déterminer l’incl1na1{`on d’une planete aufli
bien que tout autre Element , on doit choilir les cas ou {on
eget ef} le plusgrand, le plus multiplie , le plus feniible. L’in
clmaifon de lorbite de Vénus quoiqu elle ne foit que de
3° 2g' , produit dans certains cas pour nous une latitude
géocentrique de 8° , comme cela arriva dans la con)onc—
tion inférieure de Vénus obfervée le 2 Sept. 17oo ; il efl:
évident que fi l’on s’ét0it trompé de 1o" dans cette obl`er—
vption , quoiqu’iln’en réfultét que 4/’ fur l’inclinziifon il
·o.11 en feroit pas moms vrai qu on auroit encore 1 o ’ d erreur
a craindre une autre fois dans une pareille obfervation.

{Q4;. L’1N.cL1NA1so1y1 DE Mencuxe peut fe déduire

Cas ou l'eH`ec
de l‘inc1inaifon fc

multiplie.

Inclinaifon dc
Mercure.de Yobiiervation du 21 Mai K7} g; ce jour-la a IOH 39’ du

matin , M. Maraldi détermina le lieu de Mercure a 1* 8°
56’ o" Sc fa latitude méridionale a 2° 2 3’ gy", il étoit alors _
éloigné de 7g° 42’ -de fon ncxzud, d’o€1 M. Callini conclut
que la latitude héliocentrique étoit de 6° 41’ 4c", & l’in·
clixiaifon de l°0rbite 6° g4.’ I2//. ( Elein. d’/{/L'. p.- 616).

Le 16 Iuillet 17] 1 E1 lOh g2' 4.7" du matin , M. Caflini
détermina le lieu de Mercure a 3* 3° 2’ 3g" avec 2° 2’ 2O/I
de latitude mé1idio11ale ; fa diilzmce au noeud étoit de Elle ea dc 7

dcgr°5°
$90 16{; d’oi1 il l`uit que fa latitude héliocentrique étoit de
5° 1 g' go" Gt l’inclinaii`on de l’orbite 6° gg’ go". Les obl`er—
vations de Mercure étant rares, on ne doit pas étre étonné
de trouver dans cette détermination quelques minutes d'in—

Eertitude; M. Halley la {`uppofe de 6° ggr 20//, & M. CaiHnie '7° o'.

I 044.. IJINCLINAISON DE Vmus {ur Yécliptique ei} Inclinaifim de
V°"“S‘

tres—f`acile E1 déterminer exaélement, l0rl`qu’0n obferve {es
conjonélions inférieures dans le temps de fes plus grandes
latitudes, c’eii—a-dire, quand elle eil s 9o° de fes noeuds; car
alors on n°a aucun befoin de connoitre la poiition exaéte du
n<1=:ud; G: fa difiance A la terre étant trois fois plus petite
que fa difiance au foleil, les erreurs qu’on peut commettre
fur fa latitude deviennenc trois fois moindres fur 1’i¤clinai·

T t t ij
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ibn ( 1042 ). Lc 2 Scptembrc 1700 Ia Iacitudc dc Vénus Put
obfcrvéc 5 Paris dc 8° 4.0’ 1g” vcrs lc midi, cllc écoic 5
86° 22’ dc Ibn ncrud; d’0i1 M. Ca{Hni conclut que fa latitu
dc hélioccncriquc étoit dc ;° 22’ ;8", & Yinclinaifon dc

EII·e_e€l dc;_deg. ibn orbitc ;° 2g' g". Lc 28 A0€1t 17r6h 23° 4.;’ 37//13.]-a*
23 lm"' L"` "°”' titudc dc Vénus fut obfcrvéc dc 8° 3 g' 24” , Véhus étant 5

82° 8’ dc {on nmud aufcralg d’0E1 il réfultc que fa latitude
héliocentrique étoit de 3° 2 1’ 16", GL l’i·nclin—aiI`0n de ibn
orbite 3° 23' 10”. ( E/ein. d°A#.p. 574. ); ainfi cet élément
efi connu avec exaélitude,. M. Cafiini Sc M. Halley fom:
d.’acc0rd a fuppofer cette inclinaifon de ;° 23’ 20”

r¤C11mir¤¤ de I 04. j. L’1Nc1.11~1A1s0N DE MARS décerminée par unc
Mm'

obfervation de Flamfiead du 3 Mars 16 94., & calculée par
M. Caiiini, (E/em. d’Aj£.p; 4.92 ), Mars étant 5 89° de

1° <0' <2'{'ibn nccud , fe trouve de
Par une autre obfervation de F Iamflead du 27

Mars 1694,578°31’du uwud cna, 1
Suivant une obfervation faite 5 Paris le 2 N 0v..

1695, 5 g6° 9’ du nceud ,
Par 1’0pp0fiti0n du 8 A0€1t 1687 obfervée 5,

Paris , 5 90° de i`0n.n0eud,
Suivam; l’0pp0fiti0n obfervée le 2 5 A0£1t 1 5 9 3

par Tycho-brahéi ,
M. le Gcntil par la conjonftion de Mars avec

E des Gémeaux au mois de Mars 1756 ,
( Mein. Acad. 1757 page 259 ), Mats étant

_ 5 85° de fom nceud ,.
Par la hauteur méridienne de Mars obfervée le

1 1 Févrie1·1—756, 5 71° du mxud,
Par la hauteur méridienne obfervée le 29 Janv.

1754., 5 56° 12’ du nwud,
Par1’0pp0fiti0n- du mois de Septembre 17 5 1 ,

5 56° 51’du nceud,

3.3

20.

I2

M. le Gentil y a aufli employé les obfervations de B0uil——
laud ,. tirées d’un manufcrit latin dont M. le Monnier étoit
dépofitaire; mais ces obfervations n’étant fémdées. que fur

Elleefl (.lCld€g•. desc difiances efiimées fans aucun inftrument, leur 1=é{`ultat·
"` m‘"‘

m'a];0€1ter0it rien. 5 la cettitude; qui nait dies obfervatiomw
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précédcnzcs; cllcs par0iiTcn: démontrcr quc 1’inclinaif0n
de Mars eft dc 1° g1' g". M. Halley 6: M. Caflini fonc
prcfquc d’acc0rd 5 cct égard.

1 ¤46. L’mcL1N_A1s0N Ds Jurxrun fuivanc Yobfcrva- rqcunaimbn ac
tion faire 5 Greenwich lc 2 1 Déc. 1690 par M. Flamitead, J“P"°'•
5 86° du nmud 6: calculée par M. Cailini, ( Elehz. JA]?.
page 443 ) fe trouvc de
I/Obfervation faire par Hévélius Ie 28 Mars

1 661 doimc ,
L’Obi`ervati0n faitc 5 Paris Ie 2 Avril 167 3 , 5

84,° du nceud ,
Celle du 16 Sept. 1690, 5 S7'? du nccud,
Cclle du 2 OEI. 1702, 5 88° du nczud,
Celle du 8 OE}. 1714., 5 83° du nmud ,
Celle du 20 M5rs 1720 , 5 83° du nczud,
Celle du 13 061. 1726, 5 77° Q du nmud ,

M. lc Gentil. détermine auiii 1’inc1inaif0n dc

Jupiter ( Meh:. Acad. 1758 ), par une c0nj0n—
tion de Jupiter 5 Pétoilc 9 de Ia Vicrge, obfer-·
vée par M. Picard en 167; ,

1° IQ, 2?I{

1°20’

Et par l’0pp0fiti0r1 de Jupiter obfervée en 17g0, 1

1 8

20

18

2<”

S3

20

28

LC 1Hil.i€\.1 CHCIC COUECS CCS (Jéf€l.'1'1liHZlfiOI“1S IIOLIS 3PPI'CI`ld ElIe‘e{{d¢‘1_Jeg;
ue l’inclinaif0n de Jupiter e{’t 5 tres·peu pres de 1° IQ] 26". *9 mi"- “¤ dm

_M. Cailini 6: M. Halley ne diH`érent que de 20// entr’eux.
1 047. IJINCLINAISON DE SATURNE efi déterminée I¤c1i¤¤i®¤ dg

S°"""°'
dans M. Cailini par une obfervation du 20 Avril 1688 ,
faire 5 1 lh 23/. Satume fut obfervé 5 6* 200 $7/ go" de lon
gitude , avec une latitude boréale de 20 4/7, go"; d’oi1 M.
Cailini conelut que fa latitude héliocentrique étoit de
20 go' as". (Elebz. d?AjZ. p. 39; ), Saturne étoit refque
dans fes limites , 6: la plus grande latitude ou l,lI1ClJ1'1Hll`OIY

2030/ g0’fde l’orbite fe trouve de,
L’Obi`ervation du I4. Avril donne, 2 30 37

Le 2s Déc. I703 5 6* gil du foir Saturne {ut obfervé 5
os Iso S2, go" de longitude, avec 20 34/ IO" de latitude
auflrale; d’oi1 M. Caiiini conclut que fa latitude héliocen
trique égale pour lors 5 Pinclinaifon de ibn orbite, étoic
20 x0' o".

{T t t iij
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Elleeflderdeg. Le I3 Mars 1693 8: le 3 Mai 1699, la latitude de Sa:

3° ’“i"·&d°"**°· turne ayant été obfervée at 3.4° du noeud, M. Cailini en
conclut.l’inclinaii`0n de

M. de la Caille en 1747 1’a déterminée com
me on l`a vu ci-devant( 1034 ) de

2° 30* 44'{

2 29 4;

Le milieu entre ces {ix déterminations ef': de 2 30 27

Pcs Inclinailbns I O 4. 8. Suivant les calculs que VM. Euler a faits de l’at
traéhon de Jup1ter fur Saturne (page 77 )’, cette. aéhon `
peut a peme produ1re _;" de var1at1on dans l1ncl1na1ion de.
Saturne; ainli cette inégalité périodique eff abfolumenc
négligeable: j’ai trouvé qu’il en eil de méme des autres
planetes; leurs inclinaifons I1’0I.lt prefque aucune inégalité
périodique.

I 04.9. Pour donner une idée de la différence ou de
l’incertitude qu’il peut y avoir dans les inclinaifons des or
bites planétaires , nous allons rapporter celles qui font éta—
blies dans les Tables de M. Callini & cle M. Halley, on
verra que la plus grande différence ei} pour Yinclinaifon dc
Mercure., Bc. cependant elle n’efi que de go". On pourra
comparer a ces réfultats ceux que nous avons rapportés
dans les articles précédens. Nous avons mis dans la méme
Table la plus grande réduélion , parce qu’elle ei} une fuite
nécellaire de Yinclinaifon , étant égale $1 la moitié du linus
verfe de l’inclinaii`on ( 808).

TAB L E de l’izzclz`naM`arz des Planet}.: JC de la plus
grande re';,luc?i0¢z a feclqvri ue ,_/uivazzt les Table.;

de Kepler, de M. Cajqzi JC de M. Halley,

KEPLER, I M. H.·.1.1.1aY. M. C.¤.ss11~u.

1 Intlinaigrr I Inclinaifon. I Reduce. | 1se1Hr¤T1éE.»i

Mercure,}6° ;4’ o”'6¤ jg! 20"| I2, 49"`7° oo' oo"I12" g2"

VéDUS,'3 22 0I3 23 20I3 o|3 23 20l3-0
Mars, 13030 131 0 o;4 13-054 034 IJupiter, I1 I9 2O {1 19 IO 0 27 I 19 3-0 O 29' Sarume, 2 32 0 2 30 IO 1 38 .l2‘30 36 1 39



I 0 j 0. Lcs calculs dc l’Attra£’ti0n qui m’on: fait con
noicrc lc mouvcmcnc des ncmuds dcs plancrcs produits par

,]curs.attraEti0ns réciproqucs , m’0nt appris un fait qu’0n
u’av0it pas cncorc foupqonné , quc lcurs inclinaifons fur
Yécliptiquc uc fqauroicnt étrc confiantcs : j’ai crouvé , par
cxcmplc , quc l’a&i0n dc Vénus diminuc Yanglc d’inc1inai—
ibn dc Mercure de 8" par Hécle ; de méme 1’a&ion de Ju
piter diminue de 3” l’ixiclinaiI`0n de Mercure , augmenre
de id" celle de Vénus, diminue de 2g" celle de Mars ,
6: augmeme de 9" celle de Sarurne.

I O j I. On verra dans le Livre de I’Atrra€ii0n que
chaque planere fair rétrograder fur ibn orbire les nceuds
de routes les autres planetes, comme je Pai déja dit (1022);
l’eHet de ce mouvement eff de déplaccr toutes les orbites,
6C ii me peut manquer d'en réfulter un changemeut dans
Ieurs iucliuaifons fur Yécliptique. Soit CB Yécliptique ,
( Fig. 7;. ) , AB 1’0rbite de Saturne,AC celle de Jupiter,
A tz le mouvement du nceud de Jupiter fur 1’orbite de Sa
turne , qui fe fait fans aucun changementde Yangle A qui
eff l’inclinaifon mutuelle des deux orbites gle triangle ABC
fe change en un triangle 4Bc ; les angles A 6: B demeu
rent conftans , mais l’angle Cne l’eit pas, Gt Yangle c ei}
plus ou moins grand que l’angle C. Suivant les formules
diEérentielles qu’0n trouvera dans le XXIII? Livre , la
variation de l’angle C eff égale a celle du coté AB , mul
tipliée par le finus de l’angle B 81 par le finus du coté BC;
c’ef’t—a-dire, que a’C=a’A B. fin. B. {in. BC ; ainfi quand
on ale mouvement du noeud , on a bientét celui de l’incli
naifon ;pa.r exemple , le mouvement du ntrud de Mars
par l’a£`tion de Jupiter étant de 14" 2- par année , Yangle B`
de 1° 19’ , Gi la ditfiiancc BC des nwuds ;0° 22’, on trou
vera o"248 pour le changem-ent de C , c’efi-a—dire 2a" 8
par iiécle.

I 0 j 2. Les a£tions de Vénus Bt de Saturn-e produifent
encore 6" de diminution dans l’inclina»ifon de l’orbite de

Mars ; en forte que cet angle diminue de gr" par fiécle ,
& depuis le temps de Tycho-Brahé il doit y avoir ggff de
diminution dans Yinclinaifon de l’0rbite de Mars ; 8: iii

Nouvelle équa
tion pour les in·
clinaifons.

Fig• 7Ju
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Paugmcmauon
8: la diminuuon.
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lcs obfcrvations ancicnncs étoicnt aH`cz cxaélcs , on vcrroic
ccttc diH`ércncc dans la Table que j’aid0m1ée ci-devant des
inclinaifons des planetes ( 104.9 ) : cet eH`ec qui fe continue
de Hécle en fiécle , apportera dans la fuite une grande dif-e
ference dans les inelinaiibns des orbites , 8: il y a déja plus
de 8 minutes depuis le temps de Ptolémée , quantité qu’0n
ne doit pas négliger dans la comparqifon des diHérentes
obfervations, mais que les calculs de l’Attra&ion pouvoient
feuls faire connoitre.

I O j 3. Pour fcavoir Ii l’inclinaifon d’une planete doit
augmenter , ou diminuer`, c’eI’t la fituation des nceuds qu’il
faut coniidérer, Soir AB ( Fig. 7;.) , l’orbite de la planete
troublante , & A C l’orbite de la planete troublée , dont le
ncrud paife de A en a ; puifque l`inclinaifon mutuelle des
deux orbites n’efi point changée,l'angle`A & l’angle rz font
égaux, 8: dans ce point—la les cercles A C, ac font paral
leles 5 de—la il fuit qu’ils vont fe rencontrer en un point D;
éloigné de 9o° du point A; car deux grands cercles de la
fphere , pris a 9o° de leur interfeétion commune , devien—
nent fenfiblement paralleles , du moins fur un petit efpace:
or dans le triangle DCc on voit évidemment que l’angle
DcC eff plus petit que l’angle DCE , c°eil—a-dire , que
dans ce cas-la l’inclinaifon diminue.

Rég1<—=· I 0 j 4.. Tourzs LES FOIS que Ze rzaeud de Za p/anew
tr0u5Za/zte 42 p/us cwarzcel gue ce/ui de Ia plazzete trou
6/et , Pirzclirzaé/on de celle-ci JZ dimirzueiz , pourvzi que
fexcés ne _/oi: pas de 180 degreis. Cette regle eif aifée in
appercevoir en Hgurant les pofitions de differentes orbites
les unes par rapport aux autres. Difpofons les planetes dans
l’ordre de la longitude de leurs noeuds afcendans , en come
mencant par celle dont le noeud eff le moins avance , nous
aurons l’0rdre fuivant ; Mercure , Mars , Venus , Jupiter ,‘
Saturne ; cela nous indiquera , conformement a la regle ,
que Mercure contribue $1 augmenter les inclinaifons de
toutes les planetes; Gt que Saturne les diminue toutes;
Mars `diminue Yinclinailbn de Mercure , mais il augmente
celles de Venus , de Jupiter 8: de Saturne, dont les nceuds

font plus avances, &ain(i des autres. ’efpere donner bien;6c_ut
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fur ccctc maticrc des détails plus circonilanciés dans lcs
Mémoircs dc l’Académic.

I O j' Aprés avoir rapporté lcs élémcns dc chaquc
planctc fuivant M. Caflini 6: fuivant M. Halley , il nc fcra
pas inutilc de mctcrc tour h la f`0is fous lcs ycux du Lcélcur
la comparaifom 6: la. diH`ércncc dc ccs Tables , pour faire
juger de l’incertitude qu’il peut y avoir dans les divers élé
mens des Tables Afironomiques. Si je veux fgavoir , par
exemple, de combien l’équaci0n du centre de Mercure
eil dii¥érente dans les Tables de ces deux Auteurs, je trouve
que dans la- c0l0mne de Mercure , & a cété du mot Egua—
zion il y a -— zo' zz"; cela figniHe qu’il faut 6ter zo' zz"
de la plus grande équation prife dans les Tables de M.
Callini , pour avoir cel.le des Tables de M. Halley.

TABLE dc ce gu’il_fauz dzcr des Noznéres corzzerzus dazzs [es Tad/es
de M. CASSINI , 0u _y @012:0 pour avoir ceux des Taéles de

M. HALLEY.

LEB/DEEIiiw-is- I Msncunr. I Vérws, I Mus. I Juviriex. I SATURN:.
LoNG.Moy.17;oI—11' zo" o’ z"I— 0’ 1g"|—|— 4/ 18"|—17gzl’
Lone. de1'A1>néL. -14.
Louc. ovNcmu¤. —— 3
Mouv. sécut. -14.

Mouv. de1'A1·1-1EL.I—4.;Mouv. ouN<muD. — 1

_Eounrou. |—2o
Ilucrnmrsou. l— o

43
2O

22

-—I9 29
* 4 3
—l- O {O
—49 7

— 1 6

O O

-|-IO

DES DIAMETRES APP.4
Des PLANETES.

43

+i9
+25

+24
+43

RENS

18

II

2O

10 j . Lp D1AME*rRE apparent d’une planete eff l’an—
__gle fous lequel il nous parolt , exprimé en minutes & en
fecondes; c’ei’t l’angle dont il eil la corde ou la fous-ten.
dante , en prenant pour rayon la difiance de la planete a la
xerre. Soir Tlaterre , (Fig. 79. ) , ouefi Iitué l`Obferva—
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tcur ; A B lc diamécrc d’unc planccc , TA 8: TB lcs rayoné
vifucls ménés dc la tcrrc aux deux bords , ou aux dcux.~
limbcs oppofés du difquc dc- la planctc , Yanglc ATB cfs
lc diamétrc apparent de la planete.

_ Les diam-éues des planetes fe déterminenc 8: s’0bi`er·
vent avec des micrométres , do-nt on verra la defcriptipn
dans le XIII°. Livre ; mais on y.peut‘ auHi employer lc
temps ·0u la durée de leur paifage. En eH?et , fi Pon obferve
le moment oh le premier bord du foleil fe trouve dans le
méridien , 6: qu’eni`uite le fecond bord Y arrive 2 minutes
plus. tard 5 ces deux minutes de temps indiqueront que le
diamétre du foleil eft de 30’-, en fuppofant qu’il foit dans
lequateur ; On a vu ( 594 ) la diH`érence qui a lieu H le fo
leil rfeit pas dans Yéquateur, Gt nous verrons dans le Livre
fuivant cette méthode appliquée au diamétre de la lune.

I O S7. LES DIAMETRES QPFGTE/ZJ`rJlL/ZE pld/Z€Z'€_/bflt
en rayon i1zve¢ de fd dwazzce. Sila planete AB ,.(_I`ig.
79. ) , étoit fituée en CD, de maniere que TD fur la moitié
de TB , Yangle CTD fous lequel elle paroitroit. , feroit
double de l’angle ATB ou E TD fous lequel elle paroii`
foit auparavant ; prenons A B ou CD pour rayons ; alors ,
fuivant les régles de la Trigonométrie TB feri la cotan
genre de l’angle A TB & TD {era la cotangente de Yangle
CTD : or les cotangentes font en raifon inverfe des tan
gentes, donc TB: TD: ztang. CTD : tang., ETD ; mais
les petits angles font proportionnels a leurs tangentes;
donc CTD : ETD : :TB ; TD ; c’e{l-a—dire , que le dia
métre apparent dans le fecond cas , eff au diamétre appa
rent dans le premier, comme la premiere diilance eff a la
feconde.

;jz‘jv¢r1=vr¤i IO j 8. Les diamétres apparens des planetes ferventdl° w'
i trouverleurs véritables diamétres quand on connoit leurs
diffances z dans le triangle TAB qui eff reéfangle en B, on
a cette proportion ;R; fin. ATB : : TA :· AB ; ainfi l’on
trouvera le véritable diamétre AB en multipliant la_dif`
tance TA par le finus de Yangle A TB , qui eff le diamétre
apparent de la plancte.

On a vii ci-deffus ( 882 )1a maniere de trouver les dif`
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tances des planetes ; on verra encore ( Liv. IX. ) des mé
rhodes pour les trouver par le moyen de la parallaxe : nous
n’avons a parler ici que des diamétres apparens des diffe
rentes planetes, tels que l’obi`ervation les a fait connoitre ,`
en choiliffant les plus récentes 8: les plus exaéles obferva
tions. Avant la découverte des lunettes , l’éclat de lumierc
que répandent lesplanetes, faifoit juger leur diamétre beau
coup plus grand qu’il n’ei} réellement ; Tycho donnoit 3’ {
au diamétre de Venus , 6: Kepler lui donnoit jul`qu’a 7’
on trouvera la Table de tous les fentimens des anciens Ai?

tronomes a ce fujet dans le P. Ricciolj , ( Ajiron. Refmzz.
i - ssp- )- P

La découverte des lunettes fut feule fufhfante pour don
ner une plus julie idée des diamétres apparens , méme
avant l’uiE1ge des microméttes: le P. Riccioli avec le P. Gri
maldi , trouverent le diamétre de Mercure de 2 g" , celui
de Vénus 2* 4-g" & 4/ S", Mars -1’ ;2” , Jupiter 1’_9” , Sa
turne fans fon anneau 36" , (/iflrozz. R¢>rm.p. ggg. ) , 6:
cela dans leurs plus petites difiances a la terre.

Le P. Riccioli avoit déterminé les diamétres de Jupiter
Bc de Saturne par leurs appulfes aux étoiles fixes , & il n’y
trouvoit que 4” de plus , que M. Huyghens ne les trouva
enfuite par le moyen de fon micrométre ; mais il s’étoit
trompé fur le diamétre de Vénus , qu’il trouvoit beaucoup
trop gra-nd , parce qu’ils’étoit peut-étre eontenté de l’efiimer
a la vue {imple ;Hévélius avoit trouvé le diamétre de Vénus
Bc de ]upiter,ia peu—pres tels que M. Huyghens les trouva
enfuite avec l`on micrométre : il les comparoit avec les ta
ches de la lune , dont il avoit examiner la proportion avec
le diamétre entier de_ cet aiire , ( Jelemng. p. 4.4.9 , 4.773
g4.7. ) ; ces diamétres étoient encore crop grands ; & il ef}
évident que l’ui`age des micrométres , dont nous parlerons
dans le XI1I°. Livre,a mis dans cette matiere une bien plus
grandcsexaélitude.

1 0 y 9. Le Dmmrriua DE Mrncrnua dans ibn paffage Dfgmétyg dc
M°*°“¤°·fur le foleil que, j’obi`ervai Ia Meudon en 17;; , mefuré

plulieurs fois avec un héliométre de 18 pieds, me parut
de 1 1” 8 , c’eit-a-dire , 1 1 fecondcs BL 8 dixiemes , ( Meir:.

V uu ij
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Acad. 17 54.. p. 599. ) ; la diftance de Mercure 5 la terra
étoit alors 5 celle du foleil, comme 178 ei’t 5 323 ; ainfi en
faifant cette proportion , 323 : 178 ;; 1 1" 8: 6"2 , on aura
6" 2 pour le diamétre de Mercure au temps ou fa diftance
ei} égale 5 la diftance moyenne du foleil : on trouvoit 7”{—

par l’obl`ervation de M. Bradle , faite en 1723 lorfquc 2;Mercure paila fur le foleil, ( In/t._A_/Zro/1. p. 556. P/zi/of
Tmrzf n°. 386. ) , & 1’on s’étoit fervi de 1a lunette de 12 3
pieds ;ainfi par un milieu je le fuppoferai de 6" 7. On verra
dans le XI°. Livre,1a maniere de le déterminer par la durée
de fon entrée fur le foleil.

I 0 60. L1; DIAMETRE DE VIENUS fur le foleil obfervé
le 6]uin 1761 , m’a paru étre de 57" 8, la difiance de
Vénus 5 la terre étoit alors 5 la difiance moyenne du foleil,
comme 289 e{’t 5 1 000; ainli le diamétre de Vénus 5 la dif
tance moyenne du foleil paroitroit de 16" 7. ,]’ai conclu
exaétement le méme diamétre de quatre obfervations de M.
Short, faites dans d’autres temps avec un micrométre ob
jeétif, appliqué 5 un télefcope de deux pieds ( 1067 ).

1 0 6 I . LE DMMETR1; DE Mans en oppoiition mefuré
par M. Picard avec une lunette de 20 pieds , le 5 Sept.
1 672 , parut de 26". Sa difiance 5 la terre étoit alors 5 celle
du foleil, comme 38 e{’t 5 100 ; ainii fon diamétre eut été
de 9// 9 5 une difiance égale 5 la moyenne difiance du foleil,
qui eil celle 5 laquelle nous réduifons tous les diamétres
pour les comparer CDKIC eux.

I 0 6 2. L1; DIAMETRE mz J111·1·1·11n obfervé par M.
Pound avec une lunette de 123 pieds de—M. Huvghens,
en 1719 parut de 38 5 40”; 8: par les durées des pailages
des fatellites fur {on difque M. Newton le trouve de 37"{—
pour la diitance moyenne de Jupiter au foleil ou 5 la terre.
Si nous prenons 37" { , & que nous failions cette propor

’ ”
non; 10: 52 ::37 gz 193, 73 , nous aurons 313{ pour
le diamétre que Jupiter auroit s’il étoit auffi pres de nous
que le foleil.

I 0 63. L1; DIAMETRE ma S-ATURN1; ,obfervé pa1··M.
Pound en 1719 avec la lunette de 123 pieds Anglois ,
parut de l8” , Gt le diamétre de l’anneau dc 42" , cn lcs ré



Des Diameires apparens des Planczes. gz;
duifant 5 la difiancc moycnuc dc Satumc au folcil 8: h la
tcrrc ; mais cctcc difiancc ci} :21 ccllc du folcil é la tcrrc ,
comme noo ci} $1 954.; ainfi IC diamétrc dc Sammdcii
2/ g" 7 515 diiiancc moycnnc du YOICH, GC celui dc Yanncau
feroic dc 6’ 40” 6, réduic 5 la moycnnc difiancc du folcil
5 Ia tcrrc.

I 0 6 4. Les diamétrcs que je viens d’a{Hgner aux pla.
netes , fe trouvent un peu différemment dans le fyjie
ma Saxurzziuzn de M. Huyghens ; mais les obfervations
fur lefquelles il fe fondoic , ne font ni aufii récentes , ni
aufii exaéies que ceiles dont je viens de parler ; il don
noit, par exemple, 9’ 4/’ au diamétre de Yanneau de Saturne,
g’ g g" au diamécre dc Jupiter , 21"{— 5 celui de Vénus 5 ces
quantités font vifiblement ttop grandes.

I 0 6 j. LE D1AMé1·uE DE LA LUNE varie depuis 29’z8’
ju{`qu’5 3g' 3 g" ; ainfi {on diamétre moyen ei} de 3 1’ 3 1",
comme celui du foleil dans fa plus grande difiance; mais
ce diamétre moyen de ia lune ei} vu a une diiiance 380 fois
plus petite que la difiance moyenne du foleil, & il ne
1`eroit pas de g" s’il étoit vu 5 la difiance du foleilt Nous en
parlerons p_]us au long dans le VII=. Livre ( 1186)r

I 0 66. L2 DIAMETRE DE LA Tama vii du foleil , qui
ei} égal 5 la parallaxe horifontale de cet aiire , ei}_d°environ
1 S" : nous en traiterons en particulier dans le IX°. Livre de
cet Ouvrage ; 5 Yégard du diamétre réel de Ia terre en toi
fes, il fera déterminé dans le XV=. Livre , ou nous traite·
rons de la grandeur Sc de la figure de la Terre ,.on verra
qu’i1 ei} de 386; lieues , chacune de 2282 toifes.

I 067. Suivant le fentiment de Newton , tous ces
'diamétres obfervés avec les plus grandes lunettes , font
encore ai¥e&és d’une certaine irmdimion , ou dilatation
de lumiere qui les environne comme une {range, Gt les fait
paroitre trop grands ; en conféquence plulieurs Afirono—
mes ont cru que pour avoir les vrais diamétres des lane
tes ,ilfa1loit oter 2” de celui de Saturne , ;" de celiii de
Mars , tandis qu’il falloit ajofiter 1" ou 2" aux diamétres
de Mercure Bc de Vénus obfervés fur le foleil, 5 caufe
d’un femblable débordement de la lumiere folaire qui dew

V uu
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voit faire paroitre ces planetes plus petites. Pour moi g
ayant comparé avec grand foin le diamétre de Vénus ob-.
fervé fur le foleil en 1761 , 8: ce diamétre obfervé dans fa
plus grande lumiere avant 6: apres le palfage de Vénus
fur le foleil , je les ai rapportés tous it une meme diflancej
Bc je n’y ai trouvé aucune difference ; je crois donc que le
phénomene de Yirradiation eft abfolumentinfenlible , 6;
que quand on fe fert des mémes lunettes , il eitinutile
d’e11 tenir compte.

Dippémncg dc; On croit cependant qu’avec de grandes lunettes le diae
1¤¤¤¤=¤S· métre du foleilparoit plus petit qu’avec les petites lunettes;

ainfi M. de la Caille a toujours penfé quele diamétre du
foleil étoit de 3 1' 34// mefuré avec des lunettes de 6 pieds ,
tandis que je l’ai trouvé de 3 1’ 3 1” au plus avec un hélio
métre de 18 pieds , peut·étre cette difference provient-elle
de la difiiculté qu’il y a de mefurer exaélement ce diamétre
avec un micrométre ordinaire comme celui de M. de la

Caille, Bc avec une lunette qui n’a que 6 pieds ; mais fi cette
différence eft réelle il faudra l’attribuer at une couronne

lumineufe formée par l’aberration des rayons qui dans les
lunettes ne fe réunilfent pas exaflement au méme point;
Voyez Liv. XIII. Cette difference ne m’a pas paru affez
bien confiatée pour y avoir égard.

Diamétre du I 0 6 8. Les Anciens ne s’étoient pas trompés de_beaue
$°1°‘l•

coup en fuppofant le diamérre du foleil d’un ‘demi—degré ;
il ne s’agiiIoit alors que d’avoir un nombre rond a peu-pres
vrai; GL nous voyons qu’Ariitarque & Archiméde fuppo
foient le diamétre apparent du foleil de 3o’ en tout temps,
Du. temps de Ptolémée on avoit déja remarqué une diffe
rence entre l’hiver Br l’été; cet Auteur faifoit le diamétre

du foleil de 31’ 2o” dans l’apogée, 6: 33’ zo" dans le périe
gée ; quoiquc cette différence de 2’ fur trop grande on voit
que Purbachius &Regiomontanus l’avoient encore aug
mentée, 8: ils fuppofoient les diamétres du foleil de Sli
Bc 34.'. On eut voir dans le Pere Riccioli ( Aim. zz. L. 3;
c. IO JZ Aj;. refp. 3.8 ) une Table des fentimens de diffé—
tens Auteurs fur cette matiere.

Malgré la découverte des lunettes d’appr0che qui devoit
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Bonner unc grande facilimé pour avoir cxaélcmcnt ccs mc
furcs , nous voyons que Kepler ne faifoir encore les diamé
rres du foleil que de go' & 3 1' 4" , ( Epi:. Ajlr. Cop.
pqg. 4.76) ;Hévé1ius dans une Differrarion de Sazurnijhcie
imprimée en 16 ;6 , fuppofoir Ie diamérre du foleil apogée
3 1’ nz". Le Pere Scheiner en 162 g 6: quelques autres Ai`- Eryeur du P.

$°h°‘“°‘·tronomcs crurent avoir avec beaucoup‘d’exa&irude le dia
métrc du foleil en 1‘ecevantl’image par un trou impercepti—
tfible , Bc la mefuranc 5 une crés—gran·de diftance; mais ils
rrouverent quelquefois le diamécre du fo1eiI de ;6’.‘( A_/Zr.
ref pag. 3 9 ), par 1’eHet de Ia dgfrafiozz ou infexiqn de
Ia Iumiere obfervée par le Pere Grimaldi ,6: enfuite par
Newron, (Opt. part. 3 ) qui 1·endoitl’image tres-grande 6:
tres-mal cerminée; Ie Pere Riccioli Hr voir alors qu’o-n de~·
voir fe fervir d’un rrou plus large, Bc retrancher le diamérre
du trou de la largeur de l’image folaire; c’e{i ainVi qu’il
rrouva par le gnomon de S.,Pérrone , les diamécres du fo
leil de 31' & 32’ 8". M. Cailini dans le méme temps les
trouvoit de 3 1’ S" Bt 32/ io". ( Afr. r.¢ p. 38 ). Depuis la
découverte des micrométres ( dont nous parlerons dans le
XIII¤. Livre ) , il n’y a eu que quelques fecondes d’incerti
tude dans la mefure du diamétre folaire, comme on le verra
dans la Table fuivante ; mais ce petit nombre de fecondes
étoit devenu une chofe importante a conf’cater.·
M. Flamilead en 1673, ( H0r0ct·. Op. p. 4.88 ) ,

_M. Cailini en 16 84. a la fin de fes Obfervations
Aflronomiques pag. 4.8,

M. de la Hire dans fes Tables Aflronomiques en
1702,

M. Halley dans fes Tables Aftronomiques en
I 7 [9 s

M. Auzout & M. Picard ,
M. Callini dans {es Tables Ailronomiques 1 74.0,
l\l. de la Caille ®ns {es Tables du Soleil 1758 ,
INI. le Genril dans les Mém. de l’Ac. 1 7g2 ,
M. le Chevalier de Louville dans les- Mém. de

l’Académie 1724 ,
M. Cailini dans fes Elémens d’Aih·. 1740 ,

H! 40// Diamétre apo
gée G.llV3l'1E Cl.lV€l’S'
Autcurs.

3 7

3 el-?
3 4

3 3

3 2 f
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M. Mouton, ( Oéfervat. Diamezrorum Luge!.

1’1"§33arz.1670),
Par mon Obfervation faite en 1760 avec un

3 1 305héliométre de 1 8 pieds ,
Suivant M. Short avec un micrométre objeéfif

1’ 28”achromatique ,
_ _ Le diamétre périgée furpaife de 6 g’/ le diamétre apogée;

6: comme il n’y a point d’incertitude1¢a—defi`us , je me fuis
contenté de rapporter dans la Table précédente le plus
petit des diamétres du foleil , celui qui s’obferve le 30 Juin
jour du périhélie , d’oi1 il elf aifé de conclure le diamétre
périgée en ajoiitant 1’ g"

Le diamétre du foleil étant en raifon inverfe de fa dill

tance|, 8: fa diffance apogée étant de 10168 parties dont la
moyenne eff 10000, Ii l’on connoit fa diifance par la mé
thode des articles 9 1 8 ou 922 , on aura aufli `fon diamétre
en faifant cette proportion: la diffance aifuelle du foleil eff
E1 fa diifance apogée 10168 , comme le diamétre périhélie
3 1’ 30" g , eff au diamétre apparent pour un temps quel»
conque.

I O 69 . Pour moi qui voyois de quelle importance étoit
cette recherche puifque c’eff au diamétre du foleil que nous
rapportons fans ceffe toutes les mefures des petits arcs cé
leifes , j’y ai employé la plus grande lunette qui efit encore
fervi il cette recherche; je veux dire un héliométre de 18
ieds , j’ai mefuré une bafe avec le plus grand foin dans la
ongueur de la rue de Tournon a Paris , qui eff en face de

mon Obfervatoire & qui a 900 pieds de longueur, & j’ai
trouvé par ·des mefures répétées une multitude de fois , que
le diamétre du foleil apogée eff de 3 1’ 30” 5.

M. Short m’a dit depuis en Angleterre qu’il n’avoit
trouvé ce diamétre que de 3 1' 28" , avec un micrométre
objeéiif Sc achromatique d’une tres-grande perfection, applie
qué in un télefcope de deux pieds ; il pourroit fe faire que le
cercle d’aberration Bc de couleur qui environne toujours
l’image des objets au foyer d’une lunette fe ffit trouvée em
core de 2// dans mon héliométre , quoique tres—b0n ;

cependanc
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cependant je fuppoferai toujours le dia-métre du foleil de
3 1’ 3o" { dans Fapogée.

IO70. Les diamétres apparens de toutes les planetes
réduits a une méme diiiance, nous donnent le moyen de
trouver les diamétres abfolus 8: de les comparer tous ou au
diamétre du foleil ou $1 celui de la terre; il ei} vrai que
pour les comparer au diamétre de la terre , il faut i`uppoTer
qu’on connoiffe la parallaxe du i`oleil , c’efl·»a—dire , l’angle
fous1eque1paroit,v£1 du foleil, le demi-diamétre de la terre;
Yincertitude fur ce dernier angle ei} d’une ou de deux i`econ—
des: car on ne {`gauroit décider préciifément s’il eff de 8" {
ou de ro"} : cependant comme ces comparifons ne font
qu’une pure curioiité Gt qu’on aime aiTez at rapporter tout
it la terre , nous donnerons les groffeurs totales des pla
netes par rapportala terre , en fuppofant que {`on demi·dia
métre vu du foleil paroit de 9”. Comme on Ie verra dans le
IX? Livre.

Pour trouver les volumes ou les groH`eurs des planetes
par rapport 211;. terre , quand on connoit le rapport de leurs
diamétres , il I`uHit de prendre le cube du diamétre , ou de
tripler fon logarithme, parce que 1’on démontre dans les
Elémens de Géométrie que les fpheres font comme les
cubes des diamétres. Par exemple le diamétre de la terre
.ei’t de 1S", celui de Mercure ei} de 6” 7 a la meme difian
ce. Si Yon divife 6" 7 par 18” l’0n aura 0, 372; del} le
diamétre de Mercure , en fuppofant que celui de la terre
ef} 1. Le cube de cette fraction décimale donnera o , og 1
quivaut it peu-pres g ; ce qui nous apprend que la grolTeur
de Mercure eil la 24.° partie de celle de la terre.

I 07 I . Le volume o·u la groi`i`e_ur d’une planete n°efi DilEé’°’};° °"‘ eio wr Bias la méme chofe que fa maiTe ou la quantité de matiere iimfng
_ qu’elle renferme , celle-ci depend de la denlité dont nous
parlerons dans le XXII° Livre , & que j’ai mis en atten
dant dans la Table fuivante; la denfité multipliée par le
volume , donne la maffe, le poids , la quantité de matiere ,
ou la force attra&ive; c’ef’t ce q_ue nous avons renfermé
dans la derniere colonne de la Table fuivante.

On obfervera au fujet de cette Table que les trois denH
Tome L X x x
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{és marquécs par dc; écoilcs , [cm: lcs fculcs qu’0n puiik
détermincr par un calcul immédiat 6: certain; comme on
lc vcrra dams lc XXHE Livrc.

I 07 2. Les difiances en lieues ne font ccrraincs qu’é

un dixiéme Jes ,‘parce qu’e1les dépcndenr de la parallaxc Fdu foleil fur aquelle on an au moins ;" d’inccrticude; com
me nous Ie verfons dans Ie IX° Livre.

’ai fuppofé Iagmaffe de la Iune g de cellc de Ia terre 2
comme M. Bern0ul1i1’a déduit dc fon Qfktfur Ic Hux 6: lo
reflux de la Mer. Voyez Livre XXII.

Nous parlcroms du Giamécre dc la, lune dans le VII°. Li
vre , Bc dc ceux des écoiles Hxes dans le XVI°. Livre.

.D`IA./WETRES des Plarietes vzisii ld mqyemze dyfkzzzcie
du Soleil, avec leur; volumes , leurs dwazzces , leur.:

dezyiteir JC leur.: majes.

Diamerrcs
cnminu:es&

fecondcs.

Mercure, { O' 6”
Vénus ,
la Terre ,
Mars ,
Jupiter ,
Sarurne ,
1’Anneau , 6

le Soleil, lg 2la Lune , O

16

18

Diamérres

plus exa&e
Grofleurs 5 p¤u—pres. |ment , 8: en

décimales.

' la vingt-qu;1rr.parrieAdela Terre. l o , 0 5 1 g8
quarre cinquiemes de la Terre. I O , 7986

la fixieme partie de la Terre. I 0 , 1 664
1 246 fois plus gros que 1aTerre. 1 24.6
868 fois plus gros que la Terre; 8 6 8

douze cent mille Fois plus gros. ' 1 2 1 742 0la quaranre-neuv. partie de la 0 , 0203 6

Lg moyenne Deniités | `Mailes
_ _ en lieues deldiilance i la terre]par rapport i lalpar rapport i la

1.1.Bz toifes. I en lieues.

Mercure, I 1066 I 32830470
Venus, 2658 I 32830470
la Terre. 286;
Mars, 1;7; I y0023470

Jupiter, I 30831 I 170750600Saturne, 27329 313205100

1eSo1ei1, I 305918 32830470Ia Lune, 1564 85325

Terre. I Terre.

2,040 I 0,105
1,270 I 1,014
1,000 | 1,000

0,730 ¤ 0,1214
<>.2s>2* 363-9
0·I8¢i·* I59·7
<>»2>'O’ 304357
I 0,702 0.01428
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OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES

ANCIENNES ET M ODERNES

D U S O L E I L

ET DES CIN PLANETES PRINCIPALES.

I 07 3 ES OBSERVATIONS font le fondement de tou
.tes les théories , elles en font la verification & la preuve;
ainii je ne puis terminer mieux ce VI':. Livre qu’en y
raiiemblant une Colleftion des meilleures Obfervations

anciennes & modernes , extraites des Auteurs qui en ont
fait le calcul Gt l’app·lication ; j’y ai ajouté les Obferva—
tions les plus récentes Bc les plus décifives pour chaquc
planete , comme un point Exe d’oi1 l’on pourra partir pour
établir des théories , 8: confiruire de nouvelles Tables.

Les anciennes Obfervations fe trouvent raliemblées &

difcutées dans les Ouvrages fuivans : Logomontani , Ajlro-·
nomia Danica , 1 64.0. Bullialdi , Afironomia Philo/aica ,
1 64.;. Riccioli, Ajlronomia Rqfnrrrzata , 1 66;. Winvg , Aj
tronomia. Britannica , 1669. Hyioria C`cz[efZi.r , 1 672. M.
_Caflini , Elehzens a"AjZron0mie , 1740. Et en remontant 21
ces fources, on en trouvera prefque toujours un plus grand
nombre que je n’en ai rapporté moi-meme , parce que
mon intention n’étoit pas de former ici un Recueilcom—
plet d’Obi`ervations Aiironomiques.

A l’égard des obfervations modernes , on pourra con
fulter le grand Ouvrage d’Hévélius intitulé , Macnizza C02
l.e_¢'is , ( Livre tres-rare ) ; celui de Flamiiead , Hyloria C ae
Zqlis Britannica; les Mémoires de l’Académie , &c. S’i1
étoit poilible de publier routes celles q_ue M. de l’Ifle a rai?
femblées dans fes Manufcrits , 8c qui font a£}:uellement au
Depot de la Marine, on y trouveroit la plus grande Collect ’`
tion dObiervations Afironomiques qui ait jamais exifté.

X xx ij



ggz ASTRONOMIE,L1v. VI.

OBJERVATIONS DU IOLEIL.

k\v.J.C.
161

1;8
II7
14S

114;
142
*I3+
127

1279
1280

1487
1488
1;03

JSO3

26

26

26
26

I2

I2

II

I2

I2

Temps moy. 5 Paris.
Sept. 4"
Sc t.

Scgr.
Mars

Sept.
Sept.
Mars
Mars

Juin

Déc.

Déc.
Juin

Juin

Déc.

16
22

22

16

IO

Equinoxes obfervéns pat
Hippatque.

Voy. Pmlémée _, Almag.
Mém.Acad. 1 7;7 , p. 42;}
M. Cajihi . El. d’A_/lr. p, 2 1 1;

8** 46’§ f01ft.d'été }Hy?.del'A_/ir.Chh1.p.10f75 50 folft. d’hyv. Mém. Ac. 1757 ,.p, 140.
12 1 folft. d’hyv.
20 40{ folft. d’été Mém. Acad. 1757,
12 8 folft. d’été p. 139.
9 45{ {`0l£1.d’hyv.

OBSERVATIONS de Wa/therus calculckspar M. de Ia Cailley
(Mém. Acad. 1749 , p. 60.).

Y4¥75'
*1476
1476
1477
1477
:1478
1478
[1487
1488
1488
1488
@1489
=1489
71489
1491
1491
1498
11498
1499
1501
1501

1501

I2

IO

16

II

I2

16

I2

18

I2

18

16

Sept.
Rims

Sepn
Ddars

Scpn
Ddars

Sepm
Sept.
hdms
Se L

Segm
hlmx

hdam
Rims

Rims

Sepn
Sepn
Sepn
Rdmm

Rdms

Sepn
Sept.

22‘1_I7/ I 6s IO cl/24/I

33 O

[ 18 9 5
33 I11

33
18

16

16

16

54
16

35

S4

f7
S4
28

S9

34
28

SY

37

S4

37

2O

26

I2

37
20·



$3;O6_/érvation: de Soleil.
Eqvmoxns oépwelc par Tye/zo , ( Voy. Mém. Acad.

1757 , p. 424. M. CaIHui , Elém. d’Af{r. p. 228-.).
1;84
1;84
x;8;
1:8:
1;86
1;86
1:87

10 Mars 0"46’42" | 18

12 Sep1.11_11 16
10 Mars 6 ji 42
12 Scpc.17 3 16
10 Mars 12 41 42
12 Scpc.2g 6 16
10 Mars 17 gg 42

;, 7

1;88
1;88
1;89
1y89
I;90
1;90

1; Sep:. ;";7’ 16"
10 Mars 0 16 42
12 Sept.10 gg 16
10 Mars y g 42
12 Scp:.16 49 16
10 Mars II 1; 12
12 Sept.22 y2 16

On trouvcra dans M. Caflltti, pug. 2.09, unc [`uicc d’équin0xcs obiirvés dcpuis ``
167:. ju[qu’cn 1739 , i 1’Ob[c1vat0irc Royal dc Parisi.

TA B L E de 144 Lozzgizudcs du 5`0!eil 06_/érveéspar M. de /4 Caille
d Paris K au Cap. (Ménl.- Acad. 17g7 , P. 12;.

Temps vrai 5 Paris.
1746 29 Oét. 0"

7N0v. 0
8 0

1747 14 Mars 0
1; 0
16 0

23 O
1; Avril

16

1 May

11

° 12

16

21 Juin

M1748 1; Févr.
2 1

7 Mars

1 6 Avril
20

1 S Juin

; Sept.

Longitude obférvée. Temps vrai 5 Paris. Longitude obfcrvée.S :° :6’ :"7l17+8 7$¤p1· <>“ O" :¤ 1:1* 7’ sm

II

II

II

IO

II

II

II

I4 58
*5 58

26

10

11

20

21

26

26

18

26

33
33

18

16

12

35

18

2O

20

26

11

2,0| 8 0
2;,2| 9 0
30,7I IO O
11,4 II O

4.9, 8 |¥749 MBYS O
14*9
1’7·9

;8,0
35-9
II,7

4-SJ
S4>3
5819
+7.8
40,6
19,0

SIA
24.8
10,9

$$13
20,2

22,8
14,8
271;
I;>7

44-0
1,7

18,;

21 O

2+ O
2} O
26 0
27 O
28 0

29 O
12 Avril 0

I3 O
23 O
2; 0

6May 0
7 0
8 0
9 0

IO O

24 0
2f 0
18 Juin 0
19 O

)‘Juil. O
6 0
7 O

II

16

18—

22

16

18

28

: :8·s
4 20,8
2 4Y·7
1 13,2
6 18,0

$9

$7

SS

20

S9
F7
ff

18

16

10

22

Xxx iij

I9,;
30,1

4919
5-3

I9»2
3112

4-012

‘l‘·45
4318
‘l‘)-14
22,9
20,8

16,8
II,I

5*9
;6,0
5-613
29,%

*1·»*k
I9·7
21,2

321gif



ASTRONOMIE, Lrv. VI,$$4
Longitude obtirvéesTemps vr, 5 Paris. Longitude obfcrvéc. Temps vrai §Parig.

:749 9 Juil. 0" 0’· g= 17° 14/ 1z"1 r7s¤ 12 Juil. 22*;;/;
I3 O O 3 21 3 11,4 ig 2255
16 0

19 0
20 0

21 0

28 0

2A0f1t 0

1 Sept.

2 Oft.

10

:750 2 Mars

2 Avril

21JMn
28 0

29 O
30 O

ws] 27 May 22
30 22
19 Juin 22
21 22

27 22

29 22
1 1 Juil. 22

if/i
SS
55

if
SY
SS

3 23 SY L2
2 26 +6 ss.9
3 27 4-+ IL9
3 28 41 30,0
4 5 22 ;O,;
4 IO 9 5'4s2
4 is :9 s6»¤
4* I4 57 30
; 6 9 21,;
s 7 726.5
y 8 s sm
S 9 34%:*
y rs sr +2»6
s 16 :¤ 22
; 20 4-4. 10,7
6 9 22 11,1
6 10 21 22,9

6 11 20 57,2
6 13 19 13,4

;A0€xz22 5;
21 22

22 22

1Sept.22 5;
12 2255
I3 2255
29 22 55

30 Sept.22 55
6 22 55
7 22 SS
8 22 5;
4.N0v.22 55
5 22 SS
3 Déc.22 55

IO 22 jj
I9 2255
2*1- 2255
27 22 if
29 22 55

6 I5 I7 58,QIi7$’- •8J&l‘lV.22 55
6 I7 I6 53»O 9 2255

II

I1

II

II

II

11 51 17,9
12 51 21,3
1; 51 22.5
14. 51 20,9

17 51 9,4

12

28

28

39 52.7
37 4D
36 3.9

28

37

35

I7·4
;OI7

2I 22
3Févr.22 55
j' 22

26 22 55
2Mars22 55
3 2255
4 2255

I2 22 55
I3 2255
2O 22

ILO 27 22 SY
28,7 q.vr.22 55
4.1,6 10 2255A14.,7. 18 22 55
4-3·7

4-4
$+6

1,0

26,2

47-5

19 2255
21 2255
26 22 55

9N0v.22 55

$20°33’ 1”1
3 27 13 58,2
4 II 34 57-0
4 28 53 19,8

10

29 51 14,8
9 31 4·O·3

20 13 23,2
21 11 5;,9

6:; 9.9
-7 52 I4--7

13 47 2;.6
1+ +6 +:4
rs 46 7»s‘
12 41 46,1

12

28

18

42 20,7
1 10,2

8 15,0
18 30,5
24 24-7
27 55-7
30 15,8
41 50,6
43 0-2

IO I5
IO.I'7
II

II

II

II

II

II

28Déc.22 55 ' 9
29 2255 IP

16

20

28

18

56 20,9

9 22,9
19 21,7

19 40,2
1-9 38,6
19 34.6
18 5,2
17 46.7
I4 40-5

9 4*213

45

20

16

4.8,2
25-5
40-9
54.8.
20,1

I5-7
33-8

5-4

18,2,



gg;Obférvatio/L9 are Mercure.

OBSERVATION! DE MERCUR E.
Av. J. C. Temps vr. 5 Paris.

26 1 N .1 " ‘* °" ’AJC.
ISO

132
139
I39
141

1 ¥;?N

1:8:
1:8:
1586
1;86

¥:87
.1587
#:87
¤:89
::89
1;8g
1;8g
zygo
zggz
*593
I:93
1607
1610

162;
1630
1632
¤6a+
1634
162+
1634
162+
1634
163;
263;
163;
162:
162:
163;

18

12

16

16

21

11

16
22

Juil. ;
Févr. 3
M11 :
Jgul. 14.
Févr. 1 ;
Mars 6

Nov. 18
Déc. 18

Nov. 18

Nov. 17
Janv.
Janv.
Janvi
Avril
Avril
Avril
Avril

Mars
Févr.
Ma

Ma;
Avril
Déc. I 8
Févr.
Déc.
Juil.
Janv.
Janv.
Janv.
O&.

O&.

OGL

Janv.
Janv.
Janv.

Janv.

Scpm
Déc.

16

18

18

39

18

28

33
39

28

33

18

18

18

18

18

18

18

11

Longir. obfcrvéc. Latitude obfcrvéc.
S IO S7} 30}/ 20 0// B

II

IO

IO

IO

II

II

IO

IO

IO

18

21

26

22

26

2I

2I

II

I2

16

I2

2I

22

22

IO

II

18

35
16

3)'
33

20

28

44
20

16

21

26

$9
$9
18
21

26

20

26

4-7

55

Théon
Proléméc

Pt0léméc,d0ut.
Ptoléméc
Proléméc

Walrhcrus

18

21

46

47

Bouillaud
Bouillaud
Gaffendi

0 ;7 0
0 30 0
0 1 ;2
1 2; 0
1 29 18
1 19 16
2 1 19
1 39 0
1 14 8
¤ :9 +8
GaH`cndi

Gailcndi

Ajlr. Phil.p. 3 88.

Ibid. p. 3 84.
Ibid.

Ibid. p. 3 87.
Ibid. p. 3 84.
Ibid. p. 3 8;.
Ibid. p. 3 83 .

A_/iron. Dan. 422.
Ibid.
Ibid.

Ibid.

T ch. epi . . 6. iiiJ? P IIld.

Ajiran. Dan.

A_/Iran. Re . .· . é{J 34;Ibid p.34
Ibid.
Ibid.

/1_/iron. Dan.
Ibid.
Ibid.

Ajiron. Philal.
/I_/i‘r0n. Dan.
Ibid.

Ajfron Philal.
Ibid.

Ibid p. 3 ;6.
Ibid.

Ibid.

Ibid.
Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.



ASTRONOMIE, Lrv. VI.$$6
Annécs; Temps vrai 5 Paris. Longit. obfcrvéc.
1636 16Juil. 8*‘18’ 0"|q.S21¤ 2;’ 0”
16pg 2I Oét. 22 ;8 ;6 6 12 g

l7OI

170j

!7O7

I7j'O

22 Oét. 2; 0 20
2; Oét. 23 1 gq.
26 Of}. 2; 7 10
11Sepz.22 5*4. 56
19 Scpt.23
20Scpr.2g
23 Sept.2g
2q.Scpr.23
2; Sepr.23
17 Juil. 22
24.Jui1. 23
26 Juil. 2;
12 Avr. 1

1; Juin 22
1; Juin 22
;Oé`t. 1

12

47
16

11

37
39

12

18

49

34

61331
614:9
61924

I 54
IO 50

2O

21

II

2O

47

22

S4
43

22

27 4.8
33 33
28 27
24 30
53 23
32 6
18 4.0

Latitude obfcrvéc.
GaiI`cndi

2¤ 7’ 9” B

24
156

37

39

53

32B
:413
42B
25B
22B
32B

13B
293
16A

2B

32B

Ajlron. Philo!.
Mém. Acad. 1706,
Ibid.
Ibid.

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

34 47 B Mé”’·I7Y3»P•32Os
55 1 A Me’mAc.17c7,
4.4. 16A {p. 199.
I :9 46 A M¢m»r7:2»p-221.

TABLE dc.: Longitude.: de Merczire an corzjorzéliorz dans _/is dauy
pnfagc: fir lk Ioleil., 0b_§r·ve3·ju_/Qu’d prq/émj.

Annécs. Temps moyeniPa1·is. | Lgéoc. 1-éd.i1'écl.| I..at.gécc.vraic.

1631

1631
1651
1661

1077
1690
1697

1723

6NOV· I9h36’ 20/lb 7* I4·°4I’ ZY,/I 2/ 22” A !Mg%mni}P`S§%;
6Nov. 18 50 0
2N0v.13 2
2M¤y 4 48
7 Nov. 0
9 Nov. 178
2 Nov. 1 7

9 Nov. 5

1736 10N0v.23
1740 2May 10
I74.3 4NOV.22
17:2 : May 6
1756 6N0v.16

I6

S9

26

28

37

28

J L A

IO

18

11

I6

12

12

26

22
4.4.
20

33

4`7

43

"

20

20

37 32
48 0
13 41

4. 28
12

12

10

20

59

U’It;L1ran_]_.n. 380.
M_[dcMd¢l’Ifle.

A Aj?r.Br.p.3 12.dout,‘
B M- C“,Ui"i=P·Y87·6O8·
B M.Ca_[]ini,p.591.
B M.C4Hini,p.595,608Q
A M.Ca]]ini,p.598.

Phil. Tranf n. 3 86,’
M. Cajfini, p. 601.

B Mém.Ac. 1736.
B Phil.Tran_/Z rz.471,
A Mém.AC.I736.

0’ 58,8A Mém. 175_8,p. 154.

R<g*j·;q¤{¢$_ FM Lcs obfcrvations dc Mcrcurc font rarcs , diHHcilcs in fgirc,I l['°"s

QQ A;c,§QEfu;-tout 5 Paris ; Copcrnic éprouvoit la mémc difliculté
dans lc nord, oh il n’a jamais PBI faire. unc fculc Ob{C1'V3—»
tion dc Mcrcurc , cc qu’il attribuc aux vznpcurs dc la Viil

lru ¢



'g 37OQ/érvatforzs de Merczzre.
tule Gt in la longueur des crépufcules en été. A l’égard de
Ptolémée , Riccioli a tort de dire , ( A_/Zr. Reybrm. p. 3 g 1.
col. 1. ) , Copernico JC Pt0lem¢0_fZ1tenzi6u.r , &c. car Pto
lémée , ( Lié. IX cap. 10. ) , dit formellement qu’il a obq
fervé Mercure pres de Régulus , &c. ; mais ces obferva
tions furent en tres-petit nombre. On trouve dans l’AiZ

tronomie Réformée beaucoup d’obfervations de Riccioli
qui niont jamais été calculées , 8: dont on pourroit faire
un bon ufage pour la théorie de cette planete; on en peut
dire autant de celles qui font dans Hévélius , ( Mac/L.
Cade/Z. ) , & Flamftead , ( Hy}. Ccelq/Z. ).

On trouve aufli dans I’Afironomie Caroline de Street

quelques obfervations de Mercure faites en 16 84 par M.
Halley in Iflington ;c’étoit la premiere fois qu’on mefuroit
en plein jour la difiance de Mercure au foleil : il y aauili
dans ce Livre des obfervations faites vers l’aphélie de Mer

cure, ui feroientfort importantes , mais qui n’ontjamaiS lété caculées & réduites, parce qu’on s’eit trop peu oc
cupé de la théorie de cette planete ; j’ai aulli trouvé dans
les Manufcrits de M. de 1’I{le la notice de beaucoup d’ob—
fervations de M. de la Hire & de plufieurs autres Aftro·4

nomes, obfervations qui n’ont point été ubliées : telles l)font celles que Margraf fit avec un cerce azimuthal de
cinq pieds de rayon , en 1639 Gt 1640 , dans l’Ifle de Vaaz
au Bréfil, que M. Thévenot avoit communiquées at M.
de la Hire , 8: il en avoit fait ufage dans fes Tables ; MJ
Couplet 5 qui ce Manufcrit paffa a la mort de M. de la
Hire, le communiqua 5. M. de l’I{le qui en a une copie ;
l’or’iginal ei} encore a Cadix , avec les Manufcrits de M. de

Lougille Gt beaucoup d’autres que M. Godin y avoit em-;ort s. P
J’y ajofiterai plulieurs obfervations que M. de1’Ifle a

faites a Péteribourg , oi: pendant zo ans il s’ei’t occupé des
obfervations aftronomiques , 8: qu’il a bien voulu me com·
muniquer. Enfin , les miennes , comme les plus récentes ,
me donneront les élémens a&uels de l’orbite de Mercure;
6: comparées avec les lus anciennes , elles donneront lq
mouvement moyen de Mercure GC celui dc ibn aphélic,

Tome I. Y y [



539 ASTRONOMIE,L1v. VII.

OBJERVATIONS DE VENUS.

Annécs.

117
1129

4132
il 4
;1§6
136
;1g8
140
14.0

3158;

Temps vrai 5 Paris. [Long. obi'crvéc.| Latitude;
&_`I 130 4: 2,53 Cdgin ll • • • 043 I 61116/I 5
18 May 16

8Mars 4
17 FéV.I6
18Nov. 4
2;Déc. 4
1; Déc.14
18Fév. 4
29 Juil. 16
24Scpt.16

Ncuv. Style.
1:87
1:87
1587
1587
1:87
1588

.1592
1590
*594
159+
1600
1601

1610

1616

19 Janv. 4
24Janv. 4
25 Janv. 3

3 Mars 5
12Mars 16

24 Déc. 18
22 Fév. 17
27 Déc. 19
17 Déc. 5
25 Déc. 4
21 Fév. 20

9 May 8
22 Déc. 3
J9 Mats 16

S3

33

18

28

18

IO

II

II

II

II

II

IO

IO

IO

IO

0 33 I

1 5

; 2 2 $2 SO
20

18

16
16

16
IO

20

22

21

53
28

4-7

20

55

10

18

22

1°20’A
l O

U I

‘ •

1 I

I I

I O

O I

I O

Q. .- .]:.536.
.• • • •Ibld•

• • •P•;37•
.• • • •`Ibld•

. . . .p.538.
·. . . .Ibzd.

• • n •P•
8 A

38 B A_/Zr.Rqfar.
29 B
39 B Ibid.
56 B
26 B
10 B

.... A on.-Ph`I.· _[Zr z
27 B

16 A

29 A

C01zj0nc7io1z de Vehus au J`0Zeil.·

X`h1léCS•TG1DP§_V1i.dC lalponjgpqiqnq Longit. dc Vénus. [ Latitude géiocenta
¤6s9
1689
1691
1692
1693
1696
1698
1699
1699
1700

J7°£

Dé<=· 6" 18’%i¤fl I 8‘ r2°21’ c<"l0" 8’ 50”¤u o'

25 Juin 13
15 Nov. 1 1
3 Scpt.19

25 Juin 17
1Sept. 0

‘15 Avr. 22
30 Janv, 7
13 Nov. 12

2Scpt. 11
21 luin 22

20

,'

inf. 3 453 40 3 1;[·0B
fup, parM.dela [ahrc. Am'·M°:”'·1iX•P·¢§¤

I2inf; Si
[up. 3
[up. 5.
{up. 0
inf] IO

{up. I 7inf: Y
ini] 3

26
II

21

10

33

20

35
SS

20

17|•30'{_/i•i.M.dc In Hq
121

726
032
840
22;

20B

0B
20B

15A
10A



gg gOéférvaiiorzs Je 'Vehu:.
Années. Temps vt. dcla c0nj011Qi0n.| Longit. dc Vénus. | Latitude gécccmr,
1706
1707
1708
1709

I7IO
I7II

1712

I7I3
7171+
*171;
1716
1718

{1719
;I729

$*737
H7y1
{1761

r+Avr- 9"·1s’
28Janv.18 20

g1Ao&r 0 30
22 Juin 6 0
IO Av1. 18

27 Janv.12
28 Aof1u4
19 Juin 1;
I2 Avr. 2

26 Janv 8
28 AOlitI6

8Av1. 10

IO Nov. 9
14. Juin 2;
12.111111 1;
3 1 O&. 1 1

1 May rv

S3

*1-3

{up.
ini]

ini]

{up.
inf.

{iuP`
{up.
inf`.

{up.
inf]

inf`.
inf:
inf]
in£
infi

47% i¤€
5 1;inf`.

0=24.°26’20"l1 2 10 A
IO

IO

IO

2O

28

22

18

22

47

SY

33
43

22

FY
11

1; 36

3 4
3 S

3 4
1 6

11

Digrjons de Venus , rappartées par M.
Années.

1689
1690
1691
1692
1697
u697
1698
‘1699
*705
I7OF
1706
1707

17+6

M. Cay'ini,p. ;61;

10

3‘1·
S7

26

33

22

I2

936

Cajhi ,p, $70a

Temps de Ia digrcH]0n. |,An0m. moy. ‘Dift. dc Vénus zu @4$¢r·4-<¤ c7’ 20” :2= 24·° 16’ I 72432
I A}¤4 I ll Il

21 Nov.47
; Av:. 46

23 Juin 4;
13 Avr.4;
4.Sept.4;

21Nov.47
10Sepr_. 46
I2AVI. 4;
28 A0Gr4;
I7 NOV.

9 Avr. 46
21 Déc. 10

IO

28

20

20

10

20

28

26

20

3;
18

16

10

72;00

72432
72419
7190;
72382
’]2)’I)‘
72;32
71927
72479

72;:1.0
72;40

3OD(2\1d|IO 3 52 17 |Mém_. 174.6.

OBSERVATIONS DE MAR!.

Aunées. Temps moy. 5 Paris.
130 14 Déc. 1 Ih 48/
13; 19 Févr. 4 0
139 26 May 9 1
498 1 May 8 20
509 is J¤i¤ 5 20

Long. héliocentr.
2* 2 I° 22’l)'O” M. Caji_ni,p, 467,
4 29 40 0 Ibid.
8 2 jg 0 Ibid.
6 7 j'I 28 Bauillaud,p. 327;
s .9 s¤ 59 p-s28

_ Yyyu



}y4o ASTRONOMIE,L1v. VII.
N. St. Temps vrai i Baris. _ I Longtljélicigcntr.
1;80
1;8g
1;8;
1:87
1g8g
rggr
1593

28 Nov. O"

g Janv. g
9 Févr. 1 S

16 Mars 6

24. Avr. g
1 8 Juin 7
4 Sept. 1 6

Selon moi, 14.
Iggg 9N0v.2g
'1;g7 2; Dec.1;
;1600 28 Janv.1g

8’I 2= 6°28’
1~6

4.j|II
g2|1I
s7l¤
12];
20l4

V0yezKepler, dc S:elI4_Mar¢f: ;

16

21

26

I2

I2

ff

4-}
16

28

3 S" [ Kcpl. de Stella Mar.

45

Longomontanus , A_/lr. pun. Bcuillaudy
__}4_/lr. Phil. p. 2.87, ;¤0;Ricci01i, A_/iron. Reform. p. 316. On y rrouve uns
obfervazion faire 1.72 ans avant J. C. mais fur laquelle on n’e& pas d'acc0rd.

O5_/Ervations de Mars rapportées dans Ze: Taéles de M.
Halley , JC dans les Llchz. d’A_/lr. de M. Cafni.

hnnées Temps mcy. iParis. I Long. héIi0_c. réd. il Ancm. _m0yennc

1659
_1662
1666

1670
1672
·1674
1676
1679
1681

168;
168;
1687
.1689
¤691
*1694
1696
1698
1700

1702

21704
1711

171;
i7I7

Péclipziquc. de Mars.I 1 Déc. 11'*42’ I 2= 0° c1' 2" 8= 20°
9Janv. 6

18Ma1s I2

21 Juin 1;
8 A01ir11

I2 N0v.17
2; Déc. 19
g0Janv.14

4Ma1s16
10Avr. 23
28 May 1

8Ao1i1 1

II

20

26

26

II

Oét. 17
Déc. 3
Janv. 4
Févr. 9
Mars

May
Juil.

Sept.
Févr.

Mars

J uin

18

I2

IO

9I5’
IFES
+7l9
33Irr

S9

9j10

59

28

16

21

11

21

28

18

16

20

39

II

16

39

28

53
11

18

IO

4S

2O

49

FF
$9
16

18

16

10

IO

II

IO

II

10

11

26

18

18
18

2O

22

28

28

16



Knnécs. Temps moycn i Paris.] Long. _h4§1iqc. réd. i
Pécliptiquc.

6= 21° 4.1’ 2 o"

341O5_/érvations de Mar:.

f168;
1691
J694
1696
1698
1700
1702
1709
1713
lI7If
1717

@730

1 1 Avr; 0" 1 1*

11Déc. 3
I7Ja11v. 4
20Fév. 9
26Mars 18

8May 7
8Jui1. 1;
4Janv. {

13 Mars 16
21 Avr. 10

I1 Juin 9
;Avr. 7

$4·_
4-9:
58:
10

-28

18

16

20

54
12

18

10

18

37
43

28

18

M Cajini, p. 46}.
Ibid. p. 4.72.
Ibid. p. 4.74.
Ibid p. 4.72.
Ibid p. 4.74..
1bid.p. 4.72.
Ibid.p. 4.74.
Ibid.p. 4.69.
Ibid.p. 470.
Ibid. p. 4.64.
Ibid. p. 46;.
Ibid.p. 46;.

Oppq/Ztions 0b_#rve%.r ii Paris depuis quelgues anne}:.
Lhnnécs. Temps moycn &Paris. |Long;}1§iioe. réd. il Latitude dc Mars;

*74I
[17+3
17+S
*1747
iI749
;17;1
I7S3
51760

Yéchpuquc.
12 Janv. S" 14.’ 22”I as 22¤ 4.g’ 16”

1; Fév. 19
21 Mars I4

1May 7
26Juin 2

14Scpt. 8
16N0v.10

7Ma1s 17

1111 2:

I74OI4

28

28

44

17|6

I2|9
OIII

33II
7IS

IO

21

18

16

34
S5
if

35
47

32 Mém. Ae. 17;;,
4-4 p.218.
59

8 I s°s8’:7”& B

Obfzrvations de Mars bor: de_/es 0pp¢`tZ0n.r ,_fbi¢e.; P
M. de Za Caille, AIIIOI1. Fund. p. 244.

, hnnées. Temps vtai ai Paris. |L0ng. hélioc. réd. ij Latitude de Mars.
Pécliptique.

¤1747 14.May IOh ;0’ 43" 7= 6° 1;’ 20// 0° 0’ 2;§ B
a17;1 13Scpt.11 8 38 11 21 48 6 ; 33 16 A
L17]; 3N0v. 9 31 46 1 29 29 38%,0 0 27% A

OBSERVATIONS DE JUPITER.

OPPQ/Zzions de Jupiter Obfsrvees pdr divers Ajlronames.
Années. Temps vrai. 5 Paris. Longitude.

_ COb

133 1; May 23h 3’ 7* 23<> 22·' 22,/ Q? &'“$‘°'$‘ gfont t.u·ees de Ptolcmce.
136 I Sept. 4 IO II 7 4.7 3;
137 80&. 3 18 0 14 19 0.}M.Caj]ini.p.416.

Y Y Y iii



{42 ASTRONOMIE,IJ1v: VII.
Annécs. Temps vrai 5 Paris. Longitude. Latitude géccéritfa
Ij2O 28 Avr. Ijh j6’ I 7s I7° j9’ O" 7 _Ccs _;_ Otg£`ervacion§
1)*26 28 Nov. 1
J;29 30 Janv.21
1)*83 V·$·6Sept. 17
1:8+
1;8;
1;86
1588
11589
xygo
xygx
rggz
159+
1595
rg96
1607
1610

1613

13 06%. 7
18N0v. 0
21 Déc. 16
22Janv. 8
21 Févr. 0

23 Mars 12
23 Avr. 19
25May 16

;Ao€1r y
12 Sept. 1
18 Oét. 8

17 Nov. 1 1%d¤uz.| 0
30 Déc. 14

1 Mars 22

1620N-$·7Nov. 10
16;;
;16;7
1659
1661

1666

1667
1671
1672
167+
1676
11678

2O

I2

20

21

35

II

IO

II

17 Déc. 2
26 Déc. Ig
27 Janv.1 1
28 Mars 16

15 Sep:.2g
2; Oét. 8
3 1 Jzmv.18

2Mars 12

g May 6

21 Sept. 6

Oppq/Ztiorzs ide

1 8

YOIU
25lr

gI+1ls

SI1;

21

IO

I2

I2

22

28

21

26

12

28

33
22

18

57
54

21

53

*1-5

54

57
4-3
33
35
18

28

O font tirécs dc Copcqs
0 nic.5

22

3+

2O

1° 24-' Y2" A`
J}

35
12

39

47

10

18

45
Ccs 15 0pp0C {cnt tiq

O { récs des Obferv. de Ty;
cho Bc de Longomont.

O -} Ce; 1. obi`e1v.fonr:de Gai`;
fendi , 6: les xo fuivanrgg

2O J d’I-lévéiius.

37

55
28

21

43
18

37
33
59
28

21

37

43

21

IO

Jupizier 06_/érveés ei Paris'. ( Voyéz
M. Caiiini , p. 418. ).

Années. Tempvrai i ’a.1·is.Longitude.
4672
167;
;168g
1688

11689
1690
1691
1692

; }_ | Latigudei 2M&1S 9" o’5$1g°18’ 0”i `| 2AVl'. 1 0 6
5Fév. 5 0 4

I3 Juii. 12%daut. 9
19A0{1tI9 20 10
26Sept. 7 18 0

2NOV.13 30 1
6Déc,21 36 2

22

IO

28

O II°37’ IX], B.

10

I 4-0 I 39 40

0 30 I



Annécs.

_1694
169r
a696
1697
J6g8
.1699
J700
{1701
{1702
{1703
[I7O+
u706
{1707
u708
{1709
u710
{1711
{1712

{171;
{1714
{171;
J716
u718
{1719
u720
u721
{1722
¤72g
{1724
$1725.
{1726
u727
{1728
{1730
1731
¤732

Oéprvaxions de Jupiter.
Temps vrai 5 Paris.

9Janv. 3" 0’
9{Févr. 1; 3

11 Mars 4 28
10Av1. 17 32
12May y
14Juin 10
19 Juil. 16
2;Aof1t20

2 Oét. 17
8N0v.17

12Déc.18

14Janv.16
14Fév.23
16Ma1s 9
16Avr. 0
1 Ma 18
2gJui1{ 6
24 Jui1.21
31A0f1: 6

806%. 0

13 Nov.20
17Déc.12
1_9Janv. 1
19Févr. 4
20 Marsiy
20Avr. 9
22May 8
2j‘]uin 4
g0]ui1. O

; Sep€14
13 Oét. 6
18 Nov.17
22 Déc. 3
23 Janv.1 1
23 Fév. 9
24 Ma1s22

34

33

4-9

37

26

SS

43

4-3

28

44

39

Longitude.

g 200 I I 2 {I

II

IO

IO

II

21

22

22

22

16

21

26

26

26

26
28

21

26

20

26

4 3

43

20

16

28

26

22

65Y
2351

47

2O

$3

2O

43

2I

18

5453

IO

16

43
20

18

22

IO

6;027

5 43
Larizudm

¤° 7’ s+"
34
35

33
20

16

28

11

35

37

57

12

21

IO

22

18

IO

26

26
IO

26

45

33

II

57

2O

Voyez les Tables de M. Halley oi: il y aunc fuizc dbppoiimions obkrvégs
Qlcpuis I6$8 jufqu'cn I1I9•



$*4.4 ASTRONOIWIE) LIVJ VII.

OppeyZz£01z.r ca/culekspar M. le Gentil Japrés les Regwreg
ez': l’O6_krvaz0ire. (Mém. Acad. 17;* , P. 325. ).

Années. Temps moyen i Paris. |Long.'h_§1iqc. réd.i| Latitude gé0c•

1733
$173%
{173Y
1736
1738
1739
1740
17+2

»1743
W74%
—174F
1746

1747
1748
17i9
17}.0

17jI
1752

17Y4
17FY

Péginpuquc.
h 24Avr. 19 6* 4"| 7s ;° 0’27"| 1°2§’23” B
26May 23
30 Juin 1

4 Aofnt 4
18 O&. 9
23 Nov. 16
26 D-éc. 18

27 Janv.22
27 Fév. 18
29 Mars y
29 Avr. 4
3 1 May 13

4]ui1. 20

38 9 8
38 dout. 9
26 26 10

S1 13
4 22

45 49 6*2 5
23 16*
23 3

2 18*

1 8*

2 21

9A0£1r 4 32 8 [10

I2

IO

48 31
7 17

22'58
18 2;
30 6
S7 13

18

20

22

16

12 4;
17 16

1; $cpr.21 0 ;; III 23 32
23081.11 II {5* I O 26
28Nov.11 ;6 36* 2 6 29
3IDéC. 9 f4- 30 3 IO 4f

37
44

18

16

20

I 1Fév. 8 18 13'4 13 0 16 4Ma1$ 1 S3 22 5; 13 42 53

O 019

O5'3
133
0;8

049

22

34
59

37

37
12

3I 28
SI 6

421

55 10

Les iépr oppofirions marquécs par das étoilcs , fmt lcs fculcs mi Jupiter ai: été
Comparé 5 des étoilcs Excs.

Oppqftions de Jupiter calculekti par M. ]¢aurat fapré;
#.1 Oéjrvations df celles de guelgues azure.: Afroaomes

Annécs.

‘17;6
1757
17;8
1759

1760
1761
1762
1763

de l’Acade?1zie.

Temps moyen 5 Paris. |I.ong. hélioc. réd. ig Latitude hé1ioc•
Pécliptique.

`2AV1‘. 12" ;2’ 29"I 6s 13°4.0' 34." I 1° 18’ 22" B
3 May 1; 13
;Jui11 4 ;3
9Jui1. 19 3

]4AOGt1O 3
21 Sept. 6 9
28 OC}. 16 f

3 DéC·IO 38

33 I 70 8

40 I 9
23 [10
13‘III
171 I
OI 2

rs 4: 28
14 49 13
17 35 14
22 24 33
28 ;4 10

5 44 12
11 34 $7

1 3 46
O 29 34
0 13 11
O 55 5
1 18 6

I 9 fO

34 44

OBSERVATIONS



g4;Ob_fEr1·at£orz.v dc Iaturzze.

OPPOJITIOZVS DE SATURNE.

Annécs. Temps vr. dc 1’0pp0(C
127 23 Mars 14.*
1;; 2 Juin 4.
136 8 Juil. 1

1;82*’-*20 Aodtzg
1:8s
1;84
1;8;
1;86
1:87
1;88
*:89
xggo
xggz
*593

Ii9&
*59S
1;g6
1597
1598
1599

q.Scpt.21
15 Sep:. 6
2SSept.18
I2 O1';}. 9
2606}. 7

8N0v. 8
22Nov.12

6Déc.1g
20 Déc.22

gJanv. 1
17Janv. 3
g0]anv.2g
I3 Févr.10
2;Févr.1g
1OMars23
23 Ma1s18

1608m&19JuH. 3
1609
1610’

1611

1642
1642
1644
16+7
16:+
1657
<16j7
1658
*1659
1660
1661

1662

1664
1065
1670

3 1 Juil. 13
12A0£1112

25 [1011116
13Scp1.11
28 Sept. 8

9Oét. 19
2ON0v. 6

10 Fév. 19
21 Ma1s23
22 Mars 9

3 Avr. 17
16 Avr. 10

27 Avr.22
10May 6
22 May 11
I4 Juin 13
26 Juin 15
27A0&t 7

Tbme I.

IO

I2

4·0§

18

20

28

4-5
I2

29%

I I

2O

Longitude. Latitude. * °’ "761200

II

II

IO

12

26

IO

21

· ·~M. Cqyini, Elém.
48 L O =
18 O d`A_/in p. 355.
27 4-7

49 dvut.
3*1-0
4-4- dom.

4-9 4-4
4-7 30
S4- IO
I4;-dow.

4-5
33

26 ss
8 31

IO 2O IO

II 2 I2

II 2I

II 22 I

IO

17 38
28 24
22 54

18

26

20

I1

35
4*7

22

12

35

28

20

*3 IS

20 1/ 53 " A
22

45
2 1

20

45

5,7

I 1

53
1 6

Ces Obfervations {011:

de Longomontzmus.

A_/irori. reform.
Ces Obfervations {ont

du P. Riccioli.

Me'm. Ac. 1 746.
M. CaHini,p. 356.

Ccs 1. Obferv. Furcn: Faircs
par Muni i Majorque.

Mém. Ac. 1 746.
1 82 46

2 46
2 42
2 26

O 4-7

‘]:‘lZd°“¥·| I 55

ss

3 9

L z z



$46 ASTR;`ONOMIE,L1v;. VI.,
Annécs. Tcmps vr. dc l'0pp0f.\ Lcngixudc.
$671
1672
167;
‘1674
1167;
1676
1683

8S€Pt_·8¤S6, ·us 166 il On
20·Sépt.12 39 I1 28 42 22

306}.21 4.
17Oé`t.12. 0
3006%. 7 10
13N0v. 7 36
4Fév.23 32

01137 8
o_24 gz 40
1 828 0

1221940
4 16 :7 rs

Latizude.

_ 2° 18’ 12.” A

L2 3;
245
247
239

`2 22

115

18

Les .-1; Oppoiirions pnééédentcsfurcnn obiérvéesl par Hévévlius i Dantzic. On
zrcuvcra dans les Tables dc M. Hallcjv unc fuizc d’Opp0Gti0ns dc Satumc cal
sulées par cat Autcur , avec Perreur de {es Tables , depuis 1657 jui`qu’en :719,

Oppq/Etiozzs de Saturrze 05_/'érve'e.1· Li Pkzri.s·,»

Latitude.Années. Temps vr. dc l?0pp0C| Longitude.
168;
1686

1687
1688

1689
1690
1691
1692
1693
1694
1169;
1696
11697
;1698
1699

T1700
1701
1702

1703
1704
17OS
1706
1707
‘1708
*710
1711
1712

1713
171*.

Mm 4-" <>’l <=12°4.8’40"| 2°12’4<" B
%1Ma1s10

29 Mars 11
10 Avr. 6

22.Avr. 21

1 May 7
17-May 13
28 May 17

9 Juin 19
21 Juin 19

3. Juil. 23
1; Juil. 3
27 Juil. 9

8 A0f1t19
21 Aofu 8

2 Sept- 3
16Sept. 2
29 Sep:. 8
12 Oét. 20

2; 06}. 1 1
8N0v. 9

22 Nov. 10.

6 Déc. 1;
,19 Déc. 19
2 Janv,23

17]auv. 1
31 Janv. 0
12.Févr.19
26 Eév. 8

28

11

26

34

*1-5

4F

43

F4

12

37

26

47 A l

A

E 23 %i7

IO

1-0

10

II

II

21

I2

16

28

IO

16

28

I2

44.

35
I.O

35
S4

20

;9

2I

18

16

37

T; 3

4‘| 4
ISI 5

26

10

54

33

26

53

26

16

21

3f

11

1:6

12

34

J ll

34
44

45

54

35

35

douteufk
O 2;

45

10

16

16

44

45

53

26

20

10



Années

171]

1716
I7I7

1718
1719
1720

1721
I722

1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729

1730

1731
1732

O5_/éwariorw de Iaturne.
Temps Vt'. dc1’0ppo[ZLongitude.| 11Ma;rs16" H" :1* 2I`” 2'1A."{ 2
23 Mars 19

)'Avr. 16
18 Av!. 8

30 Avy. 2D I
12 May 4
24 May 9

gJui¤ 1;
17 Juin 1;
28 Juin 17
10 JL11i.2I

23 Juil. 1
4AoG: 9

1gAo1&r22
28Aoi1c14.
10_Sept. 12

`2g Sep:. 1;
608;. 0

4-5

39

53
S3

54

18

26

IO

IO

IO

II

II

16

28

10

21

26

18

11

$9
28

12

4-9

35
53

12

35

33

57

20

547

4-7

1 2

3 9

4-7

Latitude.

3 4

20

20

20

5 5

Les Obiérvations ptécédentes {ont tirées des Elémens d’Afh·pnomie de M.
CaHini : les 8 (uivantes font celles dont N[.1e Monnier afait ufage dans [es
Recherchcs fur Saturne , 8: qu’i1 a difcutées avecle plus grand {bin ; qu0iqu’e11es
ne foient pas toutes en 0pp0Gt.i0ns , ce fom néantm0ins‘ des longitudes héliocen
niques.

Années.

1686

1672
1;83
1598
I 7O I

1702
1716
I I

Années.

1733

1734
1735
1737
1738
1740
1741

1742

1743

1744

Temps moy. 5 Paris. _ Longitude.
16 Mats 1 1" 10’ 30”| ;= 2» ° 4·6’ 38"|m’m..4c,¤745,
21 Sept. 8

4Sept. S
1 3 Mars 1 1
1_6 Sept.1 1

6 Oét. 1 1

1 7 Mars 1 2
23 Sept. 8

33

57

33
37

55
16

II

II

II

28 44
55
39

22

33

28

10

44

33

pam

Ibid. p. "2 1;.
Ibid.p. 699.

_|1bid.p. 222.
Ibid. p. 704.
Ibid.p. 709.
Ibid.p. 2 19.69;.
1bid.p. 2 1;.

Temps moyen 5 Paris. Longitude. V Latitude. 19 OQ; 1;* 42* gp"!. 0= 26**.1.;* 26" lMe’m. Ac. I7;4. 1
2Nov_.10

16 Nov:12

13 Déc. 19
28Déc. 1

11Janv. 4
2q.Janv. ;

7Févr. 3
20 Févr.18

;7
gg

18

;7

18 |,4

10

22

20

18

18

10

;4
;;
4.4.
16

;3

.5;

12

22

;.3g0.

1°21’ 407

0 ;;

0 38
1 18

21

sM¤¤= 4 41
SSI:
42 ' st

¤s<>

Xzz



34.8 ASTRONOB/IIE,L1v.
Annécs. Temps moyen 5 Paris. | Longizudg.
174f
1746
1747

1748
1749
1750

YI7S1
;17;2
’I7f3
`I7$&
iI7FY

18Mm 10" 4.2’ zz"} cs 28¤ 26’ YS"

g1Mars1O
13 Avr. y
24.Avr. 20

7May 6
19May 1;
31 May 17
11 Juin 20

23 Juin 22
6JuiI. I

18 Juil. 4

4*9

10

55

SS

S7

37

II

28

IO

21

22

I` 2

4-7

33

3F .471
$3 49
13 0

35 21

VI.

Latitude.

34
44
47

53

10

1 6

43

2 I

43

24

28

3 4 héHOC•

Les obiérvaxions précédcntes {ont cirécs en partie des Calculs dc M.1e Gcmil,
(Mém. Amd. 1154. ) , Bc cn partie dc ccux dc M. dc la Caille.

Annécs. · Tempsm0yeniPa1·is. L0ng._h_¢1iqc. réd. 5] Latitude hélioc.

17g6
I7S7
17;8
I759

1760

1761

1762
¤76s

20Jui1. 11*' q6’ 19"
10AoG:22

23 A0Gt12
;Sept. 7

17Sept. 8

30Sept._14

14.06%. I
27 Oét. 18

IO

20

1’é_cliptique.
10= 7° t" <0"f0
IO

II

II

II

18
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Des P/iafé: de la Lune.

LIVRE SEPTIEME.

D E L A L U N E.
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I 074.14 A LUNE ef’t apres le Soleil le plus remarquable
de tous les aflres , Sc fi nous avons difiréré jufqu’ici· d’en
parler , c’eIl parce que les détails des Livres précédens de
voient {`ervir d’introdu£lion. at celui-ci.

Les premiers Peuples du monde fe {`ervirent de la lune
pour compter les temps ; il n’y avoit dans le ciel aucun
fignal dont les dittétcnccs , les alternatives & les époques
fuffent plus remarquables ; il eit probable que tous ces
peuples avoient puifé dans la plus haute Antiquité , 6:
comme dans la fource commune du genre humain, ou
clans un inilinfl également naturel a tous, cette maniere
de diilribuer leurs exercices Bc de iixer leurs aflemblces par
le moyen de la lune , (Spec?. de la Na:. T. IK p. 302. ).

I 07 Les premiers phénomenesque les hommes ap- Phatlzs da
pereurent dans le mouvement de la lune, furent les change—
mens de figure que nous appellons fesp/za_/és. * Aprés avoir
difparu pendant quelques ]ours elle commence at fe mon
trer le i`oir du coté de l’occident peu apres le coucher du
foleil {ous la forme d’un Hlet de lumiere ou d’un croiffant

dont la lumiere eft foible , parce qu’elle eil diminuée par l’éQ
clat du crépufcule. Hévélius n’a jamais obfervé la lune plu- >
tot que 4,0 heures aprés fa conjonélion ,ou 27 heures
avant (Selen0g.p. 276 6c 4.08 ) ; mais il ajofite que fi la lune
avoit eu alors une déclinaifori plus feptentrionale étant pé
rigée Bc dans les {ignes afcendants , on auroit pu la voir 24,
heures apresla c0nj0n€tion ;mais cette circonfiance eff fort:
rare , on n’appercoit guere la lune que le troiiiéme jour
apres fa conjonélion; quoique Kepler ait dit qu’on pouvoit
voir la lune, méme cn conjonélion, lorfque fa latitude eft de

Nm , apvirio , E l>¤¤'·u , appam ; parcc qu: ce font lcs différentes ma-;_' qjIICICS dODI 12 unc PZ.\'Ol(•
_ Z z z

l' L“”°'
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ggo ASTRONOMIE.,L1`v.‘ VIL
5 degrés (A_/lr. Pars Op:. Cap. 6 5`ec. 1 1 ).Le lcndemain on

voit la lune a pareille heure plus élevée au-deffus de l’hori-1fon 6: par conféquent plus é oignée du foleil. Son croiffant
efl plus fort, on la voit plus aifément GL plus long-temps
chaque jour ce progres augmente , la lune s’éloigne du fo
leil en avangant vers l’orient , fa lumiere fe fortifie 6: vers
le fixiéme jour elle paroit exaelement [ous la figure d’un
demi-cercle , on dit qu’elle eft alors dans fon PREMLER
QUARTJER.

Apres avoir paru fous la forme d’un demi-cercle lumi
neux , la lune continue de s’él0igner du foleil 8; d’augmen
ter en lumiere pendant 8 jours , elle paroit alors to»ut-a-fait
circulaire 5 fon difque entier Bc lumineux brille pendant
toute la nuit Bc c’ef’c le jour de la PLEINE LUNE, ou de
l’oppofitio"n: on la voit paffer au méridien a minuit Bc fe
coucher des que le foleil s’éléve , tout annonce alors
qu’elle eil direétement oppofée au foleil par rapport a nous.

I O 7 6. Apres la pleine lune arrive le;décours5 qui donne
les memes phafes GL les memes figures que nous venons
d’indiquer en parlant de Yaccroiffement de la lune 5 elle eil:
d’abord ovale , puis die/zorozne * ou fous la forme d’un
demi-cercle , & c’efl le DERNIER QUARTIER.

Bientetle demi·cercle de lumiere diminue et prend la for
me d’un croiflant qui devient chaque jour plus étroit, G:
dont les cornes font toujours du ceté le plus éloigné du
foleil5 la lune alors fe trouve avoir fait le tour du ciel, & fe
rapproche du foleil5 on la voit fe lever le matin un peu
avant le foleil, dans la meme forme qu’elle avoit le pre
mier jour de l’obfervation 5 ( 107;) elle fe rapproche du foleil
8: fe perd enfin dans fes rayons , c’efl ce qu’on appelle la
Nouvratma LUNE , ou la conjonélion.

I O7`7. La mefure la plus naturelle du tCmPS fut celle
que préfontoient les phafes de la lune , en changeant tous
les jours d’une maniere fenfible le lieu de fon lever 6c de
fon coucher , en variant fans ceffe de figure 6: recommen
gant enfuite un nouvel ordte de changemens tous fembla—
bles , elle offroit une régle publique Sc des nombres faciles,

A{•¤¤p•r , bicorni: , To°;ws , jiujlum ptiione ablamm.



ggtDes Pig/és Je fa Lune;
fans Ie fecours de l’écritu:e, des calculs ,- des dates, des
almanachs; les peuples trouvoient dans le ciel un. avertii`
fement perpétuel de- ce qu’ils avoient a faire; les families
des enfans de Noe les plus difperfées dans les pleines de
Sennaar , fe réunillbient fans méprife au terme convenu de
quelque phafe de la lune.

V I 07 8. LA NioMéN1E»* {`ervit at régler les exercices pu- fer; dp la
N°°“‘°""•blies, les ailemblées, les facriHces; ce culte Sc ces fétes

n’avoient as la lune pour objet, mais pour indication; on i)comptoit:1 lune du jour qu’on commengoit it l’apperce
voir. Pour la découvrir aifément on s’aiI`embloit le foir fur

les hauteurs; quand le croiiiiant avoit été vu on célébroit
Ia néoménie ou le facriiice du nouveau mois qui étoit fuivi
de fétes ou de repas. Les nouvelles Lunes qui concouroient
avec le renouvellement des quatre faifons , Bc auxquelles
on a fubfiitué nos Quatre temps, étoient les plus folem
nelles. Voy. C`a_/Zzli dc cvrnparagionc rizuum Cziryg. JC
Pa an

gn retrouve dans les hifioires de tous les peuples du
monde cette coutume de fe réunir fur les hauts lieux ou

dans les déferts , d’obi`erver la nouvelle phafe , de célébrer
la néoménie par des factifices ou des prieres; ia {olemnité
particuliere de la nouvelle lune qui concouroit avec les fe
mailles ou qui fuivoit l’entiere récoltedes biens de la terre,
fe trouve dans toutes les hiiioires ; les Hébreux , les
Egyptiens , les Arabes , les Grecs , les Romains , les Gau
lois Ei meme les Américains étoient dans cet ufage. }’qye{
M. Goguet Tome 2 pag. *92.

du moins en partie , quelquefois eu entier: les premiers ob
N{vs , rwvu: , Mina , Lamb

EEEl I 079. On dut remarquer naturellement que les éclip- EEHPES IXF, OCe PM1fes de fo eil qui arrivent au m.9i‘ns.tous les 4. it g ans , arri- _1af:,,,;i
vent entre le dernier croiffant d’un cours de lune (ini & la

premiere phafe d’une nouvelle lune , dei}-a—dire , entre letemps ou a lune s’approche le plus du foleil 6r celui ou elle
commence E1 s’en éloigner; on voit alors fur le i`oleil· un
corps rond 62 parfaitement noir, on le voit fe gli{i`er peu at
peu devant le difque du foleil Br en interce-pter la lumiere>,
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fervateurs virent bien que ce corps obfcur ne pouvoit étrc
autre chofe que celui de la lune qu’on avoit vu les jours
précédens s’avancer de plus en plus vers le foleil , 6: qu’on
voyoit enfuite un ou deux jours apres fe placer de l’autre
coté du foleil, & s’en éloigner avec la meme virellc.

Opaeité ae la I 0 8 0. La lune apres avoir intercepté la lumiere du fo
L“"°·

leil en plein jour paroilloit abfolument noire {St opaque; on ’
comprit par-ln qu’elle ne brilloir quautanr qu’elle étoit:
éclairée; le coté qu’elle tournoit vers nous dans le temps
d’une éclipfe de foleil ne pouvant recevoir aucune lumiere
clu foleil, ne nous en rendoit aucune. Cell ainli que les
premiers bergers durent comprendre que la lune étoitiun
globe mallif , opaque , qui ne renvoyoit vers nous les
rayons tombés fur fa furface que parce qu’ils ne la peuvent
traverfer , & qui n’étoit lumineux que lorl`qu’il étoit éclairé

ar le foleil; on voyoit d’ailleurs que la Iune ifétoit jamais
plus lumineufe Sc plus refplendillante que quand elle étoit
oppofée au foleil , de maniere a nous réiléchir route la lue
miere que le foleil envoyoit fur fa furface ou fur fon dif
que, preuve qu’elle ne renvoyoit vers nous qu’une lumiere
empruntee.

Eciipfes de I 0 8 I . Quatorze ou quinze jours aprés une éclipfe dc
L“"°’

(`oleil on voit quelquefois un_e éclipfe de lune. Avant le

commencement de cette écli fe la lune étoit pleine, ronde, l)lumineufe 6: oppofée au folei, elle fe levoit le foir au cou—
cher méme du l`0lei.l , elle paffoit toute la nuit fur l’horii`0n
Bc fe couchoit le matin au foleil levant; c’eft le temps de
l’OP1>os1T1oN ou de la PLEINE LUNE ,( 107; ).

Lunairmi I 0 8 2. Il fe paH`e a peu-pres 29 jours 6: demi d’une
nouvelle lune $1 l'autre , c’ei’t une obfervation facile , & les
premiers paileurs ne manquerent pas de la faire; c°el’t ce
qu’on appelle un moi.: lwmire, majsjmodiquepou LUNAI
sou , nous en verrons bien·t6t une determination plus
exa&e ( 1 103 ).

kiglicadon des 0 8 3 . La lune efi un corps opaque Bc qui n’a point dePh'
lumiere par elle—méme , cela ell démontré par les éclipfes;
la lune nous cache le foleil lorfqu’elle pall}: devant lui , BC
le cache de maniere a nous jetter dans les plus profondes

ténebres
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téncbrcs, comme ccla cf} arrivé in Paris cn 1706 & cn 1724.

Le foleil éclairaut coujours la moicié du difque lunaire ,
nous ne pouvous voir la luue pleine que quand nous apper
cevons cette moitié éclairée , & que nous Yappercevons
toute entiete ; fi nous {`ommes places de cété , enforte que
nous ne puimons voir que la moitié de la partie éclairée,
c’ef’t-5-dire , de 1’hémi[`phere expofé aiu foleil , nous ne ver
rons qu°un demi-cercle de Iumiere , la Iune paroitra en
quartier ztelle eft la caufe des phafes de la lune.

I 0 8 4. Soit I le foleil , ( Hg. So) Tia terre autour de
Iaquelle tourne la lune dans fon orbite , EO le globe de la
lune placé entre la terre & le foleil , c’efi-a-dire , en CON
JoNcT1oN au temps de la nouvelle lune ; alors la partie
E eft feule éclairée du {`oleil ; au contraire la partie O ell la
feule viliblei pour nous : ainii fécinyja/zére ek/airé ell préci—
ment celui que nous ne voyons point , & Z%e9n%>£ére vfa
He ell celui qui u’el’t point éclairé du foleil, telle eil la caule
qui rend alors la lune invilible pour nous.

Au contraire , quand la lune ell: oppofée au foleil , 1’hé·— 
mifphere éclairé L ell: précil`ément celui que nous voyons ,
parce que nous fommes placés du meme coté que le Ham
beau qui liéclaire; il n’y a rien de perdu pour nous de la lu
miere que la lune répand , & fon dil`que vilible el’t le meme.
que fon difque éclairé; c’elt pourquoi la lune nous paroit
pleine , deli-5.-dire , ronde 8: lumineufe quand elle el} en
OPPos1T1oN.

Quand la lune ei} éloignée de 90 degrés du foleil , deft-:
it-dire, a moitié chemin de O en L ou de la corzjordiozz a
foppcyition , l’hémii`phere vilible ell AQZ,l°hémil`pherC
éclairé par le foleil elt MZ Q ; ainli nous ne voyons que la
moitié de. 1’hémil`phe_re éclairé , c’el’t-a-dire, nous ne voyons
qu’un demi-cercle de lumiere', tel qu’il ell repréfenté fépa
iément en M la rondeur lumineufe étant toujours du coté
du i`olei‘l.

I O 8 j . Si la lune el’t a 4.; degrés du foleil, c’ell—a—dire g
dans ibn Pntmrra ocrmwr; la partie éclairée eft CDF, la
partie vilible elt BCD; ainli il n’y at de vilible pour nous
que la partie CD de Yhémifphere éclaixé : alors la lune pa;

A A a aTome L

Hémilphere
éclairé & hémill

phere viHblc.

Fig. 8o.

Des Oélans.
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roit {ous la forme d’un croillant, tel qu’on le voit en G';
nous ne vo ons d’éclairé que la huitiéme partie de la i`ur·
face du glolie lunaire , Gt la lune ef’t éloignée du foleil de la.
huitiéme partie d’un cercle : deft ce qui a fait appeller cette
phafe un odazzr.

Dans le SECOND OCTANT Yhémifphére viiible ei} HIK ;.
l’hémii`phere éclairé par le foleil eft I K P ; ainli il ne man- `
que a notre vue que la petite portionIH pour que nous
puiflions voir la; partie éclairée toute entiere; nous verrons
alors plus de la moitié du difque lunaire , étla lune paroitra;
fous la forme R.

Le troiiiéme o&ant V qui arrive 4.; degrés au-dela de
1’oppo{ition, ef’c femblable au fecond oélant; & le quatriéme
octant X eft pareil au premier.

Calcnl ae lar I O 8 6. Pour calculer la portion lumineufe Gt viiible du;
P¤¤i¤¤ é¢l¢¤i*é¤· difque lunaire , foit 5 le foleil ( Fig. 8 1 ) , Tle centre de .la

sig. sr. terre , Cle centre de la lune , AL le diamétre de la lune,.
perpendiculaire au rayon du foleil & qui fépare la portion
éclairée ANE, de la portion obfcure ADE ; le diamétre
lunaire ND perpendiculaire au rayon TC de la terre , fépare
la partie vilible DA/V de la partie invifible DEJV; on<
abaiffera de Yextrémité A du diamétre lumineux une per

endiculaire AB fur le diamétre vifible de la lune , Gt lal
igne NB {`era la largeur de la partie viiible de l’hémif`phere·

lumineux; en effet , de tout l’hémii`phére lumineux ANE
il n’y a que la partie AN qui foit comprife dans l’h—émii`¥
phere viHble DAN, & l’arc AN ne peut paroitre a nos
yeux que de la largeur BN : par la meme raifon que le
demi-cercle entier ./VAD ne paroit que comme un {imple
diamétre NBD , GC qu’un hémifphere entier ne paroit que
comme un cercle ou un plan dont il eft la projection; c’ei{
ce que l’on verra. plus au long dans le X°. Livre ou nous
parlerons des projeétions dans les éclipfes. La portion NB
du diamétre vifible NBCD , ef} le {inus verfe de l’arc NA;
l’arc NA ou l’angle NCA ei} égal E1 l`angle de Yélongationr
CTF( qui eil la diflance de la lune au foleil ;‘ car la ligne TF
eff fuppofée parallele ala ligne CS il caufe de la diflance
pr0digieui`e du foleil );;, il futlit pour s’cn convaincre di0b—
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ferver que l’angle NCA eff le complement de l’angIe PCT,
a caufe de l’angle droit NCT; mais l’angle PCT eff le com
plément de l’angle FTC a caufe du triangle reéfangle CF T;
donc 1’angle NCA eff la meme chofe que l’angle FTC;
donc dans les différentes phafes de la lune la largezir du Mefurc ae 1a

A_/Egmerzr Iumirzeux de Ia Zum: , di Cigdlf izzijizzus veg/é dc
Zkmgle d’e'!ongazi0n , en prenant pour rayon le rayon me
me du difque de la lune , ou la diffance des cornes du croifi
fant. Par exemple, quand la lune quatre a cinq jours aprés fa
conjonéfion , eff a 60 degrés du ftoleil , fa partie lumineufe
NB eff la moitié du rayon NC ou le quart du diamétre en
tier ND de la lune, parce que le finus verfe de 60 degrés
dans un cercle quelconque eff la moitié du rayon de ce cer
cle. Si le difque lunaire eff eitprimé par un cercle GNH
(Fig. 83 ), Cle centre , NB égal a la moitié du rayon CN, p;g_ 83;
on aura GNHBG pour la grandeur & pour la figure du
croiffant de la lune , a 60 degrés d’élongation.

I 0 8 7. Les réflexions précédentes font voir que ce
·n’eff pas exaéfement le finus verfe de l’é1ongation, mais

lfitot le finus verfe de l’angle extérieur formé au centre de
a lune ; en effet, nous avons fuppofé dans la démonffration

précédente , que les lignes CS & TF menées au foleil, foit
de la terre, f`oit de la lune, étoient fenfiblement paralleles ;
cela n’eff vrai qu’a caufe de la grande diffance du foleil qui
eff 360 fois plus loin de nous que la lune. ( Vg/e{ Li

.-vre IX); mais files rayons .5`T& 5`V( Fig. 82) ne font Fig. sz.
pas paralleles , on aura l’angle extérieur TV O du triangle
SVT égal a l’angle Nl/A; or la partie éclairée 8: vifible Régle plus

“é“l°·

1“‘“*`

NB eff égale au finus verf`e de l’angle‘NVA , donc la lar- Hé
geur de la partie éclairée & vifible d’une lanete eff a fon zdiamétre entier , comme le Hnus verfe de iangle extérieur
du triangle formé au foleil, a la terre Bc fil la planete , eff au
diamétre du cercle.

I 0 8 8. Il nous reffe a démontrer que la courbute
GBH( Fig. 83 ) qui forme l’intérieur du croiffant eff une p;g_ 83;
_el/iff: , dont le grand axe GH eff égal au diamétre méme
du difque lunaire : pour cela nous nous contenterons d’ob
ferver que GBH eff la circonférence du cercle zemzizzatcux

A A a a ij
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de la lumiere 8: de l’ombre , du cercle qui fépare l’hémifZ
phere éclairé de Yhémifphere obfcur de la lune; ce demi
cercle»efi vu de ceté fous un angle qui efi le complément
de l’angle d’élongation , c’étoit l’angle AC T( Fig. 81 ) : or
un cercle vu obliquement paroit toujours fous la forme
d’une ellipfe, comme on Ie verra dans le X° Livre ; donc
GBE eil le contour d’une ellipfe.

q Quamiiés I 0 8 9. J’ai négligé dans les articles précédens la petite
éS“%é€$· erreur qui peut provenir de ce que les rayons menés du fo

leil 5 la lune Gt de la lune 5 la terre, ne font pas exaétement
paralleles entr’eux; mais l’erreur n’allant jamais 5 un quart
de degré, efi infeniible dans ces fortes de calculs: j.’ai négligé
de meme la difference entre les groffeurs du foleil, de la
terre & de la lune , qui fait que le foleil éclaire toujours
plus de la moitié du globe de la lune, & que nous en voyons
aufli un peu plus de la moitié; mais la difference ne va
qu’5 un degré de la circonférence cle la lune de chaque
ceté , l’erreur qui en réfulte fur le diamétre apparent de la
lune, ne va pas 5 un quinzieme de fecondez car le {inus
verfe d’un arc de IS minutes , o, ooooogg n’ei°t pas la cent
millieme partie du rayon; ainfi nous n’iniii’terons point 15
deifus.

Luyniere I O 9 O . On voit diilinetement apres la nouvelle lune que
°°"d‘°°‘

le croilfant qui en fait la partie la plus lumineufe, eff ac
compagné d’une lumiere foible répandue fur le refle dur
difque; on entrevoit alors toute la rondeur de la lune; SC
c’ei’t ce qu’on appelle LA Lumens CENDREE.

La terre réfléchit la lumiere du foleilvers la lune, comme
la lune la réfiéchit vers la terre: quand la lune eff en con
jonélion , la terre eff pour elle en oppofitiong c’e{l propre-·
ment pleine terre pour la lune , comme dit Hévélius , & la
clarté que la terre répand fur la lune ei} telle que la lune
peut encore nous la réfléchir; ainli nous appercevrions la
lune entiere lorfqu’elle eil en conjonetion, li le foleil que
nous voyons en meme temps n’abforb·oit entierement cette
lueur terrefire refléchic fur le globe lunaire, 81 n’empe<
choit de voir la lune.

I O9 I . Les Anciens eurent beaucoup de peine 5 expllw
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quer la caufe de cette lumiere; les uns l’attribuoient E1 la ’
lune meme, ou tranfparente , ou phofphorique. Tycho lat
tribuoit il la lumiere de Vénus; d’autres aux étoiles fixes.
(Rice. Alm. 1. 199. (Moefllinus fut le premier qui décou
vrit la véritable caufe de cette lumiere cendrée. ( Weid/er
HM. AjZr.pa_g. 396) ; Galilée .en donna enfuite la méme
explication. ( Nuzzc. Ob/L2,. pag. 28 ), Gt ce fentiment a été
généralement adopté comme une chofe de la derniere évi—
dence. (Kepl. Opnpag. 2g4.. Hevel. Selezzog. 288 , 4.00 ).

I 0 9 2. Cette lumiere parolt beaucoup plus vive quand
on fe place pres d’un mur, de maniere it ne point voir la par
tie lumineufe de la lune qui ellace un peu la lumiere cen
drée; elle eft fuflifante alors pour nous faire diilinguer les
grandes taches de la lune, telles que la mer des crifes , fur
tout vers le 3°. jour de la lune, & le matin aux environs
de l’équinoxe du printems.

I 0 9 3. La lumiere de la lune n’ei`t accompanée d’au- Lumim de Ia
L“¤°·cune chaleur; M. de la Hire le Els expofa le miroir concave

de l’Obi`ervatoire qui 21 QS pouces de- diamétre aux rayons
de la pleine lune , lorl`qu’elle paffoit au méridien dans le
mois d’O&. 17OS , & il railembla ces rayons dans un el`pace
306 fois plus petit que dans l’état naturel : cependant cette
lumiere concentrée ne produilit pas le moindre effec fur le
thermométre de M. Amontons ,~ qui étoit tres-fenlible ;
(Hyide Z’Ac. 1699 pag. 94 Me}n.A’cad. 170f pag. 34.6 ).

I O9 4.. M. Bouguer a trouvé par expérience que la lu
miere de la lune eil 300 mille fois moindre que celle du
foleil, & cela en les comparant l’un & l’autre avec la lu
miere d’une bougie placée dans l’obi`curité. ( T}. d’Opr.f.<rf
la grada:. de Ia Zumiere i1z:4.° , 1 76opqg, 89

D E LA REVOLUTION DE LA LUNE.

I 0 9 j. Les plus anciens Philofophes comprirent cl’a
bord que la lune tournoit chaque mois tout autour de la
terre, qu’elle en étoit la compagne ;8t, comme nous difons
zpétuellement, le fare/lite; Ariftote, au rapport d’Ave1·roés,
difoit que lalune lui paroifloit comme une terre xthérienne;

A A a a iij
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on peut voir dans Macrobe & dans Plutarque , tout ce qu
ies Philofophes avoient dit at ce fujet.

Il eft donc évident que la lune tourne autour de la terregéc
il ne s’agit plus que de connoitre la durée de fa révolution;
nous allons la rechercher at peu-pres : mais pour la con
noitre bien exaétement, il faudra dans la fuite faire ufage de
la connoiifance que nous aurons acquife de fes inégalités.

Les premiers Obfervateurs dfrrent reconnoitre bien fa
eilement que dans l’efpace de 5 9 jours la nouvelle luna
-arriv0it deux fois , en forte que la durée d’une lunaifon
étoit de 29 jours Gt demi; mais cette régle at peu-pres vraie;
étoit fujette il plufieurs exceptions 6: a plufieurs inégalités
qu’0n ne développa que bien long—temps aprés.

I 0 9 6. La premiere connoiffance exaéte que l’on ait eue
dans la Gréce du mouvement de la lune , ou de la durée
exaéte de fa révolution, fut celle que donna Méton, qui vi
voit environ 430 avant J. C. Il reconnut ou il apprit des
Orientaux qu’en 19 ans folaires il fe pafloit 2 3; mois lunai
res complets ; & cette détermination n'eft en défaut que
d°un jour fur 312 ans, ( 1308 ), ainii la régle de Méton
étoit affez exacte pour les ufages de la fociété.

Cette découverte parut fi belle a Athénes Bc dans plu—i
fieurs villes de la Grece qu’0n en placa le calcul dans les
places publiques,p0ur l’uiE1ge des citoyens, 8c qu’on appella
xzonzére for cet efpace de IQ ans quiramenoit exactement
la lune en conjonétion avec le foleil au méme point du:
ciel , ou au méme jour de l’année folaire.

I 0 97. Hipparque trouva enfuite plus exaétement , que
dans l’efpace de 304. ans il y avoit 1760 mois lunaires
exaétement , 8c cette période fut appellée /4 grande amzeb
d)HLPPdfgH€ ; il fuit de cette régle que le mois lunaire ef]:
de 29l 12h 44/ ou environ.

I 0 9 8. Le mois {`ynodique * de 29i 12h , qu’0n appelle
auili lunaifon ne Hnit que quand la lune apres avoir fait le
tour du ciel cit revenue en conjonétion avec le foleil ; mais
dans cet intervalle de temps le foleil a fait luirméme 29 de
grés par fon mouvement propre d’Occident en Orient; ain!].

zh , cum , 693:; via ; parce que deft le rctour dc In L¤¤€ avec 1c$¢1ei1,
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Ia lunc a fait 2 9 dcgrés dc plus quc lc tour cmicr du cicl;
d’oi1il cfi aifé dc voir qu’c1lc n’aur0it cmployé quc 27 jours

I Bt un tiers 5 faire les 360 degrés, c’ef’t-in-dire, 5 revenirh un
méme point du ciel; deft cette révolution de 275 Bt un tiers
qu’0n appelle M01s PERIODIQUE * , GC dei} celui que nous
allons déterminer par les anciemies obfervations.

I 099. La plus ancienne éclipfe que nous avons des
Babyloniens fe rapporte au 19 Mars 72o avant J. C. 6** 4.8'
au méridien de Paris , le lieu du foleil Gt par conféquent ce
Iui de la lune étoit, fuivant le calcul de M. Caflini, g‘ 2 1° 27"
( Elehz. d’AjZr. pag. 293 ); il compare cette éclipfe a celle
du mois de Septembre 1717 , dans laquelle le lieu de la
lune s’efi trouvé de 1 is 27° 34/, le 9 Sept. (mjly/e) a 6** 2’
du {`oir; Pintervalle eil de 24.3-7 années , dont 609 font bif
fextiles; ou de 890288 jours moins 4.6 minutes; pendant
ce temps il y a eu 32-58; révolutions de la lune, plus
6* 6° 12’; ce qui donne la révolution moyenne de la lunc
a l’égard des équinoxes de 27i 7h 434 g"

I I 0 0. Cette détermination eft la plus exa€te que l’on
puiffe trouver par des obfervations éloignées , il.n’y auroit
d’autre correction a y faire que celle qui provient des diffe
rentes inégalités de la lune dans ces deux obfervationsg
mais la lune étoit dans les deux cas a peuspres a la méme
diftance de fes abfides, comme lfon. pourra s’en affurer
quand nous aurons parléli du mouvement de Vapogée

-- il nous fuHi-ra de dire quiaprés, baeauicoup de recherches
femblables , cette révolution périodique s°efl trouvée de

7h 4,3/ Q" Qi"! {`gu],@[q,)@¤p, PMEIQPPOIK ZUX éq§1lHOX€$
our ce iiécle-ci ( 1 164 );,6t le mouvement diurne de la
une 1° 1.0’" ;"’.p33g4,

I I 0 I . Il faut ajouter 7” a cette déterniination Ii- You
veut avoir la révolution moyenne de la lune par rapport
aux étoiles Hxes , parce que dans Iefpace d’un mois. lunaire
les équinoxes rétrogradent d’environ~ 4/’ detdegré ”, en forte
que la lune rencontre plut6t;l·’équinoxe qu’eIle n’e£1t re-na
contré une étoile fixe (ituée au meme point du ciel, Gt la dif

¤¤p} . ciimm , 638; , via ; parte que c‘cfb la révolution complcttc autoum i
de la Terre.

Révolution de

la Lune par rap
port aux equre
noxcs.
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Pm? rapport férence ei} pour la Iune de 7" de temps; ainfi la révolutfon

““" °‘°‘}“·
moyenne fydérale de Ia lune eff de 271 7,}:1-3/ I2" de temps
mo en. I

m};§§°}“‘}°” LI 0 2 . Connoiffant la révolution périodique avec exac· I qLl€» . . . · . . \
t1tude, 1I ei} a1fé de trouver la révo1ut1on fynod1que, deff-a
dire , par rapport au foleil , ou la durée d’une Iunaifon
moyenne, en difant: La d@=}·ezzce des znouvemexzs de Za Zum;
&` du/bleil, e/Z au mouvemezzt de la luke, comme Za rebolu
ILO/Z périodigue eg/Z ci Za refvolutiozz /j//zodigue. En eH"et , Ie
mouvement de la lune par rapport `au foleil ou la difFérence
des mouvemens dufoleil Btde la lune efi: ce qui détermine la
longueur du mois fynodique , tandis que le mouvement de
la lune feule détermine le mois périodique ; ces deux mois
font done entr’eux dans la raifon inverfede ces mouve

mens , c’eii·-a—dire , comme le mouvement abfolu de la
lune ef’t a fon mouvement relatif ou par rapport au foleil.

I I 03 . Bouillaud trouve que larévolution fynodique
ou le mois lunaire ei} de 29} 12'* 4..1/ g"9"’ 371*/’ QV ggvr
1gV¤ 1gV¤¥¥. M. Mayer trouve qu’i1 étoit au commence-·
ment de 1’ere chrétienne de 29} I2qh 44 3” 1 g”’ 0W, Gt au
commencement de ce fiécle ou vers"l’année 1700 de 29i
12h 4,4/ 2” g;”’ 23IV , parce qu"a`caufe de Yaccélération dc
la lune ( 1 16; ),‘la longueur du mois Iunaire a diminué de , In
2 1"’ &g7¤Y de temps 9 dans Fefpace de1700 ans.

DES IIVEGALITEI `DE LA LUJVE;

I I O4. Les revolutions moyennes de Ia Iune que nous
venous dc déterminer fuppofent dans 12 lune un mouvee
ment toujours égal 6: uniforme; cependant il n’eft aucun
afire dont les mouvemens foient au{II com liqués Gt aufli J
irréguliers; comme .l’obfe‘rv0it déja Pfine }e Naturalifte:
.Mulz’g%rmi here aznéage :0%: irzgenia contemplazzzizun ,` \
JC proxjmum ignorari maxinzé fydus , irzdigmzrztz`um ,`

nar. L. 2 cap. 9 ). Ce font ces inégalités dont nous } `
allons traiter en nous réduifant d’ab0rd a ceque les obfer-·
vations feules ont fair connoitre immédiatement, fans le;
fecours des calculs de 1’attra&i0n;
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Ces inégalités font au nombre de quatre principales, fans _ only-;_;¤ég1-<
compter le mouvement de 1’apogée de la lune , Gt le mou- hm P""°‘P3l°"
vement du nmud cla 1'°. e.[’t l’équation du centre , la 2°. eff
l’éve&ion , la 3=. eff la variation, la 4¢. ei’t l’équation an—
nuelle; nous en parlerons eni`uite.

I I 0 j . A Yégard des petites inégalités que la théorie
de l’attra£tion a fait connoitre, du moins in peu—pres , je
techerai aufli d’en donner une idée; mais comme on les a
reconnues moitié par le calcul , moitié par l’obi`ervation ,
in force d’e{i`ais Gt de tetonnemens , que le calcul en ef’t im·
menfe , Sc qu’il ef} encore fort douteux-qu’on les connoiffrz
bien ; je n’entrerai pas dans ce détail prodigieux qui ne
les feroit connoitre meme que d'une maniere imparfaite 8:
peu sure : il ne faut rcgarder les IO petites équations dont
nous parlerons ci·apres ( 1 144. Jéjziv. ) , que comme une
hypothefe qui explique qui repréfente a peu-pres les ob
fervations qu’on a faites jui`qu’ici du mouvement de la lune.

I I 06. Pour fuivre le progres des Aftronomes dans
cette partie, nous fommes obligés de recourir au Livre de
Ptolémée , (A/mag. L. xv. c/zap. 1 ): il nous avertit d’a
bord qu’il faut choiiir les éclipfes de lune pour établir la
théorie de la lune , parce que ces éclipfes nous paroiiient
de la meme maniere que fi nous étions au centre meme dc
ia terre , auquel ces mouvemens doivent nécefiairement fc
rapporter; au lieu que dans toute autre Iituation la diver
_Iité d’ai`pe& ou la parallaxe ajoute $1 ces recherches une
nouvelle difliculté , comme on le verra dans le IX°. Livre.

Les inégalités de la lune font fi grandes & li variées, qu’il
parut d’abord aux anciens Aftronomes fort diI`Hcile de dé
terminer feulement la durée d’une révolution nzqyemze dc
la lune, c’e{’t-a-dire, d’une révolution qui ne {`eroit point aug
mentée ni diminuée parlesinégalités périodiques de la lune.

I I 07. Pour parvenir ei connoitre cette révolution
moyenne , en fe fervant toujours des éclipfes de lune,
ils chercherent combien il falloit prendre de mois ou _
dc jours pour avoir un mouvement de la lune qui {ut
toujours de la meme quantité dans le meme intervalle
dc temps; ils trouverent 658; jours Bc 8 heures , qui font

Iome I, B B b b
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Pétiode de 223 mois lunaires ou 1.8 ans & IO jours , c’e{’t-a-dire; qu’ils*

3g “‘$· Ieeonnurent que quand deux éclipfes de lune avoient été'
éloignées de 18 ans Bt IO jours , il en revenoit toujours une
iemblable au bout d’un pareil efpace de temps , lorfque le
foleil avoit fait 18 révolutions avec 1.0° ét 40’. Dans ceit.
intervalle , toutes les iuégalités de la lune avoient eu leur
cours Bt recommeneoient toutes enl`em$1e_ Ioit en- longi
tude i`0it en latitude. ( Almag. 4. 2 ). Hipparque reconnut:
que cette période de 223 lunaiions n’é~toit pas-_rigoureuI`e·
ment exa&e ; nous la prendrons feulement pour exemple.

I I 0 8. Dans cet efpace de 22 3 lunaifons ou retours de.
Ia lune au foleil, les Anciens remarquerent que la révolutione
de l’inégalité de la lune qui étoit d’environ g degrés , avoit
;cecommen.cé 2 39 fois ; la révolution de la latitude 242
fois , 8: celle de la longitude 241 fois, c’ef’t-21-dire , que la
lune avoit été 241. fois au meme degré de longitude , 239
fois a fa plus grande inégalité, 242 fois at ibn noeucl ,,a quel
que chofe pres; il n’en falloit pas davantage pour reconnoi
tre les trois principales circonilances du mouvement de la
lune, c’e{’t-a-dire, fon moyen mouvement; le mouvement de
fon apogée Bt celui de fon noeud, circonfiancesv néceffaires
pour trouver lesquatre inégalités dont nous avons a parle1·..

I I O 9. Cette période de 22 3 lunaifons que les Anciens
avoient employée pour calculer les retours égaux des éclip—
fes , ramemoit la lune a une meme latitude , aufli bien qu’a
une meme longitude, ou a un meme degré du Zodiaque ;
Ptolémée ajofite que ii l’0n·ne s’attache pas aux éclipfes Gt
qu’on veuille feulement conlidérer Yinégalité de la lune
dans {on mouvement en longitude le long du Zodiaque , en
allant d’une pleine lune a l’autre , on aura des retours égaux.1
de la lune en 2sl mois , pendant lefquels il y aura eu 269
reilitutions des inégalités de la lune.

I I I 0. Tel ell done l’afpe€t {ous lequel les plus anciens*
Afironomes commencerent a conlidérer la lune, quand ils=
voulurent parvenir E1 en déterminer les inégalités; ils virent
que des éclipfes de lune arrivées dans le meme point du
cielz, (St dans la meme faifon de l’année. ne fe trouvoient
points a des dilianoes égales pour. le temps; ils Iirent. une
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Table des intervalles de temps obfervés entre plulicurs
éclipfes de lune , Bc ils chercherent s’il n’y auroit pas
entr’elles deux intervalles de temps qui fuflent exaéiement
égaux, cel-a ne fe renconrra que fur 223 lunaifons ou 18
ans; il étoit donc evident que la lune ne revenoit pas au
meme degré d’inégalité , quoiqu’elle revint au meme point
du ciel , & en conjonéjtion avec le foleil.

I I .I I . En examinant la lune dans l’el`pace d’un mois , Premiere i¤é~
il n’étoit pas diflicile de voir que tous les 7 jours elle avoit $**3 · Ou éiu OD llC€I'l[1`C-•

. \ ,. . , . cinq a fix degrés dmégahté; qu au bout de I4·]OI.1I’S cette
inégalité difparoifloit, 8c ainli de fuite; qu’il Y avoit toujours
dans le mois deux points éloignés tout 5 la fois d’une demi
révolutionen temps, Bc d’un demi—cercle en longitude
c’el’r—5-dire , deux moitiés égales parcourues en temps
égaux : enforte que les inégalités recommencoient toujours
au bout de 27 jours {Sc 13 heures , quoique la lune 5 chaque
fois ne fe trouvet pas au meme point du ciel ; mais tqujours
un peu plus avancée-dans le Zodiaque d’environ 3 degrés
5 chaque révolution.

I I I 2. Pour expliquer cette premiere inégalité, on {up
pofa que la lune décnivoit un cercle excentrique , comme
nous l’avons expliqué pour le foleil( 572 ); ou bien un epi
cycle placé {`ur un cercle concentrique ( 572 —) , Bc en meme
_temps que la ligne des aplides ( $69*) , c°e{i·5-dire , la ligne
qui va de l’apogée au périgée cha-ngeoit de polition Ea: s`a—

_vangoit vers l’Orient d’environ 3 degrés par mois.
I I I 3. Ptolémée employa pour déterminer cette pre

miere inégalité 3 éelipfes de lune obfervées 5 Babylone
dans les années 72 1 Bt 720 avant J. C. & il la trouva de 5°.
C eil cette premiere inégabtééque nous appellons eyuatzozz
ldu centre , & qui eil appellee dans Ke ler umqua/was
_/blum. Nous donnerons ci-aprés fa veritable quantité avec
plus d’exa€litude ( 1 125 Gt 1 1 59).

I I I 4. Pour déterminer le lieu de Papogée de la lune Troriveriuper
géc d°l“L“¤°•en différens temps, 515 maniere des Anciens , je fuppofe

qu`on ait raffemblé un grand nombre d’éclipi`es de Iune ; on
aura autant de lieux de la lune donnés par obfervation : car
haque éclipfe de lune nous apprend que la lune a eu `

B B b b
la
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meme longitude que le foleil, a {ix lignes pres dans le
temps de la conjonétion , Sc la longitude du foleil eff fup
pofée connue pour un temps quelconque, au moyen des
recherches précédentes; ainli l’on connoit le lieu de la lune
au temps de chaque éclipfe.

I I I On prendra l’intervalle du temps moyen entre
une de ces éclipfes prife pour époque , Bt une autre éclipfe;
on calculera le mouvement moyen de la lune en longitude
pour cet intervalle de temps, au moyen du mouvement
diurne ( 1 1oo ) ; on les ajoutera au vrai lieu de la lune dans
le temps de l’époque; on aura pour le temps de la feconde
éclipfe une longitude difiérente de celle qui aura été obfer
vée. Ayant fait la meme opération fur un grand nombre
d’éclipi`es , on choilira celles ou la difference entre le lieu
calculé Bc le lieu obfervé , aura été la plus grande.

I I I 6, S’il fe trouve deux éclipfes ou cette difference
fcit ég,ale en-tre le lieu moyen Gt le lieu vrai , mais en fens
contraire , avant 6c tyres l’époque , ce fera une preuve que
la lune au temps de lépoque choiiie , étoit dans fon apogée
ou dans i`on périgée ;.=& que fon lieu moyenétoit-le meme
que fon lieu vrais: ainli l’on connoitrale lieu de l’apogée de
la lune.

Awe méthode. I I I 7. Depuis la_ découverte des lunettes on a un.
moyen encore .plus {imple de trouver l’apogée de la lune ,.
en obfervant les diamétres apparens de la lune; car ce dia
métre varie depuis 2g' { jui`qu’a g;’ { , ( 1186) ;1’on eil.
donc alluré que la lune eil apogée toutes les fois que {on
diamétre apparent n’e{i que de z9’ { , Gt q»u’elle ei} périgée
lorfque ce diamétre eil-de 3 g' {; cette méthode feroit fufli
fante pour trouver le lieu de l’apogée de la lune in tres-peut
pres , li l’on ignoroit fon moujement.

I I I 8. Mais il y a une Inapiere encore plus exaéte de
trouver le lieu de l’apogée de`la lime par le moyen de {es
diamétres, c’eft d’en obferver la quantité vers les moyen
nes diitances, lorfque le diamétre eil environ de 3 1’ {. Si on.
l’a trouvé deux fois de la meme quantité, c’efi une preuve
que dans ces deux obfervations la lune étoit at des diftances
égilles de fesaplldesg ainli prenant un milieu entre les deux
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temps ou l’on a obfervé , on aura le temps ou la lune a été
apogee.

I I IQ. EXEMPLE. Le If Septembre 1762 a midi le
diamétre horifontal de la lune étoit de 33’ 1q.”, le lende
main il étoit plus grand; mais le 18 a midi il étoit revenu it
la meme grandeur que trois jours auparavant , 6: il étoit de
3 g’ 14.”; cela prouve que dans le milieu de Yintervalle ou in
minuit du 1 6 au 17 la lune avoit été dans fon périgée.

I I 2 0. C’eil en obfervant ainfi les diamétres de la lune

que Horox vers l’an 1 6 3 8 , trouva qu’il falloit un balance
ment de l’apogée de la lune 6: un changement d’excentri
cité pour expliquer la feconde équation trouvée par Ptolé—
mée , dont nous parlerons ci—apres ( 1 l2§ ).

I I 2 I. Apres avoir ainii déterminé plulieurs fois le Mcuvemmdc
lieu de 1’apogée de la lune en diilérens temps, on a trouvé 1’¤P¤gé¢·
qu’il faifoit le tour du ciel dans l’ei`pace de 8 ans 309 jours
sh g7’ g , ou, ce qui revient au meme, que fon mouvement
annuel étoit de 40° 39’ gz". De-la il fuit que le mouvement
moyen de la lune étant pris pour unité, celui de {on apo
gée ef’t égal at la Fraftion déc1male 0, 0084; 52;, dont le 1o··

arithme eft 7 , 9271264.; Bt que la révolution anomaliiiie
vlque de la lune eil de 27} 1;* 18’ 34/’

I I 2 2. ]ui`qu’au temps de Ptolémée on s’étoit borné
principalement a obferver des éclipfes de lune; & la pre
miere inégalité de g° ( 1 1 I3 ) étoit la feule qui put s’y re·~
connoitre: ¤< Nous avons trouvéy dit-il , ( Almag. Liv. v
ss Cap. 2 ) qu’il- n’y avoit que la premiere Bc {imple inéga—
an lité dans les oppolitions ,1es conjonélions 8: les éclipfes ;
as mais on s’af{`urera· facilement qu’elle ne i`uHit pas pour
=·= calculer les mouvemens p-articuliers de la lune obfervés
» dans les autres afpeéts. LA SECONDEI INEGALITE fe rape
an porte aux diilances de la lune au foleil; elle fe rétablit 8c
» difparoit dans Ies conjonélions & dans les oppoiitions;
» elle eft la plus grande dans certaines quadratures; nous
as avons découvert cette différence par les obfervations de
as la lune que nous avons d’Hipparque, Gt par celles que
p nous avons faites au moyen d’un iniirument conftruit

B B b b iij



;’65 ASTRO_NOMIE,L1v. VII.
nb expres pour mefuter les difiérences de longitude le long
as du'Zodiaque entre le foleil & la lune >=.

Ces difiances de la lune au foleil obfervées par Hippar
que 6: par Ptolémée , s’accordoient quelquefois avec 1e
calcul de la premiere inégzrlité ou de la premiere fuppoii

Scconde ine- tion , -( 1 r 1 1 ); elles en étoient d’autres fois plus ou moins
%;i;“ * °“ ·°"°°’;" éloignées. Ayant examiné plufieurs fOls & avec foin la mar

che de eette inépgalité, Ptolémée reconnut qu’il n’y avoit
irucune erreur ou difference dans les quadratures lorfque la
lune étoit apogée ou périgée *; mais qu’il y avoit une diffé.
rence de 2° quand la lune étoit en quadrature, 8; it ;
{ignes d.e fon aplidez alors en effet finégalité qui feroit de
g°, fuivant lesrégles établies ci-delfus ( 1 1 I2 ), fe trouve étre
réellement de 7° §, c’e{’r-a—dire , plus grande de 2° { en
vertu de la feconde inégalité; de-la Ptolémée conclut que
Iépicycle de la lune ei} porté dans un cercle excentrique ,
·en forte que pour expliquer ces deux inégalités enfemble il
fe fert d’un excentrique & d’un épicycle.

Mais dans Yexplication que donne Copernie de cette
inégalité , ( de Rem!. Liv. rv, Cap. 8 ), en fuivant les mé—
mes données que Ptolémée , on a deux épicycles. La lune
parcourt le petit épicyle en 14l 18"' , c’ef’t-a—dire , ons l’ei§
pace de temps néceffaire pour aller de la conjonétion in l’op—
poiition , ou d’une fyzigie * %1l’autre;fon mouvement dans
le petit épicycle eff double du mouvement de la lune au
foleil. C’e{’t ainii que la Ifeconde inégalité découverte par
Ptolémée, & que l’on appelle_aujourd’hui Ewcfion, s’expli
quoit encore du temps de Tycho, c`ei’t-a-dire , jufques
vers l’an 1 gpo. Ptolémée l’appel1oit vrpéwyuarv , epigcli
guryiamzuzum; Copernic_l’appel1oitprtylap/rxr;/isjéeundi
epiqycli ; Tycho l’appelloit prtwap/uzr¢`.•· €.%'C€l;l'7‘l.Cildli.S`.
Voyez ci-aprés les articles 1 127 Gt 1 140.

I I 2 3. Puifque Iinégalité de la lune alloit depuis g°

In quadraruri: ven} urr%ue , in minima wl in nullo errarur , ciem Lum;
wel in maximci , ve} minimd epicycli Iangirudine ji:. Ptol. L. V. cap. 1..

'* *

g‘3y€·w·’» , emjugmio , unio , Ik prend indiffércmment pour lcs nouvcllqi
& plcmcs Luncs•
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§.1.i`qu’a 7°4o’,i`a quantité moyenne étoit, {`uivant les Anciens,
de 6° 2o’; on l’emploie aéluellement de 6° 18’{( 1 rgg );
ainii Hipparque par le feul {`ecours des éclipfes de lune , 8:
Ptolémée en y employant les quadratures , avoient déter
gniné avec une exaétitude ailez iinguliere ces deux premie
res inégalitées.

I I 2 4.. Cette feconde inégalité que les Anciens avoient
expliquée par le moyen d’un épicycle fur un excentrique ,i
ou d’un épicycle fur un épicycle , fut expliquée d’une ma
niere diH`érente par Horox vers l`an 1 64.0 , ( 1 126 ) ; mais fa
ehéorie ne fur connue qu’en 167 3. : alors M. F lamitead cal
eula de nouvelles Tables de la lune fur les principes & {ug:
les nombres donnés par Horox; & ces Tables furent pu

liées par Wallis dans les (Euvres pofthumes d’Horox ,
Ten 1673.

Les Tables de Flamftead parurent pour la fecond-e foisi
avec des augmentations coniidérables dans le cours de
Mathématiques de Jonas Moore , qui a pour titre : anew
J`)/fiemc of t/zé Maternatics , 2- vo!. irz-if 16181 . Enfin, 1es=
Tables de Flamftead refaites Bt augmentées fur la théoric
de Newton, mais dans la méme forme que celles d’Horox,
ont été inférées en I746 par M. le Monnier avec des Addi-·
tions dans fes Infritutions Afironomiques.

1 I 2 j . La maniere dont Horox expliqua les deux pre-·—
mieresinégalités de la lune, n’ei’t autre chofe que l’hypotheI`e
d’Arzachel Aftronome Arabe , qui vivoit en Efpagne versé

"l?an IOSO ; cette hypothéfe Put imitée par Co ernic, ( [...111 ii-c. 20 )., tous les deux s’en fervoient pour expquer le chan·—
gement qu’on croyoit avoir lieu dans l’excentricité du
foleil; Horox l’appl-iqua vers 1.6.;.0 a la lune , dont Kepler `
avoit déja {oupconné que Yexcentricité étoitvariab_le;‘Flam
{lead , Newton Ex Halley fe fervirent de cette méme hypq
thefe ; mais elle ei} abandonnée aujourd’hui·, & je n’en dirai
qu’un mot. Soir Tle centre de la terre ( Fig. 84. ) , Clepen- F;g_ 8%
tre de l’orbite moyenne de la lune , TC fon excentricité
moyenne prife fur la ligne des aplides TBCA; on fuppofc

e le centre de l’orbire vraie de la lune décrive la circon-(
ference d`un cercle AGB qui eff uncefpéce d’épicycle ,em

,
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forte que l’excentricite de l’orbite lunaire foit i`uccel`Iive+
ment egale 5 TA, TG , TB; Fapogée de la lune etant tou
joursfur TG Bc l’angle ACG pour un temps donne egal au
double de la difiance du foleil 5 l’apogee de la lune ; l’angle
ATG eii alors egal 5 1’equation de l’apogee, Sc l’angle
GLTegal 5 la moitie de l’équation du centre pour 1’excen··
tricité TG.

niethsdc plus I I 2 6. Newton Gt Halley ne remarquerent pas qu’il y
£‘“

$l€ P°¤' l’é· avoit , pour calculer l’eve&ion , une methode plus {imple_wc`m'

que celle de fuppofer une excentricite variable , c’ei’t
celle qu’a employee M. Euler ,` & dont voici 5 peu-pres
la demoniiration.

Soit L la lune , C T [`on excentricite moyenne , CLTla
moitie de la moyenne equation du centre, GLT la moitie
de l’equation du centre pour un temps donne , calculee
fuivant la methode de Newton ( 1 I2; ), CLG eft la dif`
ference de ces deux equations, _ou1’efi`et que produit fut
la demi—equation le changement de Yexcentricite Gt la lié
bration de l’apogee : pour trouver , par une {imple opérae
tion, CLG qui eil: la moitie de l’eve£lion , je reduis CG ,
ou la demi-diH`erence des deux excentricites TB , TA , en
minutes , ou en fecondes , j’ai 4o’ pour la valeur de l`an—
gle CLG, quand LC el} perpendiculaire {ur CG, que je.
doublerai afin d’avoir l’eve&ion toute entiere.

Lorfque l’angle LCG fera oblique, l'angle CLG dimiq
nuera , Gt cela dans le rapport de la perpendiculaire GD,
qui ei} egale 5 CG lin. DCG , donc l’eve&ion {era 8oI
fin. DCG ; mais l'angle DCG = ACL — ACG = 5 l’ano
malie moyenne de la lune,_moins deux fois la difiance
du foleil 5 Fapogee de la lune , ou, ce quirevient au meme,
deux fois la diflance de la lune au foleil moins l’anomalie
moyenne de la lune , qui ef} Yargument de l’éve€tion : donc
l’eve€tion CLG eft egal 5 8o’lin. ( 2 diiZ Q Q) -4-an. (C );
c’ef{ la forme {ous laquelle elle fe trouve aEtue1lement dans
toutes les Tables de la Lune.

I I 27. J’ai rupporé dans cette demonflration que la
difiance CL etoit confiante ; mais li cette fuppofition pro
duit un petibchangement fur l’eve&iou , on n’a pas moins l

reprefencé
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1·eprél`enté·toutes les inégalités de la lune dans les Tables,
en prenant l’éve&i0n telle que la donne cette régle ; Ez
·y ayoutant d’autres petites équations ( 1 I4-2 ) , rien ne
nous oblige d’avoir ai la minute méme l’éveEtion que N ew
ton trouvoit par la méthode d’Arzachel, d’Horox. ]’ai fup
pofé aulli que l’anomalie de la lune moins la double dill
tance du foleil at l’ap0gée de la lune ef’t égale a la double
diftance de la lune au l`oleil moins l’ano1nalie de la lune ,
cela ef’t aifé a démontrer; car li de llanomalie de la lune ,
oude 2 (Q- (Q-ap.(C on 6te2 ®··—23P.@, on aura
2 @-2 9-@ +ap. (Q, ou 2(t’j—®)—(@—ap.f§) ,

c’e{’t—a-dire , deux fois le lieu de la lune moins celui du fo
Ieil , dont on aura été le lieu de la lune moins celui de fon
apogée , Ou Yanomalie moyenne de la lune ; donc l’ano—
rnalie de la lune moins le double de Yargument annuel de
M. Halley , équivauta Yargument de l’éve£lion.

I I 2 8. M._ Halley ne voulut pas calculer des Tables
pour l’équation de la lune at chaque différente excentricité,
dans Yhypothefe de Kepler , ainli que Fla1nf’teadl’avoit fait
dans {`es Tables 5 il y avoit trop d’incertitud_e dans les par
ties proportionnelles 2qu’0n prenoit entre ces différentes
équatilons , Gt trop de calcul dans les triples parties propor
tionnelles`qu’exigeoient ces Tables at double entree; il
aima mieux recourir au calcul des logarithmes, en` em
ployant l’hypotl1el`e elliptique Hmple ( 924) ; mais alin de

-- la‘ rendre aulli exafte que celle de Kepler , il donna une
Table pour corriger l’anomalie moyenne , de maniere que
Yhypothefe elliptique {imple donnoit le méme réfultat avec
cette anomalie corrigée, que Yhypothefe de Kepler e€1t don
né avec l’anomalie moyenne toute (imple. Mais cette mé-<
thode ingénieufe de M. Halley ei} devenue inutile ( 1 126 ).

I I 2 9. La théorie de la lune étoit entrée pour beau- Rechcmes dc
coup dans le projet que Tycho avoit formé de reflituer Tyclw-Br¤hé·
toute l’AIironomie , Bt de lui donner une nouvelle face 5
cependant comme les mouvemens de la lune lui parurent
les plus compliqués Bc les plus difliciles at déméler , il {ut
long-temps fans ofer fe décider , 8:-il ne comptoit pas en
narler dans fon Livre des Prog;/1nrz;1_/ine: , ou il traita des `

Tome I, C C c c;
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autres parties fondamentales de l’Aflronomie : néantmoins
ee Livre qu’il avoir fait imprimer chez lui in diiiérentes re+
prifes, n’ayant ve le jour qu’apres fa mort par les i`oins de
{es héritiers, qui le iirent achever en 1610 , on y ajoeta.
pour lors un appendix de 28 pages pour la théorie de la.
Lune , qui eft at la fuite de la théorie du Soleil , & qui in
terrompt l’ordre des chiifres entre les pages 1 1.2 & 1 1 3. Ce
petit abrégé de la théorie de la Lune avoit été achevé en
1. 60 1. par Tycho ai.dé de Longomontanus , commeles Edi-·
teurs en avertiffent a la page 819 du meme Livre ) , & on.
le trouva dans fes papiers. Je vais en donner l’extrait com
me d’une piéce originale qui contienti la découverte de la=
VARIATION ou de la troifieme inégalité de la Lune ; mais
comme je ne puis féparer celle-ci des deux. autres, il eft né-·
ceilaire de rappellerla maniere dont il envifage les deux;
premieres inégalités.

rig. at I I I 30. Soit T le centre de la terre , ( Fig. 86. ) TFle
rayonde lkxcezztriguc , ou du cercle principal , par lequel
on repréfente les_ mouvemens de la lune ; nous le fuppo
fons divifé en cent mille parties : on prendra TB de 217*
parties , & l’on décrira un cercle TECD , fur lequel on
fera. mouvoir le centre de Yexcentrique , de maniere que
dans les {`yzigies , c’eft—a-dire ,,1es conjonélions & les op
poiitions , le centre foit en T au centre meme de la rerre ,.
que dans les quadratures il {`oit au contraire en C E1 la plus
grande diflance de la terre, & que dans les oétans il foit
en 1) & en L`. Ijéquation. qui en réfultera , eft de 1° 1g.’;
elle ef} proportionnelle aufinus du double de l’élongati0n
de la lune au foleil , 6: elle eff I`ouf’rra&ive dans le premier
o{;`tant,pa1·ce que le mouvement de lalune fe fait de 1*'vers R;

Q·_mmité de Cette équarion répond at 1’e&»eEl£0;z , que M,. Mayer fait de
_Il“*&i°¤•· 1° zo' go"; M. le Monnier , 1° 18’ go" ;» 8cM. Clairaut

1° 1·6’ 48”.

I I 3 I . Le grand épicycle dont le rayon FG {era de
;8oo , exprime une partie de l’équation du centre , Sc
produit 3° 2p' d`inégalité ; la lune efl fuppofée en G lorii
qu’elle eil apogée , en I lo1·i`qu’elle efl périgée, ce qui ar
nivc, fuivant. Tycho ,_ au bqut de 27} 13.** 18’ gy", durée:



g71Des ]xzeTgnZz`te3· de Ia Lzuze;
Ec fa révolution anomaliihquc ; la lunc parcourt cet épi
cyclc cn allant dc G cn 11 , contre 1’0rdrc des Hgnes.

Le troiiieme épicycle MLKJV ei} celui fur lequel Ia
Iune méme ef’c placée; {bn rayon G M eff de 2900, c’ef’c-é
dire , la moitié du grand épicycle , Sc il produit par coufé
quent une inégalité de 1° 4o’. La lune fe meut fur cet épi—

cycle , de maniere que quand le centre du troifieme épicy—c e eff apogée en G', Ia lune foit en K dans la partie infé
rieure de ce troifieme épicycle ; mais q-uand le centre {era
en H, la lune {era en M, 6: 51 la plus grande diflance po{`—
{ible du centre Fdu grand épicycle , parce que la lune par
court ce troilieme épicycle en 13} 18h 39/ 17" i, moitié
de fa révolution anomalifiique.

I I 3 2. Mais, ajoute I’Auteur, j’ai éprouvé par un Treidemeiné
gahté ou varia
t101'l•grand nombre d’obf`ervations exaétes , qu-2 ces trois cercles

ne fatisfont pas encore aux obfervations , Gt que dans les
oélans , c’el’t—a-dire , a q.—g° des fyzigies , il y a encore une
autre d»ifl`érence 1`enlible ; j'ai donc été obligé d’ajo€1ter un
petit cercle en F pour expliquer cette variation, Gt je
fuppofe que le centre F du gr-and épicycle enparcourt non
pas la circonférence, mais le diamétre VX perpendiculaire
au rayon BF, par un mouvement de libration qui foit ré
glé cepentdant de meme que s’il fe Faifoit fur la circonfé
rence , comme fait Copernic dans d’ autres occalionsi : il
en réfulte zune équation qui depuis le-s fyzigies juI`qu’aux
quadratures , efi toujours additive a la longitude moyenne
de la lune par rapport au foleil, pour avoir la véritable
iituation du centre de l’épicycle.· Cette libration dépend
donc du double de la vraie diftance de la lune au foleil , Gt

roduit Ia VARIATION , inégalité- qui va ago'}. Sur quoi
i’ob{`erve que Tycho avoit encore déterminé cette inéga
lité avec bien de la préciiion , puifquc les derniere-s Tables
fuppofent aéiuellement la variation de 39 a ao'; elle ei}:
dans M. Clairaut de 39’ 54/’

Quantizé de InTelle e{’t , continue—t-il, la maniere de compofer avec
V3H3.[10l’l•des cercles un mouvement de la lune qui foit d’accord

avec les obfervations ; par les dimenfions des cinq cercles
que nous venous- d’employer , on trouvera que_la plus

C C C c ij
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autres parties fondamentales de l’Af’tronomie : néantmoins
ce Livre qu’il avoit fait imprimer chez lui a diilérentes re—
prifes, n’ayan.t vii le jour qu'apres fa mort par les foins dc
fes héritiers , qui le firent achever en 1610 , on y ajouta
pour lors un appendix de 28 pages pour la théorie de la
Lune , qui eff $1 la fuite de la théorie du Soleil , & qui in
terrompr l’ordre des chiffres entre les pages 1 1-2 & 1 1 3. Ce
petit abrégé de la théorie de la Lune avoit été achevé en
1 601. par Tycho aidé de Longomontanus , commeles Edi-·
teurs en avertiffenta la page 819 du méme Livre ) , & on,
le trouva dans {es papiers. J e vais en donner Yextrait com
me d’une piéce originale qui contient la découverte de 1a¤
VARIATION ou de la troilieme inégalité de la Lune ; mais
comme je ne puis féparer celle-ci des deux. autres, il ell né-—
ceilaire de rappeller la maniere dont il envifage les deux
premieres inégalités.

Big. as I I I 30. Soir T le centre de la terre , ( Fig. 86. ) TFle
rayon de 1’excezzrrigue , ou du cercle principal, par lequel
on repréfente les_ mouvemens de la lune ; nous le fuppo
fons divifé en cent mille parties : on prendra TB de 217+
parties , {Sc l’on décrira un cercle TECZD , fur lequel on
ferar mouvoir le. centre de Pexcentrique , de maniere que
dans les fyzigies , c’ei’r-a—dire ,. les conjonétions 8: les op
politions , le centre foit en T au centre meme de la terre ,»
que dans les quadratures il foit au contraire en C Ill la plus
grande diflance de la terre, & que dans les oétans il foit
en D & en E. [féquation qui en réfultera , eil de 1° 1;/;
elle efl proportionnelle aufinus du double de l’él0ngation
de la lune au foleil , & elle eil fouilraélive dans le premier
o£lant,pa1·ce que le mouvement de lalune fe fait de Fvers R;

qmmé de cette équation répond in l’e&»eEl£orz , que M.. Mayer f`ait°de·
Vl‘"*&*°¤·· 1° 20/ go//; M. le Monnier , 1° 18/ 50// 5. SLM-. Clairaut

1° 16/ 48//.

I I 3 I . Le grand épicycle dont le rayon FG {`era de.
;80o , exprime une partie de l'équation du centre, Sc
produit g° 29/ dinégalité ; la lune eil fuppofée en G lorfé
qu’elle eil apogée , en I lo1·l`qu’elle efl périgée, ce qui ar
zivc, fuivant. Tycho ,_ au.bq.ut de 27i 13,** 18/ 3;//, duréc:



Des I/l€:gtZL7l·l€i.$` de [tz Lune.
Ge fa révolution anomaliiiiquegla lune parcourt cet épi
cycle en allant de G en 11 , con-tre l’ordre des Hgnes.

Le troilieme épicycle JWLK./V“e(’t celui fur lequella
Iune méme eff placée; ibn rayon G M ell de 2900, c’ef’t-a
dire , la moitié du grand épicycle , Bt il produit par confé
quent -une inégalité de 1° ao'. La lune fe meut fur cet épi—

cycle , de maniere que quand le centre du troifieme épicy—c e ei} apogée en G', la lune {`oit en K dans la partie ini`é—
rieure de ce troilieme épicycle ; mais quand le centre {era
en H, la lune fera en M, St 5113 plus grande diflance poll
{ible du centre Fdu grand épicycle , parce que la lune par
court ce troilieme épicycle en 13i 18** 39/ 17/I i, moitié
de fa révolution anomaliiiique.

I I 3 2. Mais., aioute I’Auteur, j’ai éprouvé par un Troincmeiné
grand nombre d’obl`ervations exaétes , qu-: ces trois cercles iff i
ne fatisfont pas encore aux obfervations , Sc que dans les
oétans , c’ef’t-a-dire ,a a 4.—;° des fyzigies , il y a encore une,
autre difference 1`enilble ; j’ai donc été obligé d’ajo€1ter un
petit cercle en Fpour expliquer cette variation, 6: je
1`uppofe que le centre F du grand épicycle enparcourt non
pas la circonférence, mais le diamétre VX perpendiculaire
au rayon BF, par un mouvement de libration qui foit ré
glé cepenadant de méme que s’il fe f`aii`oit fu-r Ia circonf`é—
rence , comme fait Copernic dans d° autres occaHo_nsa : il
en réfulte une équation qui depuis les fyzigies jul`qu’au1¤
quadratures , efi toujours additive in la longitude moyenne
de la lune par rapport au foleil, pour avoir la véritable
iituation du centre de l’épicycle.e Cette libration dépend
done du double de la vraie diiiance de la lune au foleil , Sc

roduit 1aVA1uA"r‘r—oN , inégalité- qui va a-apo'}. Sur quoi
i'obl`erve que Tycho avoit encore déterminé cette inéga
lité avec bien de la précifion , puifque les dernieres Tables
fuppofent a€tuellement la variation de 39 $1 ako'; elle cit
dans M. Clairaut de 39' gq/’.

°“ mia

Telle e(’t , continue—t-il, la maniere de COTDAPOTCT avec Quamité de la
"“““’i°"·des cercles un mouvement de la lune qui foit d’accord

avec les obfervations ; par les dimenlions des cinq cercles
QLIC nous vC¤OnS· cl°employer , On trouvera que la plus

C C c c ij
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grande inégalité de la lune 11-e va pas au-dela de 4.° g"8'i {
dans les nouvelles lunes. , E1 peu-pres comme Ptoléméel’a—
voit fuppofée , mais qu’elle va a 7° 28’ dans les quadratu
res., ce qui fait rz' de moins que dans Ptolémée , ou dans
les Tables d’Alphon{e & de Copernic.

Tycho fe propofoit de donner l’explication· 6: les preu
ves de toute fa théorie , dans un Ouvrage particulier, mais
il n’en eut pas le temps ,.& il ne nous en laiffa que le réfula
tat renfermé dans les hypothefes que je viens diexpliquer.

I I 3 3. Dans les Tables de la Lune qui feront infé
rées a la {in de cet Ouvrage , on trouvera les ttois inéga—
lités ,_ dont je viens de raconter la découverte , fous le no-m
d’Eguati0n du centre , E1/eciion , Pvariation , ( Tables XI.
XII-. & XIII. ); mais les quantités en font déterminées par
les recherches &.les obfervationsnouvelles ; les deux der
nieres font appellées dans Kepler I/za·:quaZitates112en_/irux,
Yéveétion en particulier y eff nommée Eguazio rempora—
nea, & la variation /Egziazi0 perpezzia ,. ( Kepler ,; Epit.
_p. 790. ) , parce que celle-ci revient perpétuellementa cha-
que mois, Sc que l’autre ne revient que de temps en temps;
Kepler lui donnoit auiii le nom de Variation avec Tycho
qui en étoit l’inventeur , -( Kepler , Epi:. p. 8 1 1. ) : c’e{i5
celle que Bouillaud appelle Rqflcciion ; elle efi affez aifée
a bien déterminer par la théorie , c’e{i—a--dire ,- par le prin
cipe de. l’Attra&ion 5 elle dépend uniquement de la maife.
du foleil Bt de fa diiiance E1 la terre , 8c fublifieroit quand.
meme les orbites du foleil Gt de la lune feroient ci.rculai—

res 81 concentriques. Pour la déterminer , M. Mayera fup
pofé la parallaxe du foleil de 1 i" Q, au lieu de 9" qu’elle
me paroit devoir étre; ainli fon équation pourroit étre un
eu tro etite. P

I I On remarque comme une chofe aifez {ingu
liere que cetté quantité moyenne de la variation eft exa&e—
ment la moitié de l’éve&ion ; je dis cette quantité moyenne,
parce que la variation change fuivant la diflance du foleil.
& de la lune a la terre , ce qui produira d’autres inégali·
tés ( 1 1 go) : ce rapport {i {imple entre deux des plus fortes
mégalités dela lune ,_ neparoit pas une fuite iréccifaire de;
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Ia théorie de l’Attra£iion , mais dei} un fait qui méritoit
d’etre remarqué.

I 13 Des trois inégalités de la lune découvertes Kepler entre
d°

avant le temps de Kepler , les deux dernieres avoient un Z;’;’il{Qg;H;_
rapport trop viiible avec le foleil , pour que ce génie aéiif
& pénétrant n’en cherchat pas la caufe phyfique. La lune ,
difoit-il , ef’t mife en mouvement par deux forces, fgavoir,
une qualité qui émane de la terre , & qui entraine la lune
autour d’elle , & une autre force qui provient des rayons
folaires ; en forte que quand la iune a fait go deg. depuis fa
conjonéiion jufqu’a fa quadrature , il y en a 88 qui pro
viennent de la force de la terre , & deux qui viennent dc
Ia lumiere du foleil, ( Epi:. A/Zr. Cbpenp. ggz, g64p, 780.).
Les idées phyfiques de ce grand homme furent le pream
bule de l’explication encore plus fatisfaifante que 1’Attrac
tion nous donna enfuite de toutes ces inégalités , ( Voyez
Livre XXII. ). , & cette méme Attraftion a fait reconnoi
tre une multitude d’autres inégalités , dont nous- parlerons
apres avoir expliqué l’Equation annuelle , Ia quatrieme 8:
Ia derniere de celles qui furent appercues par les feules
obfervations.

I I g 6. L’EQUA.*r1oN AINNUELLE de la lun.-e qui eil Equation
'd’envir·on 11’ §· , eil la derniere de celles que les obferva
tions feules avoient fait découvrir ; elle eiiindiquée par
Tycho dansifa Théorie de la Lune ; Kepler la reconnut
auiii ; mais Horox fur le premier qui la Hxa exaétement :
M. Halley donnant a la fuite de fon Catalogue des Etoiles
Aufirales , publié en 1679, quelques réflexions fur la thé0—
rie de la lune , remarqua qu’elle paroiffoit aller plus vite
quand le foleil étoit plus éloigné , que lorfqu’il étoit plus
proche de la terre ; il Hxa alors cette équation a la- neuvice
me partie de celle du- foleil, c’efi:—a-dire , a 1 3’ environ.

I I 37.. M. Newton reconnut aufli que cette équation
fuivoit de fa théorie ; en eifet la péfanteur de la 1une vers la
terre étant diminuée par l’attra€tion du foleil,le fera encore

lus quand le foleil fera plus proche de la terre ; 1’orbite dc
a lune fe dilatera davantage,la lune érant retenue dans fort

orbite par une moindre force; Gale temps de la revolution; i
_C C c c' iij
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fera plus long, méme at l’égard de l’ap0gée 8: du noeudi;
aulli cette équation annuelle qui fe trouve de 1 1’ q.9" dang
Ies Tables de Flamfiead 81 de Halleyeft accompagnée de
deux équations analogues de 20/ pour l’apogée , & de 9’ {
pour le ncrcud , que M. Newton $1 introduites , & qui font:
également employées par M. Mayer.

I I 3- 8. On a écrit fans fondement que M. Halley avoit
propofé dans le méme Ouvrage une autre corre&ion·pou1z
Ia théorie d`H0r0x, c’ei’c-a-dire , celle qui a été fixée de-=
puis par M. Newton at 2’ 2g"; M. Halley 11'en avoit aucune
idée : il y indiquoit feulement une caufe des changemens
de latitude que Tycho avoit découverts , en difant que le
foleil qui envoyoit obliquement fes rayons a la lune , l’obli+
geoit par une certaine puiffance de s’approcher de lui:
Lifcit potezztia guadam infra ut propizls aa' _/é accedat;
(Halley Cara!. éteZZ.AufZr. 1 679 ). C’ei’t ainfi guc M, Hal—
ley préparoit a Newton la gloire d’appercevoir dans la mule
titude & dans la loi de toutes ces inégalités , le fyftéme gé·4
aéral dont elles étoient une ihite; il mettoit Newton méme
fur les voies de cette-découverte ; peut—étre avoit-il eu des
lors avec Newton des conférences at ce fujet?

Vaiéur de I-g_ I I 3 9. Cette équation annuelle eil: de 1 1’ 4.7” dansles
·1¤¤¤i¤¤ ¤¤¤¤¢i1¢- Tables de Flamfiead; de 1 1’ zo" dans celles de M..Euler.

(A/man. de Berlin 1750) ; de 12/ g7" dans celles- de M.i
d’Alembert. —Rec/zerches, déc. pag. 230 ); Mayer l’a.~
faite comme M. Euler de 1 1’ zo" , fans- doute d"aprés les‘
obfervations; car la théorie de l’attra€tion ne la déterminc
pas d’une maniere affez déciiive.

I`Iz1.0. On comprend afl`ez, fans que j°en donne ici
d'e1temple, comment il a été pollible at Tycho, Kepler,
Halley & aux autres Afironomes de découvrirféquation an;
nuelle; il ne s’agiH`oit que de calculer p1uGeurs lieux de la
lune dans le cours d'une année , fur les Tables ou l’on fai··
foit déja ufage de l’équation du centre ,- de l’éve€tion & de
la variation ; tous ces calculs s’accordoient avec les· obfer
vations au mois de Janvier & au mois de Juillet; ils s’en
écartoient confiamment au mois de Mars, Gt enfuitc au
mois de Septembre en fens contraire; cela fuilifoit pour



Des petite: Ineigalircit de la Lune. gy;
faire voir qu’il y avoit une inégalité attachée a l’équation du
centre du foleil , 8c qui étoit la plus grande , toutes les fois
que le foleil étoit dans fes moyennes diftances.

I I 4 I . Jui`qu’alors la théorie de la lune n’étoit compo¤
fée que des quatre équations dont nous avons parlé , Ho
rox les avoit employées de la maniere la plus exaiieg M.
Halley en 1679 lui rendoit cette juflxice en difant: Unica
verd ( theoria) Horoxii zzqfrzzzis aa' verimrem mzturalem
tzccedere videtur: en méme temps il allure que 1’éve&ion
& la variation peuvent fe calculer a la fois par une feule
hypothefe , en fuppofant que dans la ligne des iizigies
l’orb·ite de la lune eil comprimée en-dedans & vers la terre
d’environ la 9o°. partie de la difiance moyenne , & qu’elle
eft allongée d’autant dans la ligne des quadratures ; M. Hal
ley n’accompagne fon idée d’aucune efpéce de calcul; il fe
contente de dire qye cela efl tres-d’accord avec -les lieux de
la lune obfervés par M. Caflini. Paris étoit alors prefque Ie
feul endroit de la terre o€1l’on faifoit Bc en tres-grand nom~
bre d’excellentes obfervations.

Des petite: Inégalités de la Lune.

I I 4.2. Les obfervations feules ne pouvoient gueres
faire découvrir aux Aflronomes que des inégalités qui fe
roient au moins cl’u11 quart de degré; peut~étte l’équation·
annuelle n’eut pas méme été reconnue par les obfervations,
ii elle n’avoit eu un retour confiant dans les memes i`aii`ons

de l’année, ce qui la rendoit remarquable( 1 14.0 ). Aulli.
routes les autres petites inégalités dont il nous reiie as pai'
Ier n’o11t été d’abord foupeonnées que par 1’idée de l’attrac-·
tion , 8r»n’ont été déterminées qu’en comparant avec cette
théorie un grand nombre de bonnes obfervations. I1 étoit Thémic dc
réfervé 21 Newton de mettre la derniere main a la théorie Newton.

de la lune; guidé par le principe de la gravitation univer
felle Gt aidé des obfervations de Flamfiead , il détermina la
quantité de quatre nouvelles équations avec les- époques 6:
les moyens mouvemens. Cette belle tliéorieparut en 17021
pour la premiere fois dans l’Aiiro¤omie de Gregori, cnr
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fuite dans celle de V/hiffon, Gt enfin dans la feconde edi
tion du Livre de Newton; on a vu depuis ce temps-la beau
coup de Tables de la lune qui etoient conffruites fur cette
theorie , celles d’Horrebow , du Pere Grammatici , de
Leadbetter, de Wright , de Capelli , de Dunthotng Gt
fur—t0ut celle-s de Flamffead que M. le Monnier publia en
1746 dans fes Inffitutions Affronomiques.

I I 4 3 . Newton joignit a1·équm¤¤ annuelle de la lune
Hxee par Horox , une equation annuelle pour liapogee 6:
une pour le nmud ; ces trois equations font proportionnel
les a l’equation du centre du foleil, parce qu’elles ne de
pendent, comme nous l’avons dit, que de la diffance du
foleil , qui lorf`qu’il eff plus pres de la terre dilate l’orbite de
la lune Gt retarde par confequent fon mouvement; il aug
mente au contraire celui de l’apogee &t des noeuds qui
n’ayant pas. d’autre caufe que l’a€tion du foleil devient plus
fort lorfque la caufe augmente. La plus grande equation
eff dans Newton de 1 1’ g1" pour la lune , zo' o" pour l’a—
Pogéc, & 9’ 3o" feulement pour le noeud, parce que 1`on
mouvement eff plus lent.

I I 44. Liequation femeffre de g' ¢1·§” qui d_ans Newton
dépcnd de l’argument annuel auffi bien que l’eve£fion, eff
une partie de la IO°. equation des Tables de Mayer qu’on
trouvera at la fin de cet Ouvrage; elle vient de ce que la
force perturbatrice du f`oleil eff plus grande lorfque le
grand axe de l’orbite de la lune eff dirige vers le foleil , 6:
doit produire une equation que M. Newton trouva en effet
par les obfervations d’environ 3’ 4;” dans les moyennes
diffances du foleil lorfque la ligne des apfides eff eloignee
de 4g° du foleil; cette equation, fuivant les principes de
l’Attra£fion, ne devroit étre que de g' 34/’ quand le foleil eff
dans f`on aphelie, Bc devenir de 3’ g6” lorf`qu’il eff le plus
proche d.e la terre; mais M. Halley negligea cette petite
eorreefion qu’il jugeoit de peu de confequence , comme il
a neglige aufli la 7°. equation de Newton qui dependoit de
la diffance de la lune au foleil, _& qui etoit de 2/ { dans leS
quadratures , fuivant la theorie de Newton , ( 1 147 ).

I I 4 j . L*équar1O¤ de 47" qui dépamd de la diffancc-:631fo e`
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foleil au nceud ou l’équation femefire de Halley , Gt la 9°.
dans M. Mayer, (V. les Tables de la Lune), vient de ce
que l’a&ion du foleil fur la lune ei} un peu plus grande
quand la ligne des nczuds paiie par le foleil; elle ef’t de {ry"
dans les 0€tans.

I I 4.6. L’équation de la lune qui dans M. Halley ne
va qu’a 2’ 2g", ei’t appellee par M. Newton la _/écozzde
Egziazion du centre; elle dépend tout a la fois de la dill
tance de la lune au foleil Gt de la diiiance de leurs apogées.
On voit en général que fi la lune étoit en conjonéiion Bc
qu’elle {ut apogée; le foleil étant périgée elle feroit le plus
pres du foleil qu’il l`oit poiiible, Gt par conféquent plus ex
pofée E1 l'eH"et de la gravitation du Q) , qui diminue fa pei`an·
teur vers la terre.

I I 47. M. Halley ifemployoit dans {es Tables que ces
trois petites équations avec l’équation annuelle; ce n’étoit
pas affez pour parvenir a la précilion d’une minute: M.
Mayer en a ajouté fix autres; M. Clairaut en emploie 18
indépendamment des quatre grandes équations Sc de celles
de la latitude.

I I 4 8 . La 7¤. équation de la lune dans Newton 8c dans
les Tables de Flamfiead eft de 2’ 20//, elle dépend de la
difiance de la lune au foleil; 8: elle ei} fouiiraéiive dans les
fix prcmiers lignes de la diiiance.

I I 4.9. Ijinégalité que nous avons appellée avec NI.
Bouillaud Eveciion , ( 1 126 ) ; ei} variable at raifon des dif`
tances du foleil a la terre ou de celles de la lune a la terre:

car quand le {`oleil ou la lune s’él0ignent de la terre , l’évec
tion diminue; on trouvera dans la Table XII. la quantité
moyenne de l’éve&ion; mais fes accellbites ou fes varia
tions font contenues dans les Tables IV. V. X. Gt partie
de la XIII° , c’efl-a—dire , que dans la Table de la variation
M. Mayer a ajouté une autre petite équation qui a le meme
argument & qui tient a l’éve€tion. ( 1 14.8 )

I I j 0 .—La variation que nous avons expliquée ci—devant
( 1 132 ) , 61 qui ei} un effet de la force du foleil qui accé—
Lere ou retarde le mouvement de la lune dans fon orbite ,
[e trouvera dans la Table XIII°. quant a fa partie moyenq n

D D d d _Tome L
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ne; mais elle devient plus grande quand le {`oleil s’app1·oche
de la terre ou que la lune- s’en éloigne; les changemens
qu’elle éprouve par la diilance du foleil a la terre Gt qui dé
pendent de l’anomalie moyenne du foleil font renfermés
dans les Tables II. 8: III; Bc celles qui proviennent du
changement de diiiance de la lune a la terre par l’équation
VI. Ei une partie de la XII¤. Newton admettoit un chan
gement de 2’ IO', en plus Gt en moins dans la variation; il
faifoit la plus grande variation de ;7’ 2 g", le foleil étant pé·
rigée, Bc dc ;;’ q." le foleil étant apogée; les equations
précédentes produifent a peu-pres le meme réfultat.

I I S I. L’Equation VIII. de 4.o" el’t un fupplément
néceffaire de l'équation annuelle ( 1136 ) ; car cette iné
galité vient de la force du foleil fur la lune , entant que
l’orbite du foleil ef’t excentrique , Sc que fa diilance eil va
riable ; mais cette équation annuelle étantconlidérable ,
elle ne peut manquer de changer lorfque la diiiance de la
lune ai la terre varie ; car alors non-feulement la lune eff
plus ou moins pres du foleil ; mais fa viteH`e devenue dif`
férente , donne auili plus ou moins de prife at l’a&io du fo-,
leil : pour cet effet , M. Mayer y a ajouté l’équatio1 _ em
marquée la huitieme dans nos Tables , ‘dont l’ar ument;
ei} l’anomalie moyenne de la lune moins celle du foleil; 8:
comme cette Table ne fufiit pas encore pour repréfente:
toute Yinégalité , il a renfermé le reiie d’une facon parti
culiere dans cette équation, qu’on applique a l’anomalie
moyenne , 812 que j’ai mis fous le nom d’Equazion A , a la
fuite des dix petites équations du moyen mouvement ; elle
renferme aufli l’inéigalité annuelle du mouvement de l’av
pogée.

I I j 2. Les équations renfermées dans les Tables VII.
6: IX. dépendent de l’inclinail`o1·1 de l’orbite lunaire , parce
que la force du foleil agit plus ou moins obliquement fur la
lune , fuivant qu’ils font l’un & l’autre plus ou moins éloi
gnés des noeuds, & iitués dans des plans plus ou moins
différens ; des-lors le mouvement de la lune en ei} diver

fement aH·`e&é ; a cela fe joint Yexcentricité qui rend cette
force plus grande dans Fapogée de la lune.



I I j 3. Indépendamment des trois grandes équations
& des 9 petites , dont j’ai taché de donner une idée géné
rale, il y en a encore quelques-unes que M. Mayer dit avoir
réunies aux précédentes , ( quand il a pu les affujettir 5 un
méme argument ) , fur-tout 5 l’équation A de l’anomalie
moyenne ; il y en a d’autres enHn qu’il a regardées comme
négligeables par leur petitelfe, ou dont il n’a pu déterminer
affez exa€tement la véritable quantité par les obfervations.

I I j 4. M. Mayer au moyen de ces petites équations , Exaeirude des
Tab1°‘ dc Mm'combinées 8: ajuflées fur zoo obfervations de la lune, tant

de ce fiécle-ci que du précédent , ef’t venu 5 bout de re
préfenter ces obfervations avec la précifion la plus grande
qu’on efit encore robtenue ; 5 peine fur ce grand nombre
s’en trouve-t-il dix dont le calcul s’é-carte d’une minute 8:

demie , aucune des erreurs ne monte 5 deux minutes , GC
le nombre de celles qui ne vont qu’5 quelques fecondes ,
ci} conlidérablement le plus grand.

Si l’on examine enfuite leur fimplicité 61 leur commo
clité , on ne fera pas furpris que je les ai préférées jufqu'ici
aux autres Tables de la Lune , pour mes calculs annuels
de la,;Comzoz]iuzce des Mouv. Ce/e/ies; c’ei’t parla meme
raifon que je les ai inférées dans la Connavance de: Temps
de 1761, éc quejeles mettrai encore 5 la fin de cet Ouvrage.

I I j' ]’aurois bien fouhaité de pouvoir donner ici
une notion plus diitinfte de toutes ces inégalités de la lune, Rénexiom
leur quntité, la maniere dont on les a découvertes, GL €é
dont on peut les conilater ; mais dans tout ce qui s’e{i fait
jufqu’ici fur cette matiere , il n’y a encore que de l’incer
titude Bc de l’obfcurité 5 les Géométres qui s’en font oc·
cupés depuis zo ans , n’ont point donné les détails de leurs

rocédés , 8: ne font oint d’accord fur les quantités des
Equations , fur leur utilité , fur leur exaétitude ; il fe paffera
plus de go ans avant qu’on puiife donner de pareils détails
dans un Traité d’Aii;ronomie , avec la précifion que j’ai en
vue dans celui—ci.

”é‘“l°‘•

I I j 6. Les Tables de la Lune données par Kepler; D¤ST¤bY·=Sf¤i
Horox , Flamftead , Newton , Caifini Br Mayer , ont pour
fOI1ClCm.Cl`lI les ObfCIV3ClOH$ méH1€S § CBI quoique N€V•”IOD —
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efit trouvéa peu·pres la forme de fes équations par le.p’1‘in
cipe de l’Attra£lion , il en. avoiti détermi-né la quantité par
les obfervations de Flamfiead ; de méme M. Mayer cher
cha dans la théorie 6: les calculs de M. Euler la forme de
fes Tables , mais il paroit qu’il les ajuiia fur les obfervations
de M. Bradley, a force de tentatives , d’e{Tais & de calculs. ’

Cependant le feul principe de lAttra&ion err raifon in
verfe du quarré de la difiance , devroit fuflire , ce femble ,

our calculer , fans le fecours de l’obi`ervation`, toutes les
petites inégalités de la lune;c’eit ce qu’ont entrepris les
plus fameux Géométres de cc {iécle , M.- Euler, M. Clai
raut , M. d’Alembert , 6: pluiieurs autres apres eux ; mais
ils conviennent prefque tous qu’il ef’t douteux qu’ on puillc
parvenir a fixer par la feule théorie toutes ces petites iné
galités. On trouvera dans le XXII°. Livre la forme & les
principes de ces recherches ; nous n’en fuivrons pas le dé
tail pour chacune des inégalités de la lune , parce que cc
détail efi prodigieux , Gt qu’il exigeroit des volumes : d’ail
leurs ceux qui ont eu la coniiance de les faire , n’ont pas
encore pir fe déterminer a les publier ; on trouvera tout ce
qui s’e{’t fait la-deflus dans trois Ouvrages que nous allons
indiquer , qui font de MM. Clairaut , d’Alembert &Euler.

I I $7. L’Ouvrage de M. Euler a- pour titre : T/zeoria
motifs Lume ex/iiéerzr omrzes ¢jus"in¤equaZit&zes‘, aut/zore
L. Eulero , Pezropo/i , 1 7;; , izz—q.°. ;47page.r. Ce Livrc
avoit été précédé par un grand nombre de calculs fur la
meme matiere , qui fe tro-uvent dans diH`érens Mémoires
de M. Euler, 8: par des Tables de la Lune qu’il publia at
Berlin dans {es Opufcules en I74·§. Ces Tables furent en
fuite corrigées 8: publiées dans l’Almanach Aiironomique
de Berlin pour 17jO.

Le fecond Ouvrage ei} la Piece de M. Clairauz gui rz
remporté Ze Prix de l’AcadeZ7zie Imperiale des Science.: de
S. Perejéourg propoje ezz 1.7 ;o,_pir Ia z/ie'0rie de Ia Lune,
imprimé a Peterfbourg des l’année l7j2 , en 92 pag.in-4}*.
& dont M. Clairaut fait imprimer aétuellement (Decem
6re 1763 ) , une nouvelle edition. Cette Piéce avoit été
précédée par un grand nombre de rcchcrches dont M.



Elénzerzs dc la Thebrfe Jé la Luna. 58 n
Clairauc donna 1’ébauchc dans lcs Mémoircs dc l’Académic

our lcs annécs 174.; GL 1748, & cllc fun fuivic des Tables
de Za Lune , imprimécs cn 1754 ,-irz—8°. dont M. Clairaut
fait imprimcr aufli unc nouvcllc édition.

I I j 8. Lc croificmc Ouvragc 0€1 l’0n peut approfondir
cette matiere , ei} celui de M. d’Alembert qui a pour titre:
Rec/Lerches _/izr Hi§E}e1zs points impormns du Syflénze du
Monde , premiere Partie , 1754. , in-4.°. 260 pages. Oh y
trouve des Tables de la Lune de M. d’A1embert , qui ont
été publiécs avec des c0rre&i0ns dans le fecond Volume
de {es Opufcules Mathématiques en 1762 , ou Pon trouve
aufli plufieurs belles recherches fur la Théorie de la Lune.
On peut ajouter a ces trois Ouvrages primitifs ceux de M.
Simpi`011 , du P. Wa1mHey , du P. Friii , &c. fur la meme
mauere.

FLEMENJ DE LA THEORIE DE L4 LUNE

sU1VA1vT Durzns AUTE URS.

{I I §9. Mouvement
féculaire pour cent
amiées Juliennes ,
dont 2; font bif
fextiles.

Mouvement de 1’a
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années Juliennes.

Mouvement fécu
laire du N 0::ud.

Kepler Gt Horox , ro;
N ewton ,Fl&I`I1P[€&Cl.

8tHal1ey , 1 0
1 0_[la Hire ,
10Cailini ,
10Mayer ,

Kepler & la Hire , 3
Horox ,
Flamftead, Halley,

Bc Mayer-, 3
Cafliui ,

Kepler , Horox 5
6:1:1 Hire , 4

Flamft. Gt Halley, 4
Cailini ,
Mayer ,
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Epcquc de la lomgi
cudc moycnnc dc
12. LUIIC POLII 17jO.

Kepler ,
Horox ,
la Hire ,
F lamftead- j
Halley ,
CaIHni ,
Mayer ,
Kepler ,
Horox ,

Epoque ou longitude ‘La Hire j
de l’ap0gée pour \ Flamfieadj

Halley ,1 7 50.
Caillni j
Mayer ,
Kepler ,
H0r0x ,

Epoque ou longit. du La Hire
Nwud pour 17go. Flamiiead;

Halley ,
Cailini 6: Mayer , 9
Flamfiead ,
Euler ,

Equation du centre. { D’Alembert; * 6
Clairaut ,
Mayer ,

8°12'

21

2O

2O

2O

2O

21

20

IO

IO

IO

IO

IO

IO

18

18

18

18

18

12

18

16

16

33

21

18

33
18

4+

49'*
49

S'?

S3

33

33

VE

21

47

L’excentricité moyenne , employée par M. Clairaut , eff
o, oggog, ou ggo; parties , dont la diflnce moyenne con··
tient IOOOOO. Sur les autres équations de la Lune voyez
les articles précédens; fur la parallaxe de la Lune, voyez le,
Livre IX;

Révolutions. I I 60. Revolution de la Lune par ra
27i 7h4.;' _g'{port a Yéquinoxe ,

Révol. de laLune par rapport aux étoiles, 27 7 43 I2
Révol. de la Lune par rapport au foleil, -29 12 4.4 3
Révol. par rapport au noeud , ( 1 169 ) 27 $4 j 36
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Révolution dc Fapogéc dc la Lunc, fuivanc
M. Ca{Iini,pag.312,(art. 1121), 8¤¤=;11i8h0Y

Révolurion du nccud dc la Lunc , fuivant
M. CaHini,pag.288, (arr. 1167). 18 228 7 0

I I 6 I . La diilancc moycnnc dc la lunc a la tcrrc cfi dc Diiiance.
8fj’27 licucs, cn fuppofanr lcs licucs dc 2282 toifcs , ou
dc 2; au dcgré, commc on lc pcut conclurc dc fa paral
laxc horifoncalc , dont nous parlcrons dans lc IX'. Livrc.

Lc diamérrc vrai dc la lunc fc trouvcra dans lc IX°. Li- G*°*&¤f·

vrc, aprés quc nous aurons parlé dc la parallaxc dc la lunc;
on vcrra quc fon volumc cf’c la 49% parric dc cclui dc la
tcrrc ; la maflc ou la quantité dc la maticrc dc la lunc cil
;% dc ccllc dc la tcrrc, commc nous lc dirons cn parlant dc
fa dcniité dans lc XXII=. Livrc.

Accélérazian du mgven Mouvemenz dc la Lune.

I I 62. L’éQuA·r1oN SECULAIRE qu’on trouvcra dans
lcs Tables dc la lunc cxprimc unc accélération qu’on a
rcmarquéc dcpuis long-tcmps dans lcs moycns mouvcmcns
dc la lunc; la duréc dc fa révolution cn mctcant 51 part
toutcs ccs inégalirés , cf': plus courtc alftucllcmcnr dc. 22
ticrccs dc tcmps qu’cllc_n’éroit il y a 1 800 ans; cc qui pro
duir un dcgré 8: dcmi d’crrcur fur lc licu dc la lunc quand
on lc calculc pour l’annéc 720 avant J. C. cn cmployant lc
mouvcmcm: dc 15 lunc qui convicnt aux obfcrvacions mo
dcrncs.

I I 6 3 . M. Hallcy fur la Hn du dcrnicr fiéclc fur lc ·‘~¤*¢*{*5 ·1¤i¢¤
prcmicr qui rcmarqua ccttc accélération phyfiquc dans lc
mouvcmcnt dc la lunc, ( P/zilq/I Tmnf zz°. 204 JC 2 1 8 : il
cn parla cn 1693 8: 169; a l’occaiion dcs obfcrvarions
d`A1batcgnius 6c dcs ruincs dc Palmyrc; Ncwron dans la
fccondc édirion dc {cs Pri11cipcs,pag. 48 1, citc M. Hallcy
commc ayanc rcconnu lc prcmicr ccrtc accélération ; M.
Dunthorn a cxaminé cnfuirc ccttc maticrc ( Philqf Tran];
174.9 JC 17;0 n°. 4.91 pag. 162 ; M. Maycr cn parlc dans
lc fccond volumc dcs Mémoircs dc Gotringcn , ( Comment.

°mP"1°'
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Abc. Gouing. 1752 pag. 383 ); enF1nj’ai difcuté cette ma
tiere avec encore plus del foin 8: de détails dans les Mé-e
moires de l’Académie pour 1757 ,pag. 4.26. Voici en peu
de mots le réfultat de mes recherches a ce fujet.

I I 64. Pour connoitre Yinégalité du moyen mouve-s%ment de a lune entre les anciennes obfervations de l’an
720 avant J. C. & celles de notre {iécle; il faut néceffaire
ment en avoir qui ayent été faites dans un iiécle intermé
diaire , Gt l’on en trouve tres-peu. Les obfervations les plus
déciiives en cette matiere font deux éclipfes de foleil obfer·
vées pres du Caire l’an 977 Gt 978 , par Ibn Junis Aftro
nome du Roi Abu—Haly-Almanzor le Sage ,_qui comman
doit en Egypte; pour repréfenter ces éclipfes j’ai trouvé
qu’il falloit fuppofer le moyen mouvement féculaire de la
lune 10* 7° 53’ 21” dans ce {iécle-ci, plus grand de 3’ Q
que dans M. Callini , dt y appliquer une équation féculairc
de g" 886 pour le premier Hécle; cette équation augmen
tant enfuite comme le quarré des temps devient de 1° gg?
pour l’année 700 avant J. C. Gt cette équation féculaire fait
que la durée de la révolution de la lune eff dans ce {iécle-ci

" ' " "’
271 v4sA1+s

5 Ingmitude 5 I I 6 S , Je dois ycependant avertir que M. Grifchow
‘° fm"' étant a Leyde en 1749 , engagea M. Schultens Profeffeur

en Langue Arabe a faire la rechercheét la tradu£‘tion du
MH`. Arabe dont ces obfervations font tirées; j’ai vii E1 Lon
dres entre les mains de M. le D. Bevis cette traduétion ; on
y trouve des obfcurités, St M. Bevis penfe meme que
c’étoit plutot des calculs que de véritables obfervations ; il
feroit in fouhaiter qu’0n s’aH`ur5t mieux d’un fait aum inté·
reffant; les perfonnes infiruites dans les Langues Orientales
n’auroient pas de meilleures occafions de rendre leurs étuq
des utiles.

DES N(E`UDJ` ET DE L’I./VCLINAISO.M
DE L,OKBITE LUNAIRE.

I I 66. L’orbite de la lune eff inclinée a Pécliptiquc
aufii bien que celles de toutes les autres planetes ( 7Q%]-· ) , i

la lunc
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Ia lune traverfe l’écliptique deux fois dans chaque révolu
tion , Gt fept jours apres avoir traverfé fes noeuds dans l’é
cliptique elle s’en éloigne de 5 degrés: fans cette incli
naifon nous aurions tous les mois une éclipfe cle foleil le

jour de la nouvelle lune , Gt une éclipfe de lune le jour de
l’oppoIition ; mais au contraire il y a des années entieres ou
il n’arrive aucune éclipfe de lune ( par exemple, en 1763 ) ,
parce qu’au moment de chaque oppofirion la lune efl éloi—
gnée de fon noeud , 8: par conféquent au·deffus ou au-def`
fous de Yécliptique f`ur laquelle efl toujours le centre du
foleil.

LE NCIZUD Asc12NDAN*r de la lune ou celui par lequel elle
rraverfe l’écliptique en s’avancant vers le nord s’appelle
quelquefois la zéte da Dragon, Gt fe défigne par ce carac
tere Q : le noeud defcendant ou queue du Dragon par
celui-ci U.

I I 67. Ce qu’il y a de plus remarquable dans les noeuds
de la lune c’ei°c la promptitude de leur mouvement; fi la
lune traverfe l’écliptique dans le premier point du Bélier
ou dans le point Equinoxial , comme cela arrivera au mois
de Juin 1764. ; dix—huit mois apres ciefl dans le commence
ment des poiifons qu’elle traverferas.- liécliptique , c’eil-a
dire , que fon noeud aura rétrogradé de 30 degrés ou d’un
ligne entier; 6: il fera de meme tout le tour du ciel dans Revolution des

N°3“d$•
1’ef`pace de 1 8 ans 224- jours 4." §. g Ce mouvemen_t des
noeuds fur aifé in reconnoitre en voyant la lune éclipfer la
belle étoile du coeur du Lion ou Regular qui ell fur l’éclip$
tique meme. Quand la lune éclipfe Regular ( par exemple,
au mois de Juin 1757 ), elle ef’c évidemment dans fon noeud;
mais quelques années apres , on voit qu’au lieu d’_éclipI`er
Regular elle pa(Te 5° plus haut ou plus bas , au nord ou au
midi de l’étoile : donc le noeud de l’orbite lunaire n’ei’c plus
alors au point de Fécliptique ou fe trouve Regular , mais at
go degrés de—la ; il en eff de meme des autres étoiles. Tou
tes les fois que la lune a été en conjonetion avec une étoile,
de maniere a en paffer fort pres , elle fe trouve le mois f`ui—
avant plus éloignée de l’étoile Bt toujours de plus en plus.
Au bout de 19 ans on la voit rcvenir par les memes points

Tome T, E E e e
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du ciel 6c couvrir les mémes étoiles , ce qui prouve allezi
que le nceud de la lune fait le tour du ciel dans cet efpace
de temps.

I I 6 8. On verra dans le X°. Livre que les éclipfes dc
lune font de la meme durée quand la lune ei} 5 la méme
diftance de l’écliptique ou 5 la méme difiance de fon nceud.
Hippargue ayant comparé entr’ielles des éclipfes de lune
obfervées depuis les Chaldéens j.ufqu’5 lui , trouva que dans
Yefpace de g4,;8 mois lunaires la lune avoit pailé gpg; fois l
par fonnoeud; ce qui donnoit le mouvement diurne de la
lune par rapport 5 fon noeud de 1 g° 1 g' q.g" gp"'; , 1-éfultag;
qui s’ei’t trouvé fort exa&: car , fuivant Bouillaud ( Afirozz.
P/1zZ. pag. 1;.;,, il cit de 1;° 13’ 4g" 39"’ 38W gv 39"
3 gvu l7V1H’ Cet élément ef’t li facile 5 déterminer par les
éclipfes de lune obfervées autrefois Bc comparées avec les
notres , qu’il n’y a l5—deH`us aucune incertitude. ]’ai donné
ci-deffus les réfultats de différentes Tables pour le m0uve·
ment du noeud de la lune, ( 1 1gg ).

1 I 69. Il eit aifé de conclure de ce qui précéde , que
le mouvement moyen de la lune étant pris pour unité , ce
lui de fon noeud e{’c égal 5 la fraétion décimale 0, 004.0 1 894,1
dont le logarithme ef: 7, 604113; le mouvement de la
lune par rapport 5 fon noeud eil donc 1 , 004.01894. La
révolution de la lune par rapport au noeud fe trouvera enx
divifant par ce dernier nombre la. révolution périodique de·
la lune; car la. révolution par rapport 5 Yéquinoxe efi 5 la
révolution par rapport au noeud, comme le mouvement
par rapport au nucud eit au mouvement par rapport 5
l’équinoxe; ainli cette revolution de la lune par 1*3PPOIt au
noeud fe trouvera de 27io gh g' g6”

I I 70. L’orbite de la lune fait avec l’écliptique un
angle d’envi1·on cinq degrés , c’eit-5—dire , que la lune lorf—
qu’elle ei’t 5 90° de fes nceuds a environ g° de latitude;
mais cette plus grande latitude qui n’ei’t que de g° dans les
plein-es lunes qui arrivent 5 90° des noeuds , fe trouve de
g° 18’ dans les quadratures ,lo1·fquelles font obfervées de
rpéme 5 90° des noeuds , c’el’t—5-dire , que llinclinaifon dc

la.0rb1te lunaire ef: la plus petite dans les conjonétions ,
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plus grande dans ces quadratures ; Ptolémée ne connoiiloit
pas cette différence : il fuppofoit l’inclinaii`on conflante 8:
de 5°. Copernic lui—méme ( Liz?. IV Cap. .1. ) , le plus exaét
Obfervateur qu’il y ait eu depuis Ptolémée n’avoit_pas exa
miné la chofe de plus pres : Tycho-brahé fut le premier qui
iit cette remarque importante pour la théorie de la lune;
.& aprés avoir découvert la troiiieme inégalité de la lune
par fes obfervations , il découvrit aulli le changement de
l’inclinaii`on & Yinégalité du mouvement des noeuds de la
lune; voici ce qu’il en dit dans la 26**. page du petit Appen
dix que j’ai déja cité( 1 129 ).

I I 7 I . On s’efi: perfuadé mal in propos jui`qu’ici que les Inégalité décou
limites de la plus grande latitude dc la lune étoient tou—
jours les mémes Bc alloient conflamment a g°. Ptolémée ,
Albategnius , Alphonfe , ont été fuivis en cela par Coper
nic avec trop de confiance , comme dans plulieurs autres
occalionsz on a eu tort de croire auili que les noeuds de la
lune avoient un mouvement uniforme & régulier. Des ob
fervations faites depuis quelques années avec le plus grand
foin , nous ont forcé aabandonner les anciennes traditions
fur lefquelles nous avions compté ju{`qu’alors; nous avons
trouvé que dans les nouvelles 8: pleines lunes la latitude
de la lune ef} de 4.° g8’ 5, at peu-pres comme l’établjH`oit
Ptolémée; mais dans les quadratures elle va jui`qu’a g° 17/ Q,
6: nous nous en fommes aflurés par des obfervations exac
tes & multipliées faites dans les limites auftrales Gt boréales,
& dans les deuxtropiques, en tenant compte des réfraélions
6: des parallaxes.

"°“° P“TY°h°·

I I 7 2 . Tycho reconnut auili dans les noeuds de la lune Inégauté di;
une iné_galité qui dans les nouvelles Bt pleines lunes n’ét0it
pas fenlible , auili elle n’avoit pas été- remarquée par les
Anciens qui n’obi`ervoient prefque jamais la lune, fi ce n’eft
dans les éclipfes; mais dans les autres iituations il trouvoit
1° 46' de différence fur le lieu du noeud , ou environ I2] de

plus ou de moins fur la latitude de la lune aux environsides noeu s.

N°E“d‘

I I 73. Eniin Tycho vit que ces deux inégalités de }‘g¤¤?¢¤‘= dg M;"°[°°S gu

Yinclinaifon Gt du noeud fe repréi`ent0ient5 la fois par €;§;;E E ee ij
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ng. sg. un petit cercle EC, dont le diamétre GC ( Fig. 8; ) éto-it

de r9’. Le centre D de ce petit cercle étant fuppofé 5 une
diftance DA du pole A de l’écliptique égale 5, g° 8’ qui eil;
la moyenne inclinaifon ou la moyenne diflance des poles
de l’écliptique 8: de l’o1·bite de la lune, c’e{l—5-dire, que
l’arc AI) efl de ;° 8’; 1’exa&itude de cette détermination.
eil remarquable, car l’inclinai1”0n a été reconnue de g° 9’ 8~”
parles plus récentes obfervations, & la valeur de GD 8’ go";
ce qui differe 5 peine des quantités trouvées par Tycho
brahé. Le pole de l’orbite lunaire ei} fuppofé fe mouvoir
fur la circonférence GEC, de maniere qu’il foit en G dans
les fyzigies, en Cdans les quadratures, en Fdans les oélans;
fon mouvement étant proportionuel au double de la vraie
diflance de la lune au foleil; dc-l5 il fuit que l°angle DAF
eil de 1° 46’, c’ef’t la plus grande équation du lieu du pole
D Bt du lieu du noeud de la lune fur Yécliptique; dans un
autre point comme H, l’angle HAG {era auHi l’équati0n du.
noeud , {St AH la diilance a&uelle des poles ou l`inclinai
fon de l’orbite de la lune pour le temps donné, 1’angle
ADH étant toujours égal au double de l’élongation de la
lune ou de ce qui lui manque pour aller 5 36o°, c’eil—5—
dire , au double de la difiance de la lune 5 fa conjonétion
ou 5 {on oppolition.

I I 7 41.. Tycho-brahé n’appergut pas qu’il réfultoit de
cette hypothefe & de cette conilruélion une maniere tres
limple de corriger la latitude de la lune par une feule équa
tion; Kepler St Newton méme continuerent d’employer
une équation pour l’inclinaii`on Bt une pour Ie noeud , d’o€1
ils tiroient enfuite la latitude de l lune par la réfolution
d’un triangle fphérique; M. T. Mayer eil le premier, ce me
femble, qui dans fes Tables de la lune ait {gu prendrc une
voie plus {imple: je vais la démontrer ici, car l’Auteur ne
nous en 5 point laiffé de démonflration, ayant toujours
caché , tant qu’il a pu , les moyens dont il s’étoit fervi pour
perfeétionner fes Tables de la lune; on verra que par cc
mloyen l’on n’efl pas obligé de i`uppoi`er un changement
dlnolinaifon, ni une équation dans le noeud. Il {`ufHt de
corriger par une Hmple équation 15 latitude de la lune cal
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culée at la maniere ordinaire , en fuppofant une inclinaifon
conilante de ;° 9’ 8”

1 1 7 j. Soit L la lune, E le pole de fon orbite (Fig. 8;.) Equarioii dc lz L
en ibrte que LE foit de 900 parce que le pole d’un eerele eft

“““d°‘

wujours éloigné de fa circonférence de 9o° , l’are LD qui Fig- 85
efl la diilance de la lune au pole moyen eil plus ou moins
grand que la diilance au pole vrai , de toute la quantité de
l’équation de la latitude que nous cherchons. Si du pole
D on abaiille le petit arc perpendiculaire DM {`ur le cercle
LE prolongé en M; on aura LM= LD, & par conféquent
EM` fera la difference cherchée entre la diiiance au pole
vrai Gt la diftance au pole moyen; ou entre la latitude vraie
8: la latitude moyenne; Puifque AD eil le cercle de lati
tude qui paH`e par les poles de l’orbite de la lune , quilui eil
perpendiculaire aux points de la plus grande digreflion;
l’arc de cercle DB perpendiculaire au premier fera celui
qui pa{l`e par les noeuds de la lune , & l’angle LDB fera la
difiance de la lune a fon noeud ou l’argument de latitude
mefuré au pole de fon orbite; ce qui revient au méme que
s’il étoit compté fur l’orbite rnéme de la lune. L’angle
ADM eft égal E1 l’angle LDB; car ii des angles droits
MDB Gt LDM on 6te la partie commune MDB, on aura
les refres égaux ADM Bt LDB : ainli ADM eft aufli égal
a l’argument de latitude; mais ADE , {`uivant l’hypothei`e
de Tycho ( 1 17; ) efl égal au double de la diiiance de la
lune au foleil , donc MDE eft égal au double de cette dill
tance moins l’argument de latitude. Le petit triangle rec
tangle D/WE fenfiblement reétiligne, donne , fuivant la
régle ordinaire de la trigonométrie reétiligne , ME =E D
{in. MDE; donc l’équarion de la latitude de la lune ef’t R, Ie ’ " ’E Q
égale E1 8gomultipliés par le {inus de langle MDE de la
double diilance de la lune au foleil moins l’argument de
latitude.

I I 76. Il réfulte aufli de ce changement dans les
ncxzuds 6: l’inclinaii`on de l°orbite lunaire une inégalité dans
la réduétion at Yécliptique; mais M. Mayer l’a renfermée
dans la Table de la variariorz , parce qu’on a reconnu qu’en
diminuant de quelques fecondes la variation , on produifoit

E E_e e iij
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le meme effet; M. d’Alembert remarque dans fa théorie de
la lune, pag. 97, que les quantités qui proviennent de l’équa
tion du noeud Bc de celle de Yinclinaifon , fe détruifent mu
tuellement , a _l’exception d’une equation de 23 fecondes
qui a le meme argument * que la variation de la lune. i

I I 77. Le calcul de l’Attra&ion a fait voir beaucoup
d’autres inégalites feniiblcs dans les latitudes de la lune ,
mais elles font affez petites pour qu’on puiife les négliger,
fans faire fur la latitude de la lune des erreurs de plus d’une
minute Bt demic; ainfi nous les négligerons , ne regardant
pas jufqu’ici comme coniidérable l’etreur d’une minute fut
la latitude de la lune.

DE LA PERIODE CHALDEENNE
DB DEUX CENTS VINGT—TROlS LUNA1SONS•

I I 7 8. NOUs avons dit , ( 1 107 ) que lcs plus anciens
Aiironomes, long-temps avant Hipparqueg avoient appergu
le retour conitant des éclipfes au bout de 223 mois lunaires,
ou de 1 8 ans Gt dix jours. Pline le N aturaliite dit aufli qu’il
eft certain que les éclipfes retournent dans le meme ordre
dans l’efpace de zz; mois , ( L. [I. cap. 13. )'. C’efi oure
quoi M. Halley appelle cette période la Pefriode de glizze,
(Philo/i Trarz_/.· 1692. zz". 194..AcZa’Erudir, 1692.P, g29.).

I I 79. Les éclipfes ne pouvoient revenir dans le mee
me ordre malgré les inégalités de la lune , at moins que ces
inégalités n’euffent auili la meme période , d’oi1 M. Halley
conclut que les inégalités Gt les erreurs des Tables , quoi—
qu’imparf`aitement connues de fon temps , devoient cepen
dant revenir les memes au bout de zz; lunaifons , en forte
qu’une erreur obfervée devoit fuflire pour annoncer celle
qui auroit lieu 1 8 ans apres , malgré l’imperfe&ion des Taq
bles de la Lune.

I I 8 0. C'ef’t cette période que M. Halley appelle auffi
Sara: , ou Peiiode Chaldaigue ; il eff vrai que le Saros

On appelle Argumenr d’une Equmion , la quantité ou Pangle dont elle déé
{grid » _& qui en régle la mefure; ainfi Panomalie moyennc el} Pargument dg
cquauon du centre , la diiiance au nceud eil Pargument de la latitude.



gg 1De la Peiiode C/zaldeknne.

connu chez les Chaldéens , 8: dont on ignore la véritablc
durée , a été confondu par Suidas avec l'intervalle de 223
lunaifons , mais fans aucune preuve. On peut voir au fujet
du Saros , du N eros St du Soffos ce que dit M. Goguet.
Voyez aufli les Mémoires de Trévoux , Fe&»rz`er Gt Avril
1760 , ou le P. Giraud 61 M. Gibert ont diilerté la-dellus.

I I 8 I . M. Halley des l’année 1684. avoit fait ufage des
18 ans pour prédire les éclipfes : on avoit obfervé le zz
Juin 1666 , V. Style. , une éclipfe de foleil, 5. Londres Gt $1
Dantzick; il s’en fervit pour prédire celle du 2 Juillet 1 6 84.,
en y employant la meme erreur qu’il avoit reconnue dans
{les Tables pour le 22 ]uin 1 666, Gt fa prédietion fe trouva
vériliée a la minute ; enHn , il trouva que meme hors des
fyzigies , les erreurs des Tables fe retrouvoient prefque les
memes; il en conclut que c’étoit un défaut régulier de la
Théorie, Gt pour le reconnoitre parfaitement , il forma des
lors le deiiein d’obi`erver la lune fans interruption pendant
une période entiere de 18 ans, pour drefler une Table des
erreurs de la Théorie , Gt des Tables de la Lune dans tous

les temps de cette périodeg c’ef’t ce qu’il commenga en
1722 ,( 2+6 >

7 I I 8 2. On trouve dans les Tables de M. Halley un I l§emu1- des
°°1‘P{°$*catalogue des éclipfes cle lune & de foleil , arrivées depuis

1701 jul`qu’en 171 8 ; il donna pour chacune le temps
moyen du milieu de l’éclipl`e, l’anomalie moyenne du fo
leil , Yargument annuel Bt la latitude de la lune : pour que
cette Table put fervir 5. trouver les éclipfes dans d’autres
périodes , il y joignit deux autres Tables , dont l’une mar··
quoit pour chaque anomalie du foleil ce qu’il falloit 3.iOl/;1··
ter, ou 6ter du milieu de Yéclipfe utouvée par la période, 8c
de la latitude de la lune au commencement de la période ,1
ou dans le temps d’une des éclipfes obfervées p0.ur avoir
l’heure du milieu de l’éclipI`e fuivante au bout des 1 8 ans,
81 la latitude de la lune dans le meme temps ; par ce
moyen on peut prédire une éclipfe avec bien plus d’exa&i·
tude que la période feule n’en donneroit.

I I 8 g. Cette correetion eff abfolument néceflaire Ei;
caufe de Yimperfeéiion de cette période; car, comme l’ob-—
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1`erve M. le Gentil , ( Me}n. Acad. I7S6,}7tZg`. ;8. ), dans
1’eI`pace de dix périodes , une éclipfe, quoique_.totale , fe ré
duit a rien : par la méme raifon , les erreurs des Tables ,
quoiqu’a peu-pres les mémes au bout de 18 ans , doivem:
devenir fort différentes apres quelques périodes. Le 18 Oc
tobre 1641, l’erreur des Tables de F lamilead étoit, fuivant:
M. le,Gentil, de 2’ 6" en exces, mais le 23 Décembre
1749 , elle étoit de 1’ 1 1" en défaut 5 l"errcur des Tables a
donc varié de 3' 17// dans l’ei`pace dc 6 périodes, ce qui fait
3 g" de changement pour chaque période.

L’éclip{`e du zo Janvier 1 647 , comparée avec celle du
27 Mars 17; ; , donne 4;" de différence pour l’erreur des
Tables a la lin d’une feule période. Au refie , la Table de
l’équation de l’intervalle des éclipfes donnée par M. Hal?
ley , Sc dont nous avons parlé ci-deH`us , fait voir qu’on
pourroit trouver dans cette période des erreurs encore plus
grandes que celles qu’a trouvées M. le Gentil ; car lorfquc
l’anomalie moyennc du foleil eil nulle , l’équati0n de la lae
titude ef’t de 4’ 27// , Gt l’équation de la période en temps
ell de 4.; minutes.

£¤¤e1u5¤n.f I I 84.. Ainii quoique cette maniere dc connoitre sr
de prédire l’erreur des Tables , {Crt bonne dans le temps on
l’on craignoit de la part des Tables plulieurs minutes d’erF
reur, elle ell peu néceflaire aétuellement ou nous avons des
Tables dont l’erreur ne paffe gueres une minute.

DU DIAMETRE DE LA LUNE.

I I 8 LES Anciens qui, comme Ptolémée , ne poue
voient mefurer le diamétre de la lune qu’avec des pinnules,

ne pouvoient guéres s’en afffirer avec une grande précilion,.& i s le i`upp0l`oient de 3o’ dans l’apogée , mais un peu plus
grand dans le érigée. Tycho-Brahé`établiil`oit le diamétrc
moyen de la lime de 26’ go" dans les conjon€tions , & de
34./ o" dans les oppofitions.

Apres la découverte des lunettes d’approche on come
menqa 51 prendre une idée plus jufle des diamétres des pla-·
mctes, M. Caflini , dans fcs Tables Ailronomiques , fait le.

plus
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plus petit diamétre de la lune de 29/ go" , GL le plus grand
de 3 3’ ;8”.

I 1 8 6. Suivant les obfervations exaétes que fen ai {ai- Dgamtne pir
°°`

tes avec un héliométre de 18 pieds , le diamétre moyen de H
Ja lune cit de 31’ 3 i", les extremes font 29/ z8", lorfquc
la lune efl apogée & en conjon&ion, 8: 3g' 36", loriqu’elle
eff périgée & en oppofition. Il faut bien obferver que ce
que j’appelle ici Diamekre mqyezz de la Lune , ef’t un miiieu
arithmétique entre le plus grand & le plus petit diamétre
.l’on ne trouveroit que g1' 9” , Ii l’on vouloit prendre la
quantité conftante $1 laquelle s’ajo£1tent toutes les équa
tions ou les iuégalités du diamétre , pour avoir le diamétre
aeluel dans 1111 temps donné ( 1 189 ).

I I 87. Les variations obfervées dans le diamétre de
Ia lune ,’ indiquent celles de fa diiiance; auiii la décou
verte des lunettes d’approche _a donné le moyen de re
connoitre exaétement les augmentations Bt les diminutions
de la diiiance de la lune. Non-feulement le diamétre de la

lune diminu·e quand la lune eil apogée , mais Horox trouva
vers_1’an 1638 que la lu-ne étant apogée , n’étoit pas tou
jours a meme difiance de la terre , 8c qu’elle en étoit plus
éloignée 1ori`qu’ell`e fe trouvoit alors en conjonétion ou en
oppoiition ; cela lui fit établir cette augmentation d’excen
tricité dans l’orbite de la lune qui a lieu _, felon lui , toutes
les fois que la ligne des apiides concourt avec la ligne des
1`yzigies ( lI2§ ).

M. Picard Ht avec foi-n ces memes obfervations du dia
métre dela lune, pour en conclure ce changement des
diilances de la lune a la terre ; il reconnut que la lune péri·
gée Bc en `quadrature, paroiffoit fous un angle plus petit que
la lune périgée 8: en fyzigie. Cette augmentation du dia
métre de la lune dans les fyzigies , vient de deux inégalités
dans les difiances de la lune , dont nous parlerons dans le
IX°. Livre a l’occaIion de la parallaxe de la Lune (1344 ).

I I 8 8. Ces deux inégalités font Iiées avec les deux Cpangemenz
equations du mouvemem: de la lune , que nous avons ap
pellées E-veélioa 8: Variation ;el1es ont été obfervées de
puis que les micrométres n0u$ Ont dormé le moven dg

Zbnw I. F F ff
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mefurer exaétement les diamétres de la lune dans fes diver·

fes politions 5 on a obfervé que quand l’argument de la va
riation étoit de 0 `ou de 6 lignes, le diamétre étoit augmenté
de 17// plus que dans les octans a pareille difiance de l’apo—
gée , & que Pargument de la variation étant de 3 {ignes , il
étoit au contraire diminué de 18”. On a Vlil de meme par
rapport a Yargument de la variation ,eque lorl`qu`il étoit dc
Q iignes , le diamétre de la lune augmentoit de 1;" , & di
1ninuoitd’autant 5 ou 6 mois aprés, auméme diftance de 1’a
pogée 5 ces obfervations faites dans le dernier iiécle en An
gleterre Gt en France, étant conformes A1. théorie de N ew
ton , c’ef’t—a—dire , at l’effet que doit produire l’attra€tion du
foleil 5 Newton s’en fervit pour corriger la parallaxe de la
lune , par les deux argumens de 1’éve&ion Gt de la variation.

I I 8 9. Si 1’on nommey l’anomalie moyenne dela lune
& t fa longitude moyenne moins celle du foleil , on a, fui
vant la théorie de M. Clairaut , le diamétre de la lune pour
un temps quelconque exprimé par la formule fuivante
31’ g"— r’4.1" 3 coiiy-|—g” 6co£2_y+ rg" 3 co£ zt
- 1 8" g coli ( z t—_y—) 5 je négligerai les autres équations
qui fontinfenfibles 5 on peut les trouver en prenant les équa—
tions que M. Clairaut a données pour Ia parallaxe, 8c dont
je parlerai dans le IX°. Livre 5 toutes ces équations étant
multipliées par % , donneront le’s équations correfpondan
tes du diamétre. D’ailleurs 1ori`qu’0n connoit la parallaxe
horifontale de la lune pour Paris , on en conclut le diamé
tre par le rapport conftant de g4.’ ;6" a 3-0’. (Voy. M€}l2.AC•
17g6, Bt ci-apres Livre IX. 1344. ).

Dimimion Je ne parlerai pas ici de la diminution du diamétre de
dans 1es étlipres. la lune, que M. de la Hire croyoit avoir lieu dans les éclip

{es de foleil 5 j’ai parlé de cette augmentation dans la
Cozznozfizzzce des Temps de 1760 Hoag. il 57 5 &j’ai fait voir
que cette diminution n’a pas lieu.

Augmentation I I 9 0. Lorfque la lune eft plus pres de nous , {`on dia
P°‘ 1** h*‘“‘°“'·

_ f'g' £?•

métre apparent paroit plus grand dans la méme propore
tion ( 10;-; ) , puifque l’angle vifuel {ous lequel elle paroit,
& qui forme la meiiire de ce diamétre, devient plus ouvert.

`Soit-T lc centre de laterre, ( Hg. 87. ), O un Obfervatcut
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fitué 5 Ia Furface de la terre , Z la lune fituée au zenith de
1’Obi`ervateur ; fi la diffance ZO de la lune 5 l’Obf`ervateur
eff plus petite d’une fbixantieme , que la diffance ZT de la
Iune au centre de la terre , le diamétre apparent v€1 du
point O, fera plus grand d’une foixantieme que le diamétre
vu du centre T de la terre.

De méme fi la lune eff {ituée en L , de maniere que fa
hauteur au—defl`us de l’horif`on f`oit égale 5 l’angle LOH,
fa diffance au zénith étant égale 51’angle LOZ , on voit
que la diffance LO fera plus petite que la diifance LT au
centre de la terre ; le feul cas ou cette augmentation f`era
nulle , eff celui ou la lune f`era dans l’horif`on méme en H ,

car alors elle fera prefque également éloignée du point O& du point T; voi 5 pourquoi on appelle Dmmérizu Hom- Diamétre ho
s0NTAL de la lune , celui qui eff vii du centre de la terre, 'iY°¤¤¤J»
parce qu’il eff auffi égal au diamétre obfervé de la furfacc
de la terre , quand la lune eff 5 l’h0rii`on.

I I 9 I . Lorf`qu’0n connoit le diamétre horifontal de la
Iune, il eff aifé de trouver le diamefre »zugnzeme’ 5 raifo
de la hauteur fur l’horif`o.n , puif`qu’ils font entre eux com
me le cété LO eff au coté LT. Dans le triangle LOT, l’an
gle OLT eff ce qu’0n appelle la pamllaxe de /muzeur,‘
( Voyez ci-apres Livre IX ) ; l’angle LOZ, ou fon fupplé.
ment LOT qui a le meme iinusg eff la diffanice apparente
au zénith , 1’angle LTO eff la diffance vraie de la lune au
zénith , vfre du centre de la terre , ou le complément de la.

’·hauteur vraie. Dans tout triangle reéfiligne les finus des
cotés font comme les finusdes angles oppofés ;ainfile cété
LO eff au cété TO , comme le finus de l'angle OTL eff au
finus de l’angle LOT; donc le diamétre horifontal eff au
diamétre augmenté , comme le finus de la diffance vraie de
la lune au zénith, vfre du centre de la terre, eff au finus de
Ia diffance apparente de la lune au zénith , viie du point O.

I I 9 2. Ainfi pour trouver le diamétre de la lune aug- Réglc de cette
"gm°"“"°"·menté 5 raifon de f`a. hauteur au—defl`us de l’l'lOIlfOI1, on fera

cette proportion : Le cqizzus de la /zaureurrvraie eff au co—
_/Zzzus de la hauzeur apparente , comme le diameire /z0r%m—
{41 g/Z au diameire augmcrzte'. C’eff la différence entre. I

F F ff
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celui-ci & le diamétre horifontal qu’on appelleAugmenm‘-·
tion du diamerre , Sc dont j’ai donné une Table fort ample
& fort détaillée, pour les dififérens degrés de hauteur Ei
pour les diH’érentes grandeurs du diamétre de la lune dans
mon Expcyhiori du Ca/cul A_/Zrorzomigue ,p. 2 g9.·

I I 9 3 . M. de la Caille dit dans fes Lecons d`Ai’tr0no·
mie , que cette augmentation du diamétre de la lune cit la
di{Térence de parallaxe entre le bord iupérieur Bt le bord
inférieur de la lune ; mais cette notion eft défeélueufe , car
elle ne fcauroit s’appliquer au diamétre de la lune mefuré
horifontalement , qui cependant ef} augmenté auili bien
que le diamétre vertical , fuivant les différentes hauteurs
de la lune.

t;mdw dg I I 94. Suivant la démonflration précédente le diamé
Elunc é ***0*log' tre de la lune doit paroitre plus petit quand la lune fe léve,

que quand elle ei’t parvenue a une Qcertaine hauteur ; la
lune en s’élevant doit paroitre de plus en plus grande a nos
yeux, 8: l’ob{`ervation faite avec un inftrument quelc‘on—
que prouve fans celle aux Aiironomes que la lune paroit
fous un angle plus petit quand elle eil a l’horif`on. Cepen
dant un fait généralement reconnu c’ei’t que la lune a la
vue {imple paroit d’une grandeur extraordinairetIori`qu’on
la voit fe lever derriere des batimens ou des montagnes; il
n’y a prefque. perfonne qui neasfimagine la voir alors deux
ou trois fois aufli large que quand elle arrive enfuite a une
grande hauteur. C’e{‘r-la certainement une illuiion 0 tique j
Ei elle a lieu de meme pour les autres afires; mais ilfullit
de regarder la lune dans une lunette quelconque ou au tra
vers d’un tube de papier, & meme H l’on veut , au travers
d’une carte ou l’on a fait un trou d’épingle, pour fe convain
cre que Yaugmentation I`1’€P( point réelle 8c que le diamétre
de la lune ei} VCI au contraire alors fous un plus petit angle,
que lorfque la lune eft a une plus grande hauteur.

Jugcmgnr Il eff diHicile de fe former une idée claire de la caufe de
_ ""°l°'““"°·

cette illuiion, ii ee n’eft en admettant avec tous les Opti
ciens ce jugement tacite, commun Bc involontaire, par le
quel nous eitimons fort grands les objets qui nous paroiii
{ent fort éloignés , en meme temps que nbus jugeons les
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blnjets fort éloignés lorfque nous voyons a la fois beaucoup
de corps interpofés entre nous Gt l’objet dont il s’agit.

I I 9 Roger Bacon en citant l’optique de Ptolémée,
( Ouvrage qui s’eil perdu pendant les Hécles diignorance ) ,
nous apprend que cet Auteur en avoit jugé ainii ; Defcartes
BC le Pere Mallebranche (Recherche de Ia Ve?. Liv. 1 )
Yexpliquent de la méme maniere. C’ét0it une marque d’i
gnorance profonde dans M. Regis , (jyjléme de Phil.
Tom. IV. Liv. 8 ) de foutenir que c’ét0it un effet de la
réfraélion , car la réfraétion accourcit les diftances au lieu
de les étendre, & fait paroitre les objets plus petits , bien
loin de les faire paroitre plus grands. ( Vey/e{ Liv. XII. )

La lune fe levant a l’horifon derriere une montagne ou
E1 Yextrémité d’une plaine , paroit néceffairement a la fuite
[de pluiieurs objets feniibles Gt variés; au lieu que dans une
certaine hauteur on éleve la vue pour appercevoir la lune ,
& l’on ne voit rien entr’elle & nous qui puiffe nous faire ju
ger de fa diftance. Dans le premier cas, notre entendement
accoutumé a juger de l’éloigne_ment d’un corps par la mul
titude des objets qui paroiffent entre lui Gt nous, eflime né
ceifairement la lune fort loin de nous , Gt cela par habitude,

ar ini’tin€t 8: par une fuite de fa maniere d’eflimer Gt de
iuger des diftances. Or un méme objet que nous jugerons
fort éloigné , fera jugé plus grand que li on le croyoit fort
pres: ainli la lune dans l’horifon , eiiimée 5. une plus grande
diiiance eil jugée plus grande par cette premiere percep
tion: on trouvera d’autres preuves de la vérité de ce juge—
ment habituel Bc involontaire fur la grandeur des objets;
dans le 1'. volume du grand Trité d’Optique de Smith, en
`Anglois , arr. 1 60 &`_#iiv.

I I 9 6. Le Pere Gouye fubflituoit , ou ajoutoit une autre Remarquc dw
coniidération a celle-ci , & je crois qu’elles peuvent alle;
enfemble 8{ fe fortifier-mutuellement. Une colonne qui pa
roit au—devant d’une muraille ou qui eil environnée de plu
iieurs objets diiférens; 8: méme une colonne cannelée
femble en général étre plus grande que fi_elle étoit [imple
& ifolée; les vapeurs de Phorifon & le voifinage de la ter
re , des montagnes , des arbres , font cet effet fur la lune;

F F ff iij
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& cn la faifan: paroirrc plus accompagnéc , cllcs la préi`e1{¢

tcm é nocrc pcrce {ion comme fi cllc éroic d’un plus gran §volume. Voyez 1’ifioire de 1’Acad. 17oo , pag. 8.
I I 97. I,orl`qu’on a obfervé 1’al`cenGon droice du bord

de la lune ( 1 3 1 ) 6c qu’o-n veu: cn conclure l’ai`ccn[ion
droite du centre de la lune , il faut conno-irre le demi-dia—
métre de la lune en afcenilon droite , c’eil-h—dire , la quan—
tiré dom diiférenc emr’e1les les afcenfiohs droites du bord
& du centre de la lune.

Soir P Ie pole du monde (Fig. 88 ) , EQ Yéquateur,
PLA le cercle de déclinaifon qui paile par le centre de la.
Iune & qui marque en A Fafcenfio-n droite de la Iune fur
Yéquateur; PMB Ie cercle de déclin-aifon qui pa{l`e par Ie
bord de la lune M , 8: qui touchant le limbe de la lune va
déterminer en B 1’ai`cenlion droite du bord de la lune 5 AB,
eft donc le demi—diamétre de la lune en afccnfion droite;
& fuivant ce qu’on a vu pour le foleil ( 594 ) , il faut div%;1
Ze a'emi—d£amerre froréfmmlpar Ze cq/Zrzus de Za deblimzii
fm vraie de /4 [unc , pour avoir le dezni-diamcire en afeng
_/Zozz droize.

Temps \que1a I I 9 8. Lorl`qu’on veut fqavoir le temps que le diamé-q
“‘aH§é;;gcfi;;_P°‘ tre de la lune emploie 5 traverfer le méridien, azz cozwerriz `

erz temps Zurzaire Ze diamebe de Za [une erz a_/be/z_h0rz dr0iteJ
J e fuppofe que le retardement diurne de la lune foit d’une
heure, c’eit-5-dire, qu’elle emploie 2; heures de t€mPS
moyen 5 parcourir 360 degrés Bc 5 revenir au méridien lc
jour pour lequel on calcule ; je fuppofe aufli que {on dia:
métre en afcenlion droite foit de 30 minutes , il ne s’agit
que de fqavoir combien la lune emploiera 5 parcourir 30'
par fon mouvement diurne 5 raifon de 2; heures pour 30'0
degrés; on fera donc cette proportion , 3600 font au retar
dement diurne 2; heures, comme le diamétre en afceniion
droite 30’ , eft au temps cherché qu’on trouvera de 2’ ;";
c’ef’t ce que la lune emploie 5 traverfer le méridien. Les AG
tronomes en font un ufage frequent dans les obfervations
de la lune , lorfque apres avoir obfervé le paffage du pre
mier bord de la lune au méridien ils veulent fgavoir 5
quelle heure le centre de la lune y a palléz car alors il {aug
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Qiouter au temps ou le premier bord aura paffé , Celui que
le demi-diamétre aura du employer a traverfer le méridien,
pour avoir le paffage du centre de la lune par le méridien.
On trouve auiii le temps du demi-diamétre par le moyen
de deux Tables que j’ai mifes dans la Connoiifance des
Temps de 1760,]:ag. 123.

Des OQf`c·~rva:i0·ns de la Lune.

I I 9 9. Pour établir Gt vérifier les théories précédentes
on auroit befoin d’un grand nombre de bonnes obferva
tions; mais l’étendue de cet Ouvrage ne me permet pas de
les rapporter ici: on pourra confulter Riccioli , .//lm. 1
250. Bouillaud,pag. 1 go. M. Ca{Iini,pag. 28 g. Le dernier
volume des Ephémérides de M. l’Abbé de la Caille depuis
[1765 jufqu’en 177;. La nombreufe COll€€tiOI'1 des obferva
tions de M. Halle,y qui font a l fin de fes Tables Afirono
miques , Gt celles que M. Caflini de Thury. a données en
tres-grand nombre dans fes additions aux Tables de M;
fon pere. Je dois faire mention auili d’une des plus belles
colle€tions qui exifte , quoiqu’elle ne foit pas encore publi
que , c’ei’t celle d’environ 1 zoo obfervations de M. Bradley
calculées Gt réduites par lui Gt par M. Gael Morris, excel~
lent Calculateur , qui m’en a fait voir le manufcrit a Lon
dres au mois de Mars 176 3. Il fe propofe de les faire impri
mer avec les nouvelles Tables de M. Mayer qu’il a corri
gées d’apres ces memes obfervations; de maniere qu’elles
ne différent jamais d’une minute. M. Bradley avoit déja
envoyé il y a plus de dix ans a M. Euler 130 obfervations
faites en 1743, 1744, Gt 174.; ; celui-ci les communiqua a
M. Mayer , qui en a fait ufage pour fes Tables , Gt les a
données dans les Mémoires de Gottingen, T. 111.pa_,g. gp;.
Toutes ces obfervations de M. Bradley font entre les mains
de M. Bliff fon fuccelfeur a Greenwich , Gt j’ai été témoin
le 9 Juin 1 763 d’une délibération de la Société Royale de
Londres qui en ordonne la publication.

Les obfervations de la lune que M. le Monnier fait de
uis 173 3 avec la plus grande alliduité, Gt dont Yimprellion
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ei} déj5 commencée au Louvre, in—fo1io , formeront unc
fuire tres-importante 8: égalemenc propre 5 dormer 5 la
théorie de la lune le dernier degré d’exa&itude,

Apres avoir parlé de ces colleélions d’obi`ervations mo-;
dernes, je ne parlerai pas de celles de Tycho, d’Hévélius 6:
de Flamflead; on y crouve 5.15 vérité un nombre prodi
gieux d’obi`ervations; mais les nouvelles font plus exa€ces ,
comparées 5 des écoiles plus cormues,`& par conféquenc
meilleures pour décerminer les élémens aftuels dc Ia. chéoa
rie de la lune.

lwlcga
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L IVRE HUITIEM E.

DU CALENDRIER.

I 20o.L A Cuuonorocus ancienne, Bc 1’ui`age 0rdi~
naire que l’on fait du Calendrier, appartiennent trop a l’Af

—tr0nomie pour ne pas les traiter ici en abrégé. Le fondement de la Chrono ogie confiile dans la mefure des années
Bc des jours , Bc -par conféquent dans les mouvemens du fo—
leil 8: de la lune , compares entre eux , 8: avec les divers
événemens de l’Hii’toire ; ainli apres avoir parlé des moin—
dres parties du temps qui font les heures , & les femaines j
nous parlerons des années , de leurs différentes divifions ,
des cycles qui en font compofés , des nouvelles lunes, du
Calendrier , des périodes anciennes , enfin , des époques
les plus célebres : nous dirons auili quelque chofe des levers
8: couchers héliaques des étoiles qui font affez célebres
parmi les Anciens , Gt que les Commentateurs expliquent
ordinairemen-t avec beaucoup d’obfcurité.

I 2 0 I . Les Hermes PLANETAIRES uiitées autrefois Hm,.
chez les Juifs Bc les Romains , commencoient au lever du P1a¤é¢¤ir¢¤·
foleil , & recevoient leur nom d’une des planetes qu’on
fuppofoit préiider alternativement dans l’univers ; ainfi le
Dimanche, au lever du foleil , la premiere heure étoit pour
le Soleil , enfuite venoient Vénus , Mercure , la Lune. Sa
turne , Jupiter; par·la il arrivoit que le lendemain com
menqoit par la Lune , Bnvoila pourquoi le jour de la Lune,
c’eft-a-dire , le lundi fut placé a la fuite du jour confacré au
Soleil. Ces heures étoient inefgale: , parce qu’on divifoit
le jour n-aturel en 1 2 parties, Gt la nuit en iz autres parties.

I 2 0 2. LEs Hramuas BABYLONIQUES commenqoient a Heure!
fe compter au lever du foleil 5 ccla fe pratique encore $1
Majorque 6: in Nuremberg.

Les Egyptiens & les Romains commencoient in compter
de minuit , comme font aujourd’hui les Francois 6: plu-e
lieurs autres Nations.

Tome I. G G g g

Babyl°mqu°"
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Heures Tous les Aflronomes commencent le jour in midi, com

M‘°“°"‘i°1“°S· me font auili les Arabes, 8:ils comptent jui`qu’a 24 heures ;
ainli lorfqu’0n. compte dans la fociété le 21 Janvier 8 heures
du matin , les Ailronomes difent le premier Janvier a 2o·
heures, 8c c’ell_ce que nous appellons Temp: Ajlrozzomique.

Hams I 2 0 3 . Les J uifs 8: les Romains difiinguoient dans le
dsa JMS jour artificiel , pris du lever au coucher du foleil , quatre

parties principales , Prime , Tierce , .S`exte 8: [Vane, Prime
commencoit au lever du foleil; Tierce , trois heures apres;
Sexte commenqoit at midi; 8: None , trois heures avant le
coucher du foleil ; mais ces heures étoient plus ou moins
grandes, fuivant que le foleil étoit plus ou moins long-tems
fur l’horifon 5 l’on emploie encore dans le Bréviaire de l’E—¤
glife Romaine les memes denominations.

1 204.. Les Athéniens commeneoient a compter les
heures depuis le coucher du foleil; on en fait de meme ac·~
tuellement en Pologne , en Autriche , en Boheme , 8: dans·
toute l’Italie. Nous expliquerons en peu de mots l’ul`age
des Italiens ei cet égard.1

fiiepges Les Heures Izaliques commencent une demi·heure apresImCl ° le coucher du i`ole1l, 8: c0nt1nuent;ufqu’au coucher du len
demain ou l’on compte 24. heures : par cette méthode , la
durée des 24. heures 8: celle de chacune des heures varie
fans ceffe , auili bien que le temps on elles commencent ,
en forte qu’on n’a rien de conftant dans les Heures Itali··
ques , pas meme le midi, ou le milieu du jour qui arrive
tantet at 1 6 heures , tantet E1 19. Aulli dans les Almanachs
on a foin de donner des Tables de l’heure a laquelle doit a1:·
river le minuit , le midi 8: le lever du foleil; Tzwola della
me{(a notre , dell’ aurora , del me{{o giorrzo.

Pour éviter en Italie de toucher chaque jour aux horlo
es , on attend que les differences accumulées de jour en

jour montent environ 5. un quart—d’heure , 8: pour fe con-»
former at cette police , toutes les horloges de la ville font
un {aut d’un quart-d’heure tantet au bout de 8 jours, tantet:
au bout de 1 g jours ou 3 femaines.

SE-mHlf1E$ de _ I 2 0 j . L’ui`age dedivifer lestemps en femaines de fept{H°·" l°“"• ]0urs eil de la plus haute Antiquité. Les plus anciens Peu—
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ples de l’Orient s’en font fervis, on la retrouve jufques dans
1’Amérique. Voyez Ie Iyer?. de la Nat. T. VIIL pag. ;3.
Scaliger , de Emend. Temp. Mehz. de Fdcczd. de.; I/zjE·rz}>t.
JC Belle:-Letzre:,T. IK p. 6;. JC T. VL p. 166. & M.
Goguet , T. H. p. 88. M. Goguet penfe qu’inuti1ement on
a voulu propofer pluiieurs conjectures fur les motifs qui
ont pu déterminer l’univers entier it s’accorder fur cette ma
niere primitive de partager le temps , Gt qu’il {aut la rap
porter a une tradition générale des fept jours qu’avoit duré
la Création du Monde. Il ei} Iingulier que cet Auteur n’ait
pas vu que cet ufage venoit des phafes de la lune qui ne fe
montre que pendant 4 femaines ou 28 jours, ce qui a fervi
at régler le temps chez toutes les Nations ( 1 078 ) : ces pha
fes changent tous les fept jours , Gt fi l’on avoit voulu faire
-des femaines de huit jours , on e—£1—t trouvé un exces de trois
jouts au bout du mois; d’ailleurs les années folaires , 36;
jours , fe partagent at un jour pres , en femaines de 7 jours,
au lieu qu’il y auroit eu cinq jours de refte , li 1’on cut fait
Ies femaines de huit jours; ainii 1’ui`age des mois 8: des an
nées paroit avoir du entrainer celuidiune {`emaine de fept
jours: les Grecs furent prefque les feuls qui dans le com
mencement ne diviferent pas leurs mois en femaines de fept
yours,

Années des Ancient.

I 206. Nous avons parlé dans le II°. Livre ( 176 ) DifFércr;rés for
tles années qui fervirent aux premiers Peuples du monde,

& qui furent d’abord de 30 jours , enfuite de 360 , uis de id36; ; ces incertitudes & ees variétés troublerent iuvent
Ia Chronologie : on faifoit de temps a autre des additions
ou des fuppreflions d’un certain nombre de jours ou de
mois , felon qu’il étoit néceilaire ; 1’Hi{’coire nous apprend
qu’on a fouvent été oblige de recourir a ces expédiens;ainfi
lorfque Jules-Céfar réforma le Calendrier , il fallut ajofiter
deux mois outre le Mercedonius , mois intercalaire établi
par Numa , (Voyez M, Goguet, T. II. p. roo. eiiiz. in-1 2.).

ms d““"°°5'

I 2 07. Les Arabes Gt les Turcs fe ferveutdes années Ames Lum;,,,_
G G S s i1
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lunaires , elles font de 3 54 Sc de 3 gg jours, car les 1 2 lu‘naf~
ibns font 3 g4i sh 48’ 36" ; des-lors leurs années civiles n’om:
aucun rapport avec les faifons : en effec , li les années Tur~
ques 8: Européennes ont commencé le méme jour, Fannée
lunaire iinira le 20 Décembre , fuivan-t notre m-aniere de
compter; la feconde année lunaire fuivante finira le IO de
Décembre , parce qu’elle a 3 gg jours ;la troilieme Hnira le
29 Novembre; en anticipant toujours de meme, il arrivera
au bout de 33 ans , qu’on aura eu 34 années lunaires , Bc
qu’elles recommenceront enfemble.

Amqées I 2 O 8. La premiere régle conftante qu’il y ait eu pour
EgY¤°“°“““' les années , fut celle des années de 36 5 jours qui étoient

toutes égales; c’ei’t ce qu’on appelle les années Egyptien-·
nes; le foleil retardoit chaque année de fix heures fur une
année Egyptienne , & tous les quatre ans l’équinoxe arri—
voit un jour plus tard dans l’année civile; ce retardement
formoit une année entiere au bout de 1461 années civiles ,
ou d’une période caniculaire ( 1 81 ). Les années Egyptiem
nes font encore employees dans la Perfe.- On peut voir
dans les notes de Golius fur Alfergan un long détail fur la
forme ancienne Bt nouvelle de l’année des Perfes.

Tempsvoii conti- I 2. O 9. P3.1'I‘Ill Il-O'L1S l’3.Ill‘1é€ civile Clif félilféf de jOl11'S
’“°’“5°"* “““°€‘ & tantot de 366 (12 14) ; elle commence au premier Janvier

depuis le regne de F rangois premier; les anciens Romains
la commencoient avec le mois de Mars fous le regne de
Romulus; les Grecs au mois de Septembre : Numi Pom

ilius la fixa au mois de Janvier.Sous la feconde race de nos

ois elle commencoit a Paques apres la Bénédiélion du
Cierge pafcal; 8: dans certains endroits elle commengoit it
l’Annonciation , c’ei’t-E1-dire , le 2 g de Mars. Voyez Z’Ar:
de véyier [es dares , par D. Clémencet BCD. Durand , in-4°.
17g2. Chez Cavalier. Petav. D0c7r. Temp. Liv. [X. c. 3.

I 2 I 0. Le printemps étoit, ce me femble, le temps ou
l’année devoit naturellement commencer ( 122 ). Ovide fe
plaint en effec de ce qu’on n’y avoit pas établi le commem
cement de 1’année:

Dic age , frigoribus quzre novus incipit annus ,
Qui mclius per Ver incipiendus erat, Fqh. L
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mais la raifon qui détermina les Ancicns pourlc mois de Jan
vier fut fans doute qu’au folftice d’hiver le foleil recom
mence 5. monter vers notre hémifphere boréal; ce com
mencement d’é1évation 6: d’accroiffement dans les jours
leur parut devoir étre le commencement de l’année

Bruma novi prima ell , vetcrifquc noviflima Solis;
Ptincipium capiunt Phcebus 8: annus idem. F4/L 1.

I 2 I I . L’année qui fe divife aétuellement en I2 mois Divificn dg
_ folaires de 30 ou 31 jours avoit été divifée par Romulus 1“"“°° R‘°“‘a‘“°
en dix parties feulement, BC elle n’avoit que 304 jours. Mars
étoit le premier mois , & avoit pris le nom du Dieu dont
Romulus vouloit defcendre ;le mois de Décembre étoit le
10°. & le dernier mois de l’année. Numa ajouta fl jours $1
l’année lunaire des Romains , Gt la fit de 3 gg jours , qu0i·—

ue l’année lunaire ne dur étrc que de 3g4. ; ilavoit, dit-on,
de l’inc1ination pour les nombres impairs. Les mois des Ro
mains étoient alors de 29 & de 30]Ol11'S alternativement,
pour répondre aux mois lunaires qui font de 29 { ; Numa
changea les {ix mois qui avoient 30 jours pour les rendre
impairs ; ces fix jours joints avec g 1 jours qu’il avoit 3jOlll·
tés, en Hrent g7; il en compofa deux mois, 1’un de 29

jours , l’autre de 28 , qu’il plaqa au commencement de l`année, fuivant l’opinion de p uiieurs Scavans, en faifant com
mencer l’année avec l’hyver , parce que c’étoit le temps
ou les jours commencoient aaugmenter( 1210) : quelques
Scavans font d’une opinion contraire. Il y avoit ainfi une an
née lunaire de 3 gg jours , plus petite de IO jours que 1’an
née folaire , en forte qu’au bout de trois ans l’hyver n’arri
voit plus au commencement de Janvier , mais de Février;
il employa donc, aulli bien que les Grecs,{une intercalation,

ar laquelle l’hyver devoit toujours commencer avec le
inois de Janvier, mais il difiribua les jours intercalaires
d’une faqon particuliere; lorfqu’il y eut deux années de pai: `
fées , on ajouta 22 jours ; lorfquil y en eut quatre, 23 jours;
5 la {ixieme , 22 jours; E1 la huitieme , 23 ;de forte qu’en
huit ans il y avoir 90jOU.I'Sll'ltC1'C3.l3l1'CS. (Gaffendi, Op. TIT)

I 2 I 2. J ules-Céfar corrigea heureufement le défordré A¤¤éesJu1i¢¤¤es.
G G g g iij
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de ce Calendrier , 8: en éclaircit Yobfcurité , 4.6 ans avami
J. C. Il voulut faire correfpondre lcs années civiles aux ani
nées aiironomiques, en forte qu’a la méme faifon l’on compa
tat toujours les memes mois , 8: qu’on put dire que le prin.
temps arrivoit toujours au mém-e temps del’année. Voyez
Cenforinus , c/z. ro. Suétone , dans la V ie de Cqfzr. Dion
Cailius , Liv. XLIIL Solinus , ch. 3. Macrobe , Saturn.
Liv. L c/L. 14,. J u1es—Céi`ar étoit curieux d’Aflronomi¢ , il
avoit méme compofé divers Ouvrages

Media inter przlia temper
Stellarum coelique plagis Superifque vacavi ,
Nec meus Eudoxi vincetur faflibus annus. Phu;/kl. X. 18g,

I 2 I 3. Il étoit devenu eifentiel au temps de Jules-Cé··
far de faire dans le Calendrier une entiere réformation;
Céfar étoit tout a la fois Diéiateur & Pontife , 8: ce foin le
regardoit principalement. Pour s’en acquitter avec plus

Sofigenes, d’exa&itude, Céfar fit venir Sqigenes, Mathématicien d’Eq
3*;ugl°‘ gypte , qui s’occupa férieufement de ce travail ; Pline fait ` °

l’éloge de fon application, en difant: Ipjé zernis commenta
tioniézzs , guamquanz di/igentior cjét czzeris , non cejavit
ramen adduéitare 1];/émetféznel corrigendo. Il fit fentir in
Céfar qu’on ne pouvoit établir une forme conftante dans les
années , a moins qu’on n'abandonn$.t la lune pour s’en teni:
aux mouvemens du foleil.

I 2 I 4.. Sofigenes imagina donc de faire trois année9
de 36 g jours, Gr la quatrieme de 366 : on laiffa le commen
cement de l’année d’accord avec le commencement de

l’hyver , 8: du mois de Janvier , ou plutot de la nouvelle
lune qui cette année-la fuivit le folfiice d’hyver , afin de ne
pas s’écarter d’une maniere trop marquée de Yufage des
Romains. Ce fut dans l’année 4.6 avant J. C. que fe Ht la.
réforme : on prolongea l’année de 90jO\.11'S jui`qu’a la noua
velle lune qui fuivit le ibliiice d’hyver , de facon que l’an

_ Annéc de 44§ née eut 4.4.; jours pour cette fois feulement; elle fut apw
wu"' pellée Ydmzele de confizjbn.

I 2 I j. L’année de Numa n’avoit que 3;; jours , il
fallut donc en ajouter dix ; Céfar , a Yexemple de Numa ,
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répartit ces dix jours de maniere $1 ne point toucher aux
mois de Mars , Mai , Quintile , ( ou Juillet) 6: Oélobre ,
arce qu’ils avoient été établis de 3 1 jours par Romulus;

_ il ajofxta deux jours E1 chacun des mois de Janvier , Sextiie,
( ou Aofit ) St Décembre , qui étoient de 29 , Sc devinrent
ar-la de 3 1. Il ajouta un jour aux mois d’Avril, Juin ,

_ Septembre 6: Novembre , qui en avoient 29, pour les faire
de 30 jours ; il n’ajof1ta rien au mois de Février , (dit Ma
crobe ) , ./Ve Dezim i/zférzim re/igio immumretur , par rel`
peét pour les Morts at qui le mois de Février étoit confacré;
car le mot de Février venoit de Feéruus , Dieu des lu{ira—
tions , ou des facrifices qu’on célébroit $1 l’honneur des
Dieux Manes.

Malgré Yavantage que le Calendrier Julien avoit fur les
années Egyptiennes , il étoit encore imparfait , puifqu’en
fuppofant l’année de 36 5i 6'“, on fe trompoit de 1 1’ cha
que année ( 588 ) ; c’efi; ce qui occafionna la réformation
Grégorienne de 1 582 , dont nous allons parler.

DE LA REFORMATION GREGORIENNE
PoUR LES ANNEES SOLAIRES.

I 2 I 6. La réformation du Calendrier avoit été propos
fée bien des fois depuis qu’on s’étoit apperqu que les équi—
noxes anticipoient de plulieurs jours( 1221 ): un Evéque
de Cambrai que les Auteurs appellent Pezrunz 46 AZ/iaco ,
Chancelier de l’Univerfité 8c Précepteur de Jean Gerfon ,
préfenta fon projet au concile de Confiance 6: au Pape
Jean XXIII. vers la {in du XV°. liécle , & i’on regarde fon
Ouvrage comme ayant été une des premieres occaiions
de la réforme Grégorienne; ( _Weidler, pag. 29 g ), Le
Cardinal Cufz écrivit aulIi vers le meme temps fur la réfor
mation du Calendrier Gt fur la corre&ion des Tables Al

honiines; cet Auteur dont nous avons les (Euvres en
i:rois volumes in-folio , mourut en 14.64.; le Pape Sixte IV.
forma décidemment le projet d’exécuter cette réformation
du Calendrier; il attira pres de lui Régiomontanus dont la
réputation Gt le fqavoir méritoient la plus grande confiance
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en pareille matiere; mais ce célebre Afironome mourut E
Rome en 1476 avant que d’avoir pu exécuter cette entre··
rife. P

I 2 I 7. Eniin le Pape Grégroire XIII. parvint en 1 g82`
E1 terminer ce grand Ouvrage; & le Calendrier qu’i1 a éta-q

bli :1 pris le nom de CALENDRIER GREGORIEN. (V0 ez ziBlonde1HyZ0z`re du Calendrier Romain; Riccioli , Co-1
no/ogia rgfarmata; Gaffcndi, R0manurn`Ca/endarium, Op;
I v. p. g4; ). Il envoya en 1 $77 a tous les Princes Chrétiens

Les M,O,,Omcs un abrégé des raifons qu’il avoit d’entreprendre la réforma-_
¤¤¤r ¢¤¤F¤1¤éS» tion du Calendrier, en les priant de confulter tous les Ma-A

thématiciens qu’ils croiroient capables de lui fuggérer des
idées nouvelles ou des expédiens commodes. Aprés avoir
regu différens Mémoires a ce fujet , le Pape aflembla 51
Rome les gens les plus habiles pour achever ce grand Ou
vrage. Ce Calendrier Grégorien devenu aujourd’hui le Ca
Iendrier civil dans tous les Pays de l’Europe , confifie dans
une maniere de compter les années, telle que les faifons
commenceront toujours aux memes temps de l’année, au
moyen de la régle des trois biiiextiles omifes en 400 ans. [

Dmet du I 2 I 8. Le point Exe d’ou l’on partit dans la reforma
goncile de tion du Calendrier fut la décilion du concile de Nicée qui1°é°'

établit 1’équin0xe au 2l de Mars, Gt ordonne que la F éte
de Paques {era célébrée le Dimanche a res le XIV° de la
lune du premier mois, c’ei’c·a—dire , de il lune dont le 14
arrive ou le jour méme ou apres le jour de Yéquinoxe.

On croyoit au temps du Concile de Nicée que l’année
étoit a peu-pres de 3 6 gi gh g g’ fuivant le fentiment de Pto
lémée: on fuppofa done que l’équinoxe qui arrivoit alors
le 21 de Mars arriveroit toujours de meme , ou qu’on y
remédiroit dans la fuite; mais comme il v a {ix minutes de
moins dans la véritable durée de Yannée ifolaire ( g88 ) l’ée
quinoxe arrivoit chaque année fix minutes plutot qu’on ne
c10yoit;& du temps de Gregoire XIII. en 1577 , il fe
trouvoit arriver le 1 1 de Mars , il auroit fallu omettre trois
jours de l’année tous les 400 ans pour que le 2 1 de Mars
fu: toujours pres du véritable équinoxe.

I 2 I 9. Ce fut enHn le 24 Février 1581 que parut le
Bret` pat
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Bref par lcqucl Grégoirc XIII. ordonna l’0bi`crvati0n des
trois articles qui devoient remplir pour roujours Yintenrion
du Concile de Nicée; les voici en abrégé.

1°. I1 eff dic qu’aprés le 4 O&0bre 1582 on retranchera
10 jours du mois , en force que 1-e lendemain de la Férc de
S. Franqois qu’0¤ a coutume de célébrer le 4. Oftobre {era
appellé non le g , mais le 1 5 d’O£t0b1e, Gcque la lettrc
Dominicale G fera changée en C.

2°. Pour qu’a 1’-avenir Yéquinoxe du printemps nc puifI`e
pas s’él0igner du 2-1 de Mars , il ei} ditque les années comi
nueronc d’étre biH`exci1es de quatre ans en quatre ans , en
cxcepcant les années 1700 , 1 800 , 1900 , qui ue feronc

oint biilextiles, mais feulement l’an 2000, 6: ainii de fuicc
5 perpémité; de forte que trois années i`éc—ulaires
communes , Gt la in biffextilc dans Yordrc fuivant.

1600, bifii \ 2100,
1700, com. 2200,

I 1800, com. _ 2300,
1900 , com. 2400 ,
.2000, biiil I 2500.

com. | 2600, com. | 3100,
com. 2700, com. 3200,

com. I 2800, bifli 3300,
bill] I 2900 ,· com. 3400
com. | 3000, com. | 3500,

3°. Pour trouver d’une maniere plus surele 14*

foicnt

COIH.

biEZ
COm.

COIH,

COITI.

de Ia

qIune pafchale Bt les jours de la lune da-ns lc Acourant de
Yannée, on retranche du Calendrier le nombre d’o1· BC
l’on y fubftitue le cycle des épa&es.qu.i a été réglé fur le
nombre d`o1·, 8: par lequel la nouvelle lune confervera tou
jours fa véritable place da-ns le Calendrier.

Le Pape ordonne enfuite a tous les Eccléliailique-s d’em·
braffer la nouvelle forme du Calendrier; il exhorte 8: il
Prie 1’Empereur 6: tous les Princes chrétiens de le fairc
rccevoir également dans leurs Etats.

Régle cl.1 CI
lendrier Crcgw
rich.

¢¥¢¥"’-*\ ·~ ~·\\
·!’ x

Y
Y . _, ___ :=· \

"*

¢· x /1\

Di fliérence du{2 2 0. La fuppreflion de dix jours 'faite en 1 ;82 dans
i¤.& dvles Etats {`eulement des Princes catholiques Fut caufe d’une ¥§J’v*;;;>'``’I I

différencequi a iubl1.{té long-temps en Europe dans la ma
_niere de compter les jours; routes les fois, par exemple, que
l’on com-ptoit en Angleterre le 2 Janvier, on comptoit le
1 2 en France , c’ef’t—a-dire , IO jours de plus; le-s perfonnes
u.i craign0.ientl’équ.ivoque.datto_icnt ainii: 5 Jarwier, deft;

L"¤m¢ A H Hh lx
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E1-dire , le 2 vieux fiyle ou flyle Julien , 6: Ie I2 nouveaig

yle ou fiyle Grégorien; lorI`qu’en 1700 on eut fupprimé
une biilextile fuivant la régle du Calendrier Grégorien , lag
difference fe trouva de ll jours ; parce que dans le Calen·
drier Julien on avoit fait 1’a1mée 1700 plus l0¤gu¢ dim
jour; ce qui faifoit comptgr enfuite un jour de moins.

Cette dii¥érenq;e du vieux 6: du nouveau iiyle a fublifré
long-temps entre les Pays Proteilans & les Pays Catholi `
ques,. On voit. dans les. 'I`ranla&ions· Philofophiques 11°.
203, 239, 257, 260 , ce que Yon penlbit en»Angleterre de;
la reformation-; mais elle y a` été adoptée enlin-, G; le nou~
veau fryle a commence en- Angleterre au mois de $eptem—·
bred 1.17 52; on a retranché alors 1 1 jours, St l’on s’ei’t trouvéi
d’accord‘avec le Calendr-ier Grégorien.- L’unifor·mité· d11§
Calendrier G-régorien elk recue alftuellement dans tous le;
Etats policés de l’Europe; la Ruilie eft le feul Pays oi1·1’on¤
compte encore 1 1. jours- de moins-,_· que dans les autre$*
Pays de l’Eur0pe.

Du Cycle Lum1ii*ec@' du-Nomhrc d’Oi*.·

I 2 2 I . Le qycle lunaire ei} un efpace de I9 années fo
I laires, dans lequel il arrive 2 QS 1unaifons·( 1 096 ); en- forte?
qu’au bout des 1-9 ans les nouvelles lunes` amivent , 81 au¤
meme degré du zodiaque Gale meme jour de Fannée-que;
1:9 ans auparavant.

_ V ce cycle fut trouvé'par‘Méton‘ environ 4.3*oi ans avant?
J. C, 6; {ht regardé dans la G-réce comme une découvertc
li belle qu’on en gravoit le calcul- en lettres‘ d’or-,- Bc 1’or1~
appelle encore No1»1B,R1s DiOR1,3DHéC ducycle lunaire. dans?
Iaquelle on fe trouve..

y _ r Toutes les fois que Ia nouvelle lune‘a1·rive‘ Ie premier?
_ iourde Janvier on commence un cycle lunaire, 6c l’on a 11
pour le nombre d’or ; voici la. régle génér-ale -pour- trou
ver- le nombre d’or en tout temps. On ajofite 1- a Yannée de!
notre Ere ,-parce que dans l’année qui précéde la_nailTanc¢’

Régle pour' dc ]..CL le nombre d°or ardfretre 1. :,on.divil`e la fomme par!
’

f;“_l’,‘gI£fN°‘“'" 1-2 5.le relic , s’il yi en a .,m:1rq_uc1’a1mée du cyclelunairca
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bh Yon fe trouve , ou le nombre d'or qui convient a l’an·
née propofée: ainfi en 1764 apres avoir ajouté 1, l’on divi
fera 1 76; par .19 , le quotient fera 92 parce que le cycle lu
naire arecommencé 92 fois depuis J. C. ; mais il reilera 17,
Bt cela nous apprend que le nombre d’or en 1764 eil 17 ; fi
l’on ne trouve aucun refle dans la divilion , c’efl une preuve
qu’on eil a la derniere année du cycle 8: que le nombre
£l°or eff 19.

I 2 2 2. Pour fgavoir exa&ement combien le cycle lu- En-eurdu Cyclq
L**¤****°·naire differe de 19 années Juliennes de 36;} { chacune , ou

de 69 3 9} 18** ; —il ne s’agit que de multiplier par 19 la
révolution i`ynod°ique de la lune qui eil 29l 12** 44’ 3’C
ro"' 48** fuivant les Tables Pruiliennes. On trouvera ( Cla
vius Cap. .8. /z°. 4. pag. S6`) , 6939l 16*‘ 32l 27,/ i18”’ 0*‘·';:
Qinfiil aun exces de 1** 27/ 32” 41”’; donc it la fin des i19 ansles nouvelles lunes arriveront 1* plutot , puifque le
cycle ltinira avant la Hn des 19 ans, ce qui formera apres
3 I2 ans g, 23** .g9’ g2" 4»9”’, c’ef’c-a--dire, $1 peu-pres un
§‘our. Si l’on veut calculer encore plus rigoureufement , on
;aura llanticipation exa&e_ d’un jour fur 312 i 2 3* 17, de
plus : les 3 12 ans { font, 1°. un jour tous les 3oo ans`, 2°. en
core un jour tous les 24oo ansi, Gteniin, a caufe des 23** 1 7’,
8··heures dc plus aprés 48 1436 ans ; mais ce dernier point .:1
été négligé dans le Calendrier Grégorien.

I 2 2 Il _ y avoit du temps de la Réformation Grégo—
rienne ( .1219 ) , pluiieurs Aftronomes qu-i , en fuivant le
calcul d’Hipparque , affuroient que c’étoit en 304 ans , 8{
non en 3`I2 ans i , qu’il devoit y avoir un jour a ajofiter au
’cycle lunaire _; 8: ii lon admet avec M. Mayer le mois lu
naire dans ce Iiécle-ci de 29i 12h 44’ 2" g3”’ 23””,, on trou
vera 308 ans Bc 189 jours , au lieu de 3 I2 ans { : mais com
me nous n’avons a expliquer ici que le Calendrier Grego
rien , tel qu’il a été établi , nous fuppoferons, avec les Au
teurs de ce Calendrier , que la révolution de lalune efl:
exaélement telle qu’on la trouve dans les Tables Pruflien
nes qui avoient paru en 1 ggi , Gt qui étoient Youvrage Table, dc
d’Em_/`me Reinhold (289) zil avoit comparé les obferva- R¢i¤§¤<>¤d em1°
tions dc Copernic avec celles de Ptolémée 6: d’Hipparque 3

H H h h ij
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égs Lunaircs.

Grande znnée
dcs Pamarchcs.

Péu-{ode dc
Iouxsrkc-Grand.
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il avoit drellé des Tables calculées avec encore plus de foiw
que celles de Copernic , Bc elles paffoient pour étre les
meilleures de toutes avant la publication des Tables Ru
dolphines de Kepler.

_ _ _ I 2. 2 4.. Quoique le cycle lunaire foit la période la plus
{imple de celles qui expriment avec quelque exaélitude le
retour de la lune au foleil. , il y a cependant plulieurs au
IICS périodes qui ont eu de la célébrité 5 celle de 8 ans em
ployee par Cléoflrate Bc Harpalus; celle de g 9- ans, par Phi
lolaiis Sc (Enopides ; celle de 82 ans , par Démocritc; celle
de 24.7 ans , par Gamaliel ; celle de 304. ans employee pa:
Hipparque pour les années civiles , ( Riccioli , Almng. I.
24-j. ) : enlin, il y a la Période Chaldéenne de 1 8 ans Gcdix
jours ,» dont nous avons parlé ailez au long ( 1 178 ).

I 2 2 j . On trouve :1-uili dans les‘Anciens quelquesvefl
tiges d°u11e période de 6oo ans , que M. Cailini a fait valoir
comme la plus exaéte de toutes les périodes luni-folaires.

Jofephe dans {es Antiquités Judaiques , Liv. I. c/L. 42
arr. 1 g. dit que les Patriarches n’auroi·ent pu petfeélionnet
1’Af’tronomie , s’i1s avoient vécu moins de 6oo ans , perce
que ce n°e/Z gzfaprés Za rekfo/utiorz a’e_k`x_/feb/e.: que .r’¤1c-g
comp/it Ia grande annee. M. Caflini obferve aufli que
600 ans folaires qui {`eroient de 36gl gh g1' 36” chacun, &:
74.21 mois lunaires , ( {`uppofés dc 29*l I2" 4.4/ g" chacun ),
font de part 8c d’autre la meme fomme, fcavoir 219 14.6i g;.
or ces périodes font peu différentes de celles que nous ob
fervons aétuellement, ;6gi gh 4.8’4.g" 81 295 I2" 4.4/2-” gg"';
ainli il ell véritablemcm; fur que dans l"efpace d.ef6oo ans ,
la lunc doit revenir en conjonélion a—vec le foleil dans le~
méme point du ciel ; Bc cette période [uni-/blaire parut.5:
M. Callini fi intérellante, qu’il l’appella- PERIODE DE LoU1s·
LE-GRAND; ( Anciens /l/lem. de Pzfcad. T. I/1II.lvag. g.
M. Goguet veut que cette période foit le News des Chal
déens , parce que le Syncelle dit que le Neros avoit 6oos
ans , & qu’on» ne trouve point d’autre veflige d?une périodc
de 6oo an-s ; mais cette application eil fort douteufe.

I 2 2 6. Je ne parlerai point ici du Cycle folaire 8: cle
Indiélion g qui n’ont prefque ricn d°aih:on0mique, l1ODP11,1$Y
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que de la Reformation Grégorienne parrapport aux années
Iunaires & aux épasftes, dont 1’uI`age cit purement eccléiiaf
tique ; je rendrois ce Livre trop volumineux ii j’ent1·ois
dans de femblables détails. On peut confulter Ie grand
Traité de Clavius fur le Calendt. fait par ordre du S. Siege;
ceux de Blanchini , de Blondel ; ou le petit Abrégé de M.
Rivard fur le Calendrier 6c la Sphere, (A Paris , c/zag
Dqpli/ZZ JC Sai!/qnr, rue S. Jearz-de—Beauvais) , qui eil:
fort clait Gt fort exaéi. Voyez auHi1’Expq/iriorz du Calcul
.A_/frorzomique , p. 5.

Dc: Epaques les plus célcbre:.

I 2 27. Le mouvement du foleil employé in mefurer
lie temps, pourroit fuflire pour remonter in la plus haute an
tiquité , fans craindre un jour d’erreur fur {ix mille ans,
mais les befoins de la Chronologie Sc de 1’Hii’toire ne re
montent pas aufli loin.

IJERE DES OLYMPIADES commence %1l’année 3938 de Epcqvc Jes
la Période Julienne 5 776 ans avant J. C. ; le cycle folaire
étoit 18 , le cycle lunaire 5 , 1’indi&ion 8. Les Athéniens
comptoient ces années de la nouvelle lune la plus voifine
duvfolitice d’été , c’eft-a-dire , d’un des jours des mois de

uin ou de Juillet, quoiqu’il y ait la=deil*us quelques diffé
rences d’avis parmi les Chronologiiies.

O1Y’"P‘“‘l°"

_ I 2 2 8. LA FONDATION DE Rome , felon Varron , fe Fondation de
R°"‘°•zrapporte auz 1 Avril 3 96 1 de la Période J ulienne, 753 ans

avant J. C.- ou plutot avant l’époque vulgaire qui ne tombe
pas exaélement a l’année de la Naiilance de J. C. Ceni`ori—
nus &la pl€1part des Sgavans , les Empereurs meme dans
les Jeux féculaires , ont adopté cette maniere de compter: ’`
quoique Rome nait été fondée que lan 7§2 , fuivant Caton
Br les faiies du Capitole; Taruntius & quelques autres‘Au
teurs ont rfuivi cette derniere date , mais la premiere ef’r la

lus employée zcette année 753 avant J. C. avoit 13 de
cycle {olaire, 9 de cycle lunaire & 1 d’indi£tior1, (Riccioliy

.A_/[ron. reform. TQ6. §X[[. ).E d 2 29. IJERE DE ABONASSAR COmm>€HCC 5 ral} VP°‘i“°
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de la Période J ulienne , 74.7 ans avant J. C. Le commeiiq
cement du mois Thoth tombe au 26 Février 5 midi , le cy-e
cle folaire étoit IQ , le cycle lunaire 1 g , le cycle d’indic
tion 7 , c’étoit la 6°. année de la Fondation de Rome. De
cette époque fe comptent les années Egyptiennes de 36 gi
jours ;i& apres 14.60 ans complets , la 146 1°. axmée fe re-¢
trouve commencer au 26 Février.

I 2 3 0. On rapporte facilement 5 1’Ere de Nabonaflar
les obfervations Babyloniennes ; p-ar exemple , la plus am
cienne obfervation rapportée par Ptolémée, ei} une éclipfc
de lune qui commenca 5 Babylone la premiere année dc
Mardo_cempade·, le 29 dumois Thoth , une heure entierc
apresle lever de la lune: ce Prince qui ell appellé Meroq
da:/L dans le IV°. Livre des Rois, commenca 5 regner l’n—·
née de l·a captivité des Ilraélites ; cette éclipfe fe ra-pporte
done au Lundi IQ Mars 72 1 avant J. C. la 3-993°. de la Pé
riode Julien-ne ,· ou la 2-6·=. de Nabonaillar : Mardocempadé
efi le cinquieme Roi de la quatrieme 6: derniere Monarchie
de l’Empi‘re des Alfyriens , comme on le peut voir dans
Jules Africain , `Syncelle , Ui1`e1· , Etrfebe , Gt dans la C/mw
no-Zogie Refbrmée de Riccioli ; il n’y a aucune incertitudé
5 ce fujet.

I 2 3 I . LA Mom D’ALEXA—NDRE LE GRAND arriva Ic
19 J uillet l’an 43 90 de la Période J ulienne , 324. ans avant:
J. C. 81 la feptieme année de la premiere Période Callipie
que. Cette époque fert 5 réd-uire les 0bi`ervatio·ns d’Hippar<
que rapportées par Puolémée aux années de la mort d’A<;
lexandre. Par exemple , Hipparque obferva un.équinoxe3
( Almag. III. 2. ) le 27 du- mois Mechir au matin , la 32c,
année de la 3*. Période Callipique , ou la 178¤’. depuis la
mort d’Alexandre , ou la 6o2¤. depuis N ab0naiTar ; 6c les
Chronologiftes la rapportent au 24. Mars, 14.6 ans avant:
J. C. ( en étendant la forme du Calendrier Julien Bc les bil}
fextiles de 4. ans en 4. ans,’juf`ques dans l’Antiquité. (Voyez
M. Caflini , Elem. d’AjZr.p. 2 1 1. 81 ci—devant art. IOOI ).

£:cVu1gaire, I 2 3 2. La premiere année de l’Ere Chrétienne cli la
4714;. de la Période Julienne , elle a no de cycle folaire ,
2 de cycle lunaire , 4 d’indi&ion Romaine ; deli la 4.6=. des
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innées Juliennes. Depuis le ir; Janvier jui`qu’au 21 Avril
elle concourt avec l’année de Rome 7f 3 , 6c enfuite avec
Yanuée 7§4a,» Avant la nouvelle lune la plus proch-e du fol
{lice d’été, elle concourut avec la 45.- année de la 1p4.=.·
Olympiade, 6: le refie de l’année f`ut` dans la premiere de la.
tp ;¢. Olympiade.»]ufqu’au 2 3 Aout a midi elle concourut
avec l’année 74.8 de N abonaffar 6t avec l’année‘ 3-24. de Ia
mort d’Alexandre; mais dans le reile de cette année-la on
compta 74.9 & 32;, ( Afir. Rg%r. T46. XXII. ).·

I 2 3 3.- L’époque des Turcs , appellée Hegire, com- Hé8{¤
rnence a la Fuite de Mahometquifortit de la Mecque 5 elle
gombe au Vendredi 16 Juillet 622 , ou ;3 3f de la Périodc
Julienne , le cycle 1`olaire étoit 23 , l‘e_ cycle lunaire 1; ,lc_;
cycle d’indi€tion· IO ; 1’an 1-370 de Nabonaffar étoit com-·
naencé depuis le 2 1 de Mars. Ilya une autre Seéte d’Ara
bes, (fuivie da-ns les Tables Alphoniines ) qui place le Com-·
xjnencent de l’Hégire au jcudi 1-; Juillet. Les années Ara= Annécs Kmbes.
bes font de 3·;4.i 8** 4S' , 61 les annéies civiles font de 3-;‘4. 8;
enfuite de 3 ; ;‘ jours , ainli 1 2- années Juliennes font I2 ans
1: 30 jours 6: 14. heu-res; cela fuHiroit pour Faire la réduéliong
Hes obi`ervati·ons qui fe trouvent dans les Livres Arabes.

I 2 34.. On trouve des Tables- détaillées de la corre!}
pondance des années Arabes avec les ainnées Juliennes ,,
dans le P. Petau , dans—Ric‘cioli, 61 dans la derniere éditiom
ilu Catalogue d’étoiles d’Ulug-Beigh , qui fut publiéi avec
'des commentaires ,—par Th.; Hyde ai Oxfort en 1*6 6 ; , mais
dont on a f`ait_dernierement en Angleterrepune nouvelle édie
zion. On peut voir la comparaifon détaillée des Ca’lendrie1·S
Bl des Epoques ulités chez les Romains, les Egyptiens , les;
l.Arabes-, les Perfes , les Syriens 6:1es Hébreux`, dans le
Commentaire i`ur_le premier Chapitre d’Alf1·agan·, aj,o€1t€
par C/trgfnzazz. a l’éditi0n de 1- ; 90 in-8°.·
LUU LEVER ET DU COUCHER?

HELIAQUE`, cosmrquz ET- 4`c1—111o1v1QUE·
DE Dzrrtnsurss .ETO1.l.ES.

I 2 3 Les Poétes Grecs 6: Romains`, 61 les Auteursé
inciens qui ont écrit fur 1’A.&ronomie·, l’Agricultu.re 6é
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1’Hiftoire , parlent fouvent du lever Sc du coucher des éto§
les. Ces pailages font fouvent obfcurs 8: méme pleins de
contradiétions, deft ce qui m`eng-age de donner ici les
principes de cette matiere , afin qu’avec un peu d’A{trono—q
mic on puiH`e entendre ces Auteurs , 8: méme les éclaircir.

I 2 3 6. Chaque année le foleil par fon mouvemem:
propre d’Occident vers l’Orient rencontre les différentes
coniiellations de Yécliptique , 8: les rend invifibles pour
nous par l’éclat de fa lumiere. Lorfque le foleil apres avoiz
traverfé une confiellation eft afl`e-z éloigné d’elle pour fe
lever une heure plus tard, la coniiellation commence if
paroirre le matin en fe levant un peu avant que la lumierc
du foleil foit affez confidérable pour la faire difparoitre;

Y-¢v¢{ héii¤¤1¤¢ deft ce qu’on appelle lever fzeiliaquc ou folaire des étoiles;de Emu"'
de méme le couc/zer hdiaque arrive lorfque le foleil approg
che d’une coniiellation : car avant qu’il l’ait atteint elle cell}:
de paroitre le foir aprés le coucher du foleil , parce qu’ell
fe couche trop peu de temps apres lui.

I 2 3 7. Il efi furatout nécellaire , pour Yintelligence dc
Ia Chronologie Gr des Poétes , d’avoir une idée de ce lever
héliaque: commencons par celui de Syrius qui étoit li cé-1
lébre parmi les Egyptiens; nous avons fur cette matierei

un petit Ouvrage expres de Bainbripius intitulé , Cagzicuq[aria, augmenté par Gmvius, 6: pub ié 5. Oxfort en 1648 Q `
ce Livre efl fort rare aéluellement.

Lwqi-héliaquc I 2 3 8. Le lever héliaque de Syrius il y a zooo ans
d=.$Y¤¤$· arrivoit en Egypte vers le milieu de 1’été , lorfque apres

une longue difparition cette étoile commenqoit 5; reparoi-·
tre le matin un peu avant le lever du foleil; la faifon qui
régnoit alors , ou la fituation du foleil , étoit a peu-pres la
meme que celle du I2 Juillet parmi nous; & c’étoit le
temps des débordemens du Nil; auiii le lever de Syrius
s’obi`ervoit avec le plus grand foin 6:: formoit une des
Cérémonies Religieufes de ce temps-la.

I 2 3 9. L’Année cynique ou naturelle des Egyptiens
commenqoit au lever héliaque de Syrius ; mais pour ce qui
eil de leur année civile qui étoit continuellement de 36;
jours, elle ne pouvoit pas s’accorder avec l’année naturelle,

Br tous
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8: tous les 4. ans le lever de Syrius devoit arriver un jour
lus tard dans l’année civile. Apres un efpace de 14.60 ans Pé1‘i¤d¢

’année naturelle fe retrouvoit commencer au meme point
de l’année civile; ainli l'an 1323 avant J. C. 8: l’an 138
aprés J. C. le lever de Syrius fe trouva arriver le premier
jour du mois T/zo:/z, ou le premier jour de l’année civile qui
répondoit au zo J uillet ; c’ei’t cette période Cambu/erire ou
J`0:/riezque de 14.60 ans dont on trouve des vefiiges dans

qulques ancieus Auteurs. ( Clem. Alexand. Sxromezzunzgg1 . 1 ).

Camculmm

m°‘6°“
I 24.0. Pour trouver exaélement le temps de Yannée dcA§°r?;Y i

ou devoit arriver en Egypte le lever héliaque de Syrius ,
nous fuppoferons que cette étoile pouvoit érre appercue at
{on lever par des yeux attentifs pourvu que le foleil ffit
encore abaiilé de 10° fous l’horii`on, quoique Ptolémée
donne en général i z° pour fare a"e’me¢`0:z des étoiles de la
premiere grandeur dans le vertical. Soit P le pole ( Fi- F;g_ 89. ’’` ’'
gure 89 ) ’v C léquateur , ‘Y` D lécliptique, Jlét0ile dont
il s’agit, Sous une latitude de 30° telle qu’on l’0bi`erve dans
la§afI`e Egypte, on aura PZ = 60°, l’angle ACS: 60° ,
AJ` de 1 6° zz'; c’ei’r la déclinaifon de Syrius vers l’an 138
ou commence la période Sothiacale. En réfolvant le
triangle CAS on trouvera CA de g° 4.4/; c’ei’r la d@·i
rence a_/Zsezyiomzel/e qui étant ajoutée E1 l’ai`cen{ion droite
·y· A de Syrius pour ce temps-la 80° 16{, donne l’ai`cen{io11
oblique wr C 90° ,0’; ainfi le point C de l’équateur qui fe
levoit en méme temps que l’étoile,`avoitV90° d’ai`cenfion
droite. Dans le triangle ·v· BC on trouvera l’arc de l’éclip
tique Y B qui répond a llarc wr C de l’équateur , l’angle B
( qui dans le cas préfent fe trouve étre un angle droit ) , 8:
la déclinaifon BC qui dans notre cas étoit égale a l’obli.
quité de Yécliptique; nous la {`uppoferons de z3° 4.0’.

Dans le triangle BCD connoiffant BC, l’angle B, 8:
l’angle BCD, égal ala hauteur du pole , on trouvera
BD = 13° 3’; cet arc 3jO€l[é a la longitude du point B
donnera celle du point coafcendant D ; oh cherchera auili
l’angle D.

1 z 4. r Si l’on fuppofe enfin le foleil au point M dc
I I iiTome I,
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l’écli niquc, 10° au—dciT0us dc 1’h0rii`0n; il faudra chcr···
chcr Ya longitude du point M, Bc cc fcra lc licu du folcil au
rcmicr infiant oh Syrius doi: s’appcrccv0ir 5 l’h0rii`0n , lc

lblcil étam em:.0r_c a{l`cz bas. Dans lc triangle MND A1’0n

Longltude du
Soleil uu lcvcr dc
Svrxus.

connoit l’ang1c D par 1’0pérati0n précédcntc, aulli bien
que MN.-: 10°: on crouvera DJ/1= 1 1° 16’ qui ajouté
5 la longitude du point D , donnera celle du point M de
3: 249 19,; celle étoit la longitude du foleil le jour du lever
héliaque de Syrius , le premier jour oh Syrius paroiffant é
l’hori{`on Ie matin fe trouvoit aiTez dégagé du foleil pour
pouvoir étre apperqu. On trouveroit cette longitude plus
petite de 1z° { en remontant 14.60 ans plutot ou au com
mencement de la période précédente.

I 242. Cette longitude du foleil 3* z4.°" eil celle que
nous lui trouvons a&uellement le 16 de Juilletz au refte

ces réfultats ne font pas fufceptibles d’une grande préci··
lion , non plus` que 1’obl`ervation du lever héliaque d’une
étoile; l’état de Patmofphere , la lituation de l’obfervateur ,
la latitude des différentes Provinces d’Egypte y devoienc
apporter des différences conlidérables. On trouveroit dda
meme maniere le temps du lever héliaque des autres étoi—
les pour une époque donnée; mais il nous i`uEt d’avoir
fourni un exemple de la méthode ; tout ceci appartienc
plus in l’intelligence des Poétes qu’a l’Hif’toire de la vérita
ble Afironomie.

Lwvr ¢9f`r¤i~1¤= I 243. Quoique le lever héliaque -des étoiles fiit le
K a°l"°" “1“°`

plus remarquable parmi les Anciens, ils ne Iaiffoient pas dediilinguer encore le lever Co_/migue qu’on peut appe ler le
le lever du matin; Gr le coucher cofiniguc ou coucher du
matin , aufli bien que le lever Bc le coucher dc/rronigue
qu’il vaudroit mieux appeller le lever 6c coucher du foir;
le moment du lever du foleil régloit le lever ou le cou-·
cher cofmique. Lorfque des étoiles fe levoient avec le foleil
ou fe couchoient au foleil levant, on difoit qu’elles fe
levoient ou fe couchoient cofmiquement. Mais quand les
étoiles fe levoient ou fe couchoient le foir au 1T10I`I'1C11t oi!

fe couche le foleil , on difoit que c’étoit le lever ou le Cou·
C/ner ac/ironigueg d’ou il fuit que le coucher achroniquc
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fuivoic a I2 ou 1 5 jours pres le coucher héliaque; Bc que le
lever cofmique précédoic de la méme quancicé le lever
héliaque.

I 244.. Dans les Elémens d’Aftronomie de Gemirzus,
(Auceur concemporain de Cicéron), craduics du Grec &
publiés par le Pere Pecau dans le croiliéme volume de fon
Ouvrage de Doflrina T emporum; 6: dans le Livre de {es
Diilercacions , on crouve le décail de plulieurs circon{’cances
des diH·`érences forces de lever Gt de coucher , avec plu
{ieurs Tables pour crouver a différens jours de l’année le le·
ver Bc le coucher de différences écoiles; ces décails ne font
pas all`ez imporcans dans nocre {iécle pour y inliiier beau
coup , je me concence de rapporcer quelques pailages des
Poéces Lacins pour fervir d’exemple.

I 2 4. j . C'e{’c fur-couc dans _i`es Fafces qu’Ovide parlc
fouvenc des écoiles; oe Poéce annonce en commenganc {es
Faftes qu’il va chancer les principes fur lefquels écoic lbndée
la diviHon de l’année Romaine , le lever 6c le coucher des
Coniiellacions :

Tempora cum caufis Lacium digeffa per annum •
L3Pl‘ZqUC {ub (CITES g OIIBQUC Ggnl Ca.l'lZH`I.•

I 2 4. 6. Apres avoir parlé des 1 2 moisde1’anmée 8: des Di-#
vinicés qui y prélidoienc, ilencre dans la partie Ailronomique
de fon Ouvrage , en faifanc un éloge pompeux des anciens
Aftronomes , Felice: aninzez , &c. vers 2 97 ; le lever hé—
liaque de la Lyre ef’c le premier dont il parle , Bc il le Exe au
jour des N ones , c’e1°c·a—dire , au 5 de Janvier :

Non: {igna dabunc exoricnce Lyra.

Il fauc convenir cependanc que la décerminacion de ce jour
11’€flC pas abfolumenc exa&e; mais les Poéces ne fe piquenc
pas d’une bien grande récilion.p_ I 24.7. Virgile par e a la fois du lever héliaque de la
couronne Sc du coucher eoiinique des pléyades qui arrivenc
au cemps ou l’on femoic les blés z

Ante cibi E0: Aclancides abfcondancur,

Gnofliaquc ardencis dccedac Hella Coronz »
Debita quam [`ulcis commiccas feminm

I Iii ij
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Quand les pléyades ( Azlanzides ) fe couchoient cofmiquea
ment ou au lever du folei1,»1a couronne boréale fe levoit
héliaquement paroiffant avant le lever du foleil.

Remgrques fur I 2 4 8. I1 efi effentiel de remarquer pour l’intelIi-·
kfmgjfhges d" gence des anciens Auteurs que le lever Bc le coucher des '

étoiles dont iis font mention, fuppofent prefque tous les
longitudes des étoiles moindres de 38° quielles ne font au—
jourd’hui, c’efi—a-dire , qu’ils fe rapportent a 1’année 9go
avant J. C. L’état de la fphere fut obfervé vers ce temps-.
ou tranfporté d’Egypte dans la Grece , Bc 1’on s’en fervoit
encore at Rome du temps d’Ovide , de Varron, de Vitruve,
de Pline. Voyez M. Freret Dej%zz_/é de la C/Lrozzologie, &1c
Pere_Petau , Dzjérr. L. 11. c. 4,.

I 2 4 9. C’efi ici que je terminerai ceque j’avoisa dire du
Calendrier G: de Ia Chronologie, j’ai été trop court pour ceux
que la curiofité porte fpécialement it 1’Hi{’toire ; mais trop
long pour ceux qui ne cherchent qu’a pénétrer dans les
branches effentielles de 1’Ai’tronomie ; je reprends donc le
fil des théories Afironomiques. Je commencerai par les
Parallaxes qui en font une branche eifentielle , 6: qui nous
conduiront enfuite au calcul des éclipfes.



Des Pamllaxes. 6 2 1*

LIVRE NEUVIEME.

D ES PARALLAXES.

'I 2 j' 0.L A PARALLAXE diurne , qu’on appelle {imple- Dégnggon de
ment la Parallaxe * , eil la difference entre le lieu ou un la P¤*¤H**’°°
af’tre paroit , vu de la furface de la terre, & celui ou il nous
paroitroit , ii nous étions au centre ; on l’appelle quelqi1e—
fois Pamllaxe diurne, pour la diilinguer de la parallaxe
annuelle ( 8 14 ).

Tous les mouvemens céleftes doivent fe rapporter au
centre de la terre pour paroitre réguliers , car les différens
points de la iurface de la terre étant {itués fort différem
ment les uns des autres , un afire doit leur paroitre dans
des ai`pe&s fort différens ; c’ef’t au centre qu’il faut fe trani?

orter , aiin de voir tout a fa veritable place , Bc de trouver
a veritable loi des mouvemens céleftes.

_1 2 j I . Soit Tle centre de la terre , ( Fig. 87. ) , O le La Patallaxg eg
oint de la furface ou eil placé l’Obi`ervateur ; TOZ la ligne ¤¤U° au Zé¤i*h·

Rrerticale , ou la ligne qui-pa{l`e par le zénith Z, par le point Fig. Z8.
O de l’Obi`ervateur , par le centre T de la terre , Gt par le
nadir. Une planete P Iituée dans la ligne du zénith, répond
toujours au méme point du ciel , i`oit` qu’on la regarde du
centre T, foit qu’on l’obi`erve du point O , le point du ciel
qui paroit a notre zénith , marque également la place de

cette flanete dans les deux cas 5 ainfi wz ajire guiparoiz au{shi: ziapoizzz de parallaxe : c’e{’t le premier principe qu’il
faut confidérer dans cette théorie des parallaxes.

I 2 j 2. Si la planete, au lieu d’étre fur la ligne du zé
nith TOPZ , paroit fur la ligne horifontale OH, perpen—
diculaire a la premiere, fa diflance 7`Hau centre de la terre
étant la meme que la difiance TP, le lieu de la planete H

I-IdpA;}\}\d£|€, dwfffhlid g I; l’¢Ip¢}—}\¢1qN , Ifdhfmllfd ; IZ. parallaxe VI€Dt en `
cH·Et d‘un changemcnt de iituation de la part de l’Ob£`crvateur , 8c produit u-n
ghangcmcnt dans la iituation apparentc de Paflrc.

I I ii iij
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vii du centre de la terre , eff fur la ligne TH, le lieu de Ia;
lanete ,vu du point O, eff fur la ligne OH : ces deuxlignes

TH 8: OH ne repondent pas au meme point du ciel ; car
au—dela du point H , ou elles fe croifent , elles iront en s’e·
loignant l’une de l’autre, 6: iront dans la fphere des etoiles
fixes rencontrer deux points dilferens , 8: indiquer pour
l’affre fitué en H deux {ituations differentes.

I 2 j 3 . Comparons ces deux dilfererrtes Iituations , ou
ces deux differens points 21 celui du zenith qui eff le meme
pour le centre 6: pour le point O de la furface :l’angle ZOH `
forme par la ligne verticale OZ , 6: par la ligne OH , (ur
laquelle paroit la planete, eif la diffance apparente de l’a{fre
au zenith : li nous etions au centre T, l’angle Z TH feroit
la vraie diffance de l’affre au zenith, ou la quantite de de
gres dont la ligne TH, menée a la lune , diifereroit de la
ligne TZ menee au zenith.

I 2 j 4. La diffance apparente Z OH eff plus grande que
la diffance vraie Z TH ; car dans le triangle reefiligne H TO,
dont le cote TO eif prolonge en Z, l’angle exterieur Z OH
eff egal aux deux interieurs T6: H; done il eff plus grand
que l’angle Tde la quantite de l’angle H :- ainH la diffance

pmuue tance vraie Z TH ; 8: la difference qui eff l’angle OHT, s’apq
h¤rif<>ma1•=. pelle la Parallaxe fwréfmmle , fi la ligne OL eff horifon

tale, comme nous l’avons rupporé , c’eff-S1-dire , ii le lieu
apparent de l’affre qu’on obferve , eff fur l’horii`on appa-»
rent OH. Dans le triangle TOH reefangle en O , on a cette
proportion; 1 : lin. OHT: : TH: OT: done le finus de la.
parallaxe horifonrale eff egal 51 g-; , c’eff— E1 - dire , que le
rayon de la terre divife par la diifance de la lune , donne
une fraéfion qui dans les Tables des Sinus repond au finus
de la parallaxe.

D;5n;,;0,, de I2 j j. La parallaxe d’un affre effdonc l’angle formé
la 1>¤¤¤U¤>=¢· au centre de l’affre par deux rayons , dont l’un va au centre

de la terre , 6: l’autre au point de la furface ou eff l’Obi`er.
vateur ; c’eff l’inclinai[`on des deux lignes qui partent du
centre 8: de la furface , pour aller fe reunir au centre de la
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plzmctc ; cnfin , c’cii Yanglc fous lcqucl paroit lc rayon dc `
1:1 tcrrc , 0u la. difiancc dc I’Obfcrvatcur au ccntrc dc la
tcrrc, lorfquc ccttc difiancc 0u cc rayon fc voit du ccntrc dc
la planctc , & c’ci’c ainii quc nous 1’avons déja confidéréc ,
1o7o ). (

I 2 j 6. Lc triangle TOH s’appcllc Triangle pezmllqeli
ue ; il cli toujours ficué vcrticalcmcnt, puifquc lc cocé OT

grant unc ligne verticale, le triangle dont OT eil la bafe, ne
fgauroit étre incliné; ainll , tout l’eH`ct de la parallaxe fe fait
de haut en bas, dans le plan d’un cercle vertical : d’ailleurs
il eil aifé dc comprendre que le centre de la terre étant per
pendiculairement fous nos pieds , c’efi-a-dire , dans le plan
de tous les cercles vereieaux , l’eHet de la parallaxe ne peut
pas s’en écarter ; ainii la parallaxe eff toute en hauteur ,
c’ef’c-a-dire, qu’elle abaiile les afires du haut en bas , 8: dans
un vertical , fans Faire paroitre la lune a droite ni a gauche
du vertical; (je fuppofe ici la terre 1`phérique , parce que
la diilérence eft tres-petite ). De-la il fuit que la parallaxe
ne change point l’azimuth d`une planete ; de meme dans le
méridien la parallaxe ne change point l’a{`cen[ion droite
d’un aftre , parce que le vertical ell alors perpendiculaire 5
Yéquateur.

g I 2 j 7. ]u{`qu’ici· nous n’avons parlé de parallaxe que
dans le cas ou l’aftre eff a l’horifon , c’ef’t-·a-dire , on l’angle
Z OH eil un angle droit , Sc nous_ avons appellé pam!/axe
/wrwzzra/e celle qui a lieu dans ce cas-la ( 1254. ) :_ii la
planete L fe trouve plus pres du zénith, en forte que l'anglc
ZOL , difiance de la planete au zénith , foit un angle aigu,
l’angle de la parallaxe OLT deviendra plus petit ; on l’ap
Péllc alors Para/[axe de hezuteur.

1 2 $‘ 8. Tnéonems. Le finus total ei} au Iinus de la pa
rallaxeohorifontale, comme le finus de la difiance au zénith
eft au finus de la parallaxe de hauteur , en fuppofant que
la difiance de la planete au centre de la terre foit la meme
dans les deux cas.

DEMONSTRATION. Dans le triangle reelangle HOT 011
a cette proportion : HT eil a TO , comme le iinus de l’an-·
gle droit O ef} au finus de l’angle THO; parce que dans tout

Triangle
parallaftiquea

L'efFet des pa
rallaxes ef': en
hautcur.

Parallaxé dc
hautcur.
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triangle les {inus des cetés font comme les iinus des angle;
oppofés. Dans le triangle TOL on a de meme cette pro-_ ’
portion : TL ei} a TO comme le iinus de langle LOT eff au
iinns de l’angle TLO ; dans cette derniere proportion on
peut mettre au lieu de TL , fon égale TH , puifque la pla—
nete ei} fuppofée toujours a meme difiance du centre de la
terre ; ainii l’on a ces deux proportions , en nommant R le
Iinus de l’angle droit :

“HT:TO::R:lin.H. doncR:{iHT: TO: : {in. LOT: {in. L. {in. L;
n.LOT::{inH:

mais le {inus de Yangle obtus LOT ei’t le meme que celui
de l’angle LOZ , diftance de la planete au zénith ; donc le
rayon ei} au linus de la diftance au zénith°, comme le Iinus
de la_ parallaxe horifontale H eft au iinus de la parallaxe de
hauteur L.

Le Iinus de Ia diftance apparente au zénith ef’c la meme
chofe que le cofinus dela hauteur apparente , & le rayon
el} toujours fuppofé etre l’unité : ainfi 1 : colin. hauteur:
fin. par. horiii : {in. parall. de hauteur; done Ze _£xzu.v.dc la
para//axe de hdllléll/‘ tg/Z egnzl a1z_/Zrzus de [zz para//axe fw-1
ré/ozzta/e znuhzjliee par Ze cqfzzus de Za /z¢zu.teur apparerztel

I 2 j' 9. La parallaxe horifontale de la lune , qui eiila.
plus grande de toutes les parallaxes des afires , ne va jamais
qu’a un degré ; or le iinus d’un degré diH`ere a peine de
l’arc d’un degré de la valeur d’un quart de feconde ; ainG

Régh dg ya Za para/[axe de /mureurq/Z eggale ci [tz ptzra//axe éoréfmta/e
ggliggfc dc multi}/£e'e par Ie ccyizzurde Za hauteurapparerzze. C’el’t ainii°

que fénoncerai toujours gl 1’avenir le théoreme général de
la parallaxe de hauteur , dont je ferai uu ufage frequent;
Esc nommant p la parallaxe horifontale , & fz la hauteur ap
parente , je fuppoferai qu’on a toujours pour la parallaxe d
hauteur p co{Z

I 2 6 0. La parallaxe eff nulle quand l’ai’cre paroit au zé—
nith; nous l’avons déja obfervé ( 12; 1 ), & cela fe déduit
encore de la valeur que nous venons dc trouver; cr Ii la
diflance au zénith cit nulle , i`on Iinus eff égéll il Z€1'Q, GC I3.
paraLlaxe de hauteur étant leproduit de zéro par la parallaxe

horifontalg
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liorifontalc fcra zum égalc 5 zero. Au contrairc la paraliaxc
cf} plus grande l0rfqu’cl1c paroic 5 1’h0rii`0u , que dans rout
autre cas , 0u 5 toure autre élévation ; car le cofinus de la
hauteur ne fqauroir écrc plus grand que le linus de 90° , ou
Ie collnus de zero 5 donc le produic de la parallaxe h0rii`0n·
tale par le coilnus de la hauteur appauente qui forme la pa
rallaxc dc haureur , ne fgauroic érre plus grand que lorfque
la planete parolc 5 1’h0rif0n. Dans le cas méme ou elle y
feroit réellemenc , c’eil-5-dire, ou l’angle OTH {`er0it dfoir,
l’angle TOH étant aigu , le collnus de TOH feroir plus petit
que le rayon , 8; la parallaxe feroit plus petite que lorfque
llanglé TOH étoit droit , c°cll-5-dire , lorfquc la ligne OH
du lieu apparent vfl de la furfacc de la tcrre, étoit dans l’ho
rifon.

I 2 6 I. Le changement de la parallaxe de hautcur Changemm ae
““° ‘l°

pour un petit efpace de temps cit aifé 5 calculegpar les for- };ufx;ll’`mules différentielles quon trouvcra dans le X I°. Livre;
oar la parallaxe dc hauteur ei} p co£ /2 , ( 12 g 9 ) la differen
tielle dc coli /z ci} td/z {in. hg donc le ,<;hange1n,ent dep col;
lz feraqvdh lin. Lp cit ordinairement exprimé en i`econ—
des; ainli pour quep dh lin. h {bit aulll exprimé en {econ
devs , il faut que d /z ne foit qu’unc fraélion , c’ei}-5-dire g
q11’il faut Yexprimer en décimales durayon , en le divifant
par l’arc de 57° 5 donc pour un degré de changement fur la

1 I

hauteur le c-hangement de la parallaxe feral $
Suppofons que la parallaxe foit de 6o’ , la hauteur de

3o° 5 on trouvera le changement de parallaxe pour un deg.
de cha-ngement en hauteur =;1” 4; nous
ferons ufage de cette formule dans le XIV=. Livre , lorfe
qu’il s’agira des obfervations de la lune.

I 2 6 2. La parallaxe horifontale d’un allreleil d’autant
plus petite que fa difiance eil plus grande; car plus le point
H fe rapprochera du point O, plus l’angle THO augmenrera.
Dans le triangle THO on a cette proportion , TH ; TO :
R : lin. THO; ii l’afire eff en Non aura dans le triangle
TWO cette proportion TN : TO : : R : {in. TIVO; la pre
miere proportion donne cette équation , TH lin. THQ

K K k l<Tome I.

La parallaxe
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tance.
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R. TO ; 1:1 fccondc proportion donnc cellc-ci , TN iTu‘.`

T./VO = R.TO; donc TH {in. THO == TJV [in. TNO ;d011c
TH : TN; : {in. TNU : Hu. THO 5 car cn réduifanc cette dcr·

nicrc proportion cn équation on a Yéquation TH En. THO
.-:TjV fin. T./VO ; Vdonc la. difcancc YH dams lc premier cas
ef} in la diiiancc T./V dans lc fccond cas, comme le {inus dc
la parallaxc dans lc fccond cas cit au finus dc la parallaxc L I
dans Ié premier.

La mémc démoniiration aumit lieu que} quc f€1t I’a11glc·
TOH, pourvh que lcs points JV 6: 1:1 foient fur unc mémc
ligne UNH; aiuii lorfque la hauteut apparente ef: fuppofée
lz. mémc , les Hnus des Patallaxes de hauteur font en raifom
inverfe des diitances.

I 2.6 3 . La parallaxe d’Lm aitre augmente dans le méme.
rapport que {on diamétre apparent; en eH`et, Ior{`qu’un aitre
s’éloigne il diminue de grandeur apparente dans la propor-
tion inverfe de fa ddflance ( r0g7 ),; mais fa parallaxe dimi·
nue de la méme man-iere Sc dans le meme rapport ( 1262 );;
ainfit la parallaxe d’un afkre eff toujours comme {`on. diame
tre; I1 ce diamétre apparent diminue de moitié par 1?éloi
gnement de la planete , la parallaxe diminuera auH1 de
moirié , & le meme rapport fubiifcera toujours entre Ie dia-
métre apparent & la parallaxe hori£`o.ntaIe d’un airre , quellc
que foit fa difiance.

Exrmmr. La parallaxe de Vémrs a été obfervée. Ie 6
Juin 1761 d’environ go", Gt fom diamétre paroiH`oit alors
de 60, on {era donc toujours afTuré que Ic diamétre dc
Venus ei} double de fa arallaxe; ainfi quand le diametre
paroitra de 4o”, la paralfaxe fera de zo , 61 il fuHira en tout
temps deobierver le diamerre pour pouvoir en conclurre la;
parallaxe.

I 3 6 4. Lori`qu’on connoit la parallaxe horifontale d’un=
"‘;“;‘i;€' *2* dif- ailre il eff aifé d e connoitre fa difiance: en effec, dans le trian·· `

gle reéianglle THU ( Hg. 87 ), on connoir lc demi-diametrcr
de la terre To qui efi de 14-32 lieues ( chacune de 2282.
toifes ), Bc l’an·gleiHGT qui eff de 9o°,_pui{`qu°01‘1 {`uppofe la:
planete dans l’hori[`on ; ii donc one connoit de plus l’angle>
I HO qui ci`: la parallaxe horifontazle., il fera aife de refouq
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Gre le triangle TOH Gt de connoitre la diilance TH, c’ei’c—
%—di1·e, Yéloinement de la planete. Ainfi ce probléme fi
effentiel dans l’A{'cronomie , Trouver la diflance d’une pla
nete au centre de la terre , fe réduit a celui—ci, Trouver la
parallaxe horifontale : deft par ce moyen que nous avons
trouvé les diliances des planetes en lieues , rapportées cis
deffus-( 1072 ,).

LZWETHODE POUR TROVUVER LA PARALLAXE
HORISONTALE D°UNE PLANETE.

I 2 6 j . Il n’y a gueres que trois méthod-es Aftronomi
ques pour trouver exaélement la parallaxe; celle des plus
grandes la·titudes, celle des parallaxes d’ai`cen{ion droite;
Bt celle des diiiiérences de déclinaifon déterminées en me

me temps par des Obfervateurs fort éloignés: elles ont cha
cune leur avantage Bc nous les expliquerons féparément.

I 2 66. PREMIERE M‘ETHODE. Ptolémée employa autre- Par ks PM
fois les plus grandes latitudes de la lune obfervées au nord gf¤¤d¢$ i¤¤i¤¤d¤s·
Bc au midi de Yécliptique , pour reconnoitre la quantité de
la parallaxe , ( Aim. Liv. V. c. 11. pag. 1 13. Edit. 1 gg 1 );
Tycho—brahé s’en fervit Qégalemen-t , ( Pragym. 4.-63 ), Gc
M. le Monnier fe fondoit fur les plus grandes latitudes de
la lune qu’i1 avoit obfervées pour diminuer de z8" la paral—
laxe de la lune employée par Newton, ( by}. Ajir. p. 1 gg ).

I 2 67 . Suppofons qu’un Obfervateur foit {itué vers
:z8°Q de latitude terreiire feptentrionale , & qu’il obferve
la lune paffer a fon zénith lorfqu’elle a z8° Q de déclinai—
fon boréale 8c qu’elle e{’t dans fa plus grande latitude du.
coté du nord a g? de Yécliptique: quinze jours apres , la
lune étant dans la partie oppofée du ciel 6t dans fa plus
grande latitude aufirale a g° au—delTous de Yécliptique , elle
doit étre éloignée du zériith de S70 , puifqu’elle eil a z8° Q
de l’équateur vers le midi; comme dans le premier cas elle
étoit a z8° Q vers le nord, la parallaxe ne chan geoit rien a la
premiere diiiance de la lune a l’équateur , parce que la lune
étoit alors au zénith ; mais la feconde difiance doit paroitre
augmentée fenliblement par l’eH`et de la parallaxe qui efi;

K K k lc ij
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ctmfidérable in ;7° du zénith; ainli tout l’effet de la parallaxe!
conf irera a augmenter la latitude méridionale de la lune·‘, i
6: ala faire paroitre plus grande que la latitude feptentrio—
nale. Au lieu de g° elle paroitra de g° go' au mo-ins; car li
la parallaxe horifontale el} d’un degré , elle doit étre de go'
a g7° du zénith ; li1’on trouve plus de go' d’exces dans cette
latitude auftrale , ce fera une preuve que la parallaxe horiq
fontale en plus grande que un degré.

I 2 6 8. Ainfi les plus grandes latitudes de la lune, qui
doivent étre égales quand on les obferve du centre de lar
terre, paroiffent différentes quand on les voit de la furface 3
la latitude méridionale étant toujours plus grande que-l’au4
tre, parce que la lune eft abaiffée vers le midi par l’eHret de la
parallaxe quand elle ei} dans fa plus grande latitude meri
dionale, Bt cette difference des deux latitudes obfervées
nous fait connoitre la parallaxe entiere qui auroit lieu in
l’horii`on-.

I 2 6 9.. On peut employer cette méthode meme dans
les lieux on la lune n’el’t jamais au zénith , car ayant la dif`
férence des parallaxes a deux hauteurs connues, il fera aifé
d’avoir la parallaxe horifonrale; ordinairement la lune {era
plus éloignée de la terre Gt a une plus grande latitude dans
une des deux obfervations que dans l’autre; on aura {`oin de
tenir compte de la d-iiférence en corrieant. une des deux
obfervations.

Pour tenir compte de l’applatiH`ement de la terre dans
cette méthode , il ne {aut que corriger la parallaxe de hau

Méthode des teur de la maniere qui {era ind-iquée ci-aprés , ( 1307 ).
afrenéonsdroizcs. I 2170. Quoique nous ayons commencé par expliquer

la méthode des plus grandes latitudes , celle des- afcenlions
droites dont nous allons parler n’eft ni moins belle ni moins
utile; nous verrons qu’elle a fervi $1 déterminer la parallaxe
de Mars 6: par conféquent celle du foleil avec beaucoup
de précilion ( 13 S7 ) ; &>M. Maskelyne m’a afluré- qu’il l’a
voit employée avec fucces en 1761 E1 l’Ille de Sainte
Hélene , meme pour la parallaxe de la lu11e _, malgré l’irré»
gularité & la vitelle de fo-11 mouvement.

1 271 . La méthode qui détetmine les parallaxes d’ai3
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tenlion droite fe trouve dans Diggefeus Auteur Anglois ,
qui publia en 1 573 un Ouvrage intitulé Ala _/Eu Scala Aww; qu;
Mat/zenzatica , 5 l’occa{i0n de la nouvelle étoile de Cailio- Pon: employee,
pée qui parut en IS72. On la trouve dans la Science des
Longitudes de Morin; dans les Ephémérides de Kepler pour
l’année 1619 ; dans Hévélius qui en fait un ufage Fré
quent ; dans M. Caflini, Traité de la Cométe de 1 681; dans
l’Hi{’toire céleiie de Flamiicad 5 l’occalion de Mars achro—

nique 8c périgée qui fut obfervé avec foin en 1672.
1 27 2. Pour expliquer cette méthode je conimencerai

par le cas le plus {imple , ce qui rendra la méthode plus
claire & les démonilrations plus sures. Je fuppofe un Ob
fervateur litué fous la ligne équinoxiale , obfervant une
planete {ituée auili dans Yéquateur; il la verra paffer 5 {on
zénith Bc enfuite defcendre perpendiculairenient 5 l’hori-.
fon; la parallaxe de hauteur {era toute entiere dans Yéqua;
teur, puifque l’équate.ur & le vertical de la planete font
alors confondus l’un avec l’autre.

Il fufliroit donc alors d’ob{`erver la parallaxe d’ai`cenfi0·n
`droite pour avoir la parallaxe de hauteur. Dans d’autres
{ituations de la planete 8: de l’Obi`ervateur, la parallaxe
d’ai`cen{ion droite eil moindre que la parallaxe de hauteur;
mais on peut les conclurre l’une de l’autre , comme nous
allons l’expliquer.

I 27 ? . Soit Z le zénith ( Fig. 90. );P1e pole du mon- Hz 90, ``de , EQ 'équateur , LM N le paralléle de l’aflre , M le lieu
vrai , 8: nz le lieu apparent qui efl plus bas que l_e vrai lieu
M, dans le vertical ZMnz T; Ii du pole P on tire deux
cercles de déclinaifons PMV& P nz u, l’un par le lieu vrai
de l’aftre JW , l’autre par fon lieu apparent nz , la difference
de ces deux cercles _de déclinaifons , 1’ang1e MP nz qu’ils
font entr’eux au pole du n10nde, ou l’arc dc l’équateur Vu
qui en eil la mefure, {era la parallaxe d’ai`cen{ion droite; or
dans le triangle P Mm ii ·l’on connoit l’angle P, il ne fera
pas diflicile de trouver le coté oppofé M nz , c’eil—5~ dire,
que de la parallaxe d’al`cen{ion droite on déduira facile-·
ment la parallaxe de hauteur.

_I 2 7 4. La quellion fe réduit donc 5 obferver Ia paralq
K K k lc iij_
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laxe d’ai`cenfi·on droite, ce qui fe fait de la maniere fuiiq
ante. Obfervons dans le meridien Sc lorfque la parallaxe

eil nulle en afcenfion droite ( I2 56 ) ,1a difference entre le
temps du paffage de la planete Gt celui d°une etoile_ lixe au
fil d’une lunetteiparallaelique; cet intervalle de temps con
verti en degrés a raifon de 1 g degres par heure ou de 1 g"
de degre pour 1" d’heure , donnera la difference d’afcen·
`lion droite entre Yetoile Bc la planete.

Six heures apres le pailage au meridien on obfervera
encore la meme difference de paffage , Bc l’on en conclura
la difference d’afcenlion droite; mais la parallaxe diminue
l’afcen{ion droite de la planete lorfqu’elle eil vers le couq
chant, parce qu’en abaiffant la planete, la parallaxe fait pas
roitre la planete plus 21 l’Occident; 8:: elle ne change rien
ia l’afcen{ion droite de l’etoile; ainfi la difference obfervee
`ne fera plus la meme que celle qu’on avoit obfervee dans le
‘meridien , elle fera plus ou moins grande de toute la paralq
laxe d’afcenfion droite.

I 2 7 j . Nous fuppofons at la verite que le lieu vrai de
la planete foit exaelement a la meme diilance de l’etoile
dans chacune des deux obfervations , c’efl—a— dire , que la
parallaxe foit la feule caufe de la difference qu’on aura ob
fervee entre la premiere & la feconde, 6: que la planete n’ai1;
eu-aucun mouvement propre;' mais il eft aifé de corriger

cette fu pofition : on obfervera deux jours de fuite au pai`? llfage de a planete par le meridien , la diH’erence· vraie d’ai`-·
ceniion droite entre la planete Gr l’etoile , on trouvera de
combien elle varie d’un jour a 1’autre , 8c par confe uent de l
combien elle avoit du augmenter en {ix heures pafle mou—
vement propre de la planete, 8: independamment des appa.
rences de la parallaxe; ii Yobfervation a donne une diffe
rence plus grande que celle qu’on trouve par le calcul , elle
fera Yelfet de la parallaxe d’a{cenfion droite; Gr l’on feparera.
cet eifet d’avec celui du vrai mouvement de la planete.

Foymule de lz I 2 7 64, Pour conclurre facilement la parallaxe horifon4
g;?u;‘;‘i‘;°d’“f°°“‘ tale de la parallaxe d’afcen(ion droite obfervee a une cer-6 '

taine diilance du meridien , on peut fe fervir de cette exi
par. afc. droire coil décliu

_ ,··. . . l.€1llOI`l gél}éI3.lC, PRI. hOI1l: "-=



Diimousrnurou. Suivant la Trigonométrie fphérique
You a dans le triangle Z Pm la proportion {uivante: lin.
Zmzlin. ZPm::lin. ZP:Iin. ZmP;mais ft/Im

fin.Zm(12g9);d0·¤C il;-=lin·Zm , Gt @ lin,ZmP
..-:lin. ZPnz {in. ZP; mais MAZMIH-HH. ZmP;

1I

donc -Y-; = lin. Z Pm fin. ZP , ou MA = P lin. angle
hor. colin. latit. Pour avoir la parallaxe d’a£`cen[ion droite

u mefurée fur lféquateur ,. il taut divifer nz A par le co{i·
mus de la déclinaifon ( 593 ) ; donc la parallaxe d’ai`ceniion
droitc CR é ale ` piinusangle hp_raitc.eo&us latitude _ g a ’

_

c¤n¤.aé.;11¤. dom: I-P _*

, c’ef’t la formule qu’il Eilloit: démontrer. fin. angle hor. coli lat.
Elle fervira aulli at trouver la parallaxe d’af`cenlion droite EJ
un moment donné , ce qui eil fouvent utile; mais il faut
bien remarquer dans Fexpreilion précédente que deft la
déclinaifon apparente & Yangle horaire apparent que Fon
doit employer.

p I 27 7. Lorfque Ia planete a été obfervée at égales cliftané
ces avant & apres le méridien , on a une différence double
de la parallaxe horaire; Bt fi les diiiances ne font pas égales,
on a une difference qui eff la fomme de deux parallaxes
d’afcen{ion droites, chacune proportionnelle au iinus defon
angle horaire; ainli il faut divifer cette différence trouvée
dans les obfervations par la fomme des Iinus des angles ho
raires, pour avoir la parallaxe horifontale.; ou, ce qui revient
au meme, P on peut divifer la difliérence obfervée o'u Pargu
ment de la parallaxe en deux. parties. qui 1`oient entr’elles
comme les {inus des diiiances au méridien dans les deux.

obfervations, Gt rfemployer dans l'a formule précédente
qu`une de ces parties avec fon angle horaire.

I 27 8. Il fuliit d’ob{`erver un aiire 2 heures avant Bt 2 U Mit d¢_<1¤¤
°"°‘d""‘°‘*heures apres le paflage au. méridien , pour trouver dans $;1i;’Q

Yafcenfion droite dune planete une difference égale a fa
plus grande parallaxe d"afceniion droite ; car le Linus de go?
étant la moitié du rayon, on a de chaque coté du méridien
une parallaxe qui ell la moitié de la plus grande parallaxe
d’ai`ccniion droite.



Cem methode Si cette methode etoit employee {ous l’equateur meme
§“1;';SdéP€"‘§"“§° elle donneroit immediatement & fans aucune hypothefe ,' C EU.l`€ _ C El . .
imc, la parallaxe horifontale de la lune qu1 repond au rayon dc

l’equateur malgre l’applatiH`ement de la terre ; deft un avang i
tage particuliera cette methode, nous verrons bien-tot
quelle correétion il faut y faire dans les autres cas , ( 1320 );

I 2 79. Je prendrai pour exemple de cette methode les
Obfervations de ‘M. Mara1dirapportees`dans les Mem. dc
l’Ac. pour 1722.Le If Aout 1719,Mars etant fort pres de
l’etoile de g°.`grandeur qui eff at la jambe orientale du ver
feau, M. Maraldi dirigea une lunette de I2 pieds fuivant
le parallele de l’etoile. A 9h 1 8’ du foir Mars fuivoit l’etoilc
de 10/ 1-7” de temps, & 7 heures apres ou le 16 in 4h 2 1’ du
matin, il la fuivoit feulement de 1o’ 1". Mais, fuivan-t les Ob
fervations faites au meridien plufieurs jours de fuite , Mars
devoit fe rapprocher réellement de l’et0ile de 14.” de temps,
deft-in-dire , qu’apres l’avoir fuivie de IO, 17// de temps il
auroit du 7b apres en étre eloigne de 1o’ 3" , au lieu de
1o’ 1” qu’ob{`erva M. Ma-ra-di; donc il y avoit 2” de temps
pour Yargument de la parallaxe; ces 2" doivent etre redui-·
tes en temps, multipliées par le cofinus de la declinaifon
qui etoit 1ig° , divifees par le cofinus de la latitude de Paris
.1.1° 1o’ , Sc par la fomme des Iinus des angles horaires ou
des diflances au meridien qui etoien-t de A1-S0 dans chaquc
obfervation ; & l’on trouve enHn 27,/ pour la parallaxe hori
fontale de Mars , d’oi1 il refulte 1o" pour celle du foleil ; la
diflance de Mars e la terre etant alors {{5 de celle du
foleil.

Methode qui I 2_ 8 O. La methode la plus naturelle 7 our determine:
f;'P¥P‘i& d°’“’* Ob' la parallaxe eil celle qui {`uppofe deux Ogfervateurs tres- Y El €Ll[5. { _ ’ , . \ ,

_eloignes lun de lautre , obiervant tout a la fois la hauteur
d’un aflre dans le meridien ; c’ef’t celle que j’ai employee en
17 5 1 lorfque M. l’Abbe de la Caille etvoit au Cap de Bonne
Efperance , Bc que j’obi`ervois it Berlin en meme temps la
parallaxe de la lune qui n’ayoit jamais ete determinee pa:
une methode aulli exaele.

I 2 8 I . Le cas le plus {imple de cette methode eil celui
Dil l'0n auroit un Obfervateur en O ( Fig. 87 ) 5 (Sc un autrc

en



Me}»€oHex jvbur trozwer la Pam!/axe; 63;
En D ,` qui fcroic éloigné du premier de la quantité OD
égale h peu—p1·es 5 un quart de la terre , le premier étanc en
O obferveroic un afire H5 1’h0rif0n; le fecond écant en D
l’0bi`e1·veroit 5 Ibn zénith: dans ce cas Yangle OH T ou la
parallaxe horifontalc feroit égal 5 1’angle H TE , ou au
Complement de I’arc OD qui ei} I5 difiance des deux 0b{`er
vareurs , ou la dii¥érence de leurs latitudes; car je les {up- i
pofe placés {bus le méme méridien.

Il eft impoilible que les circonfiances locales nous don
ncnt dans la pratique un cas aufli fimple que celui—l5; ainii
lnous allons -voir ce qui arrive quand es deux Obfervatcurs
font 5 une diftance quelconque , .8: l’afire aufii 5 une haue
teur quelconque.

Suppofons comme en 17 SI un Obfervateur B , ( Fi- Fig? Ek
gure 9 1 ) Iitué 5 Berlin , Sc un autre en Afrique au Cap de
Bonne-Efpérance; L 1’aftre que nous obfervions tous deux
en meme temps dans le méridien; (il n’importe que ce foit

récifément au meme inftant pourvu qu’on fgache de coms
bien a du varier Ia hauteur méridienne dans l’interval1e des
deux paffages ) , CLT efi la parallaxe de hauteur pour le
Cap , BLT eft la parallaxe de hauteur 5 Berlin ( 1257 ) , la Argument ag

1* Pa“H""°*fomme de ces deux parallaxes eff l’angle CLB ; argument
total de la parallaxe horifontale; ce feroit leur diiférence
Ii les Obfervateurs voyoient tous deux la lune au midi; ou
tous les deux au nord. De ces deux parallaxes de hauteurj
la premiere C`LTei’t égale 5 la parallaxe horifontale multi
liée par le coiinus de la hauteur apparente au Cap , ou par
e {inus de la diilance apparente au zénirh qui e{’t Yangle

LBA ( 1 2SS ); la feconde parallaxe CLT ei}: égale 5 la paral
laxe horii`ontal_e multipliée paqle Iinus de la diilance LCD
au zénith du Cap ; donc la fomme BLC qui eil 15 parallaxc
totale des deux Obfervateurs eil égale 5 la parallaxe hori
fontale multipliée par la fomme des deux finus des diilan
ces obfervées; done on aura la parallaxe horifontale en
divifant l’angle obfervé BLC Ou Yargument de la parallaxe ` A
par la fomme de ces finus.

1 2 8 2.. Cerre méthode fut auiii employee pour deter
piiner la parallaxe du 1`oleil, ou plutet celles de Mars & de

Tome I. L L 11

On en déduit I;
parallax: horifong
talc.
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Vénus. Le 5 Oc}. 1751 le bord boréal de Mars paroiffoit 5

2 5" 8 au-delfous du paralléle de Yétoile A du verfeau au
Cap de Bonne—Ei`pérance , 33° 55’ au midi de l’équateu1·,
Mars étant5 2 5° o' du zénith; le meme jour 5 Stockholm qui
efi 5 59° 2 1' de latitude feptentrionale , la meme difference
de déclinaifon entre le bord boréal de Mars GL l’ét0ile A du

verfeau paroiifoit de 1/ 57” 7 , & Mars étoit 5 68° 12{du
zénith ;ces deux differences de déclinaifon qui devroient
étre égales , different l’une de l’autre de 3 1” 9. Si on divife
la difference par la fomme des linus desidifiances au zénith,
0 ,4.226; 0,9287 ; ou 1 , 3 5 I3 ;0naura23” 6»para1laxe horie

I1 f¤}1rc¤¤fidé— I 2 8 3. L’0pérati0n précédente fuppofe la terre Parfai
Ligm tement fphérique; mais lorfqu’il s’agit de la parallaxe de la

lune on ne fcauroit négliger Yapplatiifement de la terre; il
faut alors diminuer de quelques minutes les deux dii’tan·
ces au zénith , obfervées , (en fuppofant que le zénith de
1’0bfervateu1: foit entre la Iune Bc le pole élevé); 6: les
multiplier chacune par le rayon correfpondant de la terre
avant que d’emp1oye1r1a iégle précédente.

Fig. pz. I 2 8 4.. Ijellipfe BEC( Nv. Q2 ) repréfente le fphéroidc ?terrefire , Tefi le centre, T1efi l’axe de la terre , B & C
font les deux Obfervateurs que je fuppofe placés fous le
méme méridien & obfervant 5 la fois la lune en L; LBZ
eii la difiance apparente de la lune au zénith, pour l’Obfer—
vateur B , LC { efi: la diiiance apparente pour l’Obferva··
teur C. On calculera les angles /l/IBT, NCT formés par les
perpendiculaires 5 la furface de la terre, en B Bc en C, 6:
par les rayons terreiires BT& CT( Vqy. Liv. XV) ; on
les retranchera des difiances au zénith, & Yon aura les an-e
gies LCD, LBA ou les difiances corrigées dont on fera 5
peu-pres le méme ufage que nous avons fait ci—devant des
difiances au zénith dans la terre fphérique ( 1281 ) ; nom
mons 1 le rayon de la-terre pour Paris qui ei’c d’environ

327 1 1 50 toifes , on aura & Pour le {inus de la parallaxc
h0rif0nta1e5 Paris( l2S4) ; de méme eff IC Iinus de I3



Mekéodes pour oéférwr Lz Pam?/ax!. 6 gf
parallaxe horifontale au Cap , Ig; le linus de la parallaxe at

i

Berlin; ainii le linus de 1’angle BLC= g{in. LCD + gg
{in. LBA; donc TL = {"-$3%-gi- q5 donc $5
ou le finus de la parallaxe horifontale il Paris , fera

. Dans cette formule on fait ufage
des deux rayons de la terre TC & TB dont on trouvera la
valeur dans le XV°. Livre , Bc ci-apres art. 1340.

I 2 8 `Ces trois méthodes qui fervent 21 trouver en
général a parallaxe d’un afire, font applicables a tous les
afires 8c en particulier au foleil & a lalune; il y a encore
d’autres méthodes particulieres a ces deux aiires , telles
font pour la lune la méthode des éclipfes de lune; pour le
foleil la méthode des quadratures de la lune. (Voyez les
Izzjlir. AjZmn. ) , 8: celle des paffages de Vérus fur le fo
Ieil qui eft la meilleure de routes; Yimportance des paral
laxes du foleil 6: de la lune, la multitude des tentatives
qu’on a faites pour les bien connoitre , 8: l’ufage que nous
enferons dans le cours de cet Ouvrage , exige que nous en
Iraitions féparément avec un certain détail.

LPARALLAXE DE LA · LZLNE.

I 2 8 5. LES Anciens avoient une idée bien imparfaite
Hes diilances des planetes 8: de leurs parallaxesg quoique la
lune ffit celle dont il étoit le plus facile de connoitre l’éloi—
gnement , on la croyoit beaucoup plus pres de nous qu’elle ’
neft réellement.

Pythagore jugeoit la diftance de la lune a la terre de La dmamee He
126 mille fiades, (P/in. Nat. 2. 21. ) 8: comme le LaOLQ;°;‘}°'3""E°Ol S i° ° '

ftade étoit d’environ QS toifes. (Vqy. Liv. XV). cette dif
tance ne va pas $1 6 mille lieues, au lieu de So mille que
nous trouvons aEtuellement, d’oi1 l’0n peut juger qu’au
temps de Pythagore 6oo ans avant J. C. ; l’0n n’av0it en··

goée fait aucune obfervation propre il déterminer cette1 ance,

LL11 aj



1 2 8 7. Hipparque, au rapport de‘Ptolémée (Alm.V. II. yi
avoit entrepris par decertaines conjeélures tirées des éclip
fes de trouver les diftances de la lune in la terre ; mais par la
difliculté & l°incertitude de fa méthode , il avoit trouvé des
differences coniidérables dans fes réfultats. Cependant on
voit qu’il jugeoit la plus grande diflance de la lune entre
72 { & 83 demi-diamétres de la terre, Bt la plus petite en
tre 62 Bt 71. Ces limites font établies aujourd’hui de 56 5
64.; Hipparque avoit donc de la parallaxe une idée beau
coup plus exa€ce qu’on me l’avoit eue avant lui.

Ptolémée trouva enfuite la parallaxe de la lune entre
HY & 1° q.1’. Mais Copernic la réduiiit entre-go' Gt 66’;
on verra la-deflus les fentimens de diH`érens Auteurs dans

mon premier Mémoire fur la Parallaxe de la Lune , (Mezzz.
Acad. 17g2.pag. 87 ).

Qluantité dela I 2 8 8. Comme la méthode des plus grandes latitudes
izxc d° lafgél de la lune ei} une des plus avantageufes pour obferverla

arallaxe de la lune , les Aflronomes ont continué d’en· faire
i1i`age auili bien que Ptolérriée; M. le Monnier , en publiant
les Tables de la Lune de Plamftead en 1746 ,· obferva que
cet Auteur dans fes premieres Tables publiées en 1680,
avoit fait la parallaxe horifontale de la lune au temps de fes
moyennes diilances 8c dans les fyzigies, de g8’ 2" Q, M.
Newton de»g7’ go" ; mais par les plus grandes latitudes de
la lune obfervées depuis 7 a 8 ans, il l’avoit trouvée dc
57’ 2”§. (lzyiir. Ajlr. pag. ISS ).Pour moi je l’ai trouvée
de 57' 26 ”, beaucoup plus approchante de celle de Newton,
8: cela par la meilleure de toutes les méthodes , c’ei’t—a—dire,
par les obfervations limultanées faites en l7S2 au Cap dc
Bonne-Efpérance & at Berlin; dont je donnerai le réfultat
ci-apres ( 134.1. ) : on verra que la plus grande parallaxe dc
la lune qui a lieu quand la lune eil pleine 8c périgée, eil
de 61’ i, & la plus petite parallaxe de 54}, la lune étant
nouvelle Gt apogée.

Dei Iapmllixe I 2 8 9. Il ne fuflit pas dans les calculs afironomiques ded l

lgngfudctmc in €0¤¤0ifF€ 13 p31'3.ll3XC l101‘iI`0ntale , il {aut lbuvent en con- i
noltre l’eiTet en longitude; la plfipart des Auteurs qui ont
écrit fur le calc-ul_des éclipfes de foleil, ont employe la
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parallaxe en longitude pour trouver le lieu apparent de la
lune. Quoiqu’on puiife s’en paffer, comme je le ferai voir
dans le Livre fuivant; je donnerai cependant ici la mé
thode la plus sure de trouver la parallaxe en longitude 8c
en latitude avec un exemple détaillé.

I 2 9 0. La Méthode employée par Kepler eff celle du
Nonagéiime; on appelle NONAGESIME le point de Yéclip- Nomgéame.
tique éloigné_de 90 degrés des deux feétions de Yhorifon , at

de Yécliptique 011 des points qui f`e lévent & qui {C COu—
chent; ainli la longitude du Nonagéfime eit moindre de
trois fignes que celle du point a_/cerzdanr, de Z’/torokope ,
( 72 9 ) ou du point orient de l’écliptique , c’eii-a-dire ,
du point {itué a l’h0rif`on du coté de l’0rient.

Soit le méridien 1—1ZL'C(1‘Eg. 93 ), l’horii`on HOBC; F;g_,;' A
Yécliptique L`;/VRTO prife dans Yhémifphére oriental; Ele
point culminant de Yécliptique , c’efi-a-dire , le point qui `

aife dans le méridien , 8: donta1’afcenIion droite ef’t celle
du milieu du ciel ( 701 ). Le point O de Yécliptique qui fe
léve au meme infiant , ef} le point orient, ou l’hor0fcope
(729 ) ; 1’arc ON étant pris de 90 degrés, le point ./V eft le
Nonagéfime; fi par le pole P de Fécliptique & par le
zénith Z on tire un cercle PZNB, ce cercle fera tout at la
fois un. cercle de latitude , puii`qu’il paife par le pole de
l’éclipti_que; GL un vertical, puifqu’il paffe par le zénith : il
{era perpendiculaire in Yécliptique en N Gt a l’hori{`on en
B; 1’arc NB fera la hauteur du Nonagéfime; mais parce
que [VO ef} un quart de cercle & que l’angle B eff droit,
le point O ef’t le pole de l’arc ./VB , 6: l’angle ./VOB qui a
pour mefure l’arc NB eft auili égal a la hauteur du Nona
géiime. Eniin l'arc PZ compris entre Le Pole 6; lg Zéniph
eff encore égal 31 la hauteur du Nonagéfime gear fi des arcs
PJV & Z B qui font chacun de 90 degrés l’0n 6te la partie
commune Z ./V , il reilera PZ égal a ./VB , qui eil la hau
teur du Nonagéfime.

Si l`angle OEC eft obtus , l’arc EO de l’éc1iprique fera
auffi plus grand que 90° ; deft ce qui arrive quand le point
L` ef} dans les fignes afcendans 9, `IO , &c. ou que l’af`cen
Gon droitc du milieu du ciel ef: entre 18 heures Ex 6 heu·»

L L 11
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res , alors le N onagéfime N eil dans Yhémifphére oriental ,
comme dans la Figure 9 3 5 mais quand Yafcenfion droite:
du milieu du ciel eitplus grande que 6 heures GL moindre
que 1 8 , 1’arc E O eil aigu ; le Nonagéiime fe trouve en M
dans la partie occidentale du ciel & de l’autre coté du me
ridien. Tout cela doit s’entendre des pays qui , comme le i
notre , font dans l’hén1ii`phere boréal de la terre Gcmémc
hors des tropiques; car ii le point culminant E de l’éclipti·e
que étoit entre le zénith 6c le Pole élevé , dans les {ignes 9;
&c. Parc OE feroit aigu ; ainii il faudroit dans les préceptes
ci-deH`us prendre les fignes defcendans en général ( 1292 ),
c’eft—a-dire ,‘ ceux ou efl le foleil quand il defcend ou s’é··
loigne du zénith d’un jour a l’autre, 8c n’avoir point d’égard
a ce que j’ai dit de Yafcenfion droite du milieu du ciel.

I 2 9 I . Lori`qu’a un inilant donné l’on veut connoitre
Ia longitude du N onagélime, on cherche l’ai`cenfion-droitc 
du milieu du ciel( 701 ) , ou le point de liéquateur qui ei}
dans le méridien; enfuite Ia longitude du point E de
Fécliptique qui y répond , avec la déclinaifon 8; l’angle dc
Yécliptique avec le méridien ( 598 ). La déclinaifon du
point E de l’écliptique étant connue, on a fa déclinaifon; 6:

renant la fomme ou la différence de cette déclinaifon 6: dc

a hauteur de l’équateur ( 562 ) ; on a la hauteur du point
culminant E de Yécliptique.

Ainii dans le triangle EOC reétangle en C, on connolt Ia
hauteur CE du point culminant 8c 1’angle· CEO du mérie
dien avec Yécliptique dans ce pointela; on cherchera 1’an-e
gle EOC en difant, R : coil CE : : fin. E : coli O; c’efl—a··

Régic p¤ur Ia dire, Ze rayon 4} au ctfzzus de Za éaureur du poim: culmi
N

°` mzrzt, comme Ze faux dc Farzgle dc Feblzftiguc avec [4 l
mérlidierz cj? au cc%`rzus de Za /mu¢eur du jVozzag:§Zme.

I 2 9 2 . On a enfuite dans le triangle OE C cette aurre pro·
ortion}, R : cot. CE : : coil E : cotang. OE ; mais OE efi:
e complement de l’arc ./VE de Yécliptique compris entre

le point culminant Bc le Nonagéiime; ainii l’on aura R :
cot. CE : : coli E : tang. ./VE, ou tang. CE : R : : coli Ec;

Réiilc 'P<>¤;l¤ tang. NE , c’ePr—i1—dire , la tarzgczzre de Za Eauteur du pointIdu °`

culminant qi au rayon , comme Ze cq/Zrzus de ang];
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He Feblzftique avec Ze méridien di d la tdrzgente d’urz
arc , qu’i1 {aut $0€1ccr 5 la longitude dp point culminam E,
ii _cc point cit dans lcs {igncs afccndans pris cn général 8c
rctranchcr dans lcs iigncs dcfccndans pour avoir la longi
tudc du Nonagéfimc N ( K l°ExempZe art. 1303 Les
fignes afccndans pris cn général font ccux dans lcfqucls lc
folcil fc trouvc quand il fc rapprochc du zénirh , ou que fa.
hautcur méridicnnc augmcntc d’un jour in Yautrc; ainli uu
Pays dc la tcrrc Htué mémc dans l’hémil`ph€:rc boréal 51 1o
dcgrés , aura lcs figncs afccndans dcpuis lc Capricornc juf
qu`5 26 dcgrés du Bclicr; 8: dcpuis lc Cancer ]ufqu’é 4 dc
grés de la Vicrgc.

Cc font ccs {igncs afccndans pris cn général qG’il faut
`cmploycr dans la tréglc précédcntc; & il {aut rc&iHcr ainfi
lc paifagc dc M. dc la Caillc , (pag. 389 Zig. 2 1 ); ou il dit
qu’on ajoutc au point culminant lo{/Que ce _poz`zzz M dazzs
Ic premier K dans Ie dernier quart de Z’e'c/zkszigue. Ccla
rfcfi vrai que pour lcs Pays {itués hors dc la Zone togidc.

I 2 9 3 . Quand on a la longitude du Nonagéfime & la
longitude de la lune , on prend leur difference qui ei} la dif
tance de la lune au Nonagélime; cette diH`érence jointe
avec la hauteur `du Nonagéfime & la latitude de la lune fufi
fit pour trouver la parallaxe de la lune en longitude 6: en
latitude : voici des formules aH`ez commodes pour cet effet. `

Soit L le lieu vrai de la lune ( Fig. 93 ), 5`fon lieu ap
parent dans le vertical Z L5` , PLR le cercle de latitude
qui paffe par le lieu vrai de la lune , PST celui qui paffe par
le lieu apparent; LR eft la latitude vraie ; 5Tla latitude ap
parente, Sc ayant pris P1 égal a PL, l’arc IS efi la parallaxe
de latitude; Parc RT de Yécliptique ei} la parallaxe de lon:
itude. g

Si l°on nomme Iv la parallaxe horifontale de la lune,
on aura la parallaxe de hauteur L .S` égale E1 p fin. ZS,
( r2g9 ) ; dans le triangle re&iligne re€cangle IJL on a
IL = SL fin. J; done la parallaxe de longitude TR =
P`

( 593 ) ; on a aufli dans le meme triangle I.5`:
IL cot. S=p. fin. ZS. {in. Scotang. S. C'eI’t la parallaxe de

Expreflion dc
1a Parallnxe en
longitude.

Fig. E36
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latitude; il faut faire évanouir 1’angle J dgs deux exprefq
lions précédentes.

Dans le triangle PZ J` l’on fuppofe connus deux cotés
8: 1’angle compris , fqavoir , PZ , PJ` or l’angle P , c’eI’t»a—¤
dire ,-la hauteur du N onagéiime , la diflance de la lune au
pole de Yécliptique Bt fa diilance au N onagélimeg on a donq
par la Trigonométrie fphérique , ( Voyez Liv. XXIII. ) , `

Gnu

y la tangcmc dc langlc S = cot. Pz. fin. PS — coil P. coil Ps.
cot. PZ. {in. PS. — coiZ P. coli PS. Ou I3 cotangente
multipliant le numérateur & le dénominateur par tang. PZ ,' °

fin. PS.-coil P. c0C PS. tang. PZ.
J._ OH 3. COI. _ 1 , CCCEC V3 CLIE

multipliée par p. fin. Z J`. lin. J} donnera oelle de IJ`, pas
rallaxe de latitude =

p. fin. PS. fin. ZS. {in. S. - eo[`LP.cofZ PS. fin. ZS. fin. S tang. PZ
{in. P tang. PZ

2

mais.-IIB. I $@%;, fubltlfuanf CCHG VEICLII dan;
Yexprqaflion de la parallaxe en latitude I J`, on aura
p, fin._PS. fin. S. iin.PZ. lin. P.__ P. coil P. coil PS. fin. S. egg. PZ.Iin.PZ.fin.P

fin.P.tang.PZ.iin.S fin.P.@iPZ.fin. S
i effaqant tous les termes qui fe détruifent , la formule fe ré··

Eduit a;%%—p. coiZ P. coiZ PJ`, fin. PZ ; Gt mete
tant coll PZ 5. la place Cle elle devient =p.fin. PJ`.
coli PZ. e-p. coll P. COC PJ. fin. PZ, mais on aco£PZ-4
En. PZ

tang. PZ · . & lin. PJ` = tang. PS. coli PJ` · ami] l’on ourra ’ ‘ ·‘ ’ P ·
'1

la mettre fous cette forme,p. coli PS. {in PZ (J?l5;.2;·_ ·· ·rang. PZ

coli P ) ; c’ei’t la parallaxe de latitude.
-1 2 94. Pour trouver la parallaxe de longitude TR , ori

il‘°'Sreprendra fa valeur donnée ci—deH`us , TR :!§%
`i`& fubilituant pour fin. Z J` fa valeur—L;§~g, on a pour

&`Pi`la parallaxe de longitude{%]¥-g.
I 3 9 A la Place des lettres 1*,01-15 P0l·}V0¤$ m€§f1'¢l€$ ` ` i ‘

chofeq



64. 1

chofes qu’elles expriment ; par exemple , coli PJ` ef’t la
meme chofe que le iinus de la latitude apparente S T;
lin. PZ ei} le iinus de la hauteur du Nonagélime ( 1290 )‘;
l’angle , P ou NPT, ei} la diiiance apparente de la lune
au N onagélime , puifque cet angle cit mefuré par l’arc TN
de Yécliptique compris entre la lune 6: le N onagélime; ainfi
les expreilions précédentes de TR & de I5 , fe changeront
cn Callcsfci Z Par. longit __=-par. hor. lin. d1l}.;;\;’lT§.’;iH· haut. duNo11.i

par. lat. = (ggggiji-bmcofi dill. au Non. ) ( par. h0ri£
lin. haut. du Non. Hn. latit.

I 2 9 6. Si lon nomme p la parallaxe horii`ontale Z la
latitude apparente , d la diitance apparente de la lurie au
Nonagélime , /z la hauteur du Nonagéfime ; on aura la pa

°

rallaxe de longitude = ?%%8: la parallaxe de latitude
. lat

. ·.:p{in./zfin. l(% —c0Ii d).
1'°l"%]9_'7. Cett: ixpreflion fe réduit it celie-ci encore

plus commode pour Yufage p. coil /z coli Z-}: fin. [lin. /z
cofi d, parce que lin. lcot. Z=co£ Z8: = coli /1; je
dis qu’elle eft plus commodc , parce que dans la premiere
opération ( 1304 ) , on fe contente, ii“1’on veut, de la pre
miere partiep coli /1 coii I, 6: meme dep coli /z; en fuppo

l`ant{ dgif , il n’y aque ?; ou tout au plus 1 g" d’erreu1:g fa cram re ans cette uppo 1t1on.
I 2 9 8. Ainli la formule ( I2 97) qui exprime la paral—

.1axe de latitude , ei} compofée de deux parties ; la premiere
partie qui eftp coli /r coli .l ne dépend point de la diftance ,
de la lune au Nonagélime,& c’ef’t la partie principale de la

arallaxe en latitude; dans le calcul des éclipfes de foleil
a latitude de la lune étant extrémement petite, {on colinus

eft fenfiblement égal au rayon ou a l’unité; ainfi l’on a pour

lapremiere partie de la parallaxe en latitude p coli /r , c’eii· p,€m;m Pa,diI 21- re , qu’1l {`ullit de mu/ttplzcr Ia parallaxe /zortfmta/e de ¤¢ ii¢}¤ Pifralllxcen wmd°°
ja [une par Ze cq/`uzus de Ia hauteur du N omzgeyime , pour
gvoir Ia paralluxe dc latitude ci —trés—peu-Jvrés.

_1 2 9 9. La feconde partie dc la parallaxe en latitude eff
Tome L M M m m



{in. I. lin. /i coli dg mais elle eil toujours tres—petite, parce
que le iinus de la latitude de la lune qui ei} un des faéteurs, ’
eft a peine un dixieme de lunité, lors meme que la latitude
de la lune eil la plus grande , Gt il devient comme nul dans
les eclipfes de foleil ou la latitude n’eft jamais que d’un
demi-degre , 6:; fin. Z environ un centieme.

I 3 0 0. On peut encore iimplifier cette feconde partie
de la parallaxe en latitude , en confiderant qu’elle eit egale
a la parallaxe en longitude trouvee ci-deffus ( 1296 ) , mul
tipliee par le {inus de la latitude de la lune, 6: divifee par la
tangente de la diilance au Nonagefime ; en eH`et, fi la paral·

£laxe de longitude ef’t egale 5. ?E£—f¥ , ou {implement
p lin. d lin. zi dans les eclipfes , on 3,17 = , fubfti
tuant cette valeur de p dans l’expreiIion,p {in. /z fin. I coli rz',
elle deviendra = ?l“i£’i§£ ; mais gg=.cotang. dl

Sccpnde partie donc on a par. long. {in. Z cot. rz', pour la feconde partie deV 1"’
;Z;§Q_u“‘°°" la parallaxe en latitude dans les eclipfes de foleil que l’0n

doit retrancher de la premiere partie p coli /z trouvee ci
deiTus( 1298 ) ; ii ce n’ei’t dans le cas ou la diftance appa
rente de la lune au N onageiime dt fa diiiance apparente au

ole elevé de l’ecliptique font de _dii¥erente efpece , deit
a—dire, l’une aigue & l’autre obtufe; car Qalors la feconde
partie de la formule eff additive , parce que lin. I ou coli af
changent de ligne des lors que la latitude de la lune eft me
ridionale , ( en fuppofant l’Obl`ervateur dans nos regions
feptentrionales )·; ou que la diftance au N onageiime furpaife
90 dcgrés , il pourroit y avoir quelque difliculte pour le
cas ou la lune feroit Iituee entre le pole Gt le zenith; mais
ceux qui feroient embarraffes dans ce cas-la, pourroient re
courir at ma methode des angles parallaetiques dans laquelle
je detaillerai tous les cas ( 1 goo ).

I 3 0 I . Cette {`econde partie de la parallaxe en latitude
doit étre multipliee par le cofinus de la latitude, fi l’on
veut avoir egard it la latitude de la lune ; il eft necefiiaire d°y
avoir égard dans les eclipfes d’etoiles fixes par la lune , car
la latitude pouvant aller at 6 degres, on pourroit commettre



64,;Paraflaxe de Longitude.
imc crrcur dc zo" dans ccxrains cas fur la parallaxc , cn
fuppofanc lc coiinus dc la latitude égal au rayon.

1 3 0 2. EXEMPLE. Lc 6 Avril 1749 j’obfcrvai l’immer
lion d’Antarés a 1** 1' zo" du matin; jc chcrchcrai pour cc
moment la parallaxe de longitude 8: de latitude. J e {`up
pofe qu’on a deja calculé pour cet infiant le lieu du foleil ,
& celui de la lune par les Tables; 8: qu’on cormoiffe la.
hauteur du pole avec Yobliquité de Yécliptique.
Lieu du foleil par les Tables de Halley , o‘ 17° 19' ro"
Lieu de la lune par les Tables de Halley , 8 5
Latitude auilrale de la lune ,
Obliq. de l’écl. fuppofée pour ce temps—la. 23
Hauteur du pole du lieu de l’ob{`ervatio¤ , 48
Hauteurde Yéquateur ,
Afcenlion droite du foleil calculée ( 607 ), 1 g
Le temps vrai 14.* 1’ zo'? réduit en degrés , 195
L’ai`cenlion droite du milieu du ciel ( 701 ) 2 1 1
Ou en en retranchant 180 degrés ,
La déclinaifon méridionale qui répond a

cette afceniion droite (•5 98)
L’angle de l’éclipt. avec le méridicn quire

pond a la méme afc. dr. 3 1° 17’ 4q."(g98},
La longitude qui répond a la méme afceniion

droite ( 5 98 ), ou la longitude du point de
l’écliptique qui eil dans le méridien , ( di
minuée de 1 80°) ,

Ou en y aj.o€1tant 1 8o°, comme on les a otés

I2

262

47
28

$7
20

33 32

20

10

4%

4%

44

3%

7 3 32 3 ide il’ai`cenlion droite ,
La hauteur de ce point culminant de l’éclip

tique, ou la difference entre fa declinaifon
1204-2/ 4-2,/ &la haut. de l’equ. 4-109/ 50" 28 27 8
On prendroit leur fomme ii la declinaifon

du point E etoit du cate du pole élevé.

I 3 O 3 . Le rayon ef: au linus de 700 6’ 4/’ qui eii: l’an— Fig. 9;,
le CEO ( Fgg. 9 3 ), comme le colinus de la hauteur du
point culminant 28° 27/ s" eil au colinus de la hauteur du
Nonagelime ou de l’angle NOB ( 12 91 ), qui fe trouve de

MMmm§



644. ASTRONOMIE,·L1v·; IX.
34,° 14/ rz'?. On chcrchcra cn mémc temps lc logarithm:
du Iinus , &c on cn étcra cclui du coiinus , pour avoix cc:
Jui dc la tangc·ntc.. On. fcra cnfuitc ccttc proportion; la
tangcnte dc la hautcur CE z8° 27’ 8" ci} au rayon, comme
lc cofinus dc Yanglc E: 7o° 6’ 4/’ cit 5 la tangcntc dc
l’arc NE dc Yéclipriquc, compris cntrc lc Nonagéfimc Gt lc
méridicn, cct arc fc trouvcra dc 3z° S'; étant oré dc Ia
longitude du point culminant 7s 3° 32' gr" , puifque la lune `
eff dans les Hgnes defccndans ( 1292 ) ,il donncra ld longi
tude du N onagéfime 6* 1° 2g' 2”. Voici l’ordre. Bc la difp0··
Hrion du calcul.

T`. l‘ongi‘r. 17¤- 1 g' ro" 9,28
Co£obI.ccI. 23 2g
Tang.;1{c.dr.§1;· ;7
T.v1·.cndeg.1gj‘ _2o
Somme ,2 Er;
Sinus de, 3 1
Tang. 23,
Tang. I2
Haur. equar. 4.1
Haut. de E 28
Colin. 3 I
Sin.

Col'. ang.E. 70

28

28

44

44..
4+

49z 9J 1..·'J/ S
9.962486;
9»=1s6·i¤-y¤

6tez 180

9-71554*71
26277+s 1
93 53 2902

8, ou du point culmin.
4+ 9»9ar7¤6
23 9,6002296

4- 96319412

_ _ I Longituoe du point culminant E.

cotang. 3 1° 17’ 44" 10,21616;;
co£obl.ec1. . . 9,9624.86;

c0r.1ong.E33 32 3 10,1786520

fin. E 70 6 4
co£haut..N 28 27 8
coli H. non. 34. 14 12
6rez du log. {inus
re{}e1og.tan.34. 14. 12
c0fin.E 70- 6 4
61eztan.CE 28 27 8 9,7339003

rang. NE 32 8 1
1=2 8* 1** ou

p»97s264¤
9»9¢1·+¤95¤`

9»9 I73 S90
9»7YO2O9T

9,83 28;cQ~
963 1941 2

0 0/ /19’798O+O9`
. .. . . 73323

l)ii’{éren.ce,,,ou longitude du-Nonagé{imeN. . . . ?—1d24 2
I 3 O 4.. Connoiilhnr le Nonagélime Gt fa hauteur, nousii

gllons chereher les parallaxes. de longitude & de latitude
( 1298 Kjiziv. ).

Premier- gaieui Logarithme de la parallaxe horiii ;7’ 16" ou
61//qu ‘ZpPIOXlmHr ¤Dl'l•.

Log. -{in. de la hauteur du Nonagéfime
Log. fin. de la difcance dc la lune au Nonagé

Gmc 64.° 2’

20Long. du coli. de latit. vraie de la lunc 3 4.7
LOQ. de; 29" L" parallaxe; de log, E1 peu-pIéS ,

3) g‘3·60g3 Ii
9 7 7`S°2O9‘E·

9 a 9937813i

3 . 24·OO‘1·S8‘

9 » 999¤4·97;
_ 34 24_OQQ6·Ii



64;Paralfaxe Je Lorzgitudé.
Ou ajofxtcra ccftc parallaxc avec la difiancc vraic dc la

Iunc au N onagéfime 64." z' parcc quc la lunc cii Plus avan
céc quc lc Nonagéiimc, & 1’0n aura la difiancc apparcncc
64** 3 n' 1" qu’il faudra employer dans le calcul dc 1’arci—
cle 1 305.

Logarichme de Ia parallaxc horif g7" 16” 3 , g360g3 r
Log. coi de la hauceur du Nonagéiime 9 , 9 l73 $99
Log. de 47’ z L" parallaxe de larirude a peuj

3:4534*30Pres

On aj0f1tera cette parallaxe avec Ia latitude vraie 3°4,7’ zo",
parce que la latitude de la lune eil oppofée au pole élevé
cle Vécliprique,. & l’0n aura la latitude apparente 4° 34’ q.1”,
qu’il faudra employer dans le calcul fuivaur pour plus
d’exa£’citude.

I 30 j. Logar. de la paarall. horifZ 34.36"l 3 , 5360531 Second calm mP°x“&'Log. {in. de haut. du N0¤ag.~34.° i4' iz" 9 , 750-2094
Log. {in. de laidifc. apparente de la lune au

9 ,9:;;+9+N¤¤¤géG¤¤¢, 64- 2 ¤»·
3 , 241 8 1 20

Otez le log. coli de latit. appar.; 4.° 3_4'41"“ 9 , 9986121
Refte le log. de la parallaxe de longitude plus

’ "'

exa&e 1750" 6, ou z91o6

Log.. p. .~ . . 3,.53 60531 Log; p. . .
Log. coil h. . 9,9 I 73 590 Log. {in. lar.
Log. c0L Iatit. Egii 6 1 2 1 Log. {in. h.

'283 I” ,_=5· _ 3,4;2O242 ` LOg•COl;d1l13PP.
Premiere partie de la. parallaxe 66”, 4 .

en. latitude. Seconde Partie.

3 J 24:31999

26*260:2 I
8,9020962
9»7S¤2O94·

9»6·2 2 7r :6
1,822073]

Ces deux parties die la formule étant ajofitées eni1=:mb.le
parce que lin. I Gt coil cf ibnt de méme efpéce ( 1300 ), on
aura exaélement la parallaxe entiere de latitude 2897// 9 ,
cu 4s' 1 8".

L’on verra l`uf`age de ces parallaxes de longitude Gt de
latitude, dans le calcul des éclipfes ( 1492). `

M.M m m
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TABLE pour trozéver [ef N ouagfme avecfz hauzeur,
_/bus le para//ele gig _gi{{;s;

Afcénfionl dxditc
du milieu du Cicl.

H. M. | Dcgt.
O O

O 20

O 4-O

I O

I 2O

I 4.0
2~ 0

2 20

2 40

3 2O
3 40

4 20

4 40

IO

IO

IO

II

II

II

I2

2O

2O

20

20

20

20

IO

20

35

45

55
60

75

80

95
100

10j
IIO

II;
120

I2f

130

135

14.0
I45
1jO

155
160

16;
170

175
180

Longitude du
Nonagéfimc.
S. D. M.

0 24 30
0 28 I6
I I

1 5 39
1 9 19

1 12 ;6
1 16 gg
I 20 IO

1 23 46
I 27 22

2 0 58
2 4 35
2 8 12

2 II

2 lj 27
2 I9 j

2 22

2 26 22

0 0

2 28
7 17

10 55

14 33
18 11

21 4.8
25 25
29 2

2 38
6 14.
9 50

13 27

20

28

21

44

'DitFér.` ||Hhurc¤r du
Nonagel]

`

D.MT|I D. MT

6 II +§ 2234
48- 6343

340

34-0
337
337

337
226
226
226
337
337
337

228

39

37
37

37

37

37

37

43

49 5g
51 29
52 4
5-1- 22

55 59
57 18
58 22
59 40

60 41
61 3;
62 23
62 -1
63 38
6-1- 4
6+ 22
6-1 2+
64. 38
6-1- 2-1
64. 23
6-1 -1

62

61

60

59

57
55

54

49

35

18

59

34

O0

20

DiH*`ér.

D. M.

1 46
1 44

39

35

54

34
26

11

11

026

034
04.1

35
39

44



6+7 I

Suite de Ia TABLE pour trouver Ie Nouagqyime avec
fz hauieur, [bu.: Ze pargzllelide Paris.

Afcenfion droitc
du milieu du Cie].

I2

16

18

20

21

22

2O

20

20

2O

Dcgr.
180

18;
190

*95
200

20;

210

21]
`220

22;
230

ll iQ

2O

20

2O

20

20

2O

275

24.0
24-F
2jO

2>'>'
260

26;

270

280

28;
290

Z9}

300

305
3 10

315
320
325

330

335

JO- I _3;

Longitude du
Nonagéiime.

I0

10

IO

IO

II

II

II

II

II

¤ls+sg<>
2<>I2s<>n°
4¤|sss|¤

2+ <> I s6¤ I 0

2I

2I

II

28

IO

21

IO

18

I2

16

20

22

16

43

12

55

39
55

59

Différ. |IHau:cur du

*4410

I4: +5
20 4

25 5

D. M.

QSI10

O10

I46 10
12

21

4-3

35

4*3
4-+

54
01

18

43

*1-7

16

49
26

26

49

16

47

43

18

N0nagé[Z
DA

44

34

28

26

21

20

18

18

20

21

26

20

43
45

45

41.

57

18

53

53

18

57

28 ;0
30 47

32 4.6
34- 4-5

26 41

44

43..

20

Diifér.

D. M.

53

57

59

59
57

53
49

43

34
22

11

53
22

11

11

53
11

22

34

43

53

57

59
59

59

57

53



3 0 6. Pour abreger toutes les operations des art.
1 ;02 Bt f`uiv. j’ai calcule la Table precedence du N onagee
lime & de fa hauteur , pour la latitude de Paris , dont la
forme eff encore plus commode que celles de Kepler & de.
Riccioli; elle ne f`uppof`e que l’afcenfion droite du milieu
du ciel (701 ). Par exemple, le 6 Avril 1749 at 14** 1’ 20%
de temps vrai , la fomme du temps vrai reduit en degres GC 
de l’ai`cenfion—d1‘0ite du foleil , eff de 2 l10 17% ( 1302 ) ; on
regarde la Table precedente vis-va—vis de 2100 ou de 14** o' ;
& ayant pris les parties proportionnelles, on trouve 6= 1° 24'.
pour la longitude du Nonagefime , Esc 34° 14’ pour la hau—
teur du N onagefime a Paris, de meme que dans les Calculs
Précédcns ( 1.303 ).

Cette Table fera d’une grande commodite dans tous les
calculs, ou l’on voudra fgavoir promptement & a-peu-pres
la parallaxe de longitude 6: de latitude ;l’af`cenfion droite
du foleil en temps eff toute calculee dans la Connoiffance
des Mouvemens Celeffes , car elle eff le complement 5 24*1
de la diffance de Yequinoxe au meridien.

QEQUATIONJ DE LA PARALLAXE
de Za Lung dans Ze Ipheroide applari.

I 3 07. LA TERR12 aynt la figure d’un fpheroide api
plati vers les poles, comme on le verra dans le XV? Lie
vre; les diiiferens points de la terre ne font pasza lafméme
diffance du centre, Ggla parallaxe horifontale de la lune ,
qui depend de la diffance qu’il y a du centre de la terre 5.
la furface , ne fgauroit étre la méme dans ces dilferens
points.

Amurs qui Om Depuis long—temps , les Affronomes ont vii que 1’appla—
parledetcséqua- tiffement de la terre qui eff de 5;, pouvoit produire fur la "°n°'

parallaxe de la lune une erreur d’environ 1 8 ou 20,/ : il etoit
done important d’en faire ufage dans les calculs. Newton
confidera le premier cette difference des parallaxes de la

lune ( Prim:. L. III. p. 27 cor. IO , ) de uis ce temps-lh RM. Manfredi , le P. Grammatici , M. dc laupertuis dans
fon Traité
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Equation: de la Parallaxe He Ia Lunei 649
Ton Traité de la parallaxe de la lune; M. Euler , dans les
Mémoires de Berlin pour 1749 5 Gt M. de l’Ille ( Meh;.
Ac. r 7 g-;,_p. 490 , ) donnerent des Méthodes pour en tenir
compte dans les Calculs Ailronomiques.

I 3 0 8. Toutes ces Méthodes étoient fujettesa l’incon-4
vénient d’une extréme longueurg elles exigeoient une pré

cifion fcru uleufe & fatiguante dans le calcul trigonomé— letrique , Gt s Aflronomes n’avoient jamais employé cette
coniidération de l’applati{l`ement de la terre dans le calcul
des éclipfes , jufqu’au tems ou je donnai dans les Mémoi
res de l’Académie pour 17g6 , Bt dans la Connoillance des
Temps pour 1762 , une Méthode Bc des`Tab1es d’un ufage
extrémement commode , dont je vais expliquer la conii
truétion Bc les principes. T outes les autres Méthodes
étoient bonnes pour étre appliquées a un exemple5 mais je
fuis tres-fur qu’aucun Ailronome ne s’en étoit fervi deux
fois. L’objet que je me propofai dans ces recherches fut de
renfermer l’eH`et de l’applati{Tement de la terre dans une
petite équation , qui ne changeroit rien a la méthode or
dinaire dc calculer les parallaxes , 6c qui pouvoit fe pren
.dre fans aucune partie proportionnelle , ou fc négliger {ui
vant les cas.

I 3 0 9. L’ellipI`e POE (Fi . 94. ,) repréfente un mé- gridien de la terre , P le pole élevé , Ole lieu de l’0bl`erva
teut , ON la verticale ou la perpendiculaire a l’horil`on Gt in
la furface de la terre en O 5 C./VH la ligne horifontale 5 CON
Yangle de la verticale avec le rayon CO , qui ell 5. Paris d°envi
ron 19, (134.1), Gtque j’ap,pelle rz, La perpendiculaite O./Veft
fenliblement é ale au rayon CO , a caufe dc la petitelTe de
1’angle CON ja parallaxe qui auroit pour bafe ON feroit:
plus petite d’une cent millieme partie _que la parallaxe hori
fontale , qui a pour bafe CO 5 mais on peut négliger ici cette
diiTérence, qu.i ne va qu’a un vingtiéme de feconde. SE
1’obi`ervateur O étoit Iitué en N, il verroit encore la lune
dans le méme vertical ou il la voit du point O, Gt au me
me point d’azimuth fur l’horii`on5 mais cet azimuth eil diifé
rent de celui qui auroit lieu fi l’on obfervoit la lune du cen
tre C de la terre 5 les rayons menés du point C Gt du point O

Tome L N N nn



pmuaxc jviufqua. la lune , font un angle que fappelle la Pants
d’¤4i¤¤¤¤h• LAX}; D’AZIMUTH· Si le rayon. dirigé vers_ la lune eff per

$<>¤

endiculaire in CN, cette ligne CN fera la fous-tendante
ou la mcfure de la parallaxe d’azimuth ; Bc fi 1’on appelle p
la parallaxe horifontale qui répond au rayon CO ou ON ,
l’on aura 1 ou CO : lin. aou CN: zp : parallaxe d’azimuth;elle
Tera donc = p fin. 4 , la lune ayant 9o° d’azimuth.

I 3 I 0. Si la lune s’é1oignevcrs le nord Bcque fon azimutlifoit moindre que 9o° , l’ang1e dont CN cit a bafe , devien··
dra plus petit. Soir CN ( Hg. QS , ) la meme ligne tracée
féparément , Bt qui s’étend horifontalement du midi au
nord depuis le centre de la terre jufqu’a la verticale ,;
CMR le rayon dirigé vers le point de l’horifon ou la lune
répond & qui marque 1’azimuth de la lune égal 5. 1’ang1e
N CM ; la perpcndiculaire NM fera la mefure de la paral
laxe d’azimuth, au lieu de CN 5 mais MN = CN fin. N CM,
donc la parallaxe d’azimuth , qui étoitp {in. a , deviendra
p {in. a. {in. { : c’efi la valeur générale de la parallaxe d’azi-r
muth la lunc étant 5. 1’horii`on.

I 3 I I . On verra dans la fuite que I parallaxe d’azi-4
muth employée dans le calcul des éclipfes , doit étre me
furée fur un arc de grand cercle , tiré par le centre de la
lune perpendiculairement au vertical ; ce petit arc ne
change point par la hauteur dc la lune ,_parce qu’il cit
formé dans tous les cas par la rencontre des lignes CL 6cML

¢>¢P*¢m¤¤ 'qui vont fc réunir a la lune;ain{ila parallaxc d’azimuth a lad
°° hauteur de la lune fera encore p {in. a fin. {_: on en vcrra.

l’ui`age dans lc calcul des éclipfes , ou je me fervirai de la»
difference d’azimuth pour trouvcr la difiance apparente
des centres ( 1 g1 1 ).

I 3 I 2.. Pour épargner aux‘Afironomcsle calcul de1’a
zimuth , j’ai dreffé pour la latitude de Paris deux Tables ;
( Comm:] des Temps 1760 ,» 1761 , Mem. Acad. 1-7g6, )
qui fe rapportcnt a la déclinaifon de la lunc Bt E1 fa diiian—
ce au méridien , ellcs contiennent la parallaxe d’azimuth;
Gt la correélion de la parallaxe de hauteur dont je parlerai
ci-apres , Bt peuvent fcrvir dans prefque toute 1’Europe ,
fans qu’il y ait d’crreur feniible. Au reite , comme il fufiit de



Eguaziom Je la Parallaxc de la Lum. 6; 1
prcndrc Yazimuth fur un globe é z 0u 3 dégrés pres, ccla
n’ajo€1rc:0it rcfquc aucunc difiiculté au calcul des parale p
{axes , quandmeme il faudroit Ie calculer.

I 3 I 3 . Cecce parallaxe d’azimuth encraine un Eetit chanégemem dans la parallaxe de hauteur. En eH`et, fi 1’o fervateur
écoic {irué en N ( Fig. 94 ) , Ia parallaxe de hauteur fexoi: me
furée par ON, 6c feroit p c0£ h, fuivant Ia regle ordinaire;
mais Ia hauteur vraie vf1e du centre C de la terre eff un peu
moindre , fi Ia lune ef’c au midi du premier vertical; & un
peu Plus grande {i la lune ef’c au nord ou du cété du pole
élevé , puifque le rayon tiré du point C, GL celui qui eil tiré
du point N n’ont pas la meme inclinaifon ; il faut donc fai
re une correétion a la parallaxe de hauteur trouvée par la
regle ordinaire.

I 3 I 4.. Soit L ( Fig. 9; ) , la lune hors du méridien;
CLM le plan du vertical dans lequel fe trouve la lune , en
forte que l’angle LCM foit la hauteur de la lune vue du
centre de la terre ,1a ligne CM étant 5. la fois 6: dans le plan
de l’horil`on , 6: dans le plan du vertical de la lune : foit auili
lc petit arc NM perpendiculaire fur CM ; la hauteur de la
lune Vue du centre C de la terre ell plus petite que la hau
teur vue du point N, de la quantité de l’angle CLM ; en
effet , puifque le petit arc NM eil perpendiculaire fur CN, il

l’eit auili fur LM, parce qu’il ef’t néceifairement perpendiculaire au plan du vertical LMC, Gt a toutes les ignes ti
rées au point M de ce plan: ainii les lignes LM Sc LN font
fenfiblement égales; le point M eft donc placé de la meme
fagon Gt 5 la meme diiiance de la lune L , que le point N ;

done la hauteur de la lune v£1e du point N ou du oint M Eci} parfairement la meme. Mais la hauteur de la ine v€1c
du oint Mui eil l’anle LMRcit lus rande ue l

p, qg, gqa hauteur vfie du point C, qui eil l’angle ECM, de la quan
tité de l’angle CLM, parce que dans le triangle CLM, on
a l’angle extérieur L/VIR égal aux deux intérieurs pris en
femble LCM, CLM; donc la hauteur de la lune vue du

point C eitplus petite que la hauteur Vue du point N,de1aquantité C M.
I 3 I j. Lorfque la lune eft hors du méridien , cet ani

N N 11 n ij

Corrcfiion de la
para1la.x€ dc hat;
rcur.
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le CLM eil plus petit que lorfque la lune eil dansle mer?
diem , Gt cela dans le raport du coiinus de Yazimuth au
prayon. En effet , lorfque a lune eil dans- le méridien , (Tup
pofant que fa hauteur St fa difiance foient parfaitement les
mémes que dans le cas précédent ) , le point M tombe en
N, l'angle LCN ef} la hauteur de la lune; car il faut con
cevoir le triangle CLM relevé en lhiriperpendiculairement
au—deH`us du plan de la Figure. Si l’on··examine dans ces
deux cas la valeur de Fangle CLM, on verra que l’ang1e
CLM a-pour bafe la ligne CM, 8: que dans le méridien il a
pour bafe la ligne·CN; comme tout eil égal d’ailleurs, foit
la difiance CL , foit Pinclinaiion du rayon CL fur la bafe
CN ou CM, il faut néceffairement que ces angles foient em
tre eux comme leurs bafes CN 8: CM; mais CN ei} a.CM,
comme le-rayon eil au eoiinus de l’angle NCM qui eil l’a
zimuth de la lune; done la dii}`érence CLM entre les hau
teurs de la lune vfies du point N Gt du point C, quand la
Iune eff hors du méridien , ef’t a cette méme difference
quand la lune eil dans le méridien , 51 hauteur égale , com
me le cofinus de l,3Zl.111l1tll eff au rayon.

1 3 I 6. Puifque nous avons démontré que l’angle.MLC,
lorfqu’il-eil le plus grand, eil égal at p lin. a( I.309)§lll,O1'!.
nomme { l’azimuth- NCM, on aura cette proportion i

Valqurdeeette colin. {:: p {in. az CLM; donc`l’angle CLM eil égalap;.
’°“°&*°¤· {in. ez. colin. {, multiplié par fin. fn 21 caufe de Yobliquité de

l’angle LCR fur la bafe C/VI, qui diminue l’angle CLM dansx
Ie rapport de MJ` qui ei} égal it MC Iin..£..

Cette correction de laparallaxe de hauteur ei’c additive
E1 la parallaxe calculée pour le pointrN, lorfque la lune eil:
entre le premier vertical Gt le pole élevé ; dns tous les inu
tres cas , on la retranche de la parallaxe calculée par la
méthode ordinaire, 6: l’on a la véritable parallaxe de hauteur
dans le fphéroide applati. Je donnerai dans le Livre i`ui—
vant une Méthode pour calculer les éclipfespa1·les‘feu-z
les parallaxes de hauteur Bc d’azimuth;~c’eit ce qui m’a de
terminé a expliquer ici ce qui concerne ces parallaxes.

I 3 I 7. Quand on calcule la parallaxe de hauteur pat
p h formule R colin. /i.( iz gp`) , on fuppofe lc centre de la.
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terre en Nfur la verticale ON, 6: l’on trouve la difference
entre le lieu vu du point O 6: le lieu vu du .oint N, avec
laméme parallaxe horifontale , qui a pour Eafe ON égale
ii OC, foit fur la terre fphérique ,.foit dans le fphéroide;
mais comme c’ei’t au centre C qu’il eil néceilaire de réduire
le lieu de la lune , on eil obligé d’6ter. cle la parallaxe p col}
Ma eorreétion p. lin. a. lin. /1. coli 4 , qui devient additive
quand l’azimuth compté du point du midi ou du point op

pofé au ole élevé ef’c plus grand que 9o°: on trouvera leune Tablcle cette équation dans les endroits cités (1; 12);
Ainii nous fommesparvenus fur la terre applatie , com-;

me fur la terre fphérique., ii réduire au centre C de la terre
le lieu vi`1. du point O , par un petit changement at liauteur
6: d’azimuth; voyons la maniere de faire cette méme rél
du€tion par un petit changement dans la cléclinaifon feule ,
ou bien dans la longitude 8: la latitude,

I 3 I 8. LA METHODE ou l’on employe lcs: parallaxes Appiieaticn 2. 12
He longitude Gt cle latitude ( 129 3 ),, par le moyen du N 0- mé’l‘,9d= du N°· mgc mm

nagéfime , exigeoit une correéiiom pour l’applatiH`ement l(de la terre , Gt deft ce que M. de la aillea donnédans la
derniete Edition de i`es·Leqons_d’Afironomie (page 22 3 ),
en fuivant les principes de la Méthodeprécédente que j’ae
vois donnée quelques années auparavant.

1 3 1 9·..La normale Z ON ( Fig. 9.4,.) , perpendiculaire,
5 la furface de la terre au point O ,.0ll fe trouve l’obfe1·va-*
teur, étant prolongée au-deffous de l’horifon , va coupe:
en 1(1’axe de la terre PCKN 5 ainfi un obfervateur placé`
en K verroitla lune fur le (meme cercle horaire , at la me
me cliftance du. méridien , 6:- at la. méme afcenfion droite·
que s’il étoit en C, pa.rce que. les points C 8: K font placés
fur l’axe de la terre 8: fur le plan de tous lesrcercles de dé-·
clinaifon qui fe coupent. dans la commune feétion PCN;
ainli la lune ne paroitra point changer le plan de fon cer
cle horaire quand on tranfportera l’obi`ervateur de Cen K.

I 3 2 0. On commence donc par employer. la parallaxe
qui répond at la ligne OK , pour réduire au point 1(le lieu
vu de la furface de la terre , Bt comme les points. O Bi K.
font. dans le meme vertical GL dans la ligne méme du zéq

N N n n iij,
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nith , il ne faut pour cela que la regle employee pour li.
terre fphérique ou la formule p colin. /z ( 12 gg ) , en Pye
nant une parallaxe qui réponde au rayon OK; l’on fera fur
qu’il n’y a aucune erreur dans la parallaxe d’ai`cenfion

I1faur¤¤gm¢¤· Par1’aPp1at1rreme¤t confifiera dans la parallaxe de déclinai
§f;d1gnf:l?u“x° {bn , dont nous allons parlor, en fuppofant toujours que la ' ’’

arallaxe horifontale quon employera conviennea linter-·
iralle OK , Gt non pas au rayon OC ou ON, comme dans
la Méthode précédente.

I 3 2 2 . L’obi`ervateur fuppofé en K , 6: celui qui feroit
au centre C de la terre , ne voient pas la lune a une meme
diilance de l’équateur 8: du pole, la diiiance au pole v€1e
du centre C eil 1’angle LCP; mais vue du point hypotl1éti—
que K , c’e{’t1’ang1e LKP , la difference de ces deux dii"tan—
ces au pole eil l’ang1e CLK; cet angle , dont nous donne
roms la valeur ci-aprés ( 132f ), ell donc le changement
qu’exige 1’app1atiiTement de la terre , Bc qu’il faut ajouter it
la difiance dc la lune au pole P trouvée pour le point K ;
ii1’on veut la réduire au centre C 8: avoir la vraie diiiance

de la lune au pole qui ei} 1’ang1e LCP.
Equation dela I 3 2 3. De-la il fuit que lorfque la lune fera du c6té du

°lé¢U¤¤if°¤· pole élevé , ciefba-dire , que fa déclinaifon fera feptentrio
nale , 1’obi`ervateur étant dans les pays feptentrionaux; ou
méridionale , 8: obfervée dans les pays méridionaux , l’é··
quation de l’applati{l`ement fera foultraélive de Ia décli-4
naifon vue du point K, pour avoir la déclinaifon vue du
centre C de la terre; lorfque la lune fera par rapport it l’é1
quateur , du coté du pole abai{l`é , on ajofrtera at la déclinai
fon réduite au point K l’équation de1’applatifl`ement, pow:
avoir la vraie déclinaifon v€1e du centre de la terre; mais
dans les deux cas , il faudra toujours retrancher de la paraI—
laxe de déclinaifon la meme équation CLK , pour avoir la.

arallaxe de déclinaifon par rapport au centre de la terre;
E1 moins que la lune ne foit entre le zénith 6: le pole élevé
ce qui exige d’autres conlidérations.

I 3 24. Ainii pour trouver dans le fphéroide la fituaé
tron de la lune pour le centre C de la terre , on fait deux
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rédu£lions , l’un·e de O en K , Gt l’autre de K en C. La pre
miere de O en K nous fournit l’avantage de ne fuppofer que
les régles ordinaires; fqavoir, que la parallaxe de hauteur
eil comme le cofinus de la hauteur apparente. La feconde
a l’avantage d’étre aifez petite , 8: de fe réduire aufli in une
régle fort {imple ( 1 327 ) , ce qui en rend l’ui`age facile.

La premiere 8: la plus grande de ces parallaxes réduit le
lieu vii du point O a celui qu’on obferve du point K , iitué
perpendiculairement au-dellous de O; cette réduftion ne
fuppofe rien de plus que la parallaxe dans la fphere , car
l’angle OLK eil proportionnel au lin., de la diiiance au zé·¢
nith comptée de la ligne Z OK: ainii prenant le point K
pour centre , Bt employant la parallaxc horifontale qui ré
pond a la longueur OK, on aura par la regle ordinaire
( xzgg ) , la parallaxe de hauteur OLK ,- qui donnera la
hauteur v€1e du point K; aufli-tot qu’on aura la hauteur
vfie du point O ,a on auroit de méme la longitude & la lati-·
tude vfres du point K au moyen de celles qu’on auroit ob
fervées a la furface de la terre, 8: cela par les formules
ordinaires ( I2 96 ).

Il faut enfuite en conclure ces mémes quantités VEICS du
point C, parce que c’ei’t le centre de la terre auquel- nous
devons rapporter tous les mouvemens céleiies , fi nous.
voulons les dégager de leurs inégalités; le point K étant
un point différent, fuivant les différentes latitudes, la quané
tité CK fera différente auili bien que la quantité OK, N ous;
allons les déterminer.

I 3 2 j' . La parallaxe qui convient a OK , {`era toujours
plus grande que la prallaxe horifontale qui eil mefurée par
OC ; 5; Paris la différence ei’c d’environ zz" , qu’i1 {aut aj0G.··
ter a la parallaxe horifontale pour avoir celle qui convient
au centre K, ou at la diiiance OK , Bc pour pouvoir opérer
par les regles ordinaires des parallaxes fphériques. On
trouvera dans le XV°. Livre une Table du rayon CO de la
terre pour chaque latitude , avec l’angle COK = a ;‘ d’ou il
ef’r aifé de conclure le petit coté CN perpendiculaire in
OK, qui fera égal ap lin. cr ( 1309 ) , Gcfcn donncrai CIE `
core une Table ci-apres ( 1}*0 ).,



Augmentation I 3 2 6. On peut calculer cet exces NK de la nouvel
€¢ 1* P¤¤·U¤¤<¢· le parallaxe , pourvu qu’on connoi-{Te l’angle COK du rayon

Elk ¤l*d¢#-¤"6

_gout Pans.

avec la verticale ( 1309 , 13:1-1 ). Dans e triangle N CK,
on a cette proportion : Le rayon eil ala tangente de l’angle
NCK, comme CN cit at NK; done NK = CN tangente
NCK ; mais CN =p lin. a( 1309) , 6: NCK eil égale ala
latitude du lieu O , parce que l’angle OCN étant E1 peu pres ’
un angle droit , aufli bien que langle KCE , ii l’on 6te de
part 6: d’autre la partie commune E CH 5 il reftera l’angle ’
OCE , latitude du lieu, 8: lang1e HCK , égaux; donc NK
: p fin. tz tangente [ari:. C’e{i la quantité qu’i1faut ajouter
$1 la parallaxe horifontale pour une latitude donnée , avant
que de faire les calculs de cette méthode. L

Par exemple , 21 Paris on a la valeur moyenne de p , ou
de la parallaxe g7’ 4.o" , l’angle de la verticale 8: du rayon
19,, la latitude 48° go', on aura 210 9 , quantité qu’il
faut ajofiter it la parallaxe ehorifontale pour Paris aiin d’a-A
voir la parallaxe fur OK ( 1 j2O ),

Pour plus d’exa&itude_. il faut employer la latitude du
lieu climinuée de l’angle rz , parce que la latitude eil l’an le
OFE , au lieu que nous avons employé l’angle OCE pius
petit de 19, que l’angle OFE ; cela diminuera d’un tiers dc
feconde la parallaxe que nous cherchons , 6: l’on trouvera.
H . ,. . A , 21 6 pour la quantité quil faut ayouter a la parallaxe
moyenne pour Paris , li l’on veut avoir la parallaxe fur OK .‘

I ? 2 7. Pour connoitre l’équation de la déclinaifon ouPang e CLK, il faut abaiiler fur le rayon de la lune LK Ia
perpendiculaire CV, qui marquera la difference entre les
déclinaifons vues des points C 8: V, cette perpendiculaire
fera égale it CK cofinus déclin. C ; car dans le triangle rec-J
tiligne CK V, rectangle en V, on a cette proportion: CV`
eft a CK , comme le {inus de CKVei’t au rayon; mais_CKM
ou PKL eff la vraie difiance de la. lune au pole , 8: {`on fi
nus ei} le coiinus de la déclinaifon , donc CV = CK c0Ii·4
nus déclinaifon. A l’égard de CK, on en trouvera la valeu:
au moyen de CN =p {in. 4 ( 1309 ) ; car dans le tria¤gl¢
CKN ona cette proportion, CK ef': a CN, comme le rayon
cit au finus de l’angle CK./V, qui ef: ie complement de la

latitude



Egzzntiorzs de Za Pam/[axe dz Lz Lzuzei 6 57

latitude du point O , donc CK = mais CN=p En.

a , done CK = , fubirituant donc cette valeur de CK dlE£uz_t{:¤ at 1;
dans celle de CV, on aura Péquation de la déclinaifon
17 fin..A coll déclin.

coli latit

I 3 2 8. Suppofons comme it Paris l’angle`¢z de 19, , 8:
la latitude géographique q.8° go' ; fuppofons aufli la paral
laxe horifontale moyenne de g7’ ako", on.aura Cl/= 29"
rcofinus déclin.; Gr fi la déclinaifon de la lune eft de z8°. ,
1’équation de la déclinaifon , produite par l’applatiH`ement
cle la terre , fera de mf 7 , i`ouf’rra&~ive ii la lune ef': du coté
du pole élevé, additive a la déclinaifon de la lune ii la lu
ne ei} du coté du pole abaiffé , pour avoir la vraie décli-{
rnaifon V`\l1€ du centre C de la terre , au lieu de celle qu’on
avoit trouvée pour le point K par les operations précéa
dentes.

cc Hamm

Il eft évident que la correétion CLK de la dé`cli‘nai{on ijatiaurt
‘*dd*’"°·doit toujours s’ajo€1ter 21 1 diiiance de la lune au pole élevé

qui eil l’angle PKL, pour avoir la vraie diiiance PCL ,€
Iors meme que la lune e£’t entrele pole & le zénith, parce
que l’angle extérieur PCL ei’c toujours plus- grand queilfane
gle intérieur CKL.

A I 3 2. 9. En réduifant le lieu apparent de la luné au
point K, on n’a pour l’a{`cenlion droite aucune correétion
( I3 I9) , J6! Yéquation de la décliiiaifon cli égale at 29/’
coli décl. ( 1238 ) pour la latitude de Paris; il refte a i`ca—
voir cotnbien ce petit changement dans la déclinaifon peut `_
influer fur la longitude St [ur la latitude de la lune , 0u , C6
qui revient au méme , quell eft-le rapport qu’il y a entre le.;
changement de la déclinaifon Bc ceux de lalatitude or df!
la longitude.

On peut avoir recours pour cet effet aux formules diHFé— { Equation de In
rentielles que nous donnerons dans le XXHI°. Livre; foit faéallaxé ¤¤1¤=i··c`

A ( Fig. 9 K) , le pole de Yéquateur ou le pole du monde ,
C le pole de Yécliptique , B le lieu vrai cle la lune, AB
fa diflance au pole du monde , BC fa diflance au pole dc
fécliptique , 8: BL le petit changemenr fait E1 la déclinaie

Ivme I. O O 0 0

Hg' 9"
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{On de la lune ( 1327 ) ; il {aut chercher quel fera le chan
gement arrivé dans la latitude de la lune. Pour cela ayant
tiré le cercle de latitude CL, & le petit arc perpendicu
laire LN, on aura BN pour le changement de latitude; or
on verra dans le XXIII? Livre que BL ei} a B./V, ou d
(AB) aa'(BC) zzlin. AB. fin. BC: coli AC-coil AB;

coli BC, donc BN = BL ) ; mais
au lieu de BL, on doit mettre z9”, coli déclin. ou gp"
nn. AB; alors on aura BA/=2~ 9, (
c’ei’t-it-dire, 2 9” , , —— 2 9” lin. déclin. tang. lat. (Q,

13130-. La feconde partie de cette formule ne peut
aller au—dela de 1" , 3 pour Paris; ainli il y a bien des cas
ou l’on peut la négliger totalement , GI s’en tenir pour la
correetion de la latit. de la lune, au E¢1'H‘1C.29//,

no

cgglxk ,
Gt d’ailleurs ce terme lui—méme varie trés—peu , puifque le
coiinus de la latitude de la lune differe at peine de l’unité ::

ainfi fans craindre l’erreur d’une feconde entiere , on _eut gElle ee Parque s’en tenir a une correéiion confiante de 2·6", 6 pour laris
‘°“““““°'

lorfque la parallaxe horifontale efi de ;7’ 4.o”; fous les au-q
tres latitudes elle {era de A l’égard des lignes
ils [Ont les memes que pour la declinaifon ( 1323- )-, clelli
a-dire , que dans les pays feptentrionaux , Ii la latitude de?
la lune efi: {`eptentrionale , on retranchera cette correélion;
di?. la latitude de la lune rapportée au point K, pour 3.V0iE
jh vraie latitude vue d=e centre C de la terre; ou li l’01i
veut , on la retranchera toujours de la parallaxe en.latitu··
dep( 1297 ), trouvée par les regles ordinaires , mais en em-+
ployant une parallaxe horifontale augmentée de p lin. a g
tang. haut. du pole ( 1326).

_ I Q, 3 I. M. de la Caille (pag. 22; Zig. 14,), dit que
cette correétion doit étre 6re'e de la latitude aufirale de lz.

lune quand l’obf`ervateur efi placé dans la partie boréalqs
de la terre 3 mais il Faut lire ajozirek.

l§3§‘S;l°“dfgf I 3 3 2. La correétion de la longitude qui Clépend dur
__nO2Q;,gd,_ ° ° Chaugement de déclinaifon , elt égale au petit angle fphé



[Eqzmdozzs Je Za Panzllaxe de Za Lune. 6 gg
rique LCN, ( Fig. 96. ) , & on la trouvera de meme par rr: 94,
les analogies différentielles qui feront rapportées dans le
XXIII=. Livre. En effet , ./VL=LCN. {in. CL , donc

LC./V=%i—; mais dans le triangle reffiligne rcéfangle
BLM on a NL = BL. fin. B; donc LCN=%£;-. Par
la propriété ordinaire des triangles fphériques on a fin. B:
fin. AC: : fin. C; {in. AB; donc fin. B=%§;;&2; f`ubi`—

[lC

tituant cette valeur de fin. B on a LC}V=-%%%;j%·;§
BL.fin.z.° C1

Gu

. . , . , ; mms BL git égale 329/ c0fZ dcclm.
f%] ?¥; done LC,/‘1§ ou la corre&ion de la lon

p. fin. . f` . °1.8' ofZ1ongit.(j . —-6: comme le· I x gitude eff égale aEc@E%E_i?mEF 2
cofinus de la latitude de la lune eff tou]ours a-peu-pres égal
it l’unité , on aura fans craindre l’erreur d’une feeonde pour
la lon gitude , eofin. longit. C ;ce {era pour Bile de H »
Paris environ 1 1" 5 coiZ longit.

I 3 3 Cette correéfion de la longitude s’ajof1te if la
longitude apparente vfie du point K , pour avoir la longi
.tude vfie du centre C , tant que la lune s’éloigne du pole
élevé : en eH·’et , nous avons vu qu’il faut ajofiter l’équation
de la déclinaifon pour avoir la vraie diffance au pole , ré
cluite au centre de la terre ( 1328 ) , quand la lune eff du
.c6té du pple élevé; orli vous éloignez la lune du pole élevé
dms letemps qu’elle s’en éloigne par fon mouvement pro
pre ,VOQ.1Si augmentez- fa longitude ; donc cette corre€tion ;
elf additive it la-longitude de la lune déja réduite au point K,
pour la réduire auf point C , toutes les fois que la lune s’é<
loigne du pole élevé.

I 3 34. Ainii pour Paris, dont la hauteur du pole eff »
feptentrionale , cette correéfion de la longitude eff addi
tive , quand la déclinaifon boréale de la lune diminue, ou
,que la déclinaifon méridionale augmente; ce qui arrive , du.

{°° ’ °”g"

moins 5-peu-pres , quand la lune eff dans les fignes defcen- d $ig¤¢S d¢@°¤·
dans , c’eff-5-dire, qu’elle a 3 , f, g ,- 6 , 7 Gt 8= de longitude;

O O o o ij

‘ m'
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je dis, a-peu-pres , car cela n’efi vrai qu’en fuppofant que
la latitude de la lune ef’t nulle , c’eit-a—dire, qu’elle fe meut
e.xa&ement dans l’écliptique ;‘ mais il n’y a jamais d’erreur
fenlible a fuivre la régle générale , qui eil d’ajo£1ter la cor
reétion E1 lalongitude Vue du point K , toutes les fois que la
lune {era dans les lignes defcendans 3 ,.4, &c. & de la
fouftraire dans les Hx autres, pour les ays qui font au nord i
de Yéquateur; c’eii le contraire pour les pays Etués au midi
de l’équateur.

On pourroit aulli déduire de Yéquation de la clécIinai~
fon ( 1327) celle de la hauteur ; maisla méthode que j’ai
donnée ( 1313 ), eft bien plus cornmode 5 je dois feulement
avertir que M. de la Caille , ( pag. 22 g. ), a fait cet_te cor
rection ,f>uji'rac'live dm.: mu.: {es cas ; mais il eft évident
qu’elle devient quelquefois additive : en ei¥et , quand le
rayon dirigé vers la lune eff entre CO Bt CP , fi l’on trani
porte l’oeiI de K en C, l’on aune plus grande hauteyr ,‘ 8C
Yéquation de la hauteur eft addi_tive , comme je l’avois dé
montré dans les Mémoires de l7§6 ,. avant que M., de la
Caille écrivit fur cette matiere ( 1316)*

Egplfcagion dc 1 3 3 j . ]’ai renfermé dans la Table fuivante toutes les
l1T’~b·l°· quantités qui doivent fervir aux calculs précédens pour

différentes latitudes , en employant la valeur des ra·y_ons
de la terre , tels que CO , qui réfultent des hypothefes de
M. Bouguer, (Hg. de la Terre ) , Bc de ML Maupertuis
(D%0urs fitr Z4 Pzzmllaxe de Ia Lung, 1742 ,_,p'age.r
34 JC 36 ). Je fuppofe avec eux l’applatiHjement,.de la `
tejrre de 5;, Br la parallajie de la lune.de 6o’ [ous 7l’équ.a—
teur; l’on augmenteta ou l’on diminuera tous ces nom
bres de la table , lorfque l’on fuppofera une parallaxe hori
fontale plus ou moins grande que 6o’ , ou un applatille-;
ment plus ou moins conlidérable.

I 3 3 6. Les premieres colo-nnes contiennent. la diffé
rence entre le rayon de l’équateur & le rayon CO qui ré
pond achaque latitude, en {uppofant celui de l’équateu1:
de 1° ; c’eft-51-dire, que l’on trouve dans ces deux colonnes
ce qu’i1 taut oter de la arallaxe horifontalteifous l’équa
mnt, pour avoir la parallgxe fous une latitude donnée dans
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lcs deux hyp0théi`cs. Si l’0·n v0ul0it fuppofcr 1’app1atiHc—
ment dc la tcrrc moindrc que 5;, 011 diminucroic ccs·
nombrcs dans la mémc proportion.

I 3 37. La tr0iHcmc & la quatricm-c c0I01mc comica
ncnc la valcur dc NK cn fccondcs ; c’ei’c-ia-dire , Ia quanti
ré qu’ii_f`aut ajofucr 5. Ia parzzilaxc horifontaic 1`ous chaquc
latitude pour avoir Ia pamlluxc qui répond 5 OK, & dont:
nous zwons fait ufagc ci-dcvanc ( 132; 6c fuiv. ).

I 3 3 8. La ;°. 6:12. 6°. colonnc conticnncnt Ic f`egmcn1;
CK cn 1`econdcs; c’cf’c la quantiré, qui mulripliéc par lc- coe
{inus dc la déclinaifon , donno Yéquation dc Ia déclinaifoft
{ 1 3237 ) , 8:-par conféqucnc ccllcs dc la longitude 6c dc la
latitude (1330,1332 ).

_ La jc. colonne donne la c0rreEtion de la longitude pour
Paris , _h différens degrés de longitude ( 1332 ); 8: la 8°.
donne l’équation de la déclinaifoii pour Paris ( 1328 ) , pour
déclinaifons , dans l’hypothéi`e de M. dc Maupertuisu

I 3 3 9. Equations de [tz Pamlltzxe pour des Sp£e}oi2{e.s*

Lati- Otez. de la par.
rude. · équat.

Bau- Mau- D°g‘ lguer. permi:.

0 o",o 0”,-0 r¤ *-,¤.°·_s.. 19 ·6 Z0?. e*$Q?~9l`·‘2'?"·é4
60

80

4*»¤|—‘s1»1
7 a2' 8 ,3

10 ;8[11 ,9}

applatix.

N K

(Fig. 94.)
Baa- I Mau

guer. [pu-mz:.

0",o| o”,o
I ,0; 1 ,2

4 gp 1.-4 , 7
9 $-Ié-liotllsil

1 1 16 ,7
.24 > Slzg = 8

I4'=4’lI5>2i$3>3l$O•5°

CK

(Fig. 94.)'ELo11g.B0", ‘ Md_“_ hdéla
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QOoo@
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34.0. On trouvera dans le XV°. Livre une Table
des rayons de la terre en toifes , 6: des angles COK , avec
la maniere de les calculer.

On fera peut etre furpris de l’extreme diH`érence qu’il y
a entre les deux hypothefes employees dans la Table prece
dente; elle va in 7" 7 pour la valeur de CK fous le pole ,
parce que les rayons de courbure font fort différens dans
ces deux hypothefes, quoique le degré-d’applatiffemenc
foit le meme. _Cependant , il n’e11 réfulte pas grande dif
férence fur la parallaxe , parce que l’équation C K de la
déclinaifon augmente avec Yéquation [VK de la parallaxe,
Bc l’une COHlP€1'lfCl)&l1fI'C , de forte que le réfultat cit tou
jours le meme ia 1” pres dans les deux hypothefes.

Angle ae la I 3 4 I. [Bangle de la verticale avec le rayon mené de
w"°‘1°'

Paris au centre de la terre ell de 19' go", fuivant la Table
que j’ai calculée dans l’hypothefe de M. Bouguer; mais il
ne feroit que de 1 5’ , Ii l’0n fuivoit l’hyp·othefe que j’exa—
minai dans les Mémoires de l’Académie 1752 , pag. 1 1 1.
Ce meme angle ef’t de 18{ 28”, quand on employe pour
déterminer la Figurede la terre , les feuls degrés du Nord
8c du Pérou ,1 en fuppofant fa figure elliptique, —( Mehz.
Acad. -1752 , pag. ro; ). Eniin , il efi de 19*% dans l’hy—
pethefe de M. de Maupertuis; je le fuppoferai de 19' en
nombres ronds dans les calculs ou j’en aurai befoin ,- 6: je
donnerai dans le XV‘°. Livre , en parlant de la Figure de
la Terre , une Table des valeurs dc ee meme angle fous dif
férentes latitudes.

cs _Im{galiz¢’s dc la Pamllaxc , dc ff: quamité
abfluc.

13 3 42. La parallaxe horifontale Ga le diametre de la
lune font dans un rapport conftant , ( 126 3 ) ; quand la lu—
ne s°éloigne de nous , fon diametre diminue , ( 1*057 )., Bt
fa parallaxe horifontale diminue auili dans le meme rapv
port , ( 1262 ) ; ainii les trois inégaljtés dont j’ai parlé a l’0c··



Dc: Iaefgalirciri dc Za Paralfaxc. 66;
cation du diametre dc la lune , ( 1189 ) , ont lieu cle meme
dans la parallaxe; mais elles font plus grandes dans le rap
port de 11 a 6(1347)

Apres qu’on eut obfervé les changemens du diametre
de la lune , il fut aifé de reconnoitre ceux cle lc parallaxe ‘;
mais Ptolémée 6: les Ancicns qui f`ai{`oient toumer ia lune
dans un excentrique Qu dans un épicycle, avoient déia
penfé qtfelle devoit étre plus ou moins éloiguée cle nous ,
8: avoient établi une inégalité dans la parallaxe. Tous les
Auteurs qui ont fuivi , ont difiingué laparallaxe de l’apogée
de celle du périgée.

I 34 3. Mais ce 1'1·€ fut que vers 1666, que M. Picard
commenca ai reconnoitre qu’il yavoit deux autres iuégalités
fenlibles dans le diametre apparent de la lune , B: par con
féquent dans fa parallaxe. Ces inégalités répondent as l’évec
tion ( 1 126), Ga E1 la variati0n`( 1 r32 ), 8: l’on {ent aH`ez

ue l’attraé‘cion~ du foleil, en changeant la vite1Te de la lune
autour de la terre, he peut manquer de changer aufli fa
diiiance , comme le ealcul de l’attra£‘tion l’a fait voir: ainfi
la valeur de ces inégalités a été déterminée par 1’obf`erva¥
tion 6: par la théorie.

I 3 44. M. Clairaut employe dans {es Tables de.la,Pa
rallaxe IO` équations, (Meh:. Acad. I7§2 , Cwzhoéyi des
Moztv. ce'].;/Z. 176; ) , les principales font contenues- dans
la fo-rmule fuivante , ouy exprime l’anomalie moyenne de
la lune, 8: t, la difiance moycnne de la lune au foleil;
57’ g".-- 3* g", g co£_y—|—· IO", 3. coli 2_y+28", 1 coiZ
2 xr- gay", coiZ (2 ¢—y ). La confiante g7' 3” eil celle C¤¤¤¤n¤cp¤¤¤
que j’ai déterminée pour la latitude de Paris , en appliquant ’``
aux parallaxes que ]avoisobIervées a Berlin les équations

récédentes ; ce qui me clonnoit lll chaque fois la coniiante
qu’il s’agi.H`oit de trouver , (Mein. Acad. 17 g6 ). J’ai. re

Pam'

connu en méme—tems que le djametre horifontl de la lu- Rapport du (Ha.
ne efi: 21 fa parallaxe pour Paris, comme 3o' ei} in ;4’ S5" , mem A In Pm;

1""'
en comparant avec ces parallaxes les diametres de la lune

quej’ai obfervés fréquemment, avec un héliometre de 18i pie s.



gi;. Suivaucles Téblcs dc M.‘Mayer qu’on abil.,vera h H11 dc cet Ouvragc, la plus grande pamllaxc dc
la Iune , lqrfiukllc ci dans fon périgéc 6c cn oppoficion ; `sj; ' P°°“°

,m,;;§gQéfi de"61l §; jh plus pcritp pargllagcc qui a_ligu dans l’a·

' #,4

" 5 · if

ogéc c1i”¢0nj0n&iqn , cit dc g;’ g7", fous la latitude de
Parisi il me paroit qu’0¤ doit étcr ;’0u -;" dc ccs nombre; , ` { `

idétcrminéc. Jcdis 2 qu 37,011 5 pcniprés, pgleg
_ éqpationsglc la_paralfaiig,,°e1npl0yées dans lés T de,

1¤¤¤¤¤it "M¤¤r ¤¤ »$f¤

y§¤¤ 1>¤¤.v¤e¤ mir dv¤¢ fhw I il but y gmplbygr lcs'i‘6 Véquitions c M. Clairaugfmaigg
on a rarcmqu: bcfoin d’unc Ii grande préciiicn. *

I 3 4.6.*M. de la Caillc pluiieurs annéa aprés fo
retciur du Cap , a vqulu aulli gxatniner le réfultat de tou
p les obfer:atio11g£,q11i_avo#:nt été; Q' Jl pendant fun "
jour au Qap;il ar dc q£é;itp ati9ns hiBerlin, 5 Paris, 5 Greenwich;. 5% toc n', 5 Bologna ,2

que la plus rande li0riBi1tQld de lunc pétigéwlgp & cn fyzigie, eff ¢'6_i"‘2;"_§'l’égaId‘d’un Obiervateur
lacé fous le ole & de 61’ l' {oYé
n, _4;us guateu: ;_en iuppo+ . int l’a latillement de Ia terfe ggdu diamétre de l’équa- QQ `
wut. ( $1yez le.: EpMnze}idc.•· JE 176;, £. les .Me}1wire,;;€
¥£l76‘ag• Sgl]I’laied M.B ( V L XV ot eel‘0u r‘0czivrc )
p_p M. tg; Cge trouve la plus gr§:§e_ de 6 1’ z7"

Remix: alex. [gps le pole, de 61’ rig" 6 fcus l’équgrenr; la conilinté ` `'l’l“C"‘u" nous avqn; lé (.1;44)_de ;6"§fi"¥jiiil5*le pole, dc{lihi¤uute§Q1gondé fo1i§lY.§ équateur, le rapport du. re horilbntal de la lune hppa parallaxe horifontalc
_ pole, égal in celuifde ;o’_’a 54’ qi" Q en f`u” Q * M_ hnt le dianiétre de la lune tel i1’i1 paroit avec une

retteqgrdinaire de fix E1 {cpt cas ’ii£l`ulrats font
_ diaccord avec ceux q1ic'j’av0is donnés dans les Mémoires
de l’Académie pour l7S2 , V7;} &'i7g6, avec deux lége
res differences; la premiere confifle en ce que _j'ai fuppofél
Evipplatiflement de la terre plus conlidérable que n’a fait

de laCai1le,ce qui doitproduirc dansgyrtains cas 1 ou 27 l
de dilférence



6 C1De: Inegalizek de I4 Pam!/axe.
He difércncc fair la parallaxcg la fccondc, quc j’ai cmployé
lcs diamécrcs dc la lunc mcfurés avcc unc luncttc dc 18

icds , qui font plus pctits dc 2" ou 3" quc ccux dc M. dc
Caillc, mcfuxés avcc des lunetces de fix pieds ; foit que la

diH`érence vienne réellement de 1’eH`et des lunerces , foic
qu’il y air moius d’exa&icude 8: plus de diEcu1zé 5 obfer
ver avec une petite lunette telle qu’i.l l’a émplcyée.

I 3 47. Le rapport entre la parallaxe de la lune é 4 ;
de latitude Gt fon diamétre horifontal eft celui de 3c' it Gmaeunecug

dz 1“ L“"‘·
;4' g7”, oude ;0’ 5 54} gp", fuivant l’hypothéi`e qu’a em
br1H`ée M. de la C5i1le;jce rapport eit feniiblement Gt en
nombres ronds celui de 6 5 1 1: ainii le rayon de la lune
e& 5 du rayon moyen de la terre , le cube de cette &a&ion
e& 3; ainli le volume ou la groileur de la lune ei} la 4g=.‘
partie du volunierou de lalgroifeur de terre. Cepen

dant comme la ?§té dc la lune dt moindre que celle dela terre , (Voy. ivre XXII) , il fe uouve que la majI`e , la
quantité de matiere , le poids , ou la puiIl`ance attra&ive de
la lune n’eii: que environ g de la terre, comme on 1’a
reconnu par fon a&ion liu les marées.

I 3 4 Laparallaxe de la lune pour Paris dans fes
moyermes diRances 5 la terre eil de g7’ 4;" ; ii l’on divife
le rayon de la terre 3271 goo toifes par le Iinus de ;7’ 4.;" ,
on aura lg diflzance de la lune en toifes , Gt divihnt par zooo
parce que les lieues de Paris font de zooo toifes , on trou
vera la diflcance moyenne de la lune 97440 lieues de
France de zooo toifes chacune.

I_ 3 49. Pour &ire fentir 5 tout le monde le degré de

Elle ed 5 dc
la terre

Dihupe Zb•
{UIUC!

Erreur pcEbi¢¢¢¤i§Qld¢ qq; ¤0my0rte_cc_ , il fumra de remarquer
Errcewcdihwc,que la parallaxe de In lune cli connue 5 2,/

res , ( 1346 ); chaque fcconde de parallaxe produit 28
ieues fur-la cliilancc; ainfi nous fommes ailiurés de ne pas
nous tromper de g6 lieues fur 97 mille, que contient la
difcance de la lune 5 la terre.

Tome Q . P P p g
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DE LA PARALLAXE DU IOLEIL;
JC a'e _/Zz dyfarzce a la Terre.

rm-Trirude des I4; {0. Apres avoir vn combien les Anciens s'ét0ient
A¤°*°“·· trompé fur la diliance de Ia lune a la terre , ( 1286 ) quoi

que facile in déterminer; on ne {era pas étonné de voir
u’i1s n’eu{l`ent aucune idée de celle du foleil, du moins

avant le temps d’Hipparque. C’ef’t fur-tout ici que les An
cziens devoient dire comme Pline ( Nar. Hy!. II. 23 ) z
Irzcomperza here JC irzextricaéi/ia,_[éd tamproderzda guanz
fmtprodiza .... [Vcc ut mea/irra , id ezzim velle perze de
mentis orii JZ , _/ed ut tazmim afimatio c0rzjeEZaxza'i corz_/Ze:
ammo.

L"°”mé*h°d°s· I 3 j' I . Quoique Poiiidonius eut eiiiméi la diiiance du
foleii d’une maniere qui s’ei’c trouvée fort approchante du
vrai , on ne doit regarder cela que comme une conjeélure
heureufe. Arifiarque de Samos fut le premier qui environ
260 ans avant J. C.7, en donna une idée en démontrant que
fa parallaxe n’lloit pas au-deli de 3 minutes; fa méthode
coniiiioit a mefurer Yélongation de la lune lori`qu’on voic
exaéiement Ia moitié de {on difque éciairé. (frzjiiz. A_/Zroq
zzomigues , pag. QS 1 ).

_ La Méthode d’Hipparque empioyée par Ptolémée , con

iifioit at trouver la diiiance du foleil ar le moyen du dia- iimérre de 1’ombre dans les éclipfes de une , ( Iéid. p. 449 ) ; “
mais ces deux méthodes n’étoiem: pas fufceptibles d’une
préciHon affez grande; aufli fut—on perfuadé jui`qu’au der
nier iiécle que la arallaxe du foleii étoit de 3’ , parce qu’i1
avoit été impoiligle de la trouver avec une plus grande
préciiion.

I 3 {2. Kepler réduifit in 2' Ia parallaxe du foleil;Riccio i 5 28_ fecondes , Gt Vendelinus in 1 g"; on peut voir
un détail confidérable des fentimens des Auteurs 8: de

leurs méthodes dans mon Mémoire fur Ia difiance du folei],
( Mehz. Acad, 1762 ): enfin M. Halley meme en 1677
croyoit encore la parallaxe de 4g”; ce furent les obferva-V
tions faires par les Aiironomcs de 1’Académie des Sciences
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qui prouverent enfin que cette parallaxe n’alloit pas 5 plus
de 1 o"; M. Cailini le fuppofoit déj5 dans les obfervations

de l’équinoxc du printems, qu’il ublia 5 Bologne en 16 g 6, gmais il en fut plus alfuré par les ofervations que M. Richer
Ht 5 Cayenne en 1672.

I 3 j 3 . Les diiférences que l’on trouva en 1672 entre
les afceniions droites de Mars obfervées 5 Cayenne Gt en
France, fervirent 5 trouver la parallaxe de Mars; on man
qua 5 la vérité Fobfervation la plus avantageufe & la plus
décilive. Le remier O&obre Nlars paifa par la moyenne
des trois étoiles appellées .1, da·ns l’eau d’Aquarius , 8: il la
cacha par fon difque 5 no heures du foir, comme on
le trouve par la comparaifon des obfervations faites le
méme jour; mais les nuages empéchérent cette belle obfer
vation. On Ht cependant la méme nuit pluiieurs obferva
tions de la diftance de cette étoile 5 Mars , qui fervent 5
trouver 5 peu-pres le temps de cette CO1ljOH&lO.1§ mais en
les comparant enfemble on y trouve de petites differences
irrégulieres dont quelques - unes ne donnent point de
parallaxe; d’·v.utres en donenent trop, 6: d’autres font en
fens contraire 5 ce que la parallaxe produit.

I 3 f4. Cela donnoit lieu 5 M. Callini de douter fi Irrégularite
°bf""’“•

Tirrégularité de ces différences entre les obfervations faites
fi pres de cette conjonélion , ne feroit pas caufée par quel
que réfraétion extraordinaire , Gt li Mars n’auroit point une
atmofphere par laquelle les rayons de l’étoile venant 5 paiZ
fer feroient rompus diverfement 5 diverfes diiiances, ]uf—
qu’5 un certain terme , c’étoit 5 la dif’1`ra&ion ou inflexion Parallax: de
dc la lumiere que ees différences devoient fe rapporter,
( Newton, Op:. par:. 3. ) Mais elles nlempécherent pas
M. Callini d’en conclure la parallaxe du foleil de ro".

I 3 j j . M. Picard, 5 Brion, en Anjou , obferva ces dif
férences d’afcenlion droite le premier Oétobre 1672 , il
trouva la parallaxc de Mars abfolument nulle en compa
rant fon obfervation avec celle de·Cayenne; mais en com
parant fes obfervations entr’el.les par la méthode précé—
dente ( 1279 ) , il la trouva double de celle de M. Cailini;
tow; Ccla prouvc combicn ces obfervations font délicatcs ,

PPPPU
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8: provient peut-étre auiii de la caufe indiquée dans Parti
cle précédent.

iu. de 12 Hire 1 3 j 6. M. de la Hire obferva auiii Mars E1 Paris avec
h We dw {°°• afliduité depujs le 22 Septembre 1672 jui`qu’au 29 Oéiobre

fujvant; pendant ce temps-la il le vit pafler dans un grand
nombre de petites étoiles qui font dans l’eau d’Aquarius ,
8c il trouva de ii grandes varietés dans les réfultats , qu’il
jugea la parallaxe infeniible , comme on le voit dans fes
Tables, pag. 6: ¤< A peine avons·nous trouvé , dit—il, une
»» parallaxe feniible dans le foleil; ainli—1’on peut en sureté
>¤ la négliger Ii on le juge apropos. Si cependant on veut
»» employer pour le foleil une parallaxe de 6”, on aura la
>> difiance moyenne du foleil a Ia terre, de 34,377 demi
» diamétres terreiires. » A.in{i l’on peut juger par-la que fi
M. de la Hire n’a jamais employé Ia parallaxe du {oleil que
de 6" ; c’étoit parce qu’il la croyoit abfolument infeniible;
mais M. Caiiini trouva des lors qu’elle étoit de IO/I par les
obfervations de 1672.

H?‘{{f@$_¤lé@f· I 3 j 7. En I70¢]: M. Maraldi profita de Ia {ituation de_KOn`

Q, Mars périgée pourobferver fa parallaxe, il la trouva de
a 3" d’oi1 réfultoir la parallaxe du foleil de ro". ( Me}n.. Ac.
17o6.pag. 74 ).

A M.·Pound & M. Bradley , Hrent aufii en 1719 de femé
blables obfervations avec une lunette de 1 g pieds : M. Hal
ley rapporte qu’il les vit obferver fouvent 8: que dans tou
tes leurs obfervations ils ne trouverent jamais la parallaxe
du foleil plus grande que 1 2’{ , Sc jamais- moindreque 9”

I3 j 8. M. Maraldi qui obferva aufli Mars en oppofi—
Ition a meme année , trouva la parallaxe horifontale du foe
Ieil de ro", ( Mc}n. Acad. 1722-pag. 216 ).

I 3 jg. M. Cafiini en 1736 obferva pendant plufieurs
jou-rs E1 Thury , Mars qui étoit en oppofition Gt fort pres dc
Yétoile y, des Poiflons ; il trouva la parallaxe du foleil entre
1 1" Sc 1 g". Enum. , les dernieres obfervations de M. de la
Caille `au Cap de B‘onne-Ei`péra11ce, lui donnerent IO/I {
pour la parallaxe moyenne du foleil. ( Izztrod. aux Ep/zag
zzzc’ride.s·· a'e 176§··7j ).

I 3 6 o. Ainii la plfipart des Aiironomes S’€11 tenoient 5
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io" lorfquc lc paflhgc dc Vénus fi longzcmps défiré Bc 0b- Le pam; de
fervé cnfm lc 6 Mai 1761 A, nous a appris qu’c1lc cnci} véri— Y_é¤{§j d°““° 8 *‘
blcmcnt for: prochcz car lcs diEércns réfultats qu’0¤ a tirés
des divcrfcs obfervations dc cc paffagc four cntrc 8” 8c
1 O" g. Si lcs mcfurcs quc Yon prit pour Obfcrvcr ce paffagc
dans lcs Pays lcs plus éloignés , avoicnt réufll auili Parf`ai—
tcmcnc qu’0n lc fouhaitoit , nous n’aurions pas cccrc cfpécc
d`inccrtitudc 5 mais nous cfpérons qu’cl1c fcra parfaitcmcm:
Icvéc par lc paffagc dc Vénus qui doit: s’obi`crvcr cn 176 9.
(Voycz Liv. XI ) , 8: nous pourrons fuppofcr cn nombres `
ronds la parallaxc dc 9 iccondcs,dans lc rcfic dc ccc Oue
vra c.

§3 6 I . L’cxt1·émc pcdtciléc dc la parallaxc du folcil fait
qu’on peut dans un grand nombre d’0ccafions la négligcrg
8: {`uppofcr quc lcs rayons qui von: du folcil a tous lcs
points dc Ia tcrrc font parallclcs cnt1·’cux , dc la mémc mae
nicrc quc Ii lc folcil étoit a unc diftancc iniinic dc nous;
c’cft cc quc nous fcrons dans lc calcul des éclipfcs, ( 1406 ).

I 3 6 2 . La difiancc du folcil a la tcrrc aft plus pctitc au
mois dc Déccmbrc qu’au mois dc Juin d’unc vingt-cin
quicmc partie, parce que l’exce¤tricité dc 1’orbite terrefire
ei} de 0, 01 68 ( 883, 891 ). Ainfi la parallaxe horifontale du
foleil doit étre d’un tiers de feconde plus grande au mois do
Janvier qu’au mois de Juillet.

Lori`qu’on a une Table des logarithmes des diftances du
foleil a la terre faite fuivant les principes de l’a1·t. 918;
il fuiiit de divifer la parallaxemoyenne par la diilance ac—
tuelle du foleil pour avoir la parallaxe du foleil dans un
temps donné 5 ii la parallaxe du foleil eff de 9” au commen
cement d’Avril 8: d’O&obre, elle n’efl que de S" 83 au
commencement de Juillet, 8: elle eil de 9” 17 au comment
cement de Décembre.

I g 6 3 . La parallaxe du foleil étant connue, fa diiiance
abfolue eil aifée 5 trouver ( 1264. )·• car le finus de 9" ei}
au rayon , comme le demi-diamétre de la terre ei} 5 la dif
tance du foleil , 8: comme le rayon d’un cercle eff 22 9 18
fois plus grand que le finus de 9" 5 il s’en fuit que la diiiancc
du foleil eil de 22 9 1 8 fois le rayon de la terre, ou environ

P P p p iij

IO LLL!

La parallaxe du
Soleil change
d’un tiers de £`e·
Conde:

Diilanccs ab-J

folues des Planta
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3 3 millions de lieues communes de France, de 2282 toifes 1
les diifances des autres planetes font aifées a conclure dc
cellcs-ci , pui{`qu’on connoit leur rapport ( 892 ) , 8: nous
avons déja rapporté ces diffances , ( 1072 ).

1 3 6 4.. On peut voir par la Table de Particle 1072 que
la diifance moyenne de la lune eff 38 g fois plus petite que
celle du foleil, a peu—prés comme nous l’avons fuppofé
( I 037 ); ces parallaxes feules fuilifcnt pour rcconnoitre ce
rapport; car celle de la lunc eff de g7’ 4.3”: ainii elle
contient 38 5 fois la parallaxe du foleil fuppofée de g" , 6:

3 64 fois ii l’on fuppofe la parallaxe du foleil de 9" { , doncla diffance du fo eil eff plus grande dans le méme rapport;
Les principes que nous venons d’établir fur les paralw

laxes , nous conduiront maintenant au calcul des éclipfes
de lune Bc de foleil , qui feront l’objet du Livre fuivant,

%< Q
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DU CALCUL DES ECLIPSES.

I 3 ES ECLIPSES * ont toujours formé pour les
hommes un i`pe€tacle frappant , la maniere de les prédire
leur paroit étre l’objet le plus important des recherches de
l’Afironomie ; il ei} du moins la preuve fur laquelle on juge
fouvent des progres de notre fcience 8: de 1’exa&itude de
nos calculs.

Cependant les Afironomes ne s’occupent du calcul des
éclipfes que parce qu’elles font un moyen de déterminer les
inégalités de la lune , & les longitudes des diHérens lieux de
la terre; mais cet objct ei’t affez important pour mériter
d’étre traité en détail; ajoutons a cela l’intérét que le public
y prend, l’ufage ou font les Aiironomes de les calculer
toutes avec le plus de foin qu’il eff poflible ;_& l’emploi que
les Hiiioriens en ont fait; tout cela exige qu’on apprennc
dans un Livre d’Aih·onomie la maniere la plus courte & la
plus sirre de calculer les éclipfes, avec toutes les chofes
remarquables qui peuvent y avoir rapport.

I 3 66. Nous avons vu que le Saros de M. Halley ou
la période Chaldéenne de Pline , raméne ordinairement les
éclipfes dans le meme ordre au bout de 18 ans ( 1 178 ):
ainii cette période fournit un moyen pour prévoir a peu
prés les jours ou il peut y avoir une éclipfe de lune ou dc
foleil.

On peut aufli reconnoitre les fyzigies écliptiques par la; Epa&;v
méthode des épa€tes , Gt c’ei’t la voie la plus naturelle Bc la
plus générale. L’épa&e Aiironomique d’une année, telle
que M. Caflini l’emploie dans fes Tables {pag. g8 ) ef’t le
nombre de jours , d’heures 8: de minutes qui fe font écou
lés depuis laderniere conjonélion moyenne , lorfque Yan-;

n'»m'¤·» , dejieia , derelinquo , parse que dans lcs écligfes Ic iblcill ou Ialumr 
PIIOII{CDI DODS H13.Dq_LlCl`•
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née commence. On le trouve en retranchant l’ep0que de
la longitude moyenne du foleil de celle de la lune , 6: con—
vertillant la difference en temps lunaire a raifon de mf
1 1’ 27,/ par jour; c’e{i; la difference des mouvemens diura
nes de la lune 6: du foleil. On trouvera dans M. Cailini la

Table de ces epa€ces , 6: leur ufage; de meme que dans le
Pere Riccioli ( Ajir. rqffpag. 6o ) , 6: dans les Ephemeri—
des du Pere Hell pour 1764. On trouvera aufli dans les
Tables de M. Halley, une autre maniere de trouver la
meme chofe par le moyen d’une Table des conjonelions
moyennes , 6: des revolutions de la lune au foleil.

I 3 67. Lorf`qu’on a trouve qu’il doit y avoir eclipfe
dans une nouvelle ou pleine lune , 6: qu’0n veut en calcu—1
ler les circoniiances , il faut commencer par trouver l’heurc
6: la minute en temps moyen de la conjonetion ou de l’op·

lcs étflpres. polition vraie en longitude , 6: la latitude de la lune- pou1:
'ee moment; le mouvement horaire de la lune en longitude
6: en latitude la parallaxe 6: le diametre; c’ei’t un prelimié
naire ellentiel dans le calcul de toutes les eclipfes.

Pour cela , on calcule d’abord le lieu_du foleil 6: celui de
la lune de la maniere que nous le dirons en parlant de l’u—
{age des Tables dans le XXIV=. Livre , pour deux infcans
differens , 6: l’on a par ce moyen le mouvement horaire de
la lune 6: celui du foleil , avec la difference de leur longi-;
tude pour un inilant connu.

5. 8** g2' du matin que le lieu de la lune ei’t moins avancé
Temps de la que celui du foleil de g4’ , 6: que le mouvement horaire de

°°“l"“&‘°"’ la lune moins celui du foleil {`oit de 27,, il eff evident
que puifque la lune fe rapproche du foleil de 27/ par heure;
elle atteindra le foleil deux heures apres; car 27/ font 5.
1 heure comme g4.’ font in 2 heures. Ainii la conjonétion

a h 'vraie , arrivera rog2
Lorfqu’on connoit le temps de la conjonélion on trouve

dans les Tables pour le meme inllant , la latitue de la lune;
fa parallaxe , fon diametre 6: le diametre du foleil; il faut
aulli connoitre le mouvement horaire de la lune en latitude,

pour cet effet on calcule la latitude de la lune pour deux
_ mllélns dillerens, .1 3 6 E
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I 3 6 8. Quand on a 1’heure de la conjonéiion 8: lc

mouvement horaire de la lune , il faut trouver l’inclinaii`on
de fon orbitc par rapport a 1’écliptique ; d’abord l’inc1inai
fon de .l’orbite vraie , enfuite celle de l’orbite relative; cela
ef} néceifaire pour toutes les éclipfes de lune , Sc méme
pour les éclipfes de foleil quand on veut en avoir les phafes
pour différens Pays de la terre ( 1418 ) ; voila pourquoi jc
place cet article au nombre des préliminaires généraux du
calcul des éclipfes.

I 3 6 9. Lori`qu’on calcule une conjonétion de deux pla- Orbiw r¢1¤¢iv¢·
netes , ou d’une planete E1 une étoile , un appulfe ou une
éclipfe , on n’a befoin que de connoitre la quantité dont un
des afires fe rapproche cle 1’autre , c’efi-a—dire , le mouve
ment relatif; par exemple, dans une éclipfe de foleil on de
mande avec quelle viteffe 8: dans- quelle direction la lune
s’approche du foleil. I1 fulfit pour cet effet de chercher
combien la longitude d’une planete furpaile celle de 1’autre
dans 1’efpace d’une heure , Sc combien une latitude excéde
1’aut1·e dans le méme efpace de temps; ce n’e{l pas le mou
vement réel , total Gt abfolu de chacune des deux plane
tes; mais Pexcés d’un des mouvemens fur l’autre qui pro
duit une conjonétion ou une éclipfe.

I 3 7 O. On peut donc ne faire aucune attention au
mouvement d’une des deux planetes , pourvu qu’on donne
a 1’autre la difference des deux mouvemens , c’ei’t-a—dire ,
qu’en faifant mouvoir feulement une des deux on lui faffe
changer de longitude & de latitude par rapport a`1’autre
autant qu’elle en change réellement par la combinaifon
des deux mouvemens pris enfemble ; on aura par ce
moyen la conjonétion apparente des deux aiires , tout de
méme que fi l’on confidéroit les deux mouvemens a la fois.

lanetes , on ne confidere que le mouvement relatif, c’eil
$1-dire , le mouvement de 1’une par rapport at l’autre 8: on
fuppofe Exe l’une des deux; cette fuppolition ne fait que
fimpliiier le calcul Bt ne change rien a l’état réel des cho
fes; car li une planete avance par heure de 36’ Ex 1’autre dc
’, il ei} évident qu’elles ne changeront que de 34 l’une par;

Tome I. Q Q q q
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rapport it l’autre , Ex elles feront 5 la méme diilance que {E
1’une étant Hxe , Yautre rfavoit eu que 34 de mouvement.

Soit P on A (Fig. 97 )’les deux planetes en conjonc—
HL 97_ tions , PR = AB le mouvement horaire d’une des deux

planetes en longitude , c’efi—5-dire , parallélement 5 l’éclip- ’
tique , ACle mouvement horaire de lautre planete ; la dill
férence BC des deux mouvemens eil le mouvement ho

raire relatif , puifque la premiere planete ayant avancé
de la quantité PR égale AB , 8: la feconde planete de la
quantité AC, elles ne dilietent l’une de l’autre que de la
quantité BC en longitude , c’eft-5-dire , autant que fi l’une
étoit reilée en P , & que l’autre eut parcouru feulement un
arc AG é al 5 BC en artant du oint A. gp

I 3 7 2. Il en eil dg mémedumouvement en latitude
fuppofons que la planete qui a eu le mouvement PR en
longitude ait eu le mouvement RD en latitude , en forte
que fon vrai mouvement foit PD; fuppofons que l’autre
planete ait eu de méme un mouvement en latitude CE en
méme temps que le mouvement en longitude AC; c’ef’t-5—e
dire , que {on mouvement propre ait été réellement AE ,
la difference des deux mouvemens horaires en latitude

RD & CE , ou la quantité FE fera le mouvement horaire
relatif en latitude , ou la quantité dont une planete s’éloi
gnera de l’autre en latitude ; on pourra donc fuppofer fixe
la planete P, prendre AG 8: GH 5 la place de BC Bc FE ,
Gt {`uppofer que la planete A a parcouru l’orbite relative
A H.

On pourra faire aufli un triangle MNO ( Fig. 98 ) , dont
les cotés MN& NO foient égaux aux mouvemens horai
res relatifs BC Gt FE en longitude Bt en latitude , l’angle
OMN {era l’inclinaii`on de l’orbite relative , Cx MO le mou
vement horaire fur l’orbite relative; on pourra fuppofer
qu’une planete étant ref’tée fixe en M, l’autreadécrit MO :

au mo en de cette fuppoiition on voit que les deux plane- létes dillreront foit en longitude foit en latitude autant que
lori`qu’on atttibuoit 5 chacune fon mouvement particulier;
tout fe pailera donc entr’elles 8c toutes les apparences fe
ront les mémes qu’auparavant; la fuppohtion de l’orbite
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relative MO ne fera que fimpliiier le calcul, en reduifant
deux mouvemens a un feul.

I 37 3 . Dans le triangle MNO on a ces proportions;
MN eil a NO, comme le rayon eftla la tangente de l’angle
OMN, 6c le colinus de l’angle OMN ef’c au rayon,icommc
MN eff a MO; ainii pour trouver l’inc1inaii`on de l’orbite
relative at le mouvement horaire fur cette orbite on fera

ces deux proportions, la dibizrence des deux mouvemens lnclinaifbn de
lioraires en longitude dl ii la d#rence des mouvemens 1`°"bi'° ‘€i·“i"°·
en latitude comme le rayon qi ti la tangente de l°inclinai- Mouvement
_/on relative. Enfuite , le cqfnus de Zinclinaifon relative
dl au rayon comme la d@·rence des mouvemens ltoraires
en. longitude ef au mouvement éoraire MO fir l’or6ite
relative. C'ef’t celui dont nous ferons ufage ( 1 385, 1:1.19 ),
& nous en donnerons un exemple a l’art. 13 8.6 *.

I 3 7 4.. On fuppofe dans aces deux proportions que les
planetes vont du meme fens tant en longitude qu’en lati—
tude ; mais fi l’une etoit direete 6: l’autre retrograde , c’eft
a~dire , li l’une des longitudes etoit croiffante 8: l’autre dé
croilfante , il faudroit prendre la fmme des mouvemens
horaires en longitude , au lieu de leur difference. De me
me ii l’une des latitudes etoit croiilante Bc l’a·utre decroif

fante du meme cete de Yecliptique, c’el’t-a-dire, li `l°une
alloit au nord Bt l’autre au midi par le mouvement horaire
en latitude, il faudroit prendre la _@mme des mouvemens en
latitude au lieu de leur difference; tout cela peut avoir lieu
quand on calcule les eclipfes des planetes par la lune( 1 g6g ).

I 37 j' . Dans les eclipfes de lune ce n’ef’c pas le foleii
mais le point oppofe au foleil que l’0n confidere comme
l°une des deux planetes , ce point oppofé au- foleil qui eff le
centre de l’ombre de la terre a le meme mouvement ho

raire en longitude que le foleil lui-meme , Gt par confe
quent doit fe traiter comme le {oleil. Le foleil n’ayant au
cun mouvement horaire en latitude c’efl celui de la lune

que l’on emploie dans les 2 proportions de Particle 1 $73
I 3 7 6. Dans le calcul des eclipfes de lune on peut fe

contenter d’aj0£1ter 8" a la diiference des mouvemens ho
Il faut bien diftinguer l'0rbi1:€ relative de l‘orbitc appan( 1496 2,@B. q Cl IJ

"1““l'
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raires en longitude , pour avoir le mouvement relatif , BE
éviter la feconde analogie.

Iyiéwgente aes 1 377. .On trouve dans les Tables de M. Cailini
‘"°“"‘“°"5’ (pag. S7 ) , une réduélion qui eil toujours entre 22 & 28’ ;

que l’on ajoute avec g° 1 g' qui eil at peu-pres Yinclinaifon
vraie de 1’orbite de la lune dans toutes les éclipfes , pour
avoir l’inclinaifon apparente ou celle de l’orbite relative ,
cet angle eft la différence entre EAC & HAG ( Fig. 97 ).

1 3 7 9. Dans les éclipfes de foleil que l’on ne veut cal
culer que par une opération graphique ( 1-460 ) , on n’a be
foin de fgavoir qu’a g' pres , l’inclinaifon de l’orbite lunaire,
on peut alors fuppofer toujours que l’inclinaifon efl de
g° 4.o’ ; mais fi l’on veut calculer Yéclipfe rigoureufement
( 14.81 ), ou s’il s’agit d’une éclipfe d’étoile par la lune
( 147 1 ) , il faut chercher le mouvement horaire de la lune
en longitude Bc en latitude , 6c faire la proportion de
l’article 1373.

DEI ECLIPSE! DE LUNE.

I 3 7 9. L’ECLIPSE ma Lum; ei} l’obi`curité produite {ut
le difque della lune, par l’ombre de la terre. Ijéclipfe
totale ef’c celle ou la lune entiere eil obfcurcie, l’éclipi`e
partiale ef’t celle ou une partie du difque de la lune con

Eeiipfe tcnmle. ferve fa lumiere. L’éclipf`e cezzzmle ef} celle qui a lieu
quand l’oppofition de la lune arrive dans le point méme du
nceud; elle traverfe alors par le centre m-éme le cone
d’ombre, c’efl pourquoi on appelle centrale cette forte
diéclipfe.

Si la lune au moment de fon oppofition vraie ef': affez
loin de {`es nccuds pour que fa latitude furpaffe 3o’ , l’é-4
clipfe de lune ne fcauroit étre totale , Bc fi la latitude eff

_ Limizcs éclip- plus grande que 64/ il ne fqauroit y avoir écli fe , parce que £"l“°" l’ombre de la terre n’occupe jamais dans l’orite de la lune
plus de 4.7’ , 6: le demi-diamétre 17/ : ainfi pour que Ie bord
de la lune puiffe toucher l’ombre de la terre , il {aut que la
diftance de leurs centres ou la latitude de la lune ne fur;
paffe pas 64’.
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I 3 SO. Nous mc{`ur011s lcs mouvcmcns dc Ialunc par

lcs arcs célefics qu’el1c paroit décrirc , il ci} donc néccffairc
dc mcfurcr de la mémc mauicrc 1’0mbrc qu’c11c travcrfc
dans lcs éclipfcs , dei}-h-dire , la largcur dc cc c6nc téné
brcux que la tcrrc répand dcrricrc elle, en interceptant la
lumiere du ibleil , comme font tous les corps opaques.

Soi: Ile centre du foleil ( Fig. 99 ), Tle centre de la ` Fig. 99a
terre , L celui de la lune en oppolitiou , JA le demi-dia
métre du foleil , TB le demi-diamétre de la terre , LC le
demi—diamét1:e de l’ombre de la terre dans l’endroit ou la

lune doit la traverfer, deft-h-dire, le rayon d’un cercle
qui eil la I`e&ion (perpendiculaire in l’axe ),du c6ne_de l’om—
bre dans la région de la lune.

Bangle CTL formé au centre de la terre & qui a pour
bafe le coté CL , eft ce qu’on appellera le demi—diamétre
de l’ombre:, c’ei’c l’angle du mouvement de la lune , ou l’arc
de fon orbite qu’elle paroitra décrire dans la demi-durée
de l’éclipi`e centrale , c’efi-·h—dire , en traverfant l?ombre
de C en L.

I 3 8 I . Le triangle reéiiligne CAT dont le coté ATe&
prolongé jui`qu’en D a fon angle externe CTD, égal aux
deux angles internes oppofés pris enfemble, c’e{’t-a-dire ,
aux angles BAT GL BCI , dont l’un eff la parallaxe du fo
leil, l’autre celle de la lune ( 1254. ) 5 ainli l’angle CTD eil
égal a la fomme des parallaxes; Ii l’on en ore l’angle LTD
il reiiera l’angle CTL du demi-diamétre de l’ombre; mais
1’angle LTD eil égal a l’angle AT! qui mefure le demi
diamétre apparent du {`oleil , donc ii l’on ote a’e_Z4 _/bmme
de.: para!/axe: le derni-diazneire apparent a'u_/oleil, le rq/Ze
_[Era le dem£—a'£ame2‘re de l°om6re.

EXEMPLE. La parallaxe de la lune au moment de l’oppo
iition du 17 Mars 1764. fera de 6o’ g6”, celle du foleil cit
coniiamment de 9"( 1360 ), la fomme des parallaxes cit
donc 61’ g"; ii l’on en 6te le demi—diamétre du foleil 16’ g"
on aura pour le demi—diamétre de l’ombre 4. g' o” , auquel il
faudra encore ajouter environ 4. g" pour Fatmofphere de la
terre(1383 ).

I 3 8 2. Le demi-diamétre de 1’ombre trouvé par la
Q Q q q ¤1

Demi-diamétre
de 1’ombre.

Régle pour Ie
connoitre.
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1-égle précédente, peut varier depuis 3 7’ .}8i’ jui`qu’a 4.g’ $*.1.3,
il eil le plus grand quand la lune eff périgee 6: le foleil
apogée.

Augkmentmion I 3 83. On conuoit a{Tez le diamétre de la terre &r Ia.
_ -ziggflirgc li"' parallaxe de la lune pour étre sur de la détermination du. I ’

diamétre de lombre trouvé par la régle précédente. Ce
pendant quand on obferve les éclipfes on trouve conPtam—
ment que l’ombre eil un peu plus grande que fuivant cette
régle ; Gr il ef’t évident que Fatmofphére de la terre en eil la
caufe.

La denfité de Fair eil: alTez grande 8c réfléchit affez dc
rayons pour former des crépufcules , pour caufer la rét`rac—
tion aflronomique & pour aifoiblir la Iumiere du foleil it
l’hori{`on: ainfi il n’efl pas étonnant qu’elle le foit aiTez pour
intercepter une partie des rayons quiéclairent la lune , &
pour Former une efpéce de bordure autour de l’ombre de la ’
terre; c’ef’t une des caufes qui font que lombre eil mal ter
minée Bc qu’on trouve fouvent z' de diH`érence entre les
temps du commencement d’une meme éclipfe de Iun¢
obfervée par diH`érens Afironomes.

L’augmentation que Yatmofphere produit dans le demi
cliamétre de l’ombre eil de zo" fuivant M. Caflini, de go" i`ui—
vant M. le Monnier, de 6o" fuivant M. de la Hire : M. le
Gentil penfe qu’elle ei} de go" dans les parties de l’ombre qui
répondent in l’équateur, Gr de 1’ 4o" pour les parties qui
font forrnées par la maH`e d’un air plus denfe répandu autour
des poles de la terre. ( Mein. Acad. 17; g. Lxpqiriozz du
calcul pag. 1 57, Comzoéf des Mouwmerzs C`eYejZe.s· 176 3. )

Régle générale. i Enfin d’autres Aftronomes , entr’autres M. Mayer, pen
fent que la corre€tion de Yatmofphére ef} toujours {E du
demi—diamétre de l’ombre , c’eft—a—dire , qu’il faut y ajouter
autant de fecondes qu’il y a de minutes. Dans l’Exemple
précédent l’on a trouvé 4g' o", on y ajofitera qq", Gt 1’on
aura le demi·diamétre apparent de l’ombre de la terre y
compris fon atmofphere q.g’ 4.g". Je 111’en tiens ordinaire- 1.
ment it cette régle , elle eil fuiiifantea caufe du peu de prée
ciiion dont ces obfervations font fufceptibles,



6 7 9De: EcZip_/és de Lune.

Trauver lcs Phajés June Eclipfé de Lune.

L0rfqu’0n cormoit l’hcurc dc la plcinc lunc 0u dc l’0p4
poiicion vraic ( 1 36 7 ), la lacitudc dc la lunc pour cc temps
15, 1’inclinai1`0n dc fon orbicc qui dépcnd du mouvcmcnt
horairc dc la lunc tant cn longitude qu’cu latitude , Bt le
mouvemcnt horaire du foleil; on doit trouver le temps du
milieu de l’éclipi`e.

Soit L ( Fig. 1oo) le lieu cle la lune au moment de l’op
polition , O le centre de l’ombre de la terre a la diflance de
la lune , OL la latitude de la lune , ou fa diflance a l’éclip
tique KG ; OM la perpendiculaire abaiflée fur l’o1·bite ap
parente de la lune E/14.5; au moment ou l’éclipf`e com
mence , le bord de la lune touche en P le bord de l’ombre;
ainli E eff le lieu de la lune au commencement de l’éclipl`e,
.S` le lieu de la lune in la fin de 1’éclipi`e, ou a la {`ortie de l’om
bre : les triangles A/[OE , A/IOS font égaux , puii`qu’ils ont
un coté commun OM, les cotés égaux OE & O.5`, &qu’ils
font rectangles l’un & l’autre en M 5 ainfi le c6té EM efi
égal au coté MS ; done le point M indique le milieu de
féclipfe.

[ 3 8 j . Dans le triangle LOM, formé par le cercle de
latitude OL 8: par la perpendiculaire OM, l’angle LOM eil:
égal a l’inclinaifon de l’orbite apparente de lalune ( 1 37 3 ) ;
on a aufii le coté LO , latitude en oppolition ; on trouvera
LM en faifant cette proportion : Le rayon q/Z au jinus de
fizzclizzaifuz , comme /4 latitude OL QZ ti [interval/e LM.
On le réduira en temps a raifon du mouvement horaire de
la lune , en. difant : Le mouvement éoraire relazéf ( 1 376 )
¢ ri 1** ou 36oo", comme Z’%ace ML e/Z au temp.: gz/il
_y aura entre Ia c0nj0ncYi0n K Ze milieu de lecltjf. On
le retranchera du temps de la conjonétion , li la latitude de
la lune eil croiffante ; on l’ajo€1tera au temps de la conjonc—
tion , Ii la latitude efl décroiifante , ou que la lune aille cn
fe rapprochant du nceud , Gt l’on aura le milieu de Yéclipfe.

I 3 86. EXEMPLE. Dans Yéclipfe de lune du 17 Mars
1763 , le mouvement horaire de la lune efi de 37’ z3" en

Le temps du
milieu.

Fig. 100,

Régle pour
trouver le milieu

de Yéclipfe.
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longitude , 3’ 26" en latitude , le mouvement horaire dii
foleil z' 29//$13. difference des mouvemens horaires 3a' ga"
eff au mouvement en latitude 3' 26", comme le rayon elf it
la tangente de l’inclinaiI`on apparente g° 37’ ( 1372 ) : le co
iinus de cette inclinaifon ;° 37’ eff au rayon, comme la dif
férence des mouvemens horaires en longitude , 3{ ga", eif
au mouvement relatif de la lune fur fon orbite apparente
3 ;’ .1/’ ; la latitude de la lune en oppofition eff de 38’ rp" ;
le rayon eif au linus de l’inclinaii`on g° 37’, comme la lati
tude 38’ ap" eff a l’intervalle _ ML, qu’on trouve de—3’ 4.7/{
en parties de degrés. Le mouvement horaire 3 g' 4/’ eff 21
6o’ o" , comme 3’ 4.7" font at 6’ z8” de temps; on ajofrtera
cet intervalle , parce que la latitude de la lune eff décroii`
fante , ou qu’elle n’étoit pas encore arrivée ai fon noeud ; 8:
comme le temps de Yoppofition eff I2h 6’ 12// , on auratle
milieu de l’éclipfe a rz" I2, 4o" , c’eif-a—dire, le 18 Mars,
oh 12/ q.o" du matin,

Trouverr la plus I 3 87. Les méH1CS qI.13I`1tlIZéS Ollt fC1.'Vl 5 t1'Ol1VC1!
’°“"° d‘R"'“’ la difference L.M entre la conjonéfion & le milieu de l’éa

clipfe , ferviront a trouver la plus courte diffance OM de
l’orbite lunaire au centre de l’ombre ; car dans le triangle
LOM reéfangle en M, on connolt LO qui elf la latitude au,
temps de la conjonéfion , Gt l’angle LOM égal al’inclinai·
fon de l’orbite apparente de la lune , on trouvera le coté

Régle. OM par cette proportion : Le rqyorz 42 cf Za latitude LO ,
comme Ze_/izzus de fangle L , ou Ze ctyirzus de Z°irzcZirza{#>r;
apparerzze , 42 ei Zaplus courte dylarzce OM.

Ex12M1·1.E. Dans l’éclipl`e du 17 Mars 1764. , la latitude
de la lune LO fera de 38’ 4.z" , & Yinclinaifon de l’orbite
apparente g° 37’ : or le rayon eff a 38’ 4.2" , comme le co
linus de MOL g° 37’ eff in 23 ro", ou 38’ 3o",; c’eif doncla
perpendiculaire cherchée : elle {`ervira ci-apres pour trouver

Trouvei le 1 3 8 8. Lorl`qu’on connoit le milieu de l’éclipi`e (138;),
§';‘Q'};E’Qg§c"‘°“’ la plus courte diffance des centres de l’ombre & de la lune ` °

( 1387 ) , le demi-diamétre apparent de l’ombre ( 1383 ),
Ex le demi-diamétre de la lune; il ne reffe plus qu’un trian

lc a réfoudre pour trouver le commencement 6: la Bn de
p’éclipf`e. Soit
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Soit OM (Fig. 1oo), la plus courte diffance, ou la 1¤;g.m.
erpendiculaire abaiffée du centre O de l’ombre, fur l’or
ite relative EMS de la lune; GPAK la circonférence

de l’ombre , E le centre de la lune au moment ou le bord
de la lune commence 5 toucher l’ombre en P , c’eif-5—dire ,
au moment ou l’éclipI`e commence ; S le centre de la lune
5 fa fortie de ‘l’ombre , lorfque l’éclipf`e linit ou que le der·
nier bord de la lune touche en R le bord de 1’ombre. La
diffance OE des centres de la lune 61 de l’ombre, eff com
pofée des quantités OP & PE ; dont l’une OP eff le demi
diametre de l’ombre ( 1381 ) , Gt l’autre le demi-diametre
de la lu-ne ( 1 189 ) ; de meme la diffance OS, 5 la fin de
l’éclipi`e , eff compofée des quantités OR 8c RS , c’eff—5—
dire , qu’elle eff aufli 5 la fomme du demi-diametre de l’om
bre Bc de celui de la lune; ainfi OS eff égale 5 OE, 5
moins qu’on ne veuille avoir égard 5 la petite difference
quill peut y avoir dans la parallaxe de la lune dans l’ei`pace
de quelques heures , GC 5 la différence qui provient de l’at··
mofphere ( 1 383 ), mais qu’on a coutume de négliger.

I 3 8 9. Dans le triangle OEM , reéfiligne reéfangle en
M, on connoit la perpendiculaire OM ( 1387 ) 8: la fom
me OE des demi-diametres de la lune & de l’ombre; on
cherchera le troifieme coté ME; on convertira ce cété

ME en tem·ps par la proportion {`uivante. Le mouvement
horaire de la lune fur fon orbite apparente eff 5 1 heure ou
36oo” , comme le coté trouvé ME eff 5 la demi-durée de
1’éclipf`e en fecondes de temps. Cette demi-durée étant
retranchée du temps du milieu de l’éclipi`e ( 138; ) , 011
aura le commencement; Gr fi l’on ajofite la demi-durée
avec le milieu , on aura la En de 1’éclipi`e.

I $90. EXEMPL12. Dans 1’éclipi`e de lune du 17 Mars
1764 , la perpendiculaire MO fera de 38’ 3o", le demi,
diametre OP de l’ombre 4;’ o", celui de la lune 1 6’ 39",
la fomme des demi-diametres , en y ajofitant 1’ 4,o” pour
1’_atmof`phere ( 1 38 3 ) fera 1° 3’ 19//Q ainfi dans le triangle
EMO, on connoit OE Bt OM ; on trouvera ME par l’o=

ration fuivante , ou j’empl0yerai la méthode la plus com-;
inode pour réfoudre ce triangle OEM.

Tome I. R R r r



Mérh¤ac your Somme des cotés OE Gt OM, 1° 4.1’ 4.9” log. 3 , 78 f97U
_ggiudrc 1°“‘““' Diff-ércnC€ des C6t—éS OE Gt UM , 24., 4.9// log. 3 , 17289g

Somme des deux logarithmes 6 , 9g886g
Moitié de la fomme , ou logarithme de EM, 3 , 4.794.32
Auquel répond go' 16”

Le mouvement horaire de la lune fur fon orbite relative

{era de 3g' 4"; ainfi l’on dira 3 g' 4." eff a rh, comme EM
go' 1 6" eil a la demi-durée de l’éclipfe ih. 26’ o”.

Cette demi-durée de l’éclipfe eil le temps que la lune
employera a aller de E en M; mais le milieu de l’éclipfe `
en M a été trouvé 12h I2, 39”; Ii l’on en retranche 1
26’ o", on aura pour le commencement de l’éclipfe io" 
46’ 3 9”; Gt ii on l’3jOl`1tC, on aura la {in de l’éclipfe 13

8,%339

I 3 9 I . Si l’on veut avoir égard a l’inégalité de la cor
reélion de Yatmofphere propofée par M. le Gentil , on ré
foudra deux triangles; un pour le commencement or uu
pour la fin de l’éclipfe , en employant deux hypothénufes
différentes OE & OS, dont l’une fera quelquefois plus
grande de 1' que l’autre ( 1383 ).

Inégamé dm I 3 9 2. L’inégalité du mouvementlnoraire de la lune
le rriouvcmenr nel mérite gueres d’étre ici coniidérée; elle ne va jamais
h°““°·

qu’a 3 ou 4/’ , dont le mouvement horaire peut—étre plus ou
moins grand dans la premiere demi-durée d’une écli fe
que dans la feconde. Voyez les Tables de cette inégalgté
dans la Connowi des Mouy. C`e7eg/L 176 g.

1,,;,,,,,;;.,,, 8, I 3 9 3. Dans les éclipfes de lune qui font totales, on a
é*¤€*6°¤· encore deux autres phafes at chercher, qui font l’IMME11·

s10N Bt l’EMERs1oN , c’ef’r·a-dire , le moment ou la lune en—
tre totalement dans l’ombre , & celui ou elle commence in

Fig. mx. en fortir. Soit D. (Fig. 101 ) , le lieu de la lune a l’in1fiant:
ou elle ef’t aifez avancée dans l’ombre , pour que fon der
nier bord N touche le bord intérieur de l’ombre; on a un
nouveau triangle OMD , dont l’hypothénufe ODieft égale
E1 la différence entre le demi—diametre de l’ombre OJV , Bc
le demi-diametre DN de la lune; mais l’opératior1 eff la;
méme que dans l’art. 1.3 go ; la demi-durée de l’éclipi`e to
tale fe retranche du milieu dc 1’éclipfe,pour avoir l’im
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meriion qui arrive C11 D , & s’ajo€1te pour avoir1’émerIion
qui arrive en PY

4 I 3 9 4.. Lori`qu’on a la plus courte difiance des centres Tf¤¤‘·’¢rl¤ gran
_d°u[d° l°°"P[°‘OM ( Fig. 100 ) , Ie demi-diametrc de Yombre OA, 8: le

de_mi—diametre de la lune MB , il ef’t aifé de trouver la par
tie éclipfée de la lune , c’e{i—5-dire , la quanrité AC; car
AM ef}: égale 5 OA— OM. Si l’on y ajoute MC, 1’0n
aura AC; donc AC ef: égale 5 OA + MC— OM, c'ei’c- Régle généralc.
5—dire, que la partie eblzjfée e/Z ejgale a Za femme des demi
dianzetrer de Za [uae JC de Z”0m6re , moins Za plus courte
dyiance.

I 3 9 EXEMPLE. Dans Yéclipfe du 17 Mars 1764 , Ia
fomme des demi—diametres eff 6 3’ 19// , la plus courte dill
tance ei} 3 8’ go" , la difference 24} 4.9” ei} Ia partie éclipfée.
On a coutume de l’ex rimer en doigts ou en douziemes Doiges écliprés.
parties du diametre de i5 lune; on fera donc cette propor
tion 3g' 18” font 5 I2 doigts 0 minutes , comme 24.’ 49/{
font 5 un quatriéme terme qu’0n trouvera 8d 56’ Q: ainfi
la grandeur de l’éclipi`e {`era de 8 doigts Ei g6' Q de doigts.

I 3 9 6. La regle que je viens de _donner pour trouver
la grandeur des éclipfes de lune a lieu également , foit que
le centre de la lune 8: fon orbite apparente foient hors de
1’0mbre , comme dans la Fig. 102; foit qu’au contraire la
·lune foit toute entiere dans 1’ombre , comme dans la Fig. p;g_ wh Bc mh
101 ; car dans la Fig. 102 1,011 a OA+ CM=AC-l- OM,
ou OA -1- C`.’V1—-· OM: AC , 6: dans la Figure 101 , qui
a lieu pour les éclipfes totales , on a AC= OA — OM +
CM. Dans ce dernier cas ., on dit que la grandeur de l’é—
clipfe ei} de plus dc douze doigrs , parce qu’on y comprend
Ia partie AB de 1’ombre , qui furpaffe le b_0rd de la lune;
on comprend fousle nom de partie éclipfée toute la quan
tité AC qui {`eroit éclipfée en effet , fi la lune avoit affez de
diametre pour s’étendre jui`qu’en A.

Toutes les quantités dont nous venons de donner le T"bl°’ ¤“Xm¤i·
m`

calcul dans les-art. 1 3 86 , 1 388 , 139; , fe trouvent calcu—
lées dans les Tables du P. Riccioli , ( Afroaom. Reffpag.
60 ) , GL de M. Cailini, (Tab. Aj?. p. ;9 ); en forte qu’avec

R R r r ij



Trouvcr le; mé
mas phafes avec
lu ccmpas.

P§n0mbre dans
IG; cclipfcs,
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ces Tables auxiliaires , on peut calculer une éclipfe de luné
fans aucun calcul trigonométrique.

I 397. ON PEUT DETERMINER fans calcul avec la re·
gle 8: le compas , toutes les circoniiances d’une éclipfe de
lune , aufli-t6t qu’on a calculé par les Tables le temps de la
conjonélion , la parallaxe 8: le mouvement horaire. Cette
méthode efi meme tres-I`uHii`ante, 1ori`qu’il ne s’agit que
d’annoncer les éclipfes qui doivent arriver : cr on ne fgau
roit fe tromper d’une minute dans Yopération graphique li
la figure a feulement un pied de diametre; 8: 1’on ne peut
étre aiI`uré d’une plus grande exaétitude dans la prédiélion
d’une écliple de lune ; a peine peut—on étre {Cir de l’obi`er
vation meme E1 une minute pres. Ainii je crois qu’on peut
tres-bien fe contenter de Yopération graphique dans toutes
les éclipfes de lune.

EXEMPLE. Le.demi—diametre de 1’ombre de la lune ayant
été trouvé de 46’ (138 1); je divife le rayon OG , (Fig. 1 oo)
en 46 parties, je prends OL égal a la lat. de la lune 33, §;
8: au point L , je tire l’orbite de la lune , ELS inclinée de
g° 37/ fur la parallele a l’éc1iptique. Le mouvement ho
raire relatif étant de 3;’ , je prends 3g' fur les divifions de
OG , je lcs porte fur 1’orbite de L en X; 8: ayant marqué
en L le temps de la_ conjon€tion 12h 6', je marque 1 1h 6C
au point Xoh tombe le mouvement horaire ; je divife XL_
en 6o’ de temps , 8: continuant de divifer l’orbite E 1,MS
en tCmpS , je trouve fur ces divifions que le point 5 répond
il 13}* 39, , comme on 1’a trouvé par le calcul ( 1390 ).

I 3 9 8. LA P1;1~1oMB1u2 ei} une obfcurité moindre que
celle du cone .d’ombre ; c’eii une lumiere foible , caufée par
une portion du difque du foleil , qui éclaire encore la lune
lors méme que le CCHIIC ne l’éclaire plus. Le point E,
( Fig. 99 ) , qui ef}; fur le cété OEP du cone d’ombre , ell
dans une entiere obfcurité , parce qu’il n’ef’t éclairé par au
cun rayon du foleil. Le point F , qui cit fur la ligne AGI",
menée par le bord fupérieur A du foleii , 8: par le bord in
férieur G de la terre , jouit d’une lumiere parfaite , parce ’
qui1 voit le difque entier AO du foleil; mais tous les points
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litués entre E 8:Fne voyent qu’une partie du difque fo
laire , ils ne recoivent qu’une partie de la lumiere du foleil ,‘
& forment la penombre; c’ef’t ce qui fait que le commen
cement d’une éclipfe de lune eff fi douteux, que l’on s’y
trompe quelquefoisde plufieurs minutes.

1 3 9 9. On obferve dans la couleur des éclipfes de lune I Qouleur des
des differences confidérables : lorfque la lune eft apogée ,
elle traverfe le cone d’ombre plus pres de fon fommet; elle
paroit alors plus rouge , plus lumineufe que lorfque les
éclipfes arrivent dans le périgée 5 car dans ce dernier cas;
les rayons rompus par l’atmofphere , qui fe difperfent dans
le cone d’ombre , Bc qui en diminuent l’obfcurité , ne par
viennent pas jufqu’au centre de l’ombre ou a l’axe du cone ,
E1 caufe de fa largeur & de fa proximité a la terre: on a me

°°1‘¥’{°‘°

me vii des éclipfes ou la lune difparoiffoit entierement; La T-¤¤¢ diii>¤·
telle fut l’éclipfe du mois de Décembre 1601 , 8: celle du
mois de Juin 1-62Q , ( Kepl. AfZr.parsgOpt. pag. 297 _, Epi
mme pag. 82 g ) , Hevelius en dit autant de l’éclipfe du 2 g
Avril 164.2 , ou l’on ne diiiinguoit pas, meme avec des lu
nettes, la place de la lune , quoique le temps fut affez beau
pour voir les étoiles de la g°. grandeur, ( .Hevel. Je/en.
pag. 1 I7 ) ; mais il eil fort rare que la lune difparoiffe ainli
totalement.

DES ECLIPSE.} DE SOLEIL.

I 40 0. Les éclipfes de foleil font produites par l’inter+
poiition de la lune, qui dans fes conjonctions paffe quelque—
fois direétement entre nous & le foleil: elle nous le cache

alors en tout ou en partie. Les éclipfes TOTALES_ font celles
ou le foleil paroit entierement couvert par la lune , le dia
metre apparent de la lune étant plus grand que celui du fo

mt °l“°1q°°f°ls'

leil. Les éclipfes ANN U1.A1REs font celles ou la lune paroit Eelipiés totalq
mute entiere fur le foleil; le diametre du foleil étant le °“ ¤¤¤¤l¤i¤=S•

lus grand , excéde tout autour , Gcforme autour de la
une un anneau ou une couronne lumineufe : Telle i`era1’é—

clipfe du premier Avril 'de cette année 1764..

Les éclipfes de foleil font beaucoup lus rares que les iii R r r iij
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éclipfcs dclunc , pour un lieu détcrminé: Ia raifon cn eff
évidenteg la lune étant beaucoup plus petite que la terre ,
fait un ombre qui ne peut couvrir qu’une trés—petite partie
de la terre , fouvent meme la pointe ducone d’0mbre n’ar

gggbrc d¢¤ rive pas jui`qu’a la terre , comme dans les éclipfes annuécP‘ ’ Zaire:. I1 arrive toutes les armées plufieurs éclipfes , quel
quefois jui`qu’a fix , mais on ne les voir pas toutes dans un
meme lieu; car depuis 1755 jui`qu’en 1:76 5 , on ne trouve
pour Paris que 4. éclipfes de foleil.

I 4.0 I. Les éclipfes cezzmzles , font celles oil la lune
rfa aucune latitude apparente au moment de la conjonc
tion; fon centre paroit alors fur le centre meme du foleil.
Les éclipfes centrales , font ou totales ou annulaires, com—
me nous venons de le dire.

§_pg§¥¤gfq_@g1,;u- 4 I 40 Q. C’e{l une choiie aiI`eE_finguliere que le fpeéracle
11E! G UHB €Cl|pl€•

Eclipie totals 5
Paris en 1714.

d’une éclipfe torale de foleil. Clavius , qui fur témoin de
celle du 2 1 AoC1r 1560 5 Conimbre , nous dit que l'ob{`cu
riré étoir, pour ainli dire, plus grande que celle de la nuit;
on ne voyoit pas ou pouvoi: mettre le pied , Gt les oifeaux
reromboient vers la rerre par l’eH*roi que leur caufoit une fi
fubite obfcurité, ( Kep. opt. 296).

Il n’y a eu depuis rres-long—remps 5 Paris aucune éclipfe
rorale , fi ce n’eft celle du 22 Mai 1724; celle de 1706 fur
de IO doigts Gt 58 minutes: il rei’toit environ 5 du diame
tre du foleil , fa lumiere éroit 515 vériré d’une peleur ef
frayanre & Iinifireg cependant tous les objers fe diiiin
guoienr aulli facilement que dans le plus beau jour, (Hy},
Acad. 1706, pag. 1 15 ).

Dans l’éclipfe de foleil du 2} Septembre 1699 , il ne
refta que 5; du diametre du foleil , 5 Gripfwald en Pomé
ranie , on 1’obi`curi.ré fur ii grande , qu’on ne pouvoir lire
ni écrire; il Y eut des perfonnes qui virenr 4. étoiles , ce do
voit etre Mercure , Venus , Regulus BL l°Epi de la Vierge ,
(Hyi. Acad. l7OO,}7£Zg. 106).

Dans l’éclip{`e du 22 Mai 1724. , l’obi`curité totale dura.
2, i 5 Paris; on vit le Soleil, Mercure Gt Venus fur la me
me ligne droite: il parut peu d’ét0iles 5 caufe des nuages.
La premiere petite partie du foleil qui fe découvrit lanqa.
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un éclair fubit 8: trés—vif, qui parut difliper Pobfcurité en
tiere; le Barometre ne varia point; le thermometre bai{i`a
un peu, mais il feroit difiicile de dire ii l’éclipi`e en étoit
caufe ; l’on vit autour du foleil la couronne lumineufc
dont il efi tant parlé dans l’Hii’toire de 1 706. (Voyez l’HyZ.
de l’Acaa'. année 1724.).

I 4.0 3. Le calcul des éclipfes de foleil ef’c beaucou
plus diflicile & plus long que celui des éclipfes de lune , in
caufe des parallaxes qui y eutrent néceflairement ; les pa
rallaxes différent pour chaque point de la terre , enforte
qu’une éclipfe de foleil paroit d’une maniere différente E1
diiiérens pays; au lieu que les éclipfes de lune paroifient
de la méme maniere , & font parfaitement les mémes pour
tous ceux qui les voyent; car la lune perdant alors vérita··
blement fa lumiere , la perd pour tout le monde.

I 4.04.. Si nous étions placés dans la lune 1orl`qu’il ar
rive une éclipfe de lune , GL que nous vouluilions calculer la.
maniere dont elle devroit nous paroitre , nous trouverions
Ia méme difliculté ; car l’éclipf`e de lune ayant lieu fuccelli
vement & différemment pour les différens points de la fur
face de la lune , il faudroit calculer des parallaxes pour le
point de la lune ou nous ferions placés.

Au contraire ii dans le temps que nous avons fur Ia terre
une éclipfe de foleil , un Obfervateur placé dans la lune ,
vouloit nous regarder , & calculer cette éclipfe qu’il ap
pelleroit éclzpp de ter-re , il n’y trouveroit pas plus de difH—·
culté que nous en trouvons dans le calcul d’une éclipfe de
lune , il verroit les memes phafes en quelque point de la
lune qu’il fur placé ;"i1 appercevroit une petite tache noire
& ronde s’avancer fur le difque de 1a terre , 8: Ie parcourir
fucceilivement : deft ainli qu’il faudra coniidérer les éclip
fes de foleil pour rendre la théorie plus {imple , 8: aller pas
apas dans desdétails plus compliqués.

I 4.0 Y. La théorie 8: le calcul des éclipfes de foleil
étant difliciles a concevoir , j’ai cru qu’ilfal1oit commene
cer par employer une méthode , pour ainii dire , mécha
nique , de maniere que les yeux pu{Tent foulager 1’imagi·
nation; jc vais donc expliquer une operation graphique,.
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avec laquelle on pourra calculer une éclipfe de foleil , a
quelques minutes pres , pour tous les pays de la terre , par
le moyen d’un globe terrellre , pourvu qu’on ait fait feule
ment les calculs préliminaires , dont je parlerai ci—aprés ,`
(- 141 6 Jéjziv.) , mais qui font prefque les memes que pour
une éclipfe de lune ( 1384 JC_/div. ).

I 4. O 6. Pour faire fentir les raifons_ Bc les principes de
cette opération graphique, nous allons montrer la maniere
dont les éclipfes de foleil arrivent fur la furface de la terre,
dans le cas le plus fimple; apres avoir rappellé au L€&€UI
un principe qu’il ne faut pas perdre de Vue , fcavoir que lc
foleil ef’t affez éloigné de nous , pour que les rayons qui

myoig ?O1.,i,€s_ partent du centre du foleil , Gt vont aux différens points de
F: ig` my la terre , foient fenfiblement paralleles. Le point T, (Fi

gure 104 ) , que je fuppofe le centre de la terre , voit le
centre du foleil par un rayon TS;le point E qui eil a la fur
face de la terre , voit le centre du foleil par un` autrc
rayon EO , qui ne fait avec le précédent qu’un angle de 9’f
( 1 360) , 6: qui va par conféquent le rencontrer a une dill
tance prodigieufe , ainfi ce rayon ei} fenfiblement parallele

au précédent: on peut done fuppofer que la ligne EAO parallele a TLJ`, eil celle par laquel e le point-E de la terre voit
le centre du foleil.

I 407. Si cependant l’on veut avoir égard E1 la paral.
laxe du foleil , Sc fuppofer que le rayon E O fe rapproche
de E J` pour aller former au centre du foleil un angle de 9” ,
toutela différence confifiera a diminuer l’angle TEA de 9”,
en tirant une ligne ER qui faffe avec E O un angle REO
de 9”, Bt ce fera fur la ligne ER que lei point E de la terre
verra le centre du foleil , puifque ER & T5 vont fe réunir
au foleil fous un angle de 9" , qui efl en effet la parallaxe du
foleil ; alors la ligne LA paroitra plus petite de 9". ll fuflit
de concevoir le rayon GS réuni en .S`avec le rayon T5`, pour
voir que l’efpace intercepté par les rayons du foleil ST 8:
SG , eil vu de la terre fous un angle LGI qui eff la diffe
rence des angles GLTGL LSG ; c’efl-a-dire , des parallaxes
de la lune 6: du foleil; mais il faut imaginer le point dc
concours .S` a une diflance prodigieufe.

IQOS
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I 40 8. Si la lune eft en L au moment de la conjonc— Fig. W4.
tion , l’Obi`ervateur placé en K fur la furface de la terre,
verra une éclipfe centrale de l`0leil( 1401 ), puifque la lune
lui paroitra {ur le rayon meme TKLJ`, par lequel il voit lc
foleil. Soit AL une portion de l’orbite lunaire clécrite avant
la conjonéiion , en allant de A en L , ou d’0ccident vers
l’orient. Puifque le point E de la terre voit le centre du fo
leil fur la ligne EAC} ( 1406) , il s’eni`uit évidemment que
quand la lune fera au point A de ibn orbite ,1 elle couvrira
le foleil, 8: formera une éclipfe centrale pour l’Obl`ervateur
placé en E , puiI`qu’alors le centre dela lune, aufli bien que
celui du foleil paroitront fur une méme ligne EAO.

_ V Sl la lune emploie une heure at parcourir la portion AL
de fon orbite , l’éclipi`e aura lieu pour le point E de la terre,
une heure avant qu’e1le ait lieu pour le point K, ou pour le
centre Tde la terre , c’ei’t—a—dire , une heure avant la con#
jonétion , que je fuppofe arriver au point L.

I 4. 0 9. L’ei`pace AL ef’t ce que nous appellerons bientot _ Rayon de pm·
le Rayon deprtjecfiozz ( 141 5 , 1448 ) , parce que c’eit 1’eiZ i
pace auquelon rapporte les points E Gt K de la terre ,
comme fur un plan de projeélion : nous parlerons bientot
plus en détail de la nature Ei des circonfiances de la proe
jeélion ( 1437 ).

I 4. I 0. Le point E de la terre, le premier point d’oi1l’on
verra la lune {ur le foleil , aura l’éclipfe centrale quand la
lune fera en A ( 1408 ) , le centre de la luneerépondant au
centre du foleil ; mais_ avant que d’étre en A , le centre de
la lune a été en un point M, tel qu’a1orsle bord B de la lune
touchoit le bord du foleil , parce que le centre du foleil pa
roiilant en A , le bord defon difquéparoit en `B éloigné
du centre A d’environ 16',( 1069), le centre B de la lune
étoit alors éloigné du centre A du foleil d’une quantité
égale a la {omme des demi-diamétres AB & BM du foleil
GL de la lune , & c’ét0it le commencement de l’éclipi`e pour `
l’Obiervateur Iitué en E, ou le premier inilant ou il a vu le
bord de la lune toucher le bord du foleil.

l“&‘°“·

I 4. I I . La partie AL de l’orbite lunaire paroit fous un Qtmal cpm- '
anglc AE L , égal E1 Yangle ELT qui eil la parallaxe hori- “""'°° 1°°1‘P“’

Tome I. S S ff
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ibmgle dc la lunc ( 12 54- ) ; la partie ML paroic dom: égalc
§ la fommc du demi-diamécrc BzW dc la lunc , du dcmi-diz1
mérrc BA du folcil , & dc la parallaxc hotifontalc dc Ia lunc
qui cf} égalc 5 AL. Ainii lc point E dc la tcrre vcrra com
mencer Féclipfc auffi-tét quc la difiancc ML dc la lunc au
point L dc la conjonéiion fcra égalc 5 la fommc des demi
diamétres du foleil & de la lune , &·de la parallaxe h0riI`0n
talc de la lune dont on aura été 9” pour plus d’exa€titude
( 1407 ). De meme le point G , Ie demier & le plus oriental
de la terre, verra Hnir entiérement 1’éclipi`e, lorfqiue la lune,
apres avoir pafié la conjonétion , fera éloignée du point L
de la meme quantité , c’eI’t-a—dire, de la fomme des demi
diamét-res du foleil 8: de la lune ,8c de la parallaxe horifon
tale de la lune.

md 5,,;, I 4. I 2. Si lalune eff en C, de maniere que AC foit-auili
S ’ ‘ ‘ F 1 couple.égale a la {`omme des demi—diamétres du foleil 8c de la

lune , le point E de la terre verra aufli le centre C de
la lune éloigné du centre A du foleil , de la fomme des de
mi-diamétres , c’eit-a-dire , qu’il verra les bords du foleil fac
de la lune fe toucher , & l’éclipi`e {ini: , puifque le centre du
foleil paroit en A Gr celui de la lune en C, it une diitance
CA égale ala fomme des demi-diamétres.

Mais dans le temps que la lune ell en C, & que le point E
de la terre voit Hnir l’éclipl`e , un autre point D de la terre ,
qui voit le centre du foleil fur le rayon DC ’parallele at T5 ,
voit le centre de la lune fur celui du foleil, c’ell;—a-dire , qu’il
a une éclipfe centrale 5 il en eft de meme de tous les autres
points de la terre qui répondent perpendiculairement fous
différens points de la ligne ACL.

I 4 I 3. En meme temps que le point E de la terre voit
{init l’éclipfe.par le contaet des deux_b0rds du foleil 8: de la
lune , lorfque le centre de la lune ef’t en C, BL que le p/oint D
voit l’éclip{`e centrale au meme inilant, les points de la terre
Iitués entre E Bc D, voient l`éclip{`e de diH·`érente grandeur;
ainli le oint F de la terre , qui voit le— centre du foleil fur: l
la parallele FH, voit la diilance apparente de la lune C au
foleil H fous un angle CFH ; fi vous fuppofez que la ligne
CH , prife fur 1’orbite lunaire LCHAM,_i`0it plus petite de
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6 doigts 3 ou de la moitié du diamétre apparent du f`oleil ,
que la diffance CA , le point F de la terre verra le bord de
la lune fur le centre du foleil : en eH`et , le point Fvoit le
centre du foleil en H 8: celui de la lune en C; fi CH eff ré- u
cifément égale au demi—diamétre de la lune , le bord de la
lune tombera en H, c’eff-5-dire , fur le centre meme du
foleil , 8: l’éclipf`e f`era de fix doigts pour le point F de la
terre, parce que CH eff plus petite de fix doigts que la fom
me des demi-diamétres du foleil & de la lune. De meme

fi CH eff plus petite que cette fomme , Bc cela de 2 doigts
feulement , ou d’une fixieme partie du diamétre folaire , la
lune anticipera ou mordra f`ur le foleil de 2 doigts feule
ment , 8: l’éclipf`e ne 1`era que de la meme quantité.

I 4 I 4. Ainfi pour trouver le point F de la terre ou l’é
clipfe doit paroitre de 1 , 2 , 3 doigts , il faut faire l’opéta—
tion fuivante : 1°. prendre LA égale 5 la parallaxe horifon
tale de la lune §`20.`pI'C[1d1'€ AC égale‘5 la fomme des de
mi-diaméttes du foleil 8: de la lune ; 3°. prendre_CH gégale
5 1 , 2 , 3 doigts, &c. ; 4°. abaiffer une perpendiculaire HF
fur la terre , ( c’eff-5-dire , f`ur le plan du cercle de la terre
qui eff perpendiculaire 5 la ligne des centres ) , oc l’on aura
le point de la terre o¤1’éc1ipfe doit paroitre de 1 , 2 ou 3
doigts , la lune étant en C.

I 4 I ]’ai fuppofé juf`qu’ici que l’orbite LB de la lune Qerele ae
paffoit par la ligne des centres I LT , & que la lune en con- P’°1°
jonffion n’avoit aucune latitude; voyons ce qui arrivera
dans les cas ou la lune en conjonefion aura une latitude. Il
faut confidérer d’abord que tout ce que je viens de dire du
point M , doit s’entendre également de tout autre point qui
feroit 5 la meme diffance du point T8: du point L ; i`uppo—
fons que la ligne LM ( égale 5 la parallaxe de la lune, plus
la fomme des demi-diamétres du foleil Sc de la lune) ,
toume autour du point L,i8c décrive un cercle dont le plan
foit perpendiculaire 5 LT, cn forte que tous les points de
lce cerc e foient 5 égales diffances du point T; c’eff le plan
du Cerc/e de prcjecfion ( 1447 ) , 8; nous allons le confi
dérer feul dans la fuite du difcours , en y rapportant tout
ce que nous venons de dire fur la Figure 104.. Il eff évident

S S ff ij
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que les diFl`érens points du cercle placé dans la region dc
la lune 8: décrit fur LA , répondent aux différens points de
la circonférence de la terre , comme le point A répond au
point E de la terre ( 144.6 ).

Carole de I 4 I 6. Sur- le rayon LB , ( Fig. 103.) , Ie meme que
P‘°i°€“°“‘ L/VI de la Fig. 104- , décrivons un cercle BCD fur le plan

FFg· ws- de projection'; décrivons aufli un autre cercle AEFR, dont;
1e rayon LA foit égal at la parallaxe de la. lune , ( dont on
retranchera 9" pour plus d’exa€titude, art. I¢1·O7),lOI’l`ql1€ la
lune approchera aiTez de la conjonétion pour que fon centre
vienne a fe trouver fur quelque point K de la circonférence
BCD, l’éclipi`e commencera pour quelque point de la fur
face de la terre( 141 1 ).

I 4 I 7. De méme , lorfque le centre de Ia lune {era fur
quelque point V de la circonférence AVE du cercle· de
projection ,1e centre de la lune paroitra répondre fur le
centre du {`oleil , & l’éclipl`e commencera d’étre centrale
pour quelque point de la furface de la terre , c’eft—a-dire ,
pour celui qui fe trouvera direétement fous le point V, ou
dont la projection eff en K

I 4 I 8. L'Ec1.1PsE GENERALE de foleil eit celle que
Yon calcule pour la terre en général , fans examiner at quel
pays elle fe rapporte;c’ef’t par ou nous commengons , 5
l’exemple de Kepler , ( Epi:. pag. 87; ) , avant de chercher
les circonitances d’une éclipfe de foleil pour un lieu déter—
miné de 1a terre. Au moment ou la clifcance LK du centre

de la projection au centre de la lune ef’t égale in la fomme
des trois demi—diamétres du foleil, de la lune , Bc de la pro
je&ion , l’éclipl`e de foleil commence pour un point de la
terre qui répond perpendiculairement au point I ( 14.10 ) ,
dont la pro)e&ion eff en I ; c’ef’t le commencement de 1’é—
clipfe générale ; de méme , lorfque la lune eil parvenue au
point G de {`on orbite , allez éloigné pour que la diiiance
LG foit égale aux trois demi-diamétres , le bord de la lune
quitte le bord du foleil pour le dernier de tous les ays de
la terre ou, il peut y avoir eu éclipfe , c’eit la fin de éclipfe
générale : la perpendiculaire LAI abaiffée i`ur1’orbite, mare
que le milieu de1’éc1ipi`e générale.
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4 I 9. Pour connoitre le temps du milieu de Yéclipfe _Mi1ieu ide ré- l
générale , on fuivra la méme méthode que pour le milieu °l*Pf° €““°‘“°‘
d’une éclipfe de lune ( 1384 ). Dans le triangle LMH ICC
tangle en A4, on connoit l’angle HLM égal a l’inclinail`on
de 1?orbire relative ( 1 373 ) , & Yhypothénufe HL égale i
la latitude de la lune, on multipliera le linus de l’angle MLH

ar le coté LH, Gt l’on aura le coté HM ; on le convertira
en temps a raifon du mouvement horaire de la lune, Gt l’on
aura l’intervalle entre la conjonéiion &le milieu de l’éclipi`e;
cet intervalle fe retranchera du moment de la conjonéiion,
fi la latitude de la lune ell croillante , c’ei°c-a-dire , li la lune
a pallé {on nqeud; mais il s’ajo€1tera au temps de la conjonc
tion ·, ii la lune va en fe rapprochant de fon noeud; on aura
le temps du milieu de l’éclipi`e générale.

I 4 2 0. Le cercle de projeéiion AER repréfente Ie
'difque de la terre , ou l’image de l’hémi{` here éclairé de la F
terre tranfporté dans la lune; la line 1/.’€1i la portion deg1l
l’orbite lunaire qui {`erasdécrite pendant la durée de l’éclipI`e
totale , comme la ligne KG ell la portion d'orbite qui {`era
décrite depuis le premier moment ou la pénombre touchera
le difque de la terre en quelque point I , deli-a-dire , ou
quelque point de la terre verra le foleil éclipfé jufqu’au der··
nier initant ou la pénombre abandonnera la terre au point IQ
le centre de la lune étant alors en G : ainfi la longueur KG
de l’orbite llunaire comprife entre les points K 8c G , nous
fera connoitre la durée de l’éclipI`e ; comme le milieu M
de la ligne KG nous fera trouver le temps du milieu de l’é·
clipfe générale : la ligne KG ell coupée en deux parties éga·
les par la perpendiculaire C/I/I , parce que les cotés LK Ei
LG font égaux ; il en eft de méme de la corde VX ; ainfi Durée dc 1%.
Ie point 114 indique le milieu de l’éclipi`e générale , dont la ¢liPY° Bé°é“·l°·
durée eil exprimée par KG , 6: le milieu de l’éclipi`e cen
trale repréfentée par VX.

EXEMPLE. Dans l’éclipi`e du 1*. Avril 1764; le temps
vrai de la conjonétion indiqué par les Tables eft 10h ;;’ 7’1
du matin a Paris , la latitude pour ce temps-la 4o’ .1/’,1’in..
elinaifon relative 5° 4.3’ 4c", le mbuvement horaire com
pofé 2’]_I` ro"; on fera ces deux proportions, R : 4e' +"; ;

S S ff iij
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{in, g° 43' 4o” :4/ 0", valeur de LJW, 8: 27, 10" : 60' 0” gg

O" ; 8’ go" ; on retranchera ces 8' go" de l’heure de la
_ conjonetion , parce que la latitude de la lune alloit en aug
mentant , 8: 1’on autateh 2 3’ 17// pour le milieu de 1’éc1ipi`e
générale au méridien de Paris.

Le meme triangle HLM fera trouver la perpendiculaire
LM par le moyen de cette analogie , R : coiZ g° 4.;’ 4Q"
4.¤’11."; ;g’ g2" ; c’ef’t la plus courte diilance de lalune au
centre de la projeelion dans le temps du milieu de l’éclipi`e;
cette perpendiculaire LM de 39’ gz" nous fervira dans la
fuite de ce calcul,( 1421 8: 1422).

1 4 2 1 . Le commencement de l’éclipi`e générale comp
té au méridien de Paris, fe trouve de la meme maniere
que le commencement d’une éclipfe de lune ( 1 3 90 ); dans
le triangle LK.M reetangle en M , on connolt la perpendi-·
culaire LM ( 1420 ) 8:*l’hypothénul`e LK égaleé la fomme
des trois demi-diamétres du foleil , de la lune 8: de la pro.
jeetion ; on cherchera le ceté MK , on le convertira - en
temps ( 1420 ) , 8: ce temps étant eté de celui du milieu de
l’éclipi`e en M , donnera le temps du commencement de

Yéclipiie géigrale en K ; étant ajofrté il donnera la fin del’éc i e en .

EEEMPLE. Dans l’éclipi`e de 1764 , le ceté LM ef: de
3g' S20 , la fomme des demi-diamétres de la projeélion 8:
la pénombre , c’eft—£1—dire , de la parallaxe de la lune 8: des
demi-diamétres du foleil 8: de la lune, eil de 1° 24’ g8" ; on
en fera la fomme 8: la diH`érence ; on ajoetera leurs loga
rithmes , on en prendra la moitié , 8: l’0n y ajoetera le lo

arithme confiant 0,3441 lf , ( qui eft la diH`érence entre
_le logarithme du mouvement horaire 8: celui de 1** ou
;600” ), on trouvera le logarithme de 9948" en 2** 4g’ 48";
ainlile commencement dc l’éclipI`e générale {era 7h g7’ 2g'
du matin , 8: la lin in 1" 9’ 5" apres-midi.

I L]. 2 2{ Le COmm€11C€mCI1t de l’éclipl`e centrale arrive
lorfque la lune eil au point V, ou {on orbite coupe le cer
cle de projeelion ; car alors le centre de la lune ,1e centre
du foleil8: le bord de la terre font fur une meme ligne , 8:
le point de la terre dont la projeetion eil en VQ, voit le centre
de la lune fur le centre du foleil.



Dans le triangle LMV, re&angle en M, on connoit la
perpendiculaire L.M ( 1420 ) & la ligne LVquie{t le rayon
de la projeétion , on cherchera le coté MV, on le conver
tira ep temps , c’elt—a-dire , on cherchera le temps que la
lune emploie a parcourir VM, 6c ce temps étant été de
celui du milieu de l’éclipfe , on aura le temps qu’il doit étre
E1 Paris quand l’éclipi`e commencera d’étre centrale pour
q-uelque point V de la terre.

EXEMPLE. Dans l’éclipi`e de 1764, on a LV= g;’ ;9’€
= 3239//QLM; 39’ gz" = 2392// , on trouvera MV:
;6’ aq", qui réduit en temps donne i" zo' 24.”; cette demi
durée étant otée du milieu de l’éclipfe io" 2g' 17", donnera
le commencement de l’éclipfe centrale 9** z' g;” , Bt ajou
tée a-u milieu de l’écli fe donnera la fin 1 1** .1.;’ ;1.1’ l

I 4 23 . Les calculs que nous venons de faire pour l’é- Opéraricn
clipfe générale , peuvent s’exécuter graphiquement com
me ceux des éclipfes de lune ( 1 3 98 ) ; car aufli-tot qu’on
aura fait une grande figure dont le rayon LB foit égal ala

arallaxe horifontale , dei}-a—dire , divifé en autant de mi
nutes qu’en contient la pa-rallaxe , la ligne LH égale a la
latitude de la lune , & l’angle JWLH égal a l’inclinaifon ap—
parente de l’orbite lunaire ; on prendra fur la mxéme échelle
une quantité égale au mouvement horaire de la lune fur
fon orbite apparente , que l’on portera de H en N; on
marquera en H l’heure &la minute de la conjonétion , 8:
en N une heure de moins , on divifera par ce moyen For
bite GK en heures Bc minutes , Gt l’on verra a quelle heure
la lune s’ei’t trouvée en K, en.V, en M, en Xét en G.

I 4 2 4.. Il s’agit a€tuellement de connoitre quels font
les différens pays de la terre qui font en V, en X , au mo
ment ou la lune y arrive, c’ei’t·a-dire ,1eu.rs longitudes 6c
leurs latitudes ; Bouillaud les trouvoit par le moyen des
Tables du Nonagéfim-_e ; je donnerai une méthode pour en
faire le calcul par la Trigonométrie ( 1 g4o ) , mais il faut
indiquer ici la maniere de le faire avec un globe. M. de la
Caille a donné dans fes Legons d’Af’tronom·ie une méthodc
pour ~y parvenir ave_c la régle 8: le compas (page 401; ) ,
cn décrivant des ellipfes.

g"Ph'q°°'
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Je ne confeillerois pas aux Afironomes de faire ces calculs

par la Trigonométric, li ce n’efi dans des cas extraordinai- ’
res, Gt pour des obfervations importantes ; le temps quexi·
gent ces calculs rigoureux , ei’t bien mieux employé in
calculer des obfervations déja faites , pour en tirer des
conféquences , qu’E1 annoncer avec une préciiion li foru
puleufe celles qui doivent arriver.

MnC;,;,,z. Pm], I 4. 2 j, M. de l’I{le n1’a fait voir parmi fes Manufcrits
i=$é¢ii21éS· la defcription Gt les plans d’une machine de fon invention,

propre Ia faire trouver facilement Gr fans calcul les circoni`
tances d’une éclipfe de foleil. M. de Fouchy avoit exécuté,
il y a pluiieurs années , une machine compofée d’un globe
Bc de différentes piéces pour le meme ufage. M. Segner, de
Gottingen , en a décrit une dans les Tranfaétions Philofo—
phiques , ( Azznée 1741 , rz°. 461. ). Enfin , dans le Livre
de M. Fergull`011 , intitulé , dfronomy exp/aizzed, 17g7j
PL XIIL pag. 280 , on trouve auiii la defcription d’une
machine pour les éclipfes , qu’il appelle Ec/zj¤_/ézreorz, avec
laquelle il trouve le temp: , la quantité , le progres , les
circoniiancesétla durée d’une éclipfe de foleil pour -tous
les pays de la terre : l’Auteur qui de la campagne efi venu

» au fein de la ville de Londres exercer un talent naturel qu’il
avoit pour la Méchanique Bt pour l’Ai’tronomie , s’ei’t dif}
tingué par pluheurs Ouvrages du méme genre.

aucun appareil qu’une piéce de bois, repréfentée en GVAE
ng,-,0;, ( Fig. 10f. ) , dont lalargeur VA foit égale au diamétre

du globe dont on fe fert , 8: la hauteur égale au rayon du
globe , ou un peu plus.

e fuppofe un globe qui ait au moins 8 pouces de dia
métre , repréfenté par le cercle OE (Fig. io;.) ; le rayon
de ce globe doit repréfenter le rayon de la terre ; ainli LA
doit étre pris pour la parallaxe de la lune , comme dans
la Figure 1 o4. c’ei’t—a-dire, qu’il faut le fuppofer, par exem
ple , de g4’ , parce que la parallaxe de la lune dans l’éclipfe
de foleil de 1764 fera de g4’.

I 4 27. Comme l’on n’eii pas maitre de changer le dia4
gnétre de fon globe dans routes les éclipfes de foleil , il

faudra
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E1 fauxdra calculcr lcs différcmcs parties dc la Hgurc, c’cft-é
dirc , lc mouvcmcnt horairc dc la lunc GL lcs diamétrcs du
folcil 6: dc la lunc , fuivan: lcs dif¥ércnccs éclipfcs , cn lcs
réduifant 5 ccttc échcllc; ainii Ia parallaxc aélucllc , par
cxcmplc , 54/, eff 5 4. pouccs, ou 4.8 ligneg , comme g1' ,
fommc des demi-diamétres, font E1 27 Iignes { , qu’0n por
tera fur la craverfe LA , qui doi: repréfeucer 1’0rbice de la
Lune.

I 4. 2 8. On évicera méme ces régles de trois en fe fer
vam d’une échelle compofée de plufieurs lignes paralleles,
6: divifées en 60 parties par des traxxfverfales , telle qu’0n
la rrouvera décrite ci-apres ( 14.72 ), & qu70n la voir dans
la Figure 1 17, la ligne marquée 60 écant fuppofée égale au
rayon du globe dont on fe ferr ; mais li la parallaxe efi de
g4', onaura une échelle plus longue que le rayon du globe,
dans le rapport de 60 a g4 ; ce fera fur cette échelle qu’on
prendrales minutes du mouvement horaire 8: des demi-dia·
métres du foleil Bt de la lune , pour que le nombre de mi
nutes foit plus petit.

I 4 2 9. La ligne BLD , ( Fig. 103.. ) , repréfente une
portion de l’écliptique ; on y ajoutera une ligne OLQ pour
repréfenter unc portion de Yéquateur; en Faifant l’angle
ALO égal a l’angle de polition , ou `au complément de l’an—
gle de Yécliptique avec le méridien ( 14.57 ); le point O fera
au-deilous de A dans les lignes defcendzms , c’eft-a-dire, de-_
puis le 21 de Juin jui`qu’au 21 de Décembre. La fommc
de l’angle ALO Gt de l’inclinaii`on de l’orbite , ou leur dif`
férence fuivant les cas, donnera l’an`gle de la perpendicu
laire LM avec le méridien univerfel, qui eil le méme que Yan
gle de l’orbite apparente avec Yéquateur; on prendra fur la
figure avec un compas les arcs OV, QX, Gt l’on marquera.
un pareil nombre de degrés fur l’horii`on du globe, a comp.
ter depuis les points d’orient 6: d’occident, c’efl>a—dire, de,
puii leslinterfections de Yéquateur & de l’hori{`on du globe,

Uiage du globe
pour lc calcul des
éc1ip&s.

Fig. 10;.

Un éleverale pole du globe fur fon horii`onde la quan Manicre de pla
ObC•A‘ tité de la déclinaifon boréale du foleil , on l’abaifl`era ii la °°' 1° 81

déclinaifon eil méridionale : on placera le fupport G V AE , Fig. ws
g Fig. }O§.r _) , de maniere qu’un bord de la traverfe fupé;

T T t tT cme I,
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rieure V A répondeperpendiculairement au-deffus des deuxoints marqués fur ’horii`on du globe ;_ dans cet état , cette
iraverfe VA repréfentera l’orbite cle la lune.

rg. ro;. Il faut prendre encore fur la Figure 1 o 3 les temps de
l’orbite lunaire qui répondent en V8: enX, on les écrira
fur le fupport TS, que je fuppofe couvert d’une petite
bande de papier collé, 8: 1’on aura un intervalle AV, qu’on
divifera en minutes de temps , comme l’ona divifé l’orbite
I/X de la lune ( 1423 ) , ou bien l’on fe fervira du mou
vement horaire , 8: l’on marquera Teulement le temps du
milieu de l’éclipf`e fur le milieu L du fupport.

Il ne s’agira plus que de placer le globe fur l’heure qui
lui convient; ainii dans 1’éclipfe de 1764 , la lune devant
étre en A a 9** g' , on tournera le globe de maniere que
Paris foit en C, ’c’ef’c-21-dire , de 2*‘ ;7’ a l’occident du mé—
ridien univerfel MP , dans lequel le foleil cit fuppofé Hxe ,
tandis que tous les pays de la terre paH`ent fucceilivement
devant lui par la rotation du globe d’occident en orient,
1441 ). (

1 43 0. Le globe terrefire étant~ ainii difpofé pour
l’heure de Paris , il ef’t auili placé pour tous les autres pays,
{5: la lune étant {`uppofée en A , le point de la terre qui ré·
pond perpendiculairement fous la lune, eft celui oi1l’éclipi`e
paroit centrale dans ce méme moment( 1412 ); on _n’a
donc qu’a abaiflier un a-plomb du point A , ii l’horii`on du
globe ef’c bien de niveau , ou placer l’¤ei1 perpendiculaire
ment au-deffus du point A , 6: l’on verra répondre fur le

globe le point de la terre que 1’on cherchoit , dont on marqquera la ongitude 8: la latitude;

I 44; I . Au point A l’on placera le centre d’un cercledont e rayon AD foit égal a la fomme des diamétres du
foleil 6: de la lune ; on pourra faire un cercle de carton ,
qu’on placera parallélement a l’horiI`on du globe, fon cen
tre étant en A ; ou bien on fera circuler un compas dont
une pointe foit en A; on remarquera tous les points du
globe qui fe trouveront répondre perpendiculairement {ous
la circonférence de ce cercle, ce font ceux qui verront les
bords du] foleil 6:de la_ lune fe toucher au méme inftant {
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c’eft—a-dire Q qui verront le commencement de l’éclipi`e.

I 4.3 3. On fera un autre cercle dont le rayon foit plug
petit que le précédent , d’un quart du diamétredu foleil ,
c’e{‘t—a-dire , de 3 `doigts , ( ce fera ·8’ en 1764. ) , ou bien on
échancrera de la méme quantité une portion du mémecer

cle qui a fervipour la premiere phafe , comme dans la Fi;lure 106 ; ou ien on diminuera feulement l’0uverture du
compas dont on sleft ‘l`eryi dans l’0pération précédente;
alors la circonférence du cercle, ainli diminuée de 3 doigts,
ou Youverture du compas , promenée tO1.1t autour du point
A (Fig. ro;. ) , indiquera fur le globe , par le moyen de Fig- ws
l’a-plomb , tous les points de la terre ou le foleil elf éclipfé
de 3 doigts 1`eulement 5 on en icomprendra la raifon en ré
fléchiilant fur les articles 14.13 8: 14.14..

I 4.3 3. On pourra faire de méme d’autres cercles pour Card, dc 1,
1’écl,ipfe de 2 , 3 _, 4, g doigts , .&c. en diminuant de 2 , 3 , pén¤mbrc·
doigts, 8tc. le rayon du cercle de la peizomére, c’efi-a—dire,
du cercle dont le rayon étoit égal a la 1`omme des demi-dia;
méttes du l`olej.l.&c,de la lune; on pourra échancrer un feul
cercle dont la circonférence foit divifée en ,1 2 parties , .& le
rayon de mémezen 12 parties, 8: dont les I2 feéteurs aillent
pn diminuant comme le limaqon d°une montze a repetition,
chacun étant plus p_etit que le précédent , diun doigtou
dune douzieme partie dudiamétre folairel, pris 1`urla,mé—
me échelle que la parallaxe horifontale Ei le mouvement
_horaire ( 14.28 ) ;,en promenant un a-plomb fur les circon
férences de ces cercles, il marquera fur le globe les pays qui
pour cet inilant-la auront l’écl.ipi`e d’un doigt , ou de 2, &c.

Si 1Ton place en L , fur le milieu de la traverfe AV, le
centre de .ces cercles 4, Gt quion faiTe la méme operation ,‘
aprés avoir Aplacé la r0l`etteP du globe l`u_r ro" 2 3’ ,‘qui eil:
gl`heure du milieu de l’éclipi`e générale_,.on trouvera tous les
Lpays qui a 10** 23’ ont l’éclipi`e d’un doigt , dedepx , &c.
Celt ainli qu’on peut tracer fur un globe , ou [urun carte
géographique ,.1a,iigure.de tous les points qui auront une
`éclipfe centrale, ou qui auront l’éclipi`e d’un 'doigt, de deux,
lic. On en trouvera le calcul trigonométrique avec un
exemple a Particle 1540, `

g T T t t ij
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Mérhode pour dézermincr le: phofés ol’une éclzpfe dc Soleil
par le moym des projeélions.

14.34. LA méthode que je viens d’expliquer pour
trouver , par le moyen d un globe , les pays de la rerre qu1
doivenr voir une éclipfe de foleil, ne feroit pas a{i`ez exaéle
pour trouver , it une ou deux minutes pres, le commence
ment Gila fin de Péclipfe en un lieu quelconque , at moins
aqu on n eut un globe tres-grand 6: tres-parfait ; mais nous
yr parviendrons aifémenr au moyen d’upe Hgure de projec
t1on& gnneglppfe tracée avic goin Lopifarionépra plus&ilcexa e au 1 imp e que ce e u g 0 e. vant en on
ner les? régles, jevais richer d’en faire comprendre la rhéorie
en expliquanr avec foin les principes de la projeélion orto
graplrique , dont j’aidéja fait quelque ufage , (art. iqog
_ dC_/luv. ) , mais dont je VHIS expltquer -1c1 tous les principes
oc routes les circonfrances.

M. Caflini fur celui qui donna Ie premier une méthode
commode pour les pro]e@tions des éclipfes : il publia cette
nouvelle méthode en Italien a Bologne en 16 6 3 , Gr il la
donna a l’Académie en 1700 , avec de nouvelles perfec
tions, ( HM. Acad. 17oo.pag. 103.).

gzpoisn en I 4.% j . Projerper une figure , c’ei’t Ia rapporrer it ungll·

_ I l;°•f**¤¤ ¤r{O §g P Q"'

autre p an par des ignes rirées dechaque point de la figure
i·a cbaque po1nr du plan. On difhngue pluiieurs fortes de
projections , mais la plus {imple de routes cir la lprojeétion
ortographiquef , formée par des lignes perpendiculaires au
plan de projection ; c ef’c celle dont on ie ferr avec un rrés
grand avantage pour les éclipfes fujerres aux parallaxes.

· ng. my. boit une ligne AB , ( Lg. 107. ) , Bt un plan quelconque
PL , différenr de cette ligne; li des exrrémités A & B de
la ligne donnée on abaiffe fur le plan des perpendiculaires
Aa , Bb , l’ei`pace a 5 qu’elles occuperonr fur le plan PL,
fera la projeélion ortographique de la ligne AB , Bt le plan
AL fur lequel on a abaiffé ces perpendiculaires , s’appel
lera le plan de prejcdio/1.

0'p0&¤ , rcihu , parcc que cette projeétion fe fait par des angles droits.



I 4. 3 6. Si lcs ligncs Aa, B6 , au licu d’écrc parallclcs 6:
pcrpcndiculaircs au plan dc projcélion, avoicm pour originc
un point commun , il cn réfultcroic fur lc plan PL unc au
trc Hgurc,unc aurrc fortc dc p1·0jc&i0n ; nous fcrons ufagc,
ar cxcmplc, dc la projcélion jfeiebgraphigue * dans lc
I°. Livrc, 5 Yoccailon dc la Mappcmondc qui fcrvira pour

le pailagc dc Vénus ; mais nous n’avons bcfoin ici que dc la
projcéiion orzographiquc.

1 4.3 7. LA r>ao1Ecr1oN orcographiquc d’unc ligne
AB faire fur un plan de projeétion PL par les perpendicu
laires A a, B 6 eft le colinus de fon inclinaifon. Ayant tiré
AC parallele a PL l’angle BAC eff égal a l’inclinaii`on de
Ia ligne AB fur le plan de proje&ion PL, & AC=a 6 eff
la proje&ion de la ligne AB; or AB : AC: : R : coli BAC.
Ainii le rayon eil au cofinus de Yinclinaifon, comme la
ligne AB eft 5. fa projeétion AC. Donc fi l’on prend· le
rayon pour l’unité , on trouvera que la prqeéiozz June
ligne {B {gale ei cette ligne znultzywliee par le cq/Znus de
yon inclinafvnfzr le plan de prcjeElon.

I 4. 3 8. LA PRoJEcT1oN d’un arc ef’c égale a fon finus.
Si la circonférence DFH ( Fig. 1o8 ), du demi-cercle dont
on demande la pro}eEtion efi dans un plan perpendiculaire
au plan de projeélion, routes les lignes perpendiculaires
'FC abaiflées dechaque point F de la- circonférence fur le
rayon CH, feront perpendiculaires au plan & marqueront
‘les projeélions des points IQ le point K fera la projeéiion du
point I; ainfi la ligne CK fera la projeéiion de l'are FI; mais
ii C eil le centre du cercle , CK égale a IL ef} le finus de
l’arc FI : ainii les finus des arcs F1 feront comme les pro
jeéiions de ces arcs ; fi 1’on prend l’origine de ces arcs de
puis le point F qui répond perpendiculairement au centre
C. Cette propofition fera d’un grand ufage dans le calcul
`des éclipfes ( 14.;; ).

1 4.-3 Q. LA_1>aoiecT1oN d’un cercle incliné efi toujours

Projedion d‘u¤e
ligne.

Fig. 107.

Projc&i0n d’un
arc.

Fig. 108,

Projcétion d’un
cercle.

une elliple. Soit l)P}l_( Fig. 108 ), le cercle dont on cher
che la projeEtion , DH celui de fes diamétres qui ef: dans Hz- *°8•

>;ny¤¤‘¢ , _/blidux , parcc que c’cf} la proie&ion cmployéc pour fepréféntcr
le globe qui ext un corps 1b1idc.

___ T T t t 11)
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le plan meme de projeetion , ou parallele a ce plan ; fi1’on
incline ce demi-cercle en le faifant tourner autour du dia·
métre DH, de maniere que toutes les lignes IIC failent
avec le plan de projeetion un angle quelconque , toutes
ces lignes aurontrpour projeélions des lignes ICG qui feront
égales chacune at la ligne IIC multipliée par le cofinus de
1’angle d’inclinaii`on ( 1437 ), en forte que KG {era par-5 `
tout aIIC comme le linus de l’angle d’inclinaiion ell au
rayon; or, telle ei} Ia propriété d’une ellipfe, que toutes fes
ordonnées ICG foient aux ordonnées IK d’un cercle de
meme diamétre dans un rapport conftant; donc les ligne;
ICG formeront une ellipfe; done enlin la projection d’un
demi-cercle D FH fera la circonférence d’une ellipfe
DGH, dont le grand axe DH ell le meme que celui du
demi—cercle; 6: le pe-tit axe plus petit en raifon du colinus
de l’i·ncl·inaii`on. Il en {`eroit abfolument de meme quand le
diamétre DH du cercle projetté {eroit at unc certaine dif;
tance au-dellbus du plan de _p1=ojeEtion.

Le cercle pa- I 41.4.0. On {gait qu’une ligne AB ( Fig. rog ) , vfre
;‘?;§H;’f.;_f°'“‘° obliquement du point O paroit de la meme grandeur que la' `

_ F’g' ‘°"
ligne perpendiculaire AC=AB lin. ABC; ainli dans un
cercle CAD ( Fig. 1 1 0 ), VCI obliquement toutes les ordone

is- ¤°· nées AB, E F paroiflant ·plus petites dans le meme rapport,
le cerc·le pa-roit une ellipfe CGD. -Cette propolitiom revient
au meme que la précédente; mais il ef: néceflaire de s’ac=
coutumer at comprendre que le cercle vu obliquement, pag
roitzen forme d'ellipl`e.

I 44 I . Les principales lignes de la projeetion {`ont re¢_ ’£· “'· préfentées dans la( Fig. 1 Il ), ST oft a ligne menée du
centre du foleil au centre de la terre , que nous appellons
{implement la ligne des centres; IL un plan qui paH`e par le
centre de la terre perpendiculairement a la ligne des cene
tres. Ce plan forme le cercle d’illumimation , at fépare Ia
partie éclairée IDI. de la partie obfcu-re LV I , PO l’axe de
la terre, FQ llc diamétre ide l’équateu1‘ , P-ELOQIP le

Meridien uni- meiidie/i u1zive%l,c’ef’t-E1-dire , celui qui .pafl`e continue]?
"°‘*l· lement par le foleil , Gt que les différens Pays de la terre

ilttcignent fuccellivement par la rotation diurne de notrg;



Defermizzek lesplzajes June E cltjvje ile Soleil. 76].
Globe ; ED eff la déclinaifon du foleil ou fa diffance 5 l’é

uateur; l’arc PI eff Yélévation du pole au-deffus du plan Elévatfgm ae
_de projeéfion; cette hauteur eff égale 5 la déclinaifon du l’¤><¤& du P·>l¢=
foleil , car fi des angles droits ou quarts de cercle PE Gt DI
on 6te la partie commune PD , on aura PI=DE qui eff la
diffance du foleil 5 l’équateur E , ou fa déclinaifon.

I 44 2. Ayant pris les arcs EG Bt QF égaux 5 la lati
tude d’un lieu de la terre tel que Paris, la ligne GH per
pendiculaire 5 l’axe PO , 81; qui eff le cofinus de la latitude
EG , fera le rayon du parallele de Paris ou du cercle que
Paris décrit chaque jour par la rotation diurne de la terre.
Des points G, F Gt H, qui font les extrémités &le centre du
parallele de Paris , nous abaifferons des perpendiculaires

GM, FR, HN; les oints M, R , N ou ces perpendicu- lilaires rencontreront e cercle de projecfion IL , f`er0nt les
projeéfions des extrémités 8c du centre du parallele.

I 44 3 . Ainfi la diffance TM du centre T de `la projec
tion au bord intérieur M de la projeéfion du parallele de
Paris , eff égale au finus de l’arc GD ou de la différence en
tre EG qui eff la latitude de Paris , 6: DE qui eff la decli
naifon du foleil; la diffance TR du centre T de la projec
tion 5 Yextrémité la plus éloignée R du parallele de Paris ,
eff égale au finus de l’arc VF; cet arc VF eff égal 5 la
fomme des arcs VQ 6: QF dont l’un eff égal 5 la déclinai-·
fon du foleil , Gt l’autre 5 la latitude de Paris , ainfi lu dif`
tarzce du centre de liz prejefliorz aujimmet du purallele qt
{gale au jirzus de lafbmme de lu latitude du lieu JC de lez `
¢le'clim1%))z dufaleil.

A1’égard de la projeélion du pole P on la trouveroit en
abaiffant une perpendiculaire du point P fur la ligne TI;

elle marqueroit un oint éloigné du centre C d’une quan- Ptité égale 5 TP coli TI ou TP coff déclin. (9 ( 14.37 ), nzaaugequ cen
1 444. La diffance TN ou l’ef`pace de la projeéfion

compris entre le centre T de la projeéfion , 8: le centre N

du arallele eff égal 5 TH. coff HTN; mais TH eff le finus lide latitude de Paris , HTN eff égal 5 PI Br 5 DE, c’eff
5·dire, 5 la déclinaifon du foleil.; donc TN eff égale au pro
duit du finus de la latitude du lieu donné par 1e cofinus de

"° d°f°u“Pf°‘
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;.—;g_ ,,,_ lg déelinaifon du foleil pour le moment donné , en prenam;

pour rayon le rayon méme de la proje&ion( Iz]-7g ),
1 44 j‘. Le point D de la terre eil: celui qui a le foleil au

zénith , un autrc point quelconque E qui en eil éloigné de
la quantité DE, aa done le foleiléloigné de fon zénith de la
meme quantité DE; de-la il fuit qu’une ligne TA étant prife
fur la projeétion Gt étant convertie en are pour avoir DE ,
elle donnera la diiiance du foleil au zénich ou le coiinus de

fa hauteur pour le lieu de la terre qui ei} projetté au point
A, & la ligne TA {inus de l’arc DE en e{’t la projeéiion.
Nous ferons ufage plufieurs fois de cette propolition, {Sc en
particulier a l’article 1 g46.

I 44 6. I1 fuit auili de—la que TA exprime la parallaxe
de hauteur pour le lieu de la terre qui eil projetté en A ,
car TL qui eil la parallaxe horifontale , efi encore le iinus
total; done TA qui efi: le colinus de la hauteur {era aufli la

aralxe de hauteur , ( qui eil toujours =p, coli /z ) ; dong
Expt-amen dc en général la dyiazzce rz°urz Pays de la terre au centre de Z4

}_·;uE;;l1“° de Prcjedion , ji eigale d Za para/[axe de dczuteur; le rayon de
la projection étant pris pour la parallaxe horifontale. Il faut
feulement confidérer que c’ei’t la parallaxe qui convient a
la hauteur du {`oleil 6: non pas celle qui conviendroit a la
hauteur de la lune , parce que les différens points de la pro
jeélion font ceux auxquels on rapporte le foleil vn des dif?
férens points de la terre; mais on néglige dans la méthode
des projeétions la petite difference qu’il y a entre la hauteur
du foleil Bc celle de la lune.

I 447. Le parallele de Paris ou le cercle dont H eil Ie
centre, & GF le diamétre, étant rapporté ou projetté fur le
plan HL y devient une ellipfe ( 14.39 ) , Gt c’eft cette
ellipfe qu’il eil néceffaire de décrire fur le papier _, pour yl ’`
rapporter les phafes de léclipie; mais auparavant ye dois
faire obferver que l’on peut tranfporter dans la région de lai
lune le plan de projeetion ITL , 8c que l’ellipi`e y {era par:
faitement la meme que fur le plan I TL qui pafle par lc
eentre de la terre , puii`qu’elle fera comprife entre des
lignes paralleles at TDJ`, 6: qui s’étendent jufqu’a la lune.

Soi:



Soit NO (Fig. 1 I3 ) , le diamétre de la terre perpendi- _ Pirnie pmfee.
eulaire au rayon du foleil , ou le diamétre du cercle termi- ”‘°“ d*"’l·‘ Lum
nateur de la lumiere & de l’ombre, OAJV l’hémii`phére Fig. 113.
éclaité , OV./V Yhémifphere obfcur de la terre , OK & NM
deux lignes dirigées vers le foleil, & que je fuppofe d’a- `
bord paralleles entr’elles pui{qu’elles en diH`erent trés—peu
( 1406 ) , XY un plan perpendiculaire at la ligne des centres
& aux IEIYODS du foleil, que jiiippelleraiplarz de prqecliozzg
/l/[GK un cercle décrit fur ce plan & qui i`oit parallele 6:
égal au cercle terminateur; deft ce cercle MK que j’ap

ellerai cercle de prcjecliorz ( 141 5 ) , parce qu’il eft vérita
lement la projeétion ortographique ( 143; ) du.dii`que de

la terre dans la région de l’orbite lunaire.
I 4.4. 8. Nous choiiiffons pour plan de projeétion celui _Rai12msde pré

£°I°“°°’qui eil dans la région de liorbite lunaire & qui paH`e at la dill
tance de la lune , qu.0iqu’on put choilir d’autres plans qui
palleroient ou par le foleil ou par la terre; mais celui qui
pafle par la lune ef’t le plus commode, parce que le mouve
ment de la lune y ei’t tel que nous l’obi`ervons réellement
de la terre , Bc que la terre méme y paroit d’une grandeur
donnée par les Tables , qui eil la parallaxe horifontale de

la lune , au lieu ‘qu’en employant un autre lan de projec- lltion il faudroit y réduire le mouvement de lune , fon dia
métre , fa latitude , ce qui augmenteroit le calcul.

Soit PCR l’axe de la terre , élevé au-deffus du cercle
d’illumination ou du cercle terminateur ( 1447 ) de la quan
tité PCN égale at la déclinaifon du foleil ( 1441 ). Soit
ABDE le cercle ou parallele diurne que décrit par le

mgwement de rotation un oint de la terre tel que Paris ; ieAF, DG des lignes parallels aux rayons du foleil , St que
nous fuppoferons aufli exaélement paralleles entr’elles ,
puifque la différence eff infenfible ( 1406 ). Ces lignes for
ment un cylindre oblique dont la bafe ef’t un cercle; mais

dont toutes les Se&ions erpendiculaires in l’axe font des iellipfes , puii`qu’el.les font a projeélion d’un.cercle vu obli
quement( 1440).

La rojélion de l le MK

ea terre enuere iera un cercarallelle 6: égal au cercle terminateur, comme nous 1’avons .
Tome I. V V u u
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deja dit; mais le parallele de Paris ou le cercle ABDE
n’etant point parallele au plan de projeetion X Y ; il ne peut
s’y projetter que l`0us une forme elliptique( 14.39 ). C’eft
cette ellipfe que nous allons decrire; elle ei’t la méme fur
le plan de projeélion XY que fur le plan qui pa{Teroit par
./VO , c’ef’t-a—dire , le plan du cercle d’il1umination, puifque
ces deux, ellipfes {ont renfermees entre des lignes paralleles
FA , GD; ainii tout ce que_ j’ai dit E1 l’occaIion de la Fi
gure 1 1 1 ( 14.4 3 ) , aura lieu pour l’ellipi`e que nous allons
decrire fur le cercle de projeflion qui paffe dans l’orbite
lunaire.

I 4.4. 9..Le cercle de projeélion dont nous avons donne
la formation Br la mefure , e{’t encore reprefente féparement
dans la Fig. 120 ; C eft le centrede la projeétion , c’ei’t-a
dire, le point ou feroit la lune au moment de la conjonc—
tion, fi 1’eclip{`e étoit centrale pour le centre de la terre.
CE ef’t le demi-diamétre apparent de la proje£tion , vu de la
terre , égal a la diH`erence des parallaxes horifontales de la
lune & du foleil; [CMG cit Yorbite de la lune qui traverfe
le cercle de projeéizion , CM la perpendiculaire abaiiTee {ur
l’orbite de la lune qui marque le milieu du paffage de la
lune au travers du cercle de projeétion , ou le milieu de l’é
clipfe genérale ( 14.19 ), P la projeétion du pole de la terre,
( 14.4.3 ) , DPC le me}iz{icrz_urzi1/erik! ou celui qui paffe
conftamment par le {`oleil , tandis que les diiferens Pays de
la terre s’approchent de ce meridien pour avoir le midi fuc
cefiivement les uns apres les autres, en allant d’occident
vers l’0rient , ou de droite a gauche.

Dans les operations. fuivantes , il ne {aut pas oublier que
la diftance de la lune au point de la projeélion qui repre
fente un lieu de la terre , marque la difcance apparente des
centres du foleil Gr de la lune- pour ce lieu·la.Je fuppofe un

;;g_ ,,3_ point A de la terre (Fig. 1 I3 ) , projette en F par un
rayon AF, en forte que. FH ef}: fa difiance au centre de la
projeetiong le meme lieu A de la terre voit le foleil fur la.
ligne AP (_ 14.08 );fi le. centre de la lune répond alors au

oint L de la projeikion , l’ObI`ervateur [itue en A verra la
une eloignée du foleil de laquantité FL; ainii la difiance
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apparente fur le plan de projection entre la lune LO & lc

oint F qui répond au point A de la terre , fera FL ; il faut
ien concevoir que le point F étant la projection du lieu A

de la terre , c’eft au point F de la projection que l'on rap
porte le foleil quand on liobferve du- point A; ainli l’on
peut indiitéremment dire qu’un point F de la projection
marque le lieu A de la terre , par exemple , la iituation de
Paris , ou qu’il marque le lieu du foleil vu de Paris.

I 4 j' 0. Au moyen des propoiitions démontrées dans
les articles 1441 Gt fuiv. il eit aifé de tracer l'ellipfe de pro
jection pour un lieu 8c pour un jour donné. SoitA XB
( Fig. 1 I2 ) le cercle d’illumination , ou le cercle de la terre Hg. uz,
qui eft perpendiculaire au rayon du foleil ou it la ligne des
centres, en forte qu’il faut fuppofer lejoleil au-deilus de
la Figure, répondant perpendiculairement au—delTus du
centre C de la terre. XPDC eft un. diamétre du méridien

univerfel dans lequel on fuppofe le foleil immobile; AB
elt un diamétre de l’équateur , perpendiculaire au méridien
univerfel; P eit la projection du pole, c’eit—a—dire , le point
du plan de projection {`ur lequel le pole répond perpendicu
lairement( 14.4.3 ); on prendra les arcs BL &·AIC égaux Ffourrvoiric

P°“‘ “"°·it la latitude du lieu; KM , KN, LR , LV, égaux a la dé
clinaifon du foleil; deft-E1-dire, CE égale au linus; de la
fomme de la latitude du lieu 6: de la déclinaifon de l’a{tre ,
Bc la ligne CF égale au iinus de la différencc des memes
arcs , les points E 8c F fcront les extrémités de la rojec
ption du parallele( 144.3 ); ainfi l’ellip{`e du paralle e aura
EF pour demi-petit axe, ct divifant EF en deux parties
égales au point G, ce fera le centre de l’ellipl`e, car le cen
tre doit étre néceffairement a égale diftance des deux ex
trémités E , F, du petit axe.

I 4 S I . Pour trouver le grand axe de l’elli fe quirefi: le Pour le grand l)”—**°·diamétre mémetdu parallele , ayant pris déja es arcs AK
6: BL égaux $1 la latitude de Paris ou du lieu pour lequel
on veut drell`er la projection; la ligne droite ICL {era le
diamétre du parallele; car on a vu ( 144-2 ) que le demi
diarnétre du parallele ou le demi·axe de l’ellipi`e , n’ef’t autrc
chofe que le colinus de la latitude du lieu.

V Vuu ij



I4 j' 2. Mais la corde ICL ne fert qu’$1 trouver lallone
gueur du diamétre du parallele , elle ne marque pas fa ii
tuation ; car le cercle AXB n’efi pas un méridien fur lequel
on puiffe compter les latitudes; mais feulement un cercle
qui lui eil égalparce que ‘tous les cercles font égaux dans
t, un meme Glo e.

On a vu ( I¢1·jO>, que pour avoir le centre G de Yellipfe
qui eft la projeflion du parallele,‘il fuHit de partager en
deux-portions égales la diflance FE qui en marque les deux
extrémités , l’0n tirera enfuite par le centre G une ligne
SGX parallele Sc égale a KL , c’eil le diamétre du parallele
de Paris , oirle grand axe de 1’e1lipfe qu’il s’agit de décrire.

Réglqs P_¤¤= dé`- 1,45 3. Connoiffant le grand axe SX 8: le petit axe
°m° 1 °u'P{€' EGF de l’ellipfe que nous cherchons , il fera aifép de la i

décrire , c’eit—a-dire , d’en trouver tous les points d’iheurc
en heure. Le cercle HLQ , qui eil le parallele de Paris ,
étant divifé en 24 heures aux points marqués 1 , 2 , 3 , &c.

. on fera sur que chaque point g du parallele paroitra fur la
perpendiculaire au grand axe SX, telle que g f tirée pr
chaque point dedivilion ;. car quelle que foit l’inclinaifon
du cercle HXQ , & Yobliquité fous laquelle il fera vu , le
point g de fa circonférence répondra toujours perpendicue
lairement au point 6 du grand axe , 8: ljabfciffe G 6 de1’e1e
lipfe fera le finus meme de l’arc H g du parallele.

Pour trouver auffi Yordonnée 6 6 de 1’ellipfe , au meme
point, on remarquera que la ligne g6 duparallele étant
v€1e obliquement , doit paroitre de la longueur 6 6 , en forte
que 66 foit ei g6 , comme le {inus de l’0bliquité ( qui- ei’c
ladéclinaifon du foleil) ei?} au rayon; ou comme HG eft in
EG; donc HG:g6 : : EG : 66; ainfig6 étantle coiinus

ple 30° pour le rayon HG , 66 fera le coiinus de 30° poure rayon GE.
Décrire 1'c1· I 4 j 4. Les abfciffes de l’ellipfe P 6 Xétant les finus de

_ ]‘Pl°• 1 g , 30 , 4;° , occ. les ordonnées 6 6 doivent etre les coli
nusl des memes arcs , en prenant pour rayon la moitié du
petit axe; on marqucra donc en partant du centre G les
points 1, 2, 3, tels queG 1, foitlefinusde1;°, G 2,
le Hnus de 30° , Exc. pour le rayon_GH; aux points 1 , 2 ,
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3 , Gmc. on élcvera fur GX dcs pcrpcndiculaircs qui foicnc
les cofinus dc 15 , 30, 4; dégrés pour lc rayon FG, 6:
ccs pcrpcndiculaircs rcrmincrom 1c contour dc 1’clliPi`c du
parallclc.

14 j j‘. Pour rrouvcr aifémcnt ccs finus 8: ccs cofinus
au défaut d’un compas dc proportion , on décrira du ccntrc
G un ccrclc HX {`ur Ic grand axe , 8c un autrc ccrclc EVF
fur lc petit axe , onles divifera chacun en 24. parties , Ii 1’on
fe contente de 24, heurcs , ou en 4.8 , fi1’on veut avoir une
ellipfe divifée en demi-heures. Par cesipoints de diviHon
du grand cercle , on tirera des lignes ig 6 _f paraileles au
petit axe , 8: par les points de diviiions du petit cercle ,
des lignes comme 46 paralleles au grand axe; ce11es—ci
étant prolongées iront rencontrer les premieres dans des

oints telse que 6; qui formeront l’ellipi`e que 1’on cherche.ar exemple ,` la feconde ligne paral ele au petit axe, 6:
qui va du point go au point 2 , coupe la feconde ligne 46
parallele au grand axe GX dans Ie point 6, qui marque
deux heures avant le méridien; le point correfpondant c a
gauche marque deux heures apres midi., C’eft ainii qu’on a
pour chaque heure la projeEtion du parallele de Paris , ou
Ia [ituation de Paris fur le cercle de projeétion , a toutes les
heures du jour.

I 4. j 6. On voit dans la Fig. 1 14. une ellipfe tracée par
la Mqthode précédente pour 26 dégrés de déclinaifon,
mais dans laquelle on a fupprimé toutes les lignes qui ont
fervi a la décrire. La partie inférieure de.1’ellip{`e a lieu
quand la déclinaifon eil feptentrionale; car alors la partie
éclairée du parallele , telle que BAE , Fig. 1 1 3 , paroit la `

lus ba{le ou la plus méridionale par rapport au rayon foiiaire T5`.
La partie droite ou occidentale de l’ellipf`e , Fi . 1 14. ,

ferr pour les heures du matin; ou Ii c’eft une étoii Exe ,
cette partie fert avant le paffage de l’étoile au méridien ,
puifque le mouvement de la terre fe fait vers l’orient, foit
1`ur la terre, foit fur la projection qui en ei} l’image; on
marque o ou 12'= aux fommets du petit axe , lori`qu’i1 s’a—
git du foleil , ou bien l’on y marque l’heure du pailage de

V V u u iij
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1’étoile au méridien , 1ori`qu’i1 s’agit d’u.ne éclipie d’étoilE
Par lalune.

H Hf 6_ H6 On voir dans la Fig. 1 1 6 lu diamétres des eliipfes qu’on gl ` °
rrouveroit pour différentes déclinaifons en employanr le
méme rayon de projeélzion. La Figure 1 1 g fait voir in quelle
diiiance pa.{i`eronr routes ces eliipfes du fommet J` de la
rojeélion , c’eil-a-dire , la diitance SK_On voir au milieu

de1’e]1ipi`e de la Figure 114 les lieux des centres de ees
diiférenres ellipfes ; chacun pourra les tracer routes fw:
autant de cartonsedifférens , pour calculer les éclipfes de
toutes les éroiles par la lune.

Pour rendre 1’ui`age de cette Mérhode plus facile , je
donnerai dans les Mémoires de l’Académie pour 176 3
des ellipfes pour tous- les dégrés de déclinaifon , dont l'é—
chelle fera double de celie de la Egure 1 14 , Gt qui feront
diviiees exaéiemenrde 5 en g minutes.

Trung cercle 1 4. j 7 . La iituation du cercle de latitude fur le cer
dc 1¤¤i¤¤d¢- cle de proje&ion , peut fe trouver par le moyen du calcul

de l’ang1e de pofirion (725 ); mais pour abréger, autanr
qu’il eii pofiible ,1’opération graphique dont nous parlerons
bien-tot ( 1460) , on peut fe fcrvir de la Méthode fui

75- ¤¤8• vante. Je fuppofe que FGI-} Fig. 1 1 8 , foit un arc du cer
cle de proje&ion égai au double de1’obliquité de l’éclipri
que, c’eii—a-dire , que du point G ou fe termine le méri
dien CG de la projeétion , on air pris les arcs GF Ga GH g
chacun de 2.3° z8’ ; fur la tangente GVde l’a1·c GF Gt du
centre G , l’on décrira un demi·cercle VMX qu’o11 divi
ferz en I2 fignes , comme Yécliptique, en cotnmengant au
point X du coté de l’occident , ou l’on marquera le belier;
c’ei’t·a-dire , o' de longitude; on prendra fur ce cercle un

arc é al in la longitude du foleil ou de l’étoi1e, par exem- iile, M ; on abaiilera fur le diamétre 7Xla perpendicu

ire MN; Btle oint JV de la tangente GNVoi1 pa.{l°era gcette perpendicurire MN, {era le. point ou l’on devra.
tirer Ie cercle de latitude CN.

I 4 y 8. En eifet, GN cit le cofinus de l’arc XM ou de
la longitude du foleil, pour le rayon GV; donc G V:
R::GN: coil long. 0; c’eil·a»dirc, G.N=GV col;
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long.; mais GV = tang. 2 3° { par la conilruélion ; doneGN = tang. 23 { cof ong. , ce qui revient a la propor
tion fuivante , par laquellc on trouve l’angle de poiition
( gg8. 607 ), le rayon eil au colinus de la longitude du fo
leil , comme la tangente de l’obliquité de l’écliptique ei} in
la tangente de l'angle de pofition.

14 { 9. On peut auili faire fervir cette conilruélion
pour les étoiles Hxes que la lune rencontre, c’eil-a—dire ,
fuppofer le coiinus de la latitude égal au rayon (72S );
l’erreur*efi infeniible , puifque la latitude de la lune ne va
pas a 6 degrés ; en forte qu’il n’y a pas 5; d’erreur in
craindre, ce qui ne fait pas 8 minutes de degré fur l’Arc
AF : or 8 minutes font infeniibles méme fur une Figure
cl’un pied de rayon , telle que j’ai coutume de l’employer.
]’ai donné a l’art. 72f ces angles calculés pour différentes
étoiles , Gt j’ai marqué fur la circonférence de la Figure
1 14. les points ou il faut tirer le cercle de latitude pour dif?
férentes étoiles , telles que y HP , c’eI’t·a—dire , l’étoile ·y de
la conftellation de la Vierge , &c. j’ai choiii les plus belles
étoiles qui foient éclipfées par la lune. On voit queetoutes
celles dont la longitude efi dans le premier ou dernier

quart de l’écli tique font E1 la droite du méridien CJ`, les laautres font a gauche; parce que dans la Fig. 1 1 8 , les
trois premiers Gr les trois derniers iignes de longitude font
dans le `quart de cercle 3 X, qui eil a l’occident ou a la.
droite du point G.

Trouver les phajes d’une Eclq>_[Z· de Soleil ou d’Etoile ,
avec la regle @[9* le compa:.

I 4 60. On peut par une opération tres-commode , 6:
avec l’exa&itude d’une minute de temps trouver le com
mencement 6: la En d’une éclipfe , fans calculer les paral
laxes. Flamftead dit que Wren fut le premier qui en cut
l`idée; mais Halley 6tFlami’tead y avoient travaillé cha
cun de leur coté , le remier , vers l’an 1666, le fecond i
en 1676, (ei New Q/jléme 8Cc. Moore 1681 ), St M. Caf
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fini en avoit ouvert la route par f`a Méthode des Proje€fions,
publiée en 1663.

I 4 60 . On voit dans la Fig. 1 1 4 un demi-cercle d’envir0n:
6 pouces de rayon , qui repréfente la projeéfion de la terre
dans l’orbe de la lune ( 1409) 5 le rayon CR , divifé en au
tant de minutes qu’en contienr la difference des arallaxes
horifonrales cle la lune GC du fbleil, ( f4-07) ; Fe diame
tre CR eff parallele 5 Yéquateur , C5 eff une portion du
méridien univerfel ou du cercle de déclinaifon qui plziffe
par l’éroile; CK la diffance du centre de projeéfion au cen—
tre de l’ellipf`e trouvée ci5deffus ( 1444 ) , KFle demi-axe
de l’ellipf`e ( 1451 ) égal au cofinus de la latitude du lieu
pour lequel on calcule une éclipfe , par exemple, de Paris.
KQ la moitié du petit axe de l’ellipf`e , qui eff au grand axe·
comme Ie finus de la déclinaifon de l’affre eff au rayon,
Cette ellipfe de la Figure 114 repréfente le parallele de
Paris, ou la trace décrite fur le plan de rojeéfion par le
rayon mené de Paris 5 une étoile dont l5déclinaif`on eff
dc 26°

I 4 6 I . La partie fupérieure de l’ellipfe eff l’arc diurne ,
ou celui dont on doit faire ufage quand la déclinaifon du
foleil eff méridionale; la partie inférieure EHG , eff cellc
qui f`ert pour les déclinaifons feptentrionales ( 14 g6 ).

I 46 2. On tirera le cercle de latitude CL qui eff 5 la
gauche ou 51’orient du méridien dans le f`econd 8: troifié-F
me quart de longitude , ou dans les fignes defcendans; il
eff 5 la droite ou a l’occident dans les autres fignes qui font:
9, 10, 11,.0, 1 ,z,_de1ongitude(14g9),

I 46 3 . La latitude de la lune au moment de la coné
jon£fi0n étant prif`e f`ur les divifions de CR qui f`ert d’é—
chelle , & portée de Cen `L fur le cercle de latitude , le
point L eff celui ou doit paffer 1’orbite de la lune , en lui
donnant l’inclinaif`on convenable.

I 464. Pour tracer l’orbite de la lime , on tirera au
point L de la conjonéfion une perpendiculaire LM au cere
cle de latitude; on prendra la quantité du mouvement hoe
raire de la lune , moins celui du foleil fur les divifions dg

CR ,8r l’on portera cc mouvement de L en M; on prendaaau I
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au{'{i ·le mouvement horaire en latitude, on le portera de
JM en ./V parallelement au cercle de latitude; au midi du
point Ill, fi la lune fe rapproche du nord; au nord, fi la
lune s’appr0che du midi, c’ef’t-5.-dire , fi fa latitude ef’t bo
réale décroiilante ou aufirale croiffante. Par les points N
6c L, on tirera 1’0rbite de la lune I./VL , on marquera au
point L 1’heure Sc la minute de Ia c0njon€’tion; on mar
quera en Nune heure de moins ; l’0n divifera NL en 6o
minutes de temps , 8: l’0n portera les memes divilions de
l’autre ceté du point L , pour avoir la lituation de la lune
de minutes en minutes une heure avant la eeujtmetion , Bc

unp heureapres. On prolongera meme ces divifions au- `
lde a, fi ce a aroit néceffaire. EI 41. 6 j . O1 marquera fur l’ellipi`e les heures qui rép0n—·
dent aux divifions qu’0n a trouvées ( 14.;; ) ; fcavoir, les 6
heures du matin at la droite, ou ai la partie occidentale de la
Figure , & les 6 heures du foir il la partie orientale; ces 12
heures fe mettroient dans la partie fupérieure ‘de l’ellipi`e li
le foleil étoit dans les {ignes méridionaux ( 1446 ). Quand
il s’agit d’une éclipfe d’ét0ile , c’ei’t l’heure du paffage au
méridien que l’0n écrit fur le méridien en V ou en

I 4. 66. On prendra fur les divifions de CR la fomme
des demi-diamétres du foleil Gt de la lune , ou le demi—diamé
fre feul de la lune , s’il s’agit d’une éclipfe d’ét0iIe. Le com
pas étant ouvert de cette quantité , on verra ii le moment
de la conjonéiion marqué en L, 6: la meme minute de
temps prife fur les divilions de l’ellipl`e font éloignés entre
eux de cette quantité ; le tem-ps de la conjonétion fera
aufli dans ce cas le temps du commencement ou de la Fm de
l’éclipi`e; ce fera le commencement ii le point G du paral
lele eff ai l’orient du point L; ce {era la fin de l’éclipl`e fi le
point de l’ellipi`e marqué de la meme heure que le point L,
ei} a l,OCC1d€I'lt ou at la droite du point L.

I 4.67. S1 cette difiance des points correfpondans fur
Yellipfe 8: fur l’0rbite de la lune eil plus grande que la fom
me des demi-diamétres , on placera le compas vers I a la
droite du point L fur l’orbite de la lune; on verra li le
point A de Yellipfe marqué du meme nombre d'heures 8:

Tome I. X X x x
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de minutes que le point I de l’orbite , eifa la gauche dc
celui — ci de la quantité des demi- diamétres ; s’il eff tro
_ éloigné, on rapprochera peu il peu la branche droite du `
compas fans changer l’ouverture, jufqu’a ce que la bran
che gauche trouve un point A de l’ellip{`e marqué du me··
me nombre de minutes que le point de 1’orbite ou eff la.
branche droite.

CnmrhEnCemE¤t I 468. Quand on aura ainii trouvé-deux temps cor4
dc i’é¤ ii1>·%· _ Iefpondans, 1’un fur 1’0rbite, l’autre fur le parallele , tels

que I 6: A, marqués de la meme heure 6: de la meme mi
nute, 6: éloignés de la quantité IA, de maniere que lc
point I de l’orbite i`oit a la droite ou at l’occident du point
A du parallele; on fera sfir que ce moment eff celui du `
commencement de l’éclipl`e ; car on a VC1 que l’éclipie com
mence pour Paris quand la diffance entre le point de la.
projeéfion auquel Paris répond, 6: celui ou fe trouve la
lune au meme inifant eff égale a la fomme des demi-diamé-·
tres du foleil 6: de la Lune ( 14.1 1 ).

I 4].69. La lune avance vers l’orient dans fon orbitc
de I en E , 6: Paris avance fur fon parallele de A en B;
mais beaucoup plus lentement , puii`qu’il faut 12 heures
pour décrire la demi-ellipfe du parallele de Paris , tandis
que la lune en 2 heures de temps fait prefque dans [on or
bite un chemin auili coniidérable : ainfi la lune arrivera do

I’autre ceté ou 5. l’orient de Paris , 6: fe trouvera en E 10riZ
que Paris ne fera arrivé qu’e11 B; ils {`eront encore une fois E1
la meme diffance l’un de l’autre , c’eff—a4dire , E1 une diffance
BE , égale at la fomme des demi—diamétres de la lune 6:
du foleil ; 6: quand on aura trouvé deux points B 6: E
marqués de la meme minute , on fera ser d’avoir la fin de
Yéclipfe.

_La plus come I 4.7 0. Le milieu de l’éclipi`e eff toujours atres—peu pres
d‘&"“°°'

le milieu de l’interva1le de temps écoulé entre le commen
cement 6: la fin: ainfi l’on cherchera la minute qui tient
le milieu entre ces momens marqués en I 6: en E , 6: la
minute qui tient auiii le milieu entre A 6: B. La diffancc
de ces deux points D 6: G , dont l’un eff fur l’orbite , l’au·
tre fur le parallele de Paris , donnera la plus courte diffancc
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des centres de la lune Bt du foleil , ou leur diftance au
temps du milieu de l’éclipl`e. Cette diitance étant portée
avec le compas fur les divilions du rayon CR , fe trouvera
exprimée en minutes de degré 6: meme en fecondes; car
fur une échelle d’un pied de rayon , chaque minute occu
pe plus de deux lignes , 8c l’0n y diltingue facilement un in
tervalle de g at 6”: ainli l’on aura en minutes & en {`econdes
la plus courte diltance du centre de la lune au centre du fo
leil ou de l’étoile , au temps du milieu de l’éclipfe. Si le point
D de l’orbite eit au-deilous du point G du parallele , ce fera

une pteuve que la lune pallera au midi de l’étoile.On peut aulli trouver a plus courte diftance des centres
fans fuppofer que le milieu de l’c-Sclipfe foit it égale diitancc
du commencement Gt de la fin , il n’y a qu’a mefurer plu
iieurs fois la diitance de la lune at l’étoile , ou la diftance des
points correfpondans marqués de la méme minute fur l’or—
bite Bt fur Yellipie , on verra cette diftance diminuer peu
a-peu jufqu’a un certain terme , ou cette diftance étant par
venue :21 fon minimum , ceile de diminuer pour auginenter
un moment apres ;l’on aura par ce moyen foit la plus courte
diftance , foit le temps on elle arrive , qui eft le milieu de
l’éclipfe.

_ I 4.7 I . Pour éviter de divifer chaquqlfois le rayon CR Echellc du uPm“°"
de la projection, en autant de parties qu’en contient la paral
laxe , c’ef’t—a-dire, tantot en g;’ , tantot en 62’ , fans comp
ter les fractions de minutes , on forme une échelle , ( Iii- NL H7 `
gure 1 I`7. ) , dont les lignes font plus longues que le rayon
du cercle qu’on veut faire fervir de projection , lorfque la
parallaxe eit plus petite ; & plus petits quand la parallaxe
eit plus grande : par exemple , fi la parallaxe eft de 54./ ,
c’e{t-a—dire , plus petite d’un iixieme que le rayon de la pro
jection qu’on fuppofe toujours de 6o , il faut avoir une
échelle ou le compas puiife indiquer gy au lieu de 6o’ , Gt
par conféquent une échelle plus grande d’un {ixieme; car
alors cette échelle,quoique divifée en 60 parties, n’en fera
trouver que 54. quand on y portera le rayon de projection ,
parce qu’elle eft plus grande que ce rayon.

I 47 2. Le demi—diamétre de la lune étant toujours. les
X X x x
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Q de la parallaxe , on pourra tirer une ligne droite CD’l`ut
l’echelle , de maniere qu’elle intercepte les T2 de toutes les
échelles de parallaxe, en comptant de la ligne marquee 1 0 ,
fro'; on prendra facilement fur cette echelle le demi-dia
metre de la lune qui eff, par exemple, de X7], fi la parallaxe
eff de 62’, Gt ainfi des autres ; on le prendra avec le compas
fans avoir befoin d’en fgavoir la valeur;on neglige ici l’aug
mentation du diametre de la lune qui a lieu it differens de~
grés de hauteur( 1190).

Hb m_ Quand on ala plus courte diffance GD des centres du
foleil Gt de la lune , qu’on en veut conclure la grandeur de
l’eclipf`e , il faut porter cette diffance fur le diametre du fo
leil , divife en 1 2 parties ou l2 doigts , Gt You y Voit aifee

E¢liPi`¤,d`é°°il° ment la partie éclipfee du foleil.
P" 1** 1“"°' I 41.7-3 . Lorfqu’il s’agit d’une eclipfe d’etoile , on fuit

le méme procede que pour les eclipfes de foleil , e11 obfer
vant , 1°. que CL eff la difference entre la latitude de la
lune Gt celle de l’etoile ; 2°. que E./V eff le mouvement ho
raire de la lune feule, puifque l’etoile n’a aucun mouvement
propre ; 3°. que fur les points V ou Q dee l’ellipf`e on mar
que l’heure du paffage de l’etoile"au meridien, ou plus exac
tement, la difference entre fon afcenfion droite Gt celle du
foleil pour le tegps de l’eclipfe ; 4.°. que l’on prend la dif`
tance /.4 egale au feul diametre de la lune.

EXEMPLE. Le 7 Avril 1749 , au matin , Antares fut’ en
conjonefion avec la lune Et 2** 22/ du matin ; la parallaxe de
la lune etoit alors de g7’ {, fon mouvement horaire 3·;' 12·’€
en longitude , Gt 1’ g6" en latitude decroiffante ; la latitude
au moment de la conjonefion etoit de 3° 4.g’ 22// , celle de
l’etoile etoit de 4° 32’ 12"; ainfi la lune etoit au nord de
l’etoile de 46’ go".

Je commence par tirer le cercle de latitude CL au pointqui convient $1 la ongitude d’Antarés 8=6° 16’( 14.59 ) gje
tends fur la ligne qui repond a g‘7’ fur l’échelle des paralh
axes, une quantite de 4.6’ go" , 8: je la porte de Cen L f`u1:

le cercle de latitude; au point L je tire la perpendicue
laire LM.

Je prends fur la méme ligne de l’echellc des parallaxcs



Trouver_les p/m_/és func E ch];/E de Soleil, JC c. 7 :7
[e mouvcmcnt h01‘air€ dB 13 lunc 3 3/ § , & jc Ic portc dc L
cn M fur la pcrpcndiculairc au ccrclc dc latitude , jc portc
aufli z' au=dcH`0us du oint M, parcc quc la lunc s’avang0it
dc z' par hcurc vers £ nord, 6c lc point N marquc lc lieu
de la lune une heure avant la conjonétion, ou a 1" zz' du
matin : ayant done marqué en L le moment de la conjonc
tion 2" zz' , je marque cn N 1" zz' , & divifant Fintetvalle
LN en 6o parties , je marque la {ituation de la lune de 1o
en 1o minutes , comme on le voit dans la Figure depuis
0'· go' jui`qu’a zh 1o'.

L’hcurc du paH`age d’Antarés au méridien de Paris cft
gh 1 1’ (689 ) , jele marque au fommet I/de1’e11ipfe, & je
marque zh 1 1’ , i" Ill, &c. fur les autres divifions de l’el-·
Iipfe ; je fubdivife les intervalles de dix en dix minutes , du

oins dans les heures ou il paroit que 1’éclipi`e peut arriver,
c’ei’c-a-dire , qui approchcnt de Yheure de Ia conjonéiion.

Je prends fur Yéchelle le demi-diamétre de la lune , de-<
uis la ligne 1o , ‘ 10 , jui`qu’a la ligne CD, 8: cela fur la
jgne. de ;17' ; cette Ouverture dc compas étant promenée `
fur l’orbite de la lune Bc fur l’ellipie ,— je vois qu’une des

ointes étant en I {`ur 1** z' , l’autre pointe tombe en A fur
i’ellipi`e , 8: y rencontre auiii rh z' : ainii la lune étant en I
h 1** z' , Bt la proje&ion de Paris , ou le lieu apparent de l’é
toile en A , il doit fe faire une éclipfe , la diftance de la
lune a l’ét0ile étant précifément égale au demidiamétre de
la lune , ce qui fuppofe un contaé} de l’étoile au bord de
la lune.

1 47 4.. Je promene la meme ouverture de compas de
Yautre cété en avancant vers l’orient , & je trouve qu’une
des pointes étant en E fur z*' 1 1’, l’aurre po_inte tombe auili
5 zh 1 1’ {`ur l`ellipi`e en B , c’ei} le moment de 1’émer(ion;
la lune a donc parcouru la portion IE de {on orbite, depuis `
le moment de l’immerfion ju(qu’a celui de Yémerfion , Gt le
lieu apparent de l’étoile a change de la quantité AB ;. c’eil
vers le milieu de cet intervalle , la lune étant en D & l’é
toile en G, qu’efi arrivée la plus courte difiance ; on s’en

Immzrfiolh

Emerfioryn

La plus court!
allurera en meliirant la difiance de minute en minute ; ca; <lif*¤¤¢¢·
l’on verra qu’aux environs de lh 3 6' elle_ ceffe de diminum

X X x x iij
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`aprés quoi _elle augmente ; cette plus courte diftance DG
étant portée fur la ligne S7 de Yéchelle des parallaxes , fc
trouvera de 6’ , ce qui m’apprend que le centre de la lune a.
paffé 6’ au midi de l’étoile , vers le temps de la conjonétion
apparente.

_ _ Changenient I 47 E . Les opérations que ye vrens de décrire, fuppo- i{’a‘;‘t;d‘;*sE°’°“*°S fent que a Figure 1 14- ell dréfléé pour Paris, car la difiance°

CK du centre de la proyeétion au centre de l’el1ipi`e , dimi
nue quand la hautcur du pole augmentc ( 144.4. ) ; cepen
dant une feule ellipfe étant donnée conformément a la dé
clinaifon du foleil ou de l’étoile dont il s’agit , on peut la
faire fervir pour toutes les latitudes , en plaqant le centre C
de la projeétion at diiférentes diftances du centre K de l’e1
lipfe. En effet , cette diiiance CK ef’t egale at coli decli. lin;
latit. ( 144.4. ), en fuppofant que CR eft le rayon : li 1’on
veut prendre pour rayon , ou pour échelle le demi-diamé
tre du parallele , ou le cofinus de la latitude, il faudra en
core faire cette proportion : le colinus de la latitude eil in
rooo , comme la valeur de CK eil 5. fa valeur en parties du

fin. lat

. . . . parallele , qui fera par conféquentzgc-Eycof decl1n.;ma1s
tang.; donc CK =tang. lat. coli declin. Ainii Z4

Difiance aes dyimzce du centre de lu prcjeciian au centre du pam/le/g
d°“" °°““°$• ou de fel/t4v_fé , ef eigu/e zi Za tazzgerzte de la latitude , mul

tzfliee par Ie cqfzzus de la delclinui/on de Puffre , cn pre
nant pour unité le demi-diamétre du parallele, ou le demi
axe KF de l’ellipfe.

I 4.7 6. EXEMPLE. Dans le paffage de ·Vénus de 17,61 ;
la déclinaifon du foleil étoit de 220 4.2’ ; je fuppofe qu’on
ait décrit l’ellipfe qui convient a cette déclinaifon , c’efi-a
dire , une ellipfe dont le grand axe eil au petit , comme l’u·
nité ef’t au linus de 220 4.2’ , Bt qu’on veuille faire fervir
cette ellipfe pour la latitude de 1o° , on ajofitera le loga
rithme de la tangente de 1o° avec celui du colinus de 22q
42' ,‘la fomme étant cherchée dans les nombres naturels ;
on trouve o , 1 6 3 pour la diftance qu’il y a entre le centre
de l’ellipfe Bt le centre du cercle qui doit fervir de projec
tion, en fuppofant que le demi-axe de1’ell.ipfe cit 1'unité ,
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0u 163 , en {`uppofant ce demi-axe de 1000. On trouvera
de meme la diiiance qui convient aux autres latitudes de
IO en 10° , pour la meme déclinaifon de 22° 4.2’

I 41.77. On doit chercher aufll la longueur du rayon de
projection pour la latitude donnée 5 mais il ef’t évident que
ce n’e{i: autre chofe que la fécante de la latitude du lieu ,
en prenant pour rayon le demi—diamétre du parallele : car
Ii DL, ( Fig. 1 I2 ) , étoit pris pour rayon d’un cercle dé- Fig. ma
crit du centre L, on auroit CL pour fécante de Pangle CLD
égal a l’31'C LB , qui ei} la latitude du lieu ; ainfi l’on cher
chera dans les Tables ordinaires les {`écantes de chaque la
titude , Gr diyifant le rayon DL de l’ellipi`e en 1000 parties,
on prendra fur ces diviiions la grandeur du rayon de cha
que projeciion , par exemple , 2000 pour 6o° de latitude ,
& l’on aura lalongueur du rayon avec lequel il faut décrire
le cercle de projeétion, en partant du c—entre q1,1’on a trouvé
( I4-76) : c’eit ce rayon de proje&ion qu’il faut divifer en
autant de parties q11’en contient la diiiérence des paral
laxes ; ainii l’échelle des parallaxes ( Fig 1 17. ) , doit étre Fig. nj,
augmentée dans la proportion des fécantes des latitudes,
Bc par ce moyen la mé`:me_ellipi`e fervira pour différens pays ,
en employant différentes échelles ( 16 28 ).

I 47 8. La Table fuivante contient la valeuride la dif
tance CK (Fig. 1 14.. ) pour Paris feulement ; c’ei’t ‘pa1·`F;g_,m "
le moyen de cette Table que j’ai marqué dans la Fig. 1-14 ,
aux environs du centre K , les points ou doit étrele cen-tre
de l’ellipi`e at diH`érentes déclinaifons; on voit que le centre
de l’e1lipi`e qui fert pour 28° de déclinaifon , eli plus pres
du centre C de la projeéiion d’environ {ix lignes , que le
centre de l’e1lipi`e qui répond a zero , ou plutot de la ligne,
droite qui en tient lieu quand la déclinaifon ef} nulle.

On trouvera dans le Livre fuivant , 21 l’occaIion du pail
fage de Vénus , (1516 ) , le rayon de la proje€tion pour
différentes latitudes, 8: une grande Figure ou fe verra ’`
mieux luiage de cette Table.
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D1$TANcE du centre de Za Prcjexfiorz au centre de
l’E//1}/e , pour Za lazitude de Paris , ei d@'—
rentes de'cZina%ns , en _/Zzppqfznt le demi-axe
de 100,00 , JC Ze rayon deprqeiion, 151 ,92.

Dec]. ¤Di&.des ccnt.|Dcc1. -Dif{.dcs cent. DccI.!Di{}.dcs cent.

IO

114*
114-·

114

114-=
114*
113

113
113 ·
113*
112

II2,

II2>

35
3F

20

10

93
74

IO

II

I2

16

18

2O

II2,

III,
III

IIO,

IIO

IO9,

IO9,
108,
108

IO7,

26

86

49
97

47
94

37
77

47

14.79. Pqr lqmoyen dc ccctc

20

21

26

28

107,47
106,
106-,

IOY:
104.,
103
10,2,

101,

100,

100,

99=

Table on

77

79

peut faire
fcrvir unc fc11lc cllipib pour différcntcs latitudes, & cal
culer une éclipfe pour plulieurs pays de la terre fans dé
crire différentes ellipfes. Suivant le procédé de l`article
1¢]·§O , on décriroir fur un meme cercle de projeélion une
ellipfe pour chaque lieu. Les pofitions Gcles grandeurs dc
ces ellipfes 1`eroient différentes; mais leur ellipcicité, leur
Hgure, le rapport de leurs axes feroit le méme, parce
qu’i.l ne dépend que de la déclinaifop du foleil , ( 1439) ;
mais comme les ellipfes font longues 6: diliiciles a décrire,
il cir plus commode quand on a des calculs 1 faire pour
plufieurs lieux, de conferver l’ellipI`e , Bc de changer le cen
tre du cercle de proje£ti0n auili bien que la grandeur du
rayon: onen verra un exemple détairlé a l’occalion du

aifagc dc VCHUS, oh CCICC méthode s’ep1pl0ic RVCC f\1CCéS,

rfébciléh

Mrryoprs
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Jl/ILi`THODE..S` POUR CALCULER

rigroureujéznent [es .EcZz]>f2s_/izjezres auxparallaxcs.

I 4 8 0. Nous avons expliqué affez au long la manierc
ide trouver par une opération graphique le commencement
éc la lin d’une éclipfe de foleil ou d’étoile. Nous allons pal:
fer 5 l’ex lication des Méthodes rigoureufes 0ul’on emploie )
le calcul, pour trouver jui`qu’5 la précilion des fecondes
les réfultats qu’on ne pouvoit trouver qu’5 deux minutes
pres par le moyen de l’opération graphique.

I 48 I . Lori`qu’on ne veut calculer une éclipfe de fo
leil que pour la prédire dans les Ephémerides , la Méthode
graphique ( -1460 ) eff fuflifante; on auroit tort, ce me
femble , de mettre beaucoup de temps 5 les calculer en fe
condes , avec une précilion 5 laquelle les Tables ne répon—
dent pas, puifque l’erreur des Tables de la lune , qui va
quelquefois 5 une minute , entraine deux minutes d’incer
titude fur le temps du commencement Bc de la fin d’une
éclipfe.

Mais lo1·I`qu’on a obfervé une éclipfe de foleil ou d’étoi
le , Bc qu’on veut l’employer 5 trouver le lieu de la lune,
le temps de la conjonétion & l’erreur des Tables; c’ei°t alors
qu’on doit faire avec la derniere précilion le calcul de l’é
clipfe , GL qu’on peut en chercher le commencement 6c la
fin par les Méthodes exaéles que nous allons expliquer.

_ f '*1°‘h°d°‘
I 4 8 2 . Il y a trois Méthodes employees pour cet effet dif{:é§_;[;;°

par les Afcronomes; celle des projections, employéc par
M. de la Hire Gt par M. Caflini; celle du Nonagéume Bc
des parallaxes de longitude , employee par M. dc la Caille
dans fes Lecons d’Ai’tronomie ; enlin , celle des angles
parallaftiques Sc des parallaxes de hauteur , que je`préferee,‘
comme étant la plus courte 8c la plus exaéte, au moyen
de la forme que je lui ai donnée, & que fexpliqueraien dé
tail ( 1498 ).

1 4 8 3. Je commencerai par avertir le Le&eur , qu’en _Nécef¤¤é des
F‘“"S'eutreprenant le calcul exa& d’une éclipfe , il ei’t utile Bt

meme néceilaire de former unc Figure, ou l’on marque 5
Tome I. Y 'Y y y
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eu pres avec la regle Gt le compas les angles que l’on aura

irouves par le calcul , Gt les lignes que l’on aura determi
nees , fuivant leur pofition Gt leur grandeur. Sans ce fe
cours, il efi aife de fe tromper en ajoutant quelquefois
ce qui doit étre foufirait; d’ailleurs cette precaution dont
je fu poferai qu’on {alle ufage , epargnera beaucoup de
details fur les regles Gt fur les exceptions qui ont lieu dans
differens cas pour la pofition de la lune par rapport au ve-r
tical, au cercle de declinaifon Gt au cercle de latitude.

Mézhode pour I 484. Parmi les differentes manieres de calculer la
Qiqdsf M P*°· projeéiion , je choilirai celle de M. Cailini , comme etant
]“&i°"' la plus {imple , Gt je prendrai pour exemple l’eclipf`e de

foleil du 28 Fevrier_171o, qui ei’c employee dans les Ta
bles Aflronomiques de M. Caflini , pag. 5 3 5 mais dont il
n’a donne que Yopération graphique , Gt j’y appliquerai le
calcul trigonometrique , Fig. 1 1 8. Je fuppofe le temps
du milieu de l’eclipf`e generale en T, a 12h 1 8’ , la difiance
erpendiculaire CT de 4.6’ 31”, l’angle ACT 22° g' gy";

le mouvement horaire de la lune fur {on orbite relative 27i
1o”, la difference des parailaxes horifontales ou le rayon
de la projeélion gqf 28" , le demi—grand axe DK 3g' gr",
le demi-petit axe 4/ g 9” , Gt la difiance CD du centre de la
projeélion E1 celui de l’ellipf`e =4o’ 36”. Soit O le lieu de
Paris fur fon parallele OAK , Gt L celui de la lune fur fon
orbite LT. On _demande la difiance apparente des cen
tres de la lune Gt du foleil , ou la valeur de la ligne OL , 21
llh q.3’ 3o”, c’efl-a-dire, 3.1/ 3o" avant la conjonélion?

C’ef’t le temps du commencement de Yeclipfe trouve parYopertion graphique , ( M. Cafrzi Taé. Aj .p. gg ).
14.8 Puifque le mouvement de la lune eil de 27'

ro" en une heure , il {era de 1 g' 37” en 34/ { de temps , Gt
l’on aura TL= 1 g' 37” ;_ on dira CT ef} in TL , comme le
rayon ell a la tangente de l’angle TCL qu’on trouvera dc
18° 33’ 4.g” , enfuite TL : fin. TCL ::1( : CL, qui fera de

” ’

293oou 4.8go".
I 4 8 6. Pour trouver aufli l’angle OCA, on confide

rera que la difiance de midi at l’heure donnée 1 ih 43/ 3o”
di dc 16’ Q, ce qui Iépond in gf 7’ 3o"; le demi-grand



Meihodespozzr calculer rZ,g0ureu_/émerzt lcs Ec/typ:. 72 3
axe de l’ellipi`e multiplié par le {inus de 4° 7’ Q , donnera OB
= 1gg”, &'le demi- petit axe multiplié par le colinus
de 4° 7’ 5 , donnera DB = 298// ( 1454 ) , DB étant ajofi
té avec CD = 243 6”, donnera CB = 27341.,/,

Dans le triangle BCO rectangle en B, dont on con
noiti les deux cotés CB & BO , l’on trouvera l’angle (JCB
= 3° 14’ go", Gt-Yhypothénufe CO = 4;’ gp". La diffe
rence des angles OCB Sc TCB , donnera l’angle OCT: 18°
g4’ g7”, la fomme de l’angle OCT Gt de l’angle LCT,
trouvé ci-deH`us de 18° 3g' 4 g" fera l’angle OCL = 37° z8’
4z”. ‘On connoitra aifément les cas ou il {aut prendre la
fomme ou la difference , en examinant la iituation des
points L, O,& T.

I 4 87._Dans le triangle OCL , on connoit les deux c6·
tés OC, CL & l’angle compris OCL; il ne reilera plus qu’a
chercher le coté OL, qui e{’t la diftance apparente des cen
tres , en difant la fomme des cotés OC, CL qui eft p4' 2Qli
ef: a leur différence 3’ 1 1”, comme la tangente de la demi
fomme des angles inconnus, 71° 1g’ 39", eff a la tan
gente de leur demi-difference g° 4o’ : ainfi l’angle O fera
de 76° g6’, d’oi1 l’on conclura eniin le coté OL de 3o' Diflance appa.
go" : c’eft la difiance apparente des centres du foleil Sc de '°'“° des °¤¤¤¢S
la lune at 1 1h 43’ go"

I 4. 8 8. Le moment pour lequel on a calculé feroit le
moment meme du vrai commencement de l’éclipi`e, fi l’on
cut trouvé la difiance apparente égale a la fom me des
demi-diamétres du foleil Gt de la lune; mais cette diflancc
aporente étant plus petite de z8” que la fomme des demi
diamétres qui cft de go' g8" , prouve que l’éclip{`e n’ét0it

as encore commencée 5 on fera un femblable calcul de la
_ diitance apparente pour 1 ih 4o’ , 8: 1’on trouvera 6 3” de
plus pour la diiiance des centres: ainii en 3’ { de temps la
diftance apparente changeoit de 6 3” , donc elle change
dc 28" en 1’ 3g"; on otera cette quantité de l`heure du

remier calcul 1 1" 4;’ go" , Gt l’on aura 1 ih 41’ g7" pour
de l’éli f

IC commencement ce : on ourroittracer , par 1e moyeu dc deux calculs femglables , orbite apparente de la.
YYYYU
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lune , mais j’en parlerai futlifamment dans la methode fui
vante ( 14.96).

1 4.8 9. Ce calcul des projeetions renferme auili bien
que celui de M. de la Hire , deux fuppofitions qui en. font
toute la {implicite; fcavoir que la hauteur de la lune eft la
meme que celle du foleil , Ei que la parallaxe ef} propor
tionnelle au finus de la diilance vraie du foleil au. zenith;
au lieu qu’el1e ef': proportionnelle au linus de la. diftancer
apparente de la 1une=au zenith.

I 4..9 0. M. de la Caille dans les Memoires de l’Acadé
mie pour 174.4. , pag. 202 JCf¢iv. fait voir de quelle nia
niere on pourroit calculer rigoureufement une eclipfe par
le moyen des projeetions; mais cette methode m’a paru
plus longue , fans etre auili exaete que celle qui fera detail
lee ci-apres( 14.98 ).

I 491 . Si 1’on a employe le NonageHme ( 1290.) dans
le calcul des parallaxes , on ne fcauroit trouver la diifance:
apparente des centres , fans chercher la difference apparen
te de longitude 8c de latitude. .le fuppofe d-onc que pour un
inftant donne , l’on veuille trouver la diilance apparente des?
centres du foleil 6c de la lune 5 i_l faut avoir pour cet inflant
la parallaxe de longitude & celle de latitude ( IQOS ).

I 4.9 2. Si la longitude de la lune ef’t plus grande que=
celle du N onagefime , il faut ajofiter la parallaxe de longi
tude avec la longitude vraie , pour voir la longitude appa
ren-te de la lune. Mais fi la longitude de la lune eil plus
petite que celle du Nonageiime , il faut retrancher la;
parallaxe.

I 4. 9 3. On ajofitera la parallaxe en latitude at la dif
tancc vraie de la lune au pole éleve·de l’ecliptique pour
avoir fa diilance apparente au pole; ayant fait le meme
calcul pour deux inilans , on verra H la lune fe rapprocher
ou s’eloigne de l’eclipti ue. c

I 4.9 4.. On prendrala difference €11tI€ la longitude du
foleil St la longitude apparente de_la lune pour avoir la
difference apparente en. longitude. Par exemple IE Fig.
Y2} , alors. dans le triangle JEL, reelangle en E , Yon con.
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noitra deux cotés SE &EL; il faudra trouver Yhypothénufe
SL , qui eil la diflance apparente des centres du foleil 8c
de la lune. Pour cela , _on ajouteta lesquarrés des- deux
cotés , Gt l’on cherchera la racine de la fomme ; ou bien on.
fera les deux proportions fuivantes SE : EL ;:R : lin.
ESL , Gt {in. ESL ; R : ; EL : SL, diftance apparente des
centres.

I 4 9 j . S’il s’agit d’une‘ éclipfe d’étoile par la lune , ou Exception pour
d’une autre éclipfe dans laquelle la lune ait une latitude
fenhble , `il faudra avoir foin de multiplier la différence de
longitude HI par le colinus de la latitude apparente IL,
pour avoir cette différence SE en arc de grand cercle dans
l’endroit ou fe trouve la lune, qui cit la quantité dont
nous ayons fait ufage.

I I 4. 9 6. On fera le meme calcul deux heures a res , &_ llll on aura une autre diflance apparente SF de la une au
foleil , & l’angle DSF, par- le moyen de la difiérence de

le “°*l°*"•

longitude SD , 8: de latitude FD ( 14921-). On connoitra O1·b;tcaPPa,r€`n£
aufli par ce moyen le mouvement apparent en longitude te delalune.
ED ou AF, St en latitude AL ; on calculera l’angle AFL,
qui eil l’inclinaiI`on du mouvement apparent, 6: la ligne
LF, qui eil le mouvement fur l’orbite apparente. Cer an
gle AFL _peut étre de plus de zo degrés dans certains cas ,
comme ii la lune étant dans fon noeud defcendant , le No·
nagélime avoit zero de longitude._ On aura done l’angle
SLF, d’oi1 l’on conclura la perpendiculaire SB, qui eil la
plus courte diilance appatente de la lune au foleil, GL le
temps ou la lune a été en B , ou le milieu de l’éclipi`e.

-On fuppofera SL égal a la fomme des demi—diamétres
apparens du foleil 8: de la lune; connoiflant SL Bc SB,
on cherchera BL ,- on le convertira en temps a raifon du
inouvement fur l’orbite apparente trouvé ci-deilus , 6c l’on
fcaura combien la lune a employé de temps a aller de B
cn L. Or l'on connoit le temps du milieu de l’éclipi`e en
B , donc on connoitra le moment de la En en F , Gt celui
du commencement en L. (Kepler Epi:. Af:’r.p.» 888 ). ll
faut bien diiiinguer cette oréire apparent: aH°e€tée par la
parallaxe , de l’0r£·ire reZativc( 1 373 ) , qui peut étre re

Y Y y y iij



refentee ici par la ligne /VI./V; mais il ne s’agit que du
iaiouvement vrai de la lune par rapport au foleil fuppofé
Exe en J`, qu’on determine par le moyen des latitudes
EM, DN.

I 497. Quand on voudra connoitre avec une grande
precilion la grandeur de l’eclipi`e, il faudra calculer deux
autres difiances apparentes , telles que SF & SL plus voi
lines du milieu B de l’eclipfe, & calculer par leur moyen
la perpendiculaire SB; cr l’0rbite apparente FLpn’ef’t pas
parfaitement reétiligne , comme nous l’avons fuppofe
mais la difference neva jamais qu’apeu de fecondes. Quand
on a trouve la plus courte diflance SB , l’on en conclut la
grandeur de l’eclipfe apeu pres comme nous avons faitpour

iHl° P¤¤r ja les eclipfes de lune (1 ggq.) ; car Z¢z_/bmme de.; di¢zme’rre.r apd° 1°`
parezzs de la Zurze JC du _/oleil moirzs Zaplus cazzrte dwazzce
apparente de.: centres tj} egnz/e ri Iagrarzdeur de Z°e'cZz}v_/é,

Cette maniere de determiner les phafes par le moyen del’orbite apparente eil beaucoup plus facie que celle des
interpolations dont M. de la Caille fait ufage dans fes Le
cons d’Aflronomie.

NOUVELLE METHODE POUR CALCULER

lcs Ec/zjfzs.

149 8. Je palTe enfin il ma Methode , que je crois
étre la plus courte , la plus generale, la plus exaélzeg j’y fais
ufage des angles parallaéliques , ainli que les plus anciens
Aiironomes , in compter depuis Ptolemee ; mais d’une ma
nierebeaucoup plus [imple , fans negliger Yapplatiffement de
la terre , ni aucune des conHderations neceffaires pour l’exac—
titude des refultats. Elle confifie a trouver la difference

de hauteur & d’azimuth entre les deux afires qui font en
conjonélion, & en conclure leur difiance apparente , qui
eff le terme auquel on fe propofe de parvenir ,·pour trou
ver le commencement Gt la lin d’une eclipfe ( 1539 ) , ou
pour tracer l’orbite apparente ( lS¢1.0 ).

(i”l‘*“lR‘T‘*é?’ La premiere operation qui eff neceffaire dans ce calnizigis Pm a l`us cul, eff de trouver la hauteur du foleil ou de l’etoile que
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Ia Iunc doit éclipfcr. Je fuppofc qu’0n ait calculé ar lcs
Tables, pour uu moment clonué, la longitude 8: E lati
tude du foleil ou de l’étoile; celles de la lune , &i`a pae
rallaxe horifontale , la déclinaifon du f`o1eil& de l’étoile ,
Gt leurs afcenlions droites; enfin Yangle, de poiition de
l’écoile ( 72; ) , Bc ibn angle horaire ( 699 ) : on ealeulera
fa hauteur ( 718 ) , Gt l’angle du vertical avec le cercle de
déclinaifon ( 719 ).

I 4.9 9. EXEMPLE. Le premier Avril 1764. , la conjonc
zion vraie arrivcra a roh g2' 7" , la latitude de la lune étant
de 4o’ q." boréale 5 la diH`érence des mouvemens rhoraires
en longitude 27' Io"; le mouvement horaire de la lune
en latitude 2’ 4.3” i du midi au nord, fa parallaxe gif 9".
Si l’on demande a 9** 1o’ du matin la diflance apparente
des centres du foleil 8: de la lune , on cherchera la décli—
naifon du foleil pour cet inftant 4.° 4.7’ 36", fa hauteur 3 ;°
·7’ go" ; l’angle Z.S`O du vertical Z5` avec le cercle de dé
elinaifon SO ( Fig. 121 ), 32° { 17”; l’ang1e de poiicion
ZSP 23° o' o”e; la difference ·de longitude AB ;7’ 1 1",
Gt la latitude de la lune SB 36’ 2 1"

I $00. DANGLE PARALLAcT1QUE proprement dit, ce
lui que nous défignerons généralement par ce nom , lori`
qu’il ne [era pas qualilié plus fpécialement , ell Formé par
le vertical Z SD Bt le cercle de latitude PSE , qui eff tou
jours perpendiculaire a l’écliptique. On ne peut calculer
l’angle parallaélique PSZ fans lc divifer en deux parties
qui fe calculent féparément; {cavoir l’angle de pofition
FSO (72;), & l’angle OSZ du cercle de déclinaifon ou
du méridien OS qui paH`e par l’étoile , avec le vertical ZS
(719 )

I $0 I. Nous prendrons toujours ces angles du coté
du pole élevé , c’ef’c-a-dire , du coté du nord pour nos cli
mats feptentrionaux , foit que l`angle du vertical & du cer
cle de déclinaifon foit aigu ou obtus , Bt nous confidére
rons la partie du cercle de latitude ou du cercle de décli
naifon , qui efi comprife entre l’aiire Gt le pole boréal de
Yécliptique ou de l’équateur. Les angles étant ainfi confi
dérés , on obfervera les regles 1`uivantes , qui n’ont befoin

Cnlculs préli·
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d’aucune autre démonflration que l’in.f`pe€tion d°un globe g,
ou d’une Figure.

Il {aut ajouter enfemble ces deux angles apres le paffagc
au méridien, fi c’ei°t dans les fignes afcendans 9, ro, 1 1 ,
0, 1 , 2 , ou avant le pailiage au méridien dans les fignes
defcendans; mais on prend leur différence en otant le plus
petit du plus grand , quand l’aflre n’a pas paffé le méridien , `
& qu’il efi dans les fignes afcendans , ou 1orfqu’il a paifé le
méridien & f`e trouve dans les fignes defcendans.

I j 0 2. Il faut examiner fi par le réfultat de cette ad
dition ou de cette f`ou{}ra&ion , le cercle de latitude eff 5.
l’orient du vertical du coté du nord, ou s’il ef’t a l’occident..
Le cercle de latitude efi il l’orient du vertical avant le pal;
fage au méridien,,& E1 l’occident apres le paffage au méri
dien; H ce n’ef’t dans le cas ou l’angle du vertical avec le
cercle de déclinaifon , étant plus petit que l’angle de pofi
tion , en a été retranché. Car alors le cercle de latitude efi:
21 l’occident du vertical, fi c’el’t avant le paffage au méri—
dien; & a 1’orient du vertical, fi~c’ef’t apres le paffage au
méridien; nous ferons obiigés pluiieurs fois de rappeller
cette diftinclion ( ISIS & fuiv. ).

EXEMPLE. Le premier Avril 1764 , a ph 1o’ du matin,
on prendra la difference des deux angles 32° 4/ 17// Bc 23
o' o"; 6: l’on aura 9° 4/ 170 pour l’angle parallaétique
Z SP ·( Iig. 121 ) 5 le cercle de l_atitude PS el} a la gauche
ou Ill l'orient du vertical, dans le cas de cet exemple , `puili
que c’ef’t avant le paffage au méridien , & que Yangle de
pofition ne s’ei’t pas trouvé le plus grand.

I jo 3 . L’ANGLE DE coNJoNcT1oN ef’c un angle qui eil:
nul dans la conjon€tion , 6c qui augmente d’autant plus , que
vous vous éloignez de la conjonélion, toutes chofes égales;
Soit S (Fig. 12 1) le f`oleil ou l’étoile dont on calcule une écl_ip
fe, Ala lune , SB la latitude de la lune, BA la différence de
longitude entre la lune Sc le foleil, JA lla ligne qui joint
le vrai lieu du foleil at celui de la lune , l’angle ASB el}: ee
lui que j’appelle ANGLE DE eoNJoNer1oN; il eft formé au
centre du foleil ou del’étoile J` par le cercle de latitude
JB , Bc par la ligne SA menée au lieu vrai de la lune. Pour

le trouver
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lc trouvcr; on fcra cette proportion; La d@?ezzce de la
zixurle li la d%}·ezzce de longitude, comme le rayon dl
Ez la mngcnte clcfnngle de coryoncllon , Ou JB ; BA : : R:
tang. BIA.

_ La ligne BA, s°il s’agit d’unc éclipfc d’ct0ilc, cit un
pcu plus pctitc que la différcncc dc longitude prifc dans
lcs Tables , 8: mefuréc le long de Yécliptique. Pour étre

rréduite 5 l’écli tique , il faudroit qu’elle {ut divifée par le lcollnus de la atitude apparente de la lune (gg; ); j’ai
donné une T-able de la quantité qu’il faut éter de la diffe
rence de longitude pour avoir l’arc AB, (Con. des /I/louv.
Ce'!. 1764. page 118). Cette quantité ne peut aller qui
1 g" dans les plus grandes latitudes de la lune , 6: en fuppo
[ant A B d’un degré.

I $04. Lhmcre DE ms1·.»~.1~1ce ei} l’angle ZSA formé
au centre de l’étoile par le vertical de l’étoile , 8c par la
ligne SA , qui va du centre de 1’étoile au centre de la
lune. Cet angle de diitance AIC ne peut fe former que
par la fomme ou la diilérence des angles BIC 6c AJB,
c’ef’t—a—dire , de l’angle parallaélique &'de l’angle de con
jonflion.

L’an_gle de conjonétion efl toujours a l’occident du cer
cle de latitude avant la conjonétion , Gt a l’orient apres la
conjonétion ; ainli quand le cercle de latitude pris du coté
du nord fera a l’orient du vertical, avant la conjonétiou
on prendra la d@9·ence de l’angle de con-jon£’tion & de
l’angle parallaéiique , 8: aprés la conjonftion l’on prendra
la _/omme. Quand le cercle de latitude fera a l’occident du
vertical, on prendra la fa/nzne avant la conjonétion Bt la
d@’rence apres la conjonétion. Tout cela dan-s le cas ou
la latitude de la lune fera au nord du foleil ou de l’étoile
qui eft en conjonétion; mais ii la latitude de la lune eft au
midi du foleil ou de l’étoile ,~ on changera les mots de
fnmme Bc de d@·?ence dans les préceptes que vous venons
d’établir; mais on aura foin de remarquer Ii la fomme eil
plus grande que 90 degrés ( 1;;; ). Ces préceptes font
généraux , foit dans les pays feptentrionaux , foit dans les
pays méridionaux 8: dans le cas méme ou l’angle parallac—

Z Z z zTome I,
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tique efl obtus; pourvu qu’on n’employe· que fon fupple"
ment a 1800 dans les regles precedentes & q.u’on entende

ar ces mots , le cercle de latitude ti Burien: du vertical ,,
que l’angle aigu ef’t du core de l’orient vers le nord.

C’eil ainfi que 1’on formera l’angle de diflance ASC,.
compris entre le vertical Z CS , 6: l’arc de la diiiance vraie
SA qui ell entre le foleil & la lune.

1 jo j. Il faut chercher aulli Parc AS', qui eft la dif
tance vraie de la lune au foleil ou at l’etoile , foit en. ajou
tant les quarres de AB {Sc BS en fecondes , pris dans les Ta
bles ordinaires des quarres , foit en faifant cette propor
tion. Le finus de l’angle de ctonjonelion ASB ef: at la diffe
rence de longitude AB, comme le. rayon efl: in la diftance
AS. Cette diflance AS multipliee par le Linus de l’anglc
cle diflance ASC( IQO4 ) , ou de fon fupplement , donnera
la difference d’azimuth vraie AC ;. 6: cette meme dif`

tance AS, multipliee par le cofinus de l’angle de difiance
ASC, ou de fon fupplément s’il eft obtus, donnera la diffe
rence cle hauteur vraie SC entre le foleil 8: la lun.e :, Nous

en ferons ufage art. 1 52-3.
EXEMPLE. La difference de latitude 36' 2 1" ( 1499 )>, efh

h la difference de longitude 37' rr", comme le rayon e{’c
at la tangente de 4,g° 3p' angle de conjonelion ASB- Divi
{ant ;7' I1,] par le linus cle q.g° 3p', on ala cliflance vraie
SA , g2' o"; la difference €11{1‘€ l’a~n~gle de conjonetion q.g°
gp', 6: l,Z1I'1gl€ parallaelique p° 4/ ( ISO2 ) , donne l’angle·
de diilance ASC, 3.6° 3g'; la diftance vraie g2' o", multi
pliee par le linus de l’angle de diflance 36° gig', d·onne la.
difference vraie d’azimuth AC, 310' gp"; Gt cette diftance:
multipliee par le coiinus dui meme angle de diilance , don. A
me la difference de hauteur SC, q,1' rig"

I $06. La difference vraie d’azimuth peut etre prife
pour la difference apparcnte, dans tous les calculs ou 1’on;

Les pctites Tables dc Logarithmes imprimées in-11.. 1760. (chez- Guerin-·
Ez Dtlurour ) , font fort commodes pour ces calculs ,_parcc qu’c11es difpenifent `
de réduirc ces arcs en {econdes pour en rrouverlcs logarithmcs; ce font dfail- `
lcus les lus exaél loémes M. de ln Caill

rlpcs que. jc connoifle:.nous empy, e 8£‘ mt·1,la p us grzmdc attenuon 51 en rcvmr les éprcuvcs , alles furcnt mémc encore,
Ines fcpuré111,cnt· par cl'autres Acaclé1nicicns..
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ne veut pas mettre une precifion extraordinaire, GC dans
ce cas le calcul d’une eclipfe devient beaucoup plus fimple;
mais fi l’on veut calculer tout $1 la rigueur, la difference
vrai d’azimuth AC exie deux petites correefions que je vais
expliquer. Suppofons les deux verticaux de l’etoile & de la
lune tres—proches l’un de l’autre , comme Z CD Exc Z A M
( Hg. 119 ). Soit un arc AC perpendiculaire au vertical Ng
ZC, j’ai appelle cet arc la difference vraie d’azimuth:, fi
l’on prend AM égal at la parallaxe de la lune en hauteur
( I2 gg ) ; en forte que A/I foit fon lieu apparent dans le ver
tical ZAM, Sc qu’on tire MD perpendiculaire at CD, la
difference apparente d’azimuth qui eff MD,fera plus grande
que la difference vraie AC, parce que AM n’ef’t pas exac
tement parallele a CD. Pour fgavoir combien la difference
apparente MD furpaffe la difference vraie AC, 011 tirera
AJV parallele at CD , 6: l’on aura NM' pour llexces de MD
fur A C ·; c’eff cet exces dont il s’agit de trouver la valeur.
Dans le triangle ANM l’on a ]l{N=A./W col; M, firivant
la trigonometrie reefiligne ; mais dans le triangle fpherique
Z/MD , R : coil A4; ; tang. MZ: tang. MD, ou coil M

‘11

= ; donc A»1N=Z%§i%?- , mais puifque AM eff:
la parallaxe de hauteur, on a AM=;¤ fin. _( IZSQ ) ;
donc en fubflituant cette valeur & mettant cofi ZM E1 la

place du finus divife par la tangente, on aura p fin. ZM
tangente E D.

¤9·

I Ainfi Za para]/axe etoryorztzzle mu/tzlvlick par Valeur de tem:
le ccybzus dc /:1 étzuzcur apparezzte, df par Za zarzgerzt.2 de Za. ls§I;"°
d@rezzce apparenre d)d{_ilIZll[/L donne la quantite de fecon
des qu’il faut ajouter a la differencevraie pour avoir la dif
ference apparente d’azimuth MD , entre la lune & l’etoile
prife dans la region de la lune, je ne prends pas ici les diffe
rences d’azim·uth dans l’horif`on comme on le fait dans d’au··

tres occafions (Voyez art. 72 1 ).
I j 0 8. Ainfi il faudra toujours ajouter une quantite a

Ia difference vraie d’azimuth pour avoir la difference appa
rente; mais cette quantite ne va jamais qu’a go" dans les
eclipfes , Bc j’en ai fait une Table ,' (Comzozlf des M. Ce'!.

Z Z z z ij

‘°’° é9“*"
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1764 , pag. 12o) , dans laquelle on prendra facilement 911%vue G: f3l1S»P&If1€S proportionnelles cettequant1té , dont 1
·faudra augmenter la d1H`érence vraie d azimuth; mais dans
des calculs qui ne feroient pas bien importans , ou dans les
premiers calculs préparatoires d’une éclipfe on peut négli- ’
ger cette corre€tio¤ de laz1muth , comme celle qui depend
de l’applati{l`ement de la terre ( 1 g 1 1 ).

ng. 11 z. 1 jo 9. EXEMPLE. La parallaxe horifontale étant de

H! 9", lahauteur de la lupe 33° 5 la dgiigrencée dlaaiguth//éAC3o S9 (igog) onap in. tang. 11 ,qu1 tant
ajoiitées :3. ACdom1ent la difference apparente DM 3 1’ 1 g”

i I j IO. Cleii cette diflérence apparente 311/ 1 g" qu’i
auroit fallu employer dans l’opépation précédente mags(l’erreut qui réfulte d’avoi.r pris la iilérence vraie au `eu e
Yapparente , efi comme infeniible ; fi cependant on vouloit
y avoir égard on recommenceroit le calcul en mettant la
tangente de 3 1’ 1 g", Sc l’on trouveroit 16" 2 pour la cor

€t' I hé "l£ `.’_" ' ? Z€$F2LZ`E2E§’P?§§$`3" ’ Pm muQ dl I QZ?/Z§11éci1ZPP1i111£1 ¤.»€COf'l C C UH.'· ‘ ° l
¤C¤2¤1.Pm1l¤x¤ I I I. LA PARALLAXE D’AZIMlJTH qui a lieu dans le,d`”‘m“"h‘

fphéroide applati( 1 31 1 )-, efi la feconde correction qu’il
faut faire a la diiiérence vraie d’azimuth pour avoir la dii¥é
rence apparente. Lori`qu’o11 a calculé par les Tables la vraie
dificérence d’azimuth entrele foleil & la lune ( 1 go g, 1 {IO ),
vl& qu’on a ttouvé DM ( Eg. `I2 1 )`; cela nous apprend que
Alla lune vue du centre de la tetre paroittoitau pomt M, ii
la terre étoit fphérique ; mais acaufe de l’applatiH`ement der
Ia terre elle ne paroit pas dans le me me vertical , étant vue
de la furface. Si l’on prend un petit arc de grand cercle M L
égal a Ia parallaxe d’a2imuth , le point L {era celui oii
Ala lune devra patoitre vue de la {`urface de la terre.

I j I 2. Cette parallaxe d’azimuth=p finus a. [inus {3
( I3 1 1 ) fait toujours paroitre la lune du c6té` du pole éle—

ga ; ep effzt, l’Obi`ervqteur fitué en O ( Pkg94 ) voitla lunefci lans e m me vertica & au meme point ’azimut que s’i
étoit {itué au point N de la verticale: or Ie point N eil:
torqours oppofé au pole P, comme cela eil évident par 1:1*
f1uuat1on de Yellipfe tezrefire ;,do11c l’Obf`ervateur placé en:



Nozzvelle fda}/rode pour calcufer [es Ecfipjs. 7 g ;
O 0u cn N voir lu lunc plus prés du pole P , que s’il étoic au
centre C de la terre. Aiufi cette parallaxe eft additive é la.
diférence vtaie d’azimuth , fi la lune efi au nord du vertical
du ibleilvou de 1’ét0ile; elle fe retranche fi lh lune eil au midi,
c’ei?t-E1-dire , Ii la diH`érence vraie d’azimuth eff vers le midi.

Pour pouvoir faire diflinguer d’une mamiere sure Sc com
mode les cas ou la lune eff au nord du vertical, nous allons
donner des regles générales auxquelles on pourra avoir re—
cours dans le calcul des éclipfes 5 mais dont on pourra fe
pa{Ter ii l’on a devant les yeux une figure du vertical 6: du
méridien de l’étoile, ou la lune foit placée comme elle
doit l’étre au temps pour lequel on calcule , telle qu’eft la
Figzm: 12 1 pour l’exemple que nous avons choiii ; on peut
encore fe fervir d’un Globe pour guide: le calcul.

I j I 3. Pour trouver les cas ou cette parallaxe d’azi—
muth doit s’ajo€1ter 5 la différence dhzimuth, il s’agit de
trouver les cas ou la lune ef’t au nord du vertical dans

nos régions feptentrionales , ou au midi du vertical dans
les Pays fitués au-dela de l°équateur; j’ai renfermé dans les
regles fuivantes toutes les variétés poilibles , afin de lever
pour jamais toute incertitude dans ma méthode.

Dans les hauteurs du pole qui ont lieu en Europe Gt qui
font plus grandes que z8° , l’ang1e parallaélique eff toujours
aigu; ainfi dans les premieres regles nous le fuppoferons
moindre que 9o° du coté du nord; nous diffinguerons fi la
lune a paffé le méridien ou non, c’eff—a—dire, fi elle eff
dans l’hém.ii`phére oriental ou occidental, 6: fi elle eff au
nord du f`oleil ou de l’étoil.e; en difant que la lune eff au
nord, nous enrendons que fon lieu vrai eff plus pres du

ole boréal de l’écliptique, que celui de l’éroile; c’eff—a
dire , fa vraie latitude boréale plus grande ou fa vraie lati—
rude auffrale plus petite que la latitude de l’étoile. Tout

cela pofé , l’on aura la parallaxe d’azimuth additive danstous es cas fuivans.

I Y I 4. DANS LES PAYS SEPTENTRIONAUX
AVANT rr Miruumu , fi la lune eff au Noun 8: APRr’s fa

conjonéfion.
Si la lune elf au Noun , Avmr fa conjon&.ion, 6: que

Z Z z z

Cas of: cette

équation eff ad
ditive.

Dans lcs pay;
fcptcntrionaux,
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l’aIIgle de conjonéiion foit plus PETIT que l’angIe pa
rallaclique.

Si la lune ei’t au MIDI, AI>IzI~:’s la conjonéiion, Ex que
l’angle de conjonétion {`oit plus GRAND que l’angle I
parallaélique.

I j.I j. Dans le cas ou Pangle de poiition fe trouva le
plus grand Bc ou l’on en aura retranché 1’angle du vertical
avec le méridien ( 1502 ); il faudra dans lcs trois regles
précédentes mettre MIDI au lieu de NORD.
I {I6. APRE,S LE MERIDIEN. Si la lune ei} au NORD

& AVANT fa conj.on&i.on.
Si la lune eil au NoIID , APRE,S fa. conjonétion, Gt que
l’angle de conjonélion foit plus PETIT que 1’angle
parallaflique.
Si la lune ef’t au MIDI , AVANT la conjonétion , 8: que
l’angle de conjbnétion {`oit plus GRAND -que l’angle
parallaélique.

I j' I 7. Dans le cas ou l’angle du vertical avecle cerclc
de déclinaifon aura été retranché de l’angle de poiition
( I goz ), il faudra dans ces trois regles mettre midi au lieu
de nord, & nord au lieu de midi; ou, ce qui revient au
méme , changer dans les trois premieres regles ( if I4. ) ces
mots , avant, aprés , nord 6: midi.

5; Img;. Paral_ I j I 8. Il peut arriver dans des Pays fitués pres de la
1¤·¢ii<I¤¤ cli ¤l>¤¤s· zone torride fous des latitudes moindres que z8° , que 1’an

gle parallactique foit obtus ( 719 ) du cétédu nord , alors
on confidérera fon fupplément at I 8o° 8: dans les fix regles
des articles I g I4. JC_/uiv. On changera les mots AVANT 6:
APRE’S ; d’oi1 réfultent les regles fuivantes pour trouver les
cas Oil la lune ei’t au nord du vertical de 1’étoile dans

les Pays feptentrionaux , 6: ou la parallaxe d’azimuth eil:
additive.

I S I9. AVANT LE MERIDIEN. Si la lune ei} au NOI1D,
AVANT la conjonélion.

Si la lune eil au NGRD , APRES la conjonétion; mais l’an·
gle de conjonétion plus PETIT que le fupplément de,.
l’angle parallaélique.

Si la lune eft au MIDI , AVANT la coI1jon€’ti0n, Bc 1’anglc
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dc c0nj0r1&i011 plus GRAND- que lc fupplémcnt dc
Yanglc parallaéiiquc.

I $2 0. Apnés LE MEMDIEN. Si la lunc cf: au Norm ,.
Amis la c.0nj0nEti0n.

Si la lunc eff au NORD, AVANT Ia conjonélion,-Bt que
1’ang1c dc c0nj0n&i0n {bi: plus PETIT quc lc fupplé
ment dc Yanglc parallaéliquc.

Si la lunc ci} au MIDI , APRE’s la conjonélion , Sc que l’an—
gle de c0nj0n€mi0¤ {bit plus grand que le fupplémenc
de Yangle pa1·aIla&iquc.

_ I j 2 I . DANS LES PAYS MERIDIONAUX , c’ei’c
E1—dSire , {itués dans. 1’hémii`phére auiiral de Ia terre ou au
midi de Péquateur ; la parallaxe d’azimuch~ s’aj·0f1te é la dif`
férence d’az,imuth lorfque ia lune eft au midi du vertical de
L’ét0ile ;;d?0i1 il réfulte que pour trouver les cas ou elle fera
additive ,_ il fuflit de changer les mots de nord & midi dans
toutes les regles Précédentes , ou il s’agi-t de la latitude dc
la lune.

e me difpenfe, pour abréger, de rapporter les cas 0i1 l’éi
—uati0-n» eff foufiraéiive ; mais- l’on pourra en faire une Ta
ble en écrivant toutes les regles ci-defius ,— & changeant
tout 51 la fois les mots avant Sc aprés , nord 8: midi.

1 j 2 2. EXEMPLE. La parallaxe étant de 54/ 9" Yangle
iz de 19’ ( 1341 ), Fazimuth de la lune g3.° { , _0n ala paral#
laxe d’azimuthp fin. a. fin. {( 13 11 ) 14.”4, qui retranchée
de la diEérence apparente g1' 1g" ( 1; 10 ) , donne la diffé
senceapparente d’azimuth DL fur le fphéroide a-pplatii

//.1’ 1 .

Qua-nd 0n. a trouvé Ia- difference d’azimuth entre la lime
& l’ét0ile, il faut connoitre auffi la hauteur vraie de la l-une;
& pour cela on prend la difference de hauteur entre la lime
& l’etoile ( 1 go; ) , qu’on ajofite a la hauteur de l’etoile. {E
la lune eff plus elevee. Mais pour diffinguer cette circonf
tance, voicides regles generales qui fuppofent feulemem:
qu’on- ait examine fi la fomme de l’angle de conjonéfion 6;
de l’angle parallfiefique ( en prenant fon fupplement , s’il eff
obtus )., forme plus ou moins de 9o°-dans leé cas ou on les
aioute enfemble ( 1 goat ). On pourra fe difpenfer de oonfial

Dans les pays
fitués au-deli de
Véquatcur.

Cas ou Péqua
tion eff (`oufirac
tIv€•
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ter ccs regles ii Yon a un Globe ou unc Figure exaiie dei
van: les ycux. Les rcgles fuivantes renfermenc tous les
cas ou il faut ajofuer la diH'ércnce de hauteur vraie , $1 celle
du foleil ou de 1’étoi1e, pour avoir Ia hauteur vraie de
la lune.

I j 2 3 . DANS LES PAYS SEPTENTRIONAUX.
AVANT LE Mémumu. Si la latitude de la lune eff au N01v.D

de l’étoi1e , AVANT la conjonélion.
Si la lunc eft au Noun , APnE’s la conjonétion , & que la

fomme de l’angle de conjonilion & de Yangle paral
lailique ( 1 504. ) , foit moindrc que 9o°

Si la lune eff au Mim, AVANT 1:1 conjonélion & que la
fomme de Yangle de conjonéiion & de l’angle paral-g
laélique foit plus grande que 9o°

I j 24. Mais li l’0n a retranché de l’angle de polition
celui du vertical avec le méridicn( 1502 ) , l’0n aura unc
diH`érence de hauteur additive dans les cas {`uivans.

Si la lune eft au Noam du foleil ou de l’étoile , AP11E’s la
conjonélion.

Si la lune eil au Noun , AVANT la conjonflion , 6: que la
fomme foit plus petite que 9o°

Si la lune eil au MID1 , A1>RE’s la conjonéiion , Bc que la
fomme des angles i`oit plus grande que 9o°

I j 2 j. A1>11E’s LE Minimum. Ce font les trois regles de
l’artiele 1 gzq.,

I j 2 6 . Mais H l’0n a retranché de l’angle de ofition
celui du vertical avec le méridien ( 1 goz ) , ce font les trois
regles de l’article 1 gz 3 .

Les préceptes de ces quatre articles , font les {`euls dont
on ait befoin en Europe.

I $27. Dans les Pays feptentrionaux de la zone tor4
ride , l’angle parallactique peut fe trouver obtus li la lune
eil entre le zénith Gt le pole élevé: alors on changera les
mots de Norm Gr de M1D1 dans l’art. 1 gz; 8: 1 gzq. ; mais on
rendra le fupplément de l’angle parallaélique avant de l’a—:

iouter a l’angle de conjonéiion ( 1 goq. ).
Qans lcs pays I j 2 8. DANS LES PAYS MERIDIONAUX , dei}-¤

*¤é¤d*°"““"· E1-dire, ii le lieu pour lequel on calcule une éclipfe eff
de 1’autrc
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He1’autre coté de l’équateur, avant une latitude géogra—
phique auiirale AVANT LE Minrumu; l’on changera les
mots de NORD 6: Mxm dans 1’art. 1 gz;.

I j 2 9. Mais li l’o11 a retranché de l’angle de poiition
celui du vertical avec le cercle de déclinaifon , l’on chan
gera dans l’art. 1S241· les mots de Nom) Bc de MIDI.

I j 3 0. Amis LE Mimoriw. On changera auili dans
1’art. I.S'2¢1·.lC1S mots de Norm Gr 1v11¤1.

I j' 3 I . Mais li l'angle du vertical avec le méridien a été
foufirait de l’angle de p0litio11( 1502 _) , 011 changera NORD
& MIDI dans l’art. 1 gz;.

I )‘ 3 2.‘Si l’a11gle parallaéiique ell obtus dans les Pays
méridionaux AVANT LE MERIDIEN ; on prendra l’art. 1 gz;.
Amis LE Mi1uD1EN ce {era l’art. 1 gzq., -8; je fuppofe tou·
jours qu’0n prend le {`upplément de l’angle paralla&ique A
pour l)3jO\i1fC1' 5 l’a11gle de conjouétion ( 1 goq. ).

g 3 3. Les cas ou la dif¥érence de hauteur e-it fouiirac
tive fe peuvent comclure de ceux ou elle ei} additive ,
en changeant dans les dix articles précédens tous les mots
de MIDI Gt Nom), AvAN·r & Amis; d’ailleurs on fgaura n
1qu’elle ei’t foullraélive lori`qu’aprés avoir parcouru lescas

récédens ou elle eil additive, on n’y verra pas celui ou h
’on fe trouve.

I 5 3 4].. Apres avoir ajofité ou retranché la diliiérence de Trcuvcr ia hau
hauteur SC par le moyen des regles précédentes, on aura la
haute-ur vraie de la lune ; pour avoir fa hauteurappareute
on retranchera la parallaxe du foleil qui eff de 9" ( 1 ;6o )
de la parallaxe horifontale de la lune ; la diflérence des pa
rllaxes multipliée par le cofinus de la hauteur de la lune
que 1’on vient de trouver , dormera la parallaxe de hauteur
21 quelques fecondes pres; cette parallaxe fe retranchera de
ia hauteur vraie de la lune pour avoir fa hauteur apparente;
6: la différence des parallaxes horifontales , multipliée de
nouveau par le colinus de cette hauteur appareute , dome
nera plus exaétement la parallaxe de hauteur ( 1 z g 9 )_.

I j 3 y. On retranchera de cette parallaxe la correction
due a1·aPp1ai1rremc¤1 de la terre _( 1 3 1 6 ); Gt l’OI1 aura exacq

Tome L A A A a a.
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tement la parallaxe de hauteur AM ou CD (Fig. 1 IQ
121 ) dans le fphéroide applati.

I ,;g_ Im I 5 3 6. La parallaxe de hauteur CD (Fig; I2 1 ) alaaiile ’’
la lune au-deilous du foleil ou de létoile; ainfi lon en re—
tranchera la quantité CJ` dont la hauteur vraie de la luner
étoit plus grande que celle du. foleil , Bt l’on aura la diffé-·
rence de hauteur apparente SD. Si la hauteur vraie de la.
lune a été trouvée moindre que celle de l’étoile, on ajoutera
cette difference avec la parallaxe de hauteur , pour avoir la;
quantité SD dont le lieu apparent de la lune fera plus bas
que celui de l’étoile.

I $37. Connoiflant ainfi la différence apparente d`e·
hauteur SD , Bc la différence apparente d’azimuth LD
( 1 522 ) , o-n réfoudra le triangle SLD , 8c l’o·n trouvera Ia
diilance apparente SL, qui fera connoitre ii l’éclipi`e eft
commencée 8: fera trouver le véritable commencement

en faifant le meme calcul pour un temps plus ou moins
avancé de quelques minutes, comme on le verra dans l’e—
xemple fuivant.

H 1 5 3 8. EXEMPLE. La différence de hauteur vraie entre
Ia lune 8: le foleil 4,1’ q.5”( 1 505 ), étant ajoutée a la hau
teur du foleil 3 3° 7’ 3o" donne la hauteur vraie de la lune.
La diH`érence des parallaxes horifon-tales du foleil Ei de la
lune 54/ o" , multipliée par le coiinus de la hauteur de la:
lune , donne la parallaxe de hauteur a peu·prés qq! 51”.
Cette parallaxe retranchée de la hauteur vraie de la lune·
3 3°‘ 4.9’ 1 5” donne fa hauteur apparente 3.3° 4 24/’. Le co
Hnus de cette hauteur apparente multiplié par la parallaxe
horifontale , donne plus exaétement la parallaxe de hau
tcur 45' 1 5" 5 il en faut éter la correélionp fin. a {in. /z col`.
{ ( 131 6 ) qui fe trouvera de 6" , Bc l’on aura la véritable
diiTérence des parallaxes dans le fphéroide applati 4·5" 9%

AM ou CD; il en faut retrancher la différence de hau

teur vraie C5`, il reile la difFé1·ence de hauteur apparente
SD; 3’ 24."; cette valeur de JD avec celle de DL( 1 522 )
qui ef’c de 31/ 31", nous donnera la diiiance apparente des
centres du foleil Gt de la lune 3 1’ 12". La fomme du demi
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klhrmétrc du folcil 16’ 0” Q- & du demi-diamérrc horifoncal
dc la lunc 14/ 47” augmcmzé dc 7” i , é caufc de fa hautcur
( 1 190 ) formc 30' gy" quantité moindrédc 17" que la dill
tancc apparcntc dcs centres; ainii lc ccmrc dc la lunc doit

fc rapprochcr cncorc du ccntrc du folcil dc 17" our que FYéclipfc puiffc commcnccr. Si You rcfaic un fcmbablc cal
cul ( 14.9 9 & {`uiv. ) pour un temps plus avancé dc g' , l’0n
trouvcra quc la difiancc apparcntc des centres ei} moindre
de 1’ 4c"; or 1’40": g' 0” :: 17”: gr"; donc la diihmce des
centres diminuera dans 1’ei`pace de 5 1" de temps de la
quantité dc 1 7" dont nous l’av0ns trouvé trop grande; donc
1’éc1ipfe·c0mmencera h 9" 1o’ g1".

I j' 3 9. Si l’0n veut former l’0rbite apparente de la lune
aH`e&ée de la parallaxe pour trouver le milieu de l`éc1ipi`e ,
on cherchera dans le meme triangle (dont on connoit les
cétés 5`D Gt DL), Yangle LID , 83° 4g’; d’ou 1’on con
clura LSE 74° 41’ , la différence apparente de latitude S E
8’ 1 g" ; & ii l’0n veut la diH`érence en longitude EL go' 6” 5
Yon fera le meme calcul trois heures plus tard la lune étant
cn F, & 1’on aura de meme la difiance SF Bc l’ang1e FSE;
ainli l’on formera un triangle LSF ( Fig. 1 2 3 ) , dans lequel
on connoitra LS, SF, Bc l’angle LSF, on cherchera SB
qui efi la plus courte difiance apparente , avec le {egment
LB qui donnera le temps ou la lune doit paroitre en B, c’eft
le temps du milieu de l’éclipi`e ( 14.96 ) ; au moyen de la

erpendiculaire SB 1’0n trouvera facilement la grandeur de
p’éclipl`e( 14.97).

I $4 0.`En comparant les differences de longitude ap
parente FL ( Fig. 121 ) 6: de latitude apparente SE , 8: les `
d.iflé1·ences vraies AB , BS, 1’on aura les parallaxes de lon
gitude 8: de latitude , ainli que par la méthode du N 0nagé··
{imc ; mais on aura rarement befoin de ces parallaxes ii l’on
calcule les éblipfes par la méthode précédente, que je crois
plus {imple que celle du Nonagélime. J’en excepte feule
ment les cas de Particle g g 1, ou il s’agit de trouver la diifé
sence des Méridiens.

A A A a a ij

Former Porbitc
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METHODE POUR CALCULER LA ROUTE
de Z’Om5re frr Zafzrfézce de Za Terre.

I jzl. I . Apres avoir déterminé Ies’ci1·conftan·ces de l’é-·
clipfe générale pour lc méridien de Paris ( 141.19 ) , par le
calcul ou par l’opératio11 graphique dont on peut tres
bien fe contenter ( 1423 ) ; il eft queftion de connoitre par
longitudes GL latitudes les pays de la terre ou commence
ront ces phafes ,de fcavoir, par exemple , quel eft le point I,

Big. wg. de la terre (Fig. IO 3) , quile premier de tous verra commen
cer 1’éclipi`e en voyant lever leqfoleil ? quel eft le point V,
qui le premier _verra l’éclip1"e centrale au lever du {`oleil
&c. On a vu la maniere de le trouver fans calcul par le
moyen d’un globe ( 14.30 ). Nous allons indiquer une Mé
thode trigonométrique pour y parvenir.

·1jwu_,€r le Pm, Le triangle MCK (Hg. 1 20.) , que nous avons employé
mierllileu g¤iv¤¤- a trouver la portion MK de l’orbite ( 1:1-21. ) , fervira auili
m'l€°uP{°'

E1 trouver l’angle MCK , en difant. CK ; R : : CM :· coiinus
Bis`.- ¤‘=°· ZMCK ; la fomme ou. la diftérence de cet angle MCK , GL de

l’anglc PC`M, que formeile méridien avec la perpendicu
laire a l’orbite, donnera 1’angle PCK ou PCI, dont la me
fure eft l’arc DI du cercle de projection. Rien n’empéchc
actuellement de concevoir fur le cercle ADE le globe
niéme dont il eft la projection ,. 8: d’imaginer fur ce glo
be un triangle fphérique PDI; le coté PD elt égal a
la déclinaifon du foleil , c’eIt-a—dire , a l’élévation de l’axe
de la terre au-deffus du cercle terminateur , ou du cercle
d’e= projection ( 1441 ); le coté DI eft l’arc déterminé , il
r1"y a` qu’un inftant, fur le cercle de projection; l’angle D eft
rlroit , puifque le méridien univerfel CPD eit perpendicu
laire au cercle terminateur;. on pourra donc réfoudre le
triangle IPD , en difant: 1°. Le rayon elt au colinus de la.
déclinaifon du foleil PD , comme le cofinus du coté DI
cit au cofinus de Phypothénufe PI; z°. Le {inus de la décli
naifon du {`oleil PD eft au rayon , comme la tangente du`
core DI eit in la tangente de l’angle DPI. L’hypothénufe:
P1 eft la diitance du lieu I au pole du. monde ,, ou le com;



Me't}zode pour da/culer la route de fOm6re; 74.1
plément de fa latitude , ii PI eft moindte que 90 degrés;
mais ii le coté DI étoit plus grand q_ue 90° , l’hypothénui`e
PI _ feroit aufli plus grande , on feroit obligé de prendre lc
fupplément at 180° de l’arc trouvé dans les Tables par le
calcul trigonométrique , GL d’6ter 90° de ce {`upplément:
pour avoir la latitude du point I , qui dans ce cas-la {`eroit Latitude du
une latitude méridionale. Je fuppofe que le pole P , élevé
au-deilus d.u cercle de projection cit le pole boréal du
monde, c’e{’t-a—dire , que la déclinaifon du foleil eil boréa—
le; mais ii c’étoit le pole aufiral qui fut élevé au-deilus
du plan de projeétion , il faudroit tirer du pole aufiral 6: non
du pole boréal le méridien PI,

I I j 4, 2. L’ang1e DPI, formé au pole du monde par le
méridien PI du lieu cherché, & par la partie fupérieure
PD du méridien univerfel, fervira it trouver l.’angle ho
raire du lieu. I, c’eil—a—dire , fa diftance au méridien univer
fel, en y ajoutant 180 degrés; car comme le point I s’a—
vance d’occident ent orient, ou de droite at gauche vers lc
méridien univerfel PC ou il arriveraa midi, l’an‘gle ho`
raire compté d’un midi at l’autre, eft plus. grand que 180°
de la quantité DPI. Si le lieu dont il s’agit étoit at gauche
ou at l’orient du méridien univerfel comme le point. I", Pant.
gle horaire CPF feroit le complement de liangle DPF, I

qu’0n cut trouvé par le calcul précédent.
ar l’heure donnée ( 14.8 )_, étant diminué de 20 degrés,

_ on le retranchera de l’angle horaire trouvé pour le point
I, Sc l’on aura la longitude géographique du lieu de la.
terre qui y répond , comptée du premier méridien ( 702- ).

I $4.4.. EXEMPLE. Dans l’éclipl`e de 1 764,, CK,= 1° 24}
8" , CM= 3g' g2" , & PD = 4.° 49’ 8" ;t ontfera cette
roportion. 1° 24.' g8” : R :: 39/ gz": coll 62° 1·' 3” valeur

_ de l’angle MCK ; on y ajoiitera lngle d’inclinaii`on LCM
j° 4,3’ 4.0" , puifque le milieu M de l’éclipi`e eft a21·OcCad€¤t
de la conjonflion, 8: le point K at l’occident du point /l/I;
on. y ajoutera l’angle de polition LCP 23° 6’ o", parce que
le cercle de latitude ef’t a l’orient du méridien dans les fi;

gnes afcendans , &t Yon aura 9_o° 44"43." (dont le compléq
A A A 3. 3.

P°‘"’ 1•
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wg. ua, ment elia 89° 1y' I7//) pour Pangle PCI qui eil égal §

1’arc DI; cet arc DI étant obtus , nous apprend ue Yhyq clpothénufe PI , Gt l’angle DPI le feront égaement ,
fuivant les regles de la trigonométrie fphérique. On fera
ces deux proportions lin. 4-° 4·9’ 8” : R ~: : tang. 89° 1 g' 17// :
tang. 89° g6’ 1 g"; ce qui prouve que l’angle P eit de go°
g' 4g” , &1’angle horaire du lieu I 2700 3’ 4g"

Le commencement de l’éclipfe générale en I a été
trcuvé ci-deffus 7** 37’ 29// du matin, ou 19** 37’ eg", en
eomptant d’un midi in l’autre , ce qui fait 294-0 zz' rg"
pour l’angle horaire 5. Paris , dont otant 2o° , on aura 274%
zz' 1 g" pour 1’angle horaire fous le premier méridien; on
retranchera Yangle horaire du lieu I 2700 3’ 4g", en ajofitam;
;6o° pour la i`ouf’traEtion: il reiiera 3gg° 4.1’ 3o" pour la
longitude géographique du lieu cherché I ( 702 ).

I S4 j) On fera auili cette proportion R: coli 4° 4g?
_ ,$“§*’?°‘&°“ **2*** 5., qcognus 39** 1 g' 17,/Z cofinus 89° 1 g' 27// , dont le fu11ep pc,c115.·

_ , ,, . . · lément 9o° 4.4. 3 3 marque la driiance du lieu I au pole
oréal du monde: ainli il a o° 4-.4/ 33// de latitude aufiraq

le , c’efi—a-dire , que le lieu cherché cli {itué dans le mi
lieu de la mer du Nord, entre la Cote de Guinée 8: lg
Cote du Brelil.

On trouveroit par une opération femblable le oint V, )
qui le premier verra l’éclipi`e eentrale au lever ciu foleil;
fa longitude efi 332° 28’ , Gt fa latitude 18° 4.9' boréale.
Le calcul ef’t encore femblable pour trouver la pofition du
oint I? 8; du point G, les dexniers de la terrc qui verrontpIIécli e. l

Tracer la mute I i 46,. La trace de l’ombre de la lune fur la furface de
‘*° *’°'“*"°· la terre peut fe marquer fur un globe ou fur une carte de

géographie, en déterminant de quart en quart—d’heure la
longitude 6: latitude du lieu, qui doit voir 1’éclipi`e cen
trale , pendant l’ei`pace de temps compris entre ceux ou la

lune a été en V 8: en X. Commengons par le oint M llde la rojeétion Gt cherchons uel eft le as de
p, qpya terre , qui projetté au point M, aura ’éclipi`e centrale 5. l’hcure
méme du milieu de l’éclipi`e générale ( 1419 ).

La ligne CM, confidérée comme une ligne droitc dg



Me':hoJe‘pour ca/culer Ia route Je l’0m5re; 7*;
Ia prdjcétion , rcpréfcmc un arc du ccrclc dc la terrc dom:
elle ci} la projcétion , 6: qui ci} compri-s entre le point C,
qui répond perpendiculairement au foleil , G: Ie point de Ia
terre qui ei} projetté en M.- Or on a v€1 que les arcs comp
tés du centre de la projeétion ont leur Hnus méme pour
Projeétion ( 144.; ): ainfi pour trouver l’arc de la terra qui
répond 5 CM, il i`uHit de feavoir quels font les degrés dont
CM eft le {inus ; l’on {era donc cette proportion , le rayon
de la projeétion exprimé en fecondes eft au {inus total;
comme la perpendiculaire CM eil au linus de l’arc de la.
terre qui lui répond.

On conlidérera enfuite Ie triangle fphérique PCM ,
dont on connoit deux cétés 6: l’angle compris; fcavoir ,
Parc CM que nous venous de trouve1·,l’arc CP, comple
ment de la déclinaifon du foleil , ou fa diitance au pole,
& Yangle PCM, égal a celui que forme le méridien avec la
perpendiculaire CM, ou l’équateur avec l’orbite apparente
de la lune ( 1429), on cherchera le coté PM Bt Panglg
CPM par les analogies fuivantes , en abaiilant une perpen·
diculaire du point M fur le méridien PC;
LR : coil PCM : : tang. CM ;.tang.. CZ, on aura CP - CZ

= PZ;
CoiZ PZ : coli- PZ zz co£ CM :· coiZ PM.

Sin. PZ:Iin. CZ : rtang. PCM: tang. CPM.
_ Au moyen de PM 6: de l’angle P , on trouvera la l0ngi·

tude Bc la latitude pdu point M par les confidérations que `
nous avons employees ci_-deiius pour trouver celles du
point I( 1g4.4. ).

I $4.7. Tous les autres pays de la terre qui doivent
·av0ir Yeclipfe centrale fe trouveront par une femblable
operation, ou pour un moment donne , ou pour un-eilatitude
donnee , ou enHn pour une longitude prife a volonte':
mais il eii plus commode de choiiir un temps donne. Sup

ofons , par exemple , que 19’ 1 3” de temps , aprés le mi-·
ieu de l’eclipi`e génerale ( 1420 ) , ou apres le temps ou la

lune doit étre au point M; on demande quel eil le point `
O de la terre ou l’eclipie paroitra centrale , c’efi-a~dire , le
pays qui eft projette au point O de la projeétion en mémei

Trouver le pays
ou 1’éc1ipI`e ell;
cemrale zi uni
heure domes.
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tems que la lune s’y trouve? Ce pays de la teure voyan
toutalafoisle i`oleil&tlal11nea11p0iutO delaprojeéljon,
aura une éclipii: centrale.

1 $.].8. Pourconnoitre le coté MO, on fe fervira du
mouvement horaire de l3:l]1.I.I]C , en difant , une heure ou
60' font au mouvement horaire de la lune liu fon orbit:
relative, comme 1p' 1 g' de temps font au mouvemem:
MO. On cherch l'angle JMCO par cette proportion , La.
erpendiculaire CM dl au coté MO, comme le rayon eil:

la la tangente de l’angle MCO ; cet angle combiné avec
l’angle PCM du méridien , Gt de la perpendiculaire , don
nem Yangle PCD; on cherchera le c6té CO , en dilant , Le
iinus de fangle MCD dl in MO , comme lc linus total ei} 5
CO ; enfuite , le rayon de la projeéiion eil an {inns total ;
comme la ligne CO efl au iinus de l’arc de la terre dont elle
dll; projeéinn;-par oe moyen l’0n a dansle triangle fphé-·
rique PCD, deuxc6t& PC, CD Gt Yangle PCO;
on trouvera par les analogies rapportées ei—d ( 1 ,-.1.6 )
le c6té PO, 8: fangle au pole CPO, ¢l’0l1l’0I1 cirera la lag
titude 8: la longitude du point O ( 1 H4. ).

I 5 4.9. ExEnu>1.£. Le premier Av1:il 1764., le milieu
de Féclife géuémle étant fuppofé 31 to" 2g' I7' au méri-g
pdien de aris( 14.20 ) , on uouvera F angle horaire du lieu
Ode ;4»O°1-!,&lCC6¢éPO de38° gy', cequiprouveque
llalatitude du ¤· O eil de ;1° {C Ora 10* .1.2 go", l’an1
gle horaire pour Paris eil de 340° 37' 30", Ez pour lc pre
mier méddien, 320o 37' go'; on retzranchera cet angle
horaire de celui dulieu O=3q»o°4.’, GL il reiieta 19° 26E

30* la long1t:u° de du ays cherchée. Ce po1m:` tombe plllrilafapé de Calais, quefta 19° 31' de longi1:ude,&5.
go" ;8’ de latitude Ezptenuionale.

I j jo.Il idpasplusdifliciledetrouverlnuninllant

queloonque les ys ou la plus gnande éclipfe fera d’un llgdoigt , ou de telautre gnndeur qu’on voudra; l’on pren
5;. m. dmMA (F . 122 ),égalealafommedesdemi-diamét1·es l

du foleildtdelalune, &laligneEAG, panllelea for
bit: , marquera tous les points , ou You ne doit voir qu’u1g*
|impleconta&de laluneécdufoleilau uorddufqleil fam

aucunc
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aucune éclipfe ( 1413 ). Du point Al'on prendra AQ cl’u11 wg. ii,.
quart du diamétre du foleil ou de 3 doigts, 6: la ligne
OQR marquera tous les pays ou l’on doit voir le ibleil
éclipfé de 3 doigts vers fon bord feptentrional. On pren
dra AS égale au diamétre du foleil , Gt la ligne SY mar
quera les points ou l’on verra la lune entiere fur le foleil
touchant le bord {`eptentrional du foleil; la difiance HY
ef} la demi-largeur die l’e{`pace qui aura l’éclipl`e annulaire,
& ce feroit celui qui auroit Yéclipfe totale fi le point S'
tomboit au-deffous du point M, c’efi-a-dire , li le demi
diametre du {`oleil étoit moindre que celui de la lune. On

ourroit déterminera un infiant donné la longitude & la
atitude du point R de la terre qui voit Yéclipfe de 3

doigts, Gt du point Z qui voit les deux bords fe toucher ,
de la méme maniere que l’on a déterminé fur l’orbite ce
lui qui voyoit 1’éclipi`e centrale. La feule difference con
{iiie at employer CQ au lieu de C/V1; Gt du refie la ligne
QR efi égale a la portion MH de Yorbite lunaire , qui fer
viroit 21 trouver le lieu H de la terre qui voit l’éclipi`e cen
trale au méme infiant.

I j j 0. Les principes démontrés jui`qu’ici fuflifent pour
exécuter le type général diune éclipfe, fur une Mappe
monde ou fur un Globe , tel que M. de la Caille le faifoit
dans fes Ephémérides routes les fois qu’i1 y avoit une
éclipfe de foleil; deli ainli que l’0n peut former une carte
1`emblable a celle que Madame le Paute a donnée pour la
grande éclipfe du premier Avril 1764-. On y voit la trace 1, V?é¢{l7= d¤ °m r°’

de l'ombre qui forme fur la terre une petite ellipfe , 8:
qui parcourt environ I2 lieues par minute; cette vite{l"e
eff quatre fois plus grande que celle d’un boulet de canon ,
qui ei} d'envir0n 100 toifes par feconde , ou trois lieues
par minute.

Tome I.
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IROUVER LA DIFFERENCE DEI MERIDIENI
¢;z¢r¢¢lcuxI"1ll¢:a12l’oa4o5_/érvéu1z¢Ech}»pJcfckil

ou {Emil:.

ISSI.I.D!£il{0l130bkfVél¢¢0IIlll1¢llCClIl¢l1¢ kla

£11d’u.¤e éczik, oulimmcriion Bcféuneriion dime éwile, ilfzuzend ui1·c|c¢cmpsdc|31co¤jon§ionv¤ic; 8:5 ""
foualcrcmsdclamémccoujonélioncudcnupays
rcns, ladilfércncc des temps ibm évidcmmcm ccllc des
méridicns. (KepL Ajlr. par: Opt. 39;. Expq/I du Cal.
4%-1- ¤s¤» Mf¤¤·r~,7·’=~¢? ¤ , sas )·

Le 6 Avril 17*9 Yémilca llée .4ataré.¢§1técIipiZ¢ ;par lalunci 14* 619”, dc gm rcpamti 1;** I2, gy", ` '
zzmsvraidinz ongjante:.

vraicdclzlunc. 8¤;";7'z6"|8’6’ 14,’ 18"
_ i¤¤d¢vr¤i¤=·

pourccsdcuxindanslcs

Pamllaxcdcl
Pzrallaxcdc

s ·1»64¤ I a +1 2
(154,0) IQ 18

· d 1;;.1.;. Ijj2.So1¢.$`(Fzg.1z;)l’.
g; gy

9 38

cnr du ccmcrc dela luna zu commenccmcntdc Fé

clfpiiz, Plc lieu apphrent dc lz lurwaumomcnt dc Fé
iio¤LFlc

mcr,m0¤vc1nc11ta ¢m:dclah1acda¤sIm- tcrvallc dclzduréc dc 1’éclipl?r2III \IIl2ICdCl,éC|iw•
"'

’

que, DSE unpanllclc il?
s_ _ crcdcfécoilz. iFAc&pa1·allclc£nDE,fonz11ral¢ ` `

renter!

,p¤ll3ntparl¢c¤1·

..4L,8c|¢m0um
__ Fdiiranarcdcgrandcadcquifc

“'°° l’i‘"`:*':°"`,1... .1. ».,.Z· 1-......1;Z:1.iZ ui petit qu: que Parc?é·=l¤P¤q¤¢(¤s¤s)·
I)"i;.L¢

”“'i

c¤tc¤latir.dznsl’cf;vacc

__ dflh 3;"i1’adu1·él’occul1z¢icn§Berli11,c’cil-2•-dirc,la vtlcurdczl ,¢ad€ll”4·,d0l1£11]3dL2 cnrccrcif- r
n7ifl¢ louicudegf
;IDO\IV€!I1¢Il¢3 enccngécliptiquz ét0itdcz7’ 1c" 8=gT£gdez7’ g"; iiuungnndccp
cl: FA; on crcuvcra dom: fanglc AFL dc o° z*’z”,&:



Trauver Ia d@·?ence des Mc}idiens. 74-;
ie cété FL, ou le mouvement de la lune fur fon orbite

’ ”

apparente z71 1.
1 j $4. Ayant abaiffé du centre S de Yétoile une per

endiculaire S B fur l’orbite apparente FL; fi l’on fuppofe
e demi-diametre apparent de la lune de 1 g' 4.7" { au com

mencement 6: 21 la fin de Yéclipfe, le triangle FSL f`era
ifocele , ot LB fera la moitié de FL , c’eff—a-dire , 13C
3g" 5 Dans le triangle SIB , connoiffant les cotés SIj` 61:
FB, on trouvera l’angle SFB = 3o° g6’ égal if SLB; Pon
en étera l’angle AFL ou CLF de 24/, 8: l’0n aura l’angle
.SLC= LSE = 30° gz'. Dans le triangle ESL , on con
noit SL= -1;/4-70 Q, Bt l’angle ESL de 30° 3z’ , on trou
vera SE, 816" 1 , qui divifé par le cofinus de la latitude
apparente LI, donnera 8 1 8” 8 pour -1a 'cliffance apparente
HI de la lune a f`a conjonéfion fur 1’écliptique : c’eff ce que
Kepler & Bouillaud appellent _/brupula ineide wiz. Cette
diifance apparente IH de 1 3’ 38” 8 eff a l’occident de 1’é
toile , Gt précéde la conjonéfion apparente , puifque la lune
étoit moins avlancée que l’étoile ; mais la parallaxe de lon
gitude laifoit paroitre la lune plus avancée vers l’0rient de
19’ 17/I 9 , parce que La longitude de la lune eff plus grande
que celle du N onag. ( 1 4.92 ) : ainfi le lieu vrai de la lune étoit
encore plus éloigné de 1’ét0ile que le lieu apparent; il
faut donc ajofiter la parallaxe avec la diffance a la conjonc
tion apparente , 8: l’on aura 3z’ g6” 7 pour la diffance de
la lune in la conjonélion vraie, en minutes de deg. comptées
fur Yécliptique ; ce qui fait oh g9’ 3 1” 6 , difference de
temps entre Yobfervation Gt la conjonéfion vraie; or l’im
merfion fut obfervée a zh 6’ 19" , done le temps vrai de la Temps dc I3
conionéfion fur a 3* g' go" 6_ au méridien de Berlin. °°"l°"&‘°""°‘°'

I j j I1 y a des cas ou la ligne FL du mouvement a

parent eff fituée différemment par rapport au paralleleDE; mais on pourra rendre dans tous les cas, a diffé~ E
rence entre l’angle SI'B du triangle, Gt l’angle d`in‘clinai
fon AFL , on aura toujours 1’angle ESL ducété ou la diffé

rence de latit. apparente EL eff la plus petite (c’eff le complément de Fang e de conjonéfion ). Son {inus dc fon coli
nus multiplies par la fomme des demi-diamétres du f`0leil

B B B b b ij
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& de la lune , ou par le demi-diamétre feul de la lune j
donneront les diHérences de latitude Bc de longitude , EL
& E J`.

Le meme tamu I j j 6. Pour vérifier le calcul précédent , il e{’t bon de ’
P¤*l`é¤¤¤*5°“· chercher auili la conjonEtion par l’émer(i0n de létoile. Si

l’on ajoute enfemble ces deux angles SFB , BFA , l’on aura
SFA = DSE= 3 1° zo'. Dans le triangle DSF , rectangle
en D , dont on connoit l’hypothénui`e FS: SL , Gt l’angle
DSF; l’on trouvera SD , qui étant divifé par le coGnus de
Ia latitude, donner GH== 13’ gz", diilance at la con
jon€tion apparente mefurée fur l’écliptique. Dans cette
obfervation , la lune paroiH`oit plus orientale que l’étoile
de 1 g' gz"; mais $1 caufe de la parallaxe de longitude , elle
paroiiloit plus orientale que fon lieu vrai, 9’ 37" 7; donc
il reile 3’ 54/’ 3 , dont elle avoit réellement paffé fa con
jonclion vraie avec l’étoile, ce qui fit en temps 7’ g" 4.;
cet intervalle étant 6té de l’heure de cette feconde obfer

vation- 3* 12/ M", on trouve le temps vrai de la conjonc·
tion vraie at 3" g' go" 6, aufii bien que par la premiere obfer
vation. On fent bien qu’ii ne doit y avoir aucune diffé
rence fi l’on a bien opéré , puifque le temps de la conjonc-y
tion étant déterminé par le mouvement EL, qui dépend
des deux obfervations conjointement , on ne fcauroit trou
ver qu’un feul réfultat par ces deux obfervations.

I j E7. Pour connoitre la vraie latitude de la lune parcette o fervation , on cherchera auIIi les cotés DE& EL ,
par le moyen des triangles DSE & LSE qu’on a réfolus ci
deH`us; on les trouvera de 8’ 1" 4, & 8’ rz" 8; on ajoutera
ces quantités a la latitude de l’étoile q.° gz' 1 1” 7 = IE =
GD, parce que la lune paroiflbit plus méridionale que l’é—
toile, & l’on aura les latitudes apparentes de la lune IL,
GF, 4,° 4·0’ ig" 1 , Gt 4° 4o’ 24/' g ;on en otera les aral
laxes de latitude g2' g7” ; , Gt gg’ 16” 7 , parce que lg lati
tude aufirale de la lune étoit augmentée par la parallaxe ,
Bc l’on aura ;° q.7’ 1 g" 8 , Gt g° .1.g’ 7" 8 pour les latitudes
vraies de la lune IM,·GN conclues de l’obf`ervation; ces
latitudes fe trouvent étre plus grandes de 36” chacune que
celles qu’on avoit tirées des Tables Afironomiqucs dc M.



Trouver Za JW/fence des Me$·[dien:.` 749
Halley. On remarquera en paffant, que l’orbite vraie M
de la lune fe rapproche ici de Yécliptique , quoique l’orbite
apparente LF s’en éloigne.

_ _ ` I j Le meme )0u1‘ ],Obf€1'V3.1 3 Paris Yimmerlion Ob{i:rvation\
d’Antares 5. 2* 1/ 20// du matin ; il s’agit de trouver aulli la f,°;E§{P°"d“"‘° “i

conjonétion vraie de la lune a l’étoile par l’obi`ervation de
aris ;on feroit la méme opération que pour Berlin (1 gg;) ,

Ii l’on avoit obfervé at Paris l’émer{ion aufli bien que l’im—
meriion; mais les nuages m’ayant empéché de faire la i`e—
conde obfervation , je vais y fuppléer par une autre Mé
thode , qui fervira d’exemple en pareil cas.

5 5 9. La latitude vraie de la lune calculée par les Ta
bles pour le moment de, Yobfervation eft ;° 4.7’ rg"; il y
{aut ajofiter 36// , puifque HOuS &VO¤S trouvé par l’obferva
tion de Berlin , que les Tables donnoient ce jour-la une la·
titude trop petite de 36// ( 155-7 ) , & nous aurons pour la
latitude vraie de la lune , au moment de l’immerlion obfer
vée a Paris, 3° 47/ 5 5//; il y faut ajofiter la parallaxe de la
titude 4.8/ 17// , pour avoir la latitude apparente de la lune
l4° ;6’ I2//, & en oter la latitude de ’étoile tf g2' I2//,
pour trouver la différence apparente en latitude au mo
ment de l’obi`ervation 4/ 0//. Dans le triangle SFD , Pig. Fig. up
I2; , on connoit FD = 4/ 0// GC SF= 1 5/ 4.7// 1 demi-dia-·
métre apparent de la lune , augmenté at raifon de fa hau
teur; l’on cherchera le coté SD, qui divifé par le coiinus
de la latitude apparente de la lune , donnera la diiicérence
apparente de longitude GH, fur Yécliptique pour Paris ,
1;/ rg", 1 ; ily faut ajofiter laparallaxe de longitude 29/
ro", g,pour avoir la diitance ala conjonétion vraie,q.q.’ 30//.
On réduira cet intervalle GH en temps , par le moyen du
mouvement horaire de la lune, ( en ajofitant a fon logarith
me le logarithme coniiant 0 , 2569 I3 ) , G: l’on aura eelui
de ih 20/ 24.//} , intervalle de temps entre l’obi`ervation

our Paris , Gt le temps vrai de la conjon€tion vraie , qui fe CO,,iO,,&;,,,,
_ trouvera par conféquent étre at 2** 2 r' 4.4/ —}.

I j' 60. On aura done les deux temps de la conjondition,
de la maniere fuivante:

B B B b b
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cOmpm;pO¤ des Temps vrai dela conjonfiion vraie ai Berlin , gh S' SO";
dm ¤¤m1>¤· Temps vrai de la conjoncftion vraie aParis , 2 2 i 4.1. g

Donc la difference des Méridiens , 0 4.4. 6

Et par rapport 5. l’Ob{`ervatoire R. de Paris , cr 44.
Cette quantité efi plus petite de 17/, que fuivant la détei-·

mination de M. Grisch0w,.( Mémoires prqfevzzeiw ti Z’Ae-nd,
Tom. L ) , la longitude de l’étoile Antares étoit alors 8= 6°
i6' 2o" , c’ef’c aulli la longitude Vraie de la. lune pour le gi `
Avril r4." 21’ 4a" , temps vrai $1 l’Oblervatoire Royal de
Paris, ou 14.** 24.’ o", temps moyen , Gt la latitude vraie de
la lune étoit de 3° 4.g’ 22", fuivant- liobfervation.

}J*i1i¤é dcwrc I gg 1 . Cette maniere de déterminer les longitudes desmcthode.
. diflerens pays de la terre, efi la plus exaéie que nous ayons;
le feul inconvenient qu’on y trouve , ei} la longueur du
calcul qu’elle {`uppofe ; c’eii un tres-grand obfiacle, at caufe
du peu de erfonnes qui s’occupent de ces recherches. On iverra dans le XIV°. Livre différentes conlidérations fur la
maniere d’obi`erver les éclipfes de lune éc celles des i`atel—
lites de ]upiter,pour en déduire la diiiérence des méridiens
entre deux villes ; mais celle que je viens d’expliquer , fer
peut-étre toujours la plus exaéte.

Lorfque la lune a paflé l’0ppo{ition , fa partie orientale
ei} éclairée, fa partie occidentale efi obfcurcie; ainii les
immerlions fe font dans Ia partie éclairée , Gt les émerfions
fe font dans la partie obfcure , c’ei’t—a—dire , E1 gauche dans
une lunette afironomique : ce font-la les feules émerlions
dont on puiiie étre ailuré ; car quand l’étoile fort de la par.
tie éclairée de la lune , fa lumiete trop foible par rapport in
celle de la lune , ne fe difiingue pas ordinairement au pre
mier iniiant.

Lorfqu’on a vu une planete , ou une étoile entrer fous la
lune , Gt que l’on {gait a quelle diftance elle doit pallet par
rapport au centre de la lune , on tire une ligne au travers
des taches de la lune , & l’on eIi`aie de remarquer vis.a—vis
de quelles taches doit fe faire Pémerlion; car Ii l’on n’ef}
pas `prévenu de la lituation du point d’émerlion , deft en
vain que l’on efpere appercevoir l’ét0-ile au moment de {on
émerlion 581 ces obfervations , au lieu d’étre les plus exaca



7;*1D@ren:es forte: d’Eclzp_/és.
tcs que l’0n ait , dcvicnncnt lcs plus défc&ucuI`cs : jc pour
rois citcr pluiicurs cxcmplcs ou des Afironomes hubiles y
cnc écé trompés grofliéremcnt.

Il arrive fouvent dans ces forces d’éclipi`es que l’éroile pa
roit quelque temps fur le difque meme de la lune ; je crois

ue deft encore un effec de la diffraélion ou iuHexion des

{ayons qui fonc accirés par le bord de Ia lune , ( Voyez
Newton , Op:. p. 3. ), Sc non pas de 1’acmoi`phere de la iune.
Pluiieurs raifons me paroi{Tenc prouver que la lune 11’a poinc
d’acmoi`phére; 1°. dans les éclipfes de foleilon voic le bord
de la lune tres-nec 6: bien cerminé ; 2°. nous ne voyons pas
les caches de la lune changer de couleur; 3°. Vénus`, quand
elle ei} éclipfée par la lune , ne change pas de forme ni de
figure ; 4.°. on a v€1 dans une occulcation de Jupicer que le
bord de la lune paroiffoic fur le difque de Jupicer , ( Meh:.
Acad. 1 7 1 g.)

Dgféremes fértes d’Eclip_/Es.

j' 6 2 . Les éclipfes des planeces par la lune fe calcu-lent
de la meme maniere que les éclipfes de foleil , ou d’écoi.les,
la feule difference. coniiiie a prendre la fomme des mouve—
mens de la planece 8: de la lune en lacicude Bc cn longitude,
ou bien leur difference , {`uivanc qu’ils fe fonc en fens con
uaire , ou du meme fens, ciela donne le mouvemenc re
lacif en lomgicude ec en lacicude , qui ferca crouver l’incli
naifon de l’o11bice relacive ( 1373 )..

1 j 6 3 . Les éclipfes des planeces par la lune fonc affez
fnéquences 5 Mercure left la feuile planece que l’on puiife rap
rcmenc.obferv.er·quand elle eff .cac:hée par la lune; je nien
cormois qu’une feule obfervacion qui fuc faice au Bréfi-l par
Margraf, dans le dernier {iécle ; rces éclipfes fom uciles
pour décerminer les longirudes des villes ou on les-obfenve,

I j 6 4. Les planeces fonc quelquefois affez proches
1’une de l’aucre pour s’éclipi`er mucuellemenc ; Mars paruc
éclipfé par Jupiter Ie 9 Janvier 1 g 91 , 6: par Vénus le 3
O&obre 1 gpg , (Kepler , A_/Zrdn. Pars Oprica) ; Mercure

I1 n’y a pas
dhcmofpliére
dans la Lune.

Eclipies des pla
nctes parIa.Iu11c•

Eclipfe d’une
planere par unc
Z\l¤`€•



'7f2 'ASTRONOIl.IIE,L1v.X.
{ug eaclié par Vénus le 17 May 17 37 , ( Pxiiltf Trazjzrlg
_ll0. O.

I?6 j . On trouve aulii dans les Ouvrages des Aflronoe
mes pluneurs exemples des occulrations d’étoiles par les
lanetes : Saturne couvrit 1’étoile o de la {ixieme grandeur r

S lareorneauiirale du Taureau , le 7 Janvier 1 679 , fuivant
M. Kirch , /I/1'yée/. Bere/imp. 20f.

4 I $6 6. Jupiter couvrit 1’ét0ile du-Cancer appelléc
1’Azze aujiml, le 4 Sept. 24-I avant J. C. 5 & Pound
obferva en 1 61 6 une autre oceultation d’étoile par Jupiter,
( Phil. Trar%' rz°. 350.

I $67. Le 18 Janvier 272 avant J. C.—Mars couvrit
l’étoile boréale au front du Scorpion ; & Gaffendi ta vu
Mars couvrir aulii l’étoile qui eft a Yextrémité de l’aile dc
Ia Vierge. Mars en 1672. couvrit une des étoiles du Ver
{`eau , GL nous avons eu occaiion de parler des remarques
dont ce hénomene fut Poccaiion (‘ 1;;; ).

I $6 Vénus dur caeher la belle étoile au coeur du
Lion, le 16 Septembre 1 574., Gr le 23 Se t. Ij98,fL1iV3l'lC
Mceflhlinus, (Kepler, Opap. SOI. Ricciolg, A/nz. I. 721.).

Les cometes couvrent aufli quelquefois des étoiles Fixes.
Le I2 de ce mois , (Janvier 1764) , j’ai VS1 la comete , qui
paroit aéluellement , fortant de deffus une étoile de feptie
me grandeur 5 la queue du Cygne; l’étoile étoit encore
enveloppée dans la chévelure de la comete. Ces fortes d’ob
{`ervations ieroient tres-curieufes pour la théorie des coe
metes , Ii Fon connoiiToi.t parfaitement les poiitions des pe
tires étoiles.

I j 6 9. Enfin, on peut regarder comme une autre forte

d’éc1i fes les paH`ages de Mercure 6: de Vénus fur le difque ljdu foeil dans leurs conjonélzions inférieures ; mais a caufe
de1’importance de ces paffages , je fuis obligé d’en parler
plus au long , Gt ce fera la matiere du Livre fuivant.

FIN DU TOME PREMIER.



me

3 .

(QE EN IG

a%>*r·"" B

3 \

I \' `

. \ II·'

·. \ X

·. an · 1

\] X
`

" \\`b

u\1 `

79
‘—.\\`¤

, C a
`~—`\ 11

A;-trvrznnuk P] . X1.

F . , . w\¤2

- IZ

BV

D;'$1'\~1

qéw

};:zg.121.

DI-\———-—,i___.L _

utql

EV

;};k}7.123,

.~ i NM

; pg ··—— X1

Ibm.- I. Hwa.- 75-; .



7f O ASTRONOMIE,L1v. X.

compmm, des Temps vrai dela conjo-n€ti0n vraie a Berlin _, gh S' ge";
d¢¤>< ¢¤m1>5· Temps vrai de la conjonélion vraie aParis , 2 2 i 4.4, g.

Done 1 difference des Méridiens , o 44. 6

Et par rapport 5. l’Obfervatoire R. de Paris , oi 4.4.
Cette quantité en plus petite de 17// que fuivant la détei

mination de M. Grischow, ( Mémoires pfepzztcir ti Z°Acad.
Tom. I. ) , la longitude de l’étoile Antares étoit alors 8= 6°
i6' 2o/’ , dei} aulll la longitude vraie de lat lune our le yi
Avril 14." 21/ 42//, t€mpS Vfai _5 l’Obf€1‘v&t0ire §oyal de
Paris, ou 14." 24./ 0//, temps m0y€n , Bt la latitude vraie de
la lune étoit de 3° 4.;/ 22//, fuivant Fobfervation.

U=iii=é d¢¤¢¢=¢ I j 6 I . Cette maniere de déterminer leslongitudes desmcihodh
différens pays de la f€1'I'€) eil la plus Cxaéle que nous aypns;
le feul inconvénient qu’on y trouve , ei} la longueur du
calcul qu’elle fuppofe ; c’eil un tres—grand obliacle, ai caufc
du peu de erfonnes qui s’occupent de ces recherches. Onpverra dans e XIV°. Livre différentes conlidérations fur la
maniere d’obferver les éclipfes de lune Ex celles des fatel
lites de ]upiter,pour en déduire la différence des méridiens
entre deux villes ; mais celle que je viens d’exp1iquer , fera
peut-étre toujours la plus exaéte.

Lorfque la lune a paffé l’oppo{ition , fa partie orientalc
efi éclairée, fa partie occidentale eil obfcurcie; ainfi les
immerfions fe font dans la partie éclairée , Gt 1-es émerfions
fe font dans la partie obfcure , c’ef’t—a—-dire , a gauche dans
une lunette aflronomique : ce font»la les feules émerfions
dont on puiife étre ailuré ; car quand l’étoile fort de la par
tie éclairée de la lune , fa lumiere trop foible par rapport in
celle de la lune , ne fe difiingue pas ordinairement au pre.
mier infiant.

Lorfqu’on a vu une planete , ou une étoile entrer fous la
lune , Ex que l’on fqait a quelle diflance elle doi-t pailer pat
rapport au centre de la lune , on tire une ligne au travers
des taches de la lune , Gt l’on effaie de remarquer vis»a—vis
dc quelles taches doit fe faire Pémerlion; car li l’on n’ell:
pas prévenu de la fituation du point d’émeriion , c’eil en
vain que l’on efpere appercevoir l’étoile au moment de fon
émerfion 5 Gt ces obfervations , au lieu d’ét1·e les plus exaee



7;*1D@rcn¢e.•· _/brtex d’Eclz)¤_ks.
tcs quc l’0n ait , dcvicnncnc lcs plus défc&ucuf`cs : jc pour
rois citcr pluficurs examples oh des Afironomes habiles y
om été trompés grofiiérement.

Il arrive fouvent dans ces forces d’éc1ipi`es que Yécoile pa·
roir quelque temps fur le difque meme de la lune ; je crois
que dei} encore un effet de la diffraélion ou iuHexion des
rayous qui fom arrirés par le bord de la lune , ( Voyez
Newcon, Op:. p. 3. ), écnon pas de l’atmoi`phére de la lune.
Pluiieurs raifons me paroiifent prouver que la lune n’a point
d’atmoi`phére; 1°. dans les éclipfes de foleil on voir le bord
de la lune tres-net & bien terminé ; z°. nous ne voyons pas
les caches de la lune changer de couleurg 3°. Vénus`, quand
elle el} éclipfée par la lune , ne change pas de forme ni de
figure ; 4°. on a vii dans une occultation de Jupiter que le
bord de la lune paroiiioit fur le difque de Jupiter , ( Meh:.
Acad. 1715.)

Dgférenzes fértes d’Eclip_[Es.

6 2. . Les éclipfes des planetes parla lune fe calculem:
de la meme maniere que les éclipfes de foleil , ou d’écoi1es,
la feule difl`é1·ence confiiie a prendre la fomme des mouve
mens de la planete 81 de la lune en latitude Bt en longitude,
Lou bien leur différence , fuivant qu’ils fe font en fens con
traire , ou du meme fens, cela don·ne le mouvement re
latif en longitude Gt en latitude , qui ferta trouver l’incli—
naifon de l’0rbite relative ( 1373 ),.

I j 6 3 . Les éclipfes des planetes par la lune font aHiez
fréqucntes 5 Mercure eff la feule planete que l’on puiffe ra
rementobferverrquand elle eft cachée par la lune; je nien
cormois qtfune feule obfervation qui fut faire au Bréhl par
Margraf, dans le dernier Liécle 5 ces éclipfes font uuiles
pour déterminer les longitudes des vilgles ou on les-obfenve,

I S 6 4. Les planetes font quelquefois affez proches
l’une de Yautre pour s’éclipfer mutuellement ; Mars parut
éclipfé par Jupiter le 9 Janvier 1 g 91 , ét par Vénus le 3
Oélobre 1 g 9 9 , (Kepler , A_/Zrbn. Pars Optica) ;Mercure

Il n’y a pas
d’21tmofpl1ere
dans la Lune.

Eclipies des pla
nctes pa.r1a1une•

Eclipfe d’une
planete par unc
Z\|UT€•



·yg2 ‘ASTRONOMIE,L1v. X.
{ug eaelié par Vénus le 17 May 1737 , ( P/rilqf Trazjzrlg
_1z°. 0. i

r?6 j . On trouve auili dans les Ouvrages des Aitronoa
mes plulieurs exemples des occultations d'étoiles par les
lanetes : Saturne couvrit l’étoile a de la {ixieme grandeur i

P1 la eorneauitrale du Taureau , le 7 Janvier 1 679 , fuivant
M. Kirch , /|/Ig/cel. Berolimp. 20f.

I S66. Jupiter couvrit l’ét0ile d-u .c¤¤Cc1,.pp€11éa
,l’Azze aujlral, le 4. Sept. 24.1 avant J. C. ; & M. Pound
obferva en 1 61 6 une autre occultation d’étoile par Jupiter,
( P/zi!. Tra/zfi n°. 3go.

I $67. Le 18 Janvier 272 avant J. C.—Marsacouvrit
l’étoile boréale au front du Scorpion; & Gaflendi a vu
Mars couvrir auili l’étoile qui ef’t a l’extrémité de l’aile dc
la Vierge. Mars en 1672. couvrit une des étoiles du Ver
feau , Sc nous avons eu occaiion de parler des remarques
dont ce hénoméne {ut l’occalion (` 1 3 gg

I j6 Vénus dut cacher la belle étoile au coeur du
Lion, le 16 Septembre 1 574., Gt le 23 Sept. 1 g98, {`uivant
Mceithlinus, (Kepler, Op: _p. 301. Riccioli, Ahn. I. 72 1. ).

Les cometes couvrent auili quelquefois des étoiles fixes;
Le 12 de ce mois , (Janvier 1764. ) , j’ai vu la comete , qui
paroit a€tuel1ement , fortant de deilus une étoile de i`eptie··
me grandeur a la queue du Cygne; l’étoile étoit encore
enveloppée dans la chévelure de la comete. Ces fortes d’ob
fcrvations feroient tres-curieufes pour la théorie des coe
metes , fi l’on connoiffoit parfaitenient les politions des pe
tites étoiles.

1 j 6 9. Enfin, on peut regarder comme une autre forte

d’écli fes les paffages de Mercure Gr de Vénus fur le difquc lidu foail dans leurs conjonftions inférieures ; mais a caufe
de Yimportance de ces paffages , je fuis obligé d’en parler
plus au long , Gt ce fera la matiere du Livre fuivam:.

FIN DU TOME PREMIER.
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DES MOUVEMENTS DU SOLEIL

E T D E L A L U N E

1>0UR LE MERIDIEN DE PARIS;

Suivies du Catalogue des principales E r01Lzs.

TABLES DU SOLEIL.

TABLE L

Epagues des longizudes mayennes du Soleil , 6* des .argumerzts ll
gui reglent fes irzegallzes.

I
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Suite des E pagues du Soleil pour les Arznées Gregoriemzes.

‘ d L ' d A .1. A .1l.A .llI.·A .lV.' · " ¤· · · 1e 1?§;:;| ILE églgggiI Obhquuc de 1 hchPuqu€°AN N $ E SI ;:5;:C|dEg¢POlz l ut ouf > urGrézor. du Soleil- du $¤l¤il. Nun:. Jupirer. Vénus. la Lune.| 1, janvky, l;,A.,,l;__]u;1_|;_()&,
s. D. ' M js.1>. ' "|s. 0. |s. 1>.|s. D. |s. 11. -|D, · M

Bidi 1600 9 1o 1031.,33 5 54 19 1 1.3,gl 5 0,7 0 9,6 6 5,9 ,3 ,,9 gg
BHIZ 16zog 10 2.9 43,4 3 6 16 9 1. 2.5,; 8 1;,6 6 1;,; 10 19,; L3 L9 17

164Q9 1038 54,6 3 6 37 59 3 1.1.,1. o 16,5 0 17,0 3 1.,7 L3 ,,9 4
Biff-166° 9 ro 48 1.7 3 6 59 49 4 19,9 4 9.4 6 =-9,7 7 16.1§ 1.851
BNF ¤68° 91957 16,8 3 7 :139 s 1;.8 8 1,3 9 1-4.; 11 =9,6 1; .11 41
€¤1¤·I7°° 9 19 7 19.63 7 4; 19 6 11.,6 11 1-4.1 6 1741 4 9,8 13 18 31.1

!7°I 9 9 52. 58,4 3 7 44 3i 7 7.,0 10 7.3,7 7. 17,5 8 10.4 37.,9
¥7°¤ 9 9 38 38.9 3 7 45 49 7 11.3 9 13.9 9 17.s 9 19. 34.5
1793 9 9 74 71,1 3 7 46 46 8 10,6 8 1.7,5 5 17.,6 4 7.9,7 36,7

151021704 9 10*11 9,9 3 7 47 51 9 9.9 7 11.9 9 18.1 9 1i.S
6 111 8 11 1 11¤7°$

9 9 $4 S9. 3 7 48 $7 9 19.; .3..1796 9 9 40 3o,é 3 7 50 7. 10 8,7 i 11.7 3 18.1 6 10.7
1797 9 9 76 11,33 7 51 BIO 78,9 4 11.9 11 lg.1 19 19.4 Bidi 1798 9 10 11 0,13 7 57 13 11 17,4 3 11,4 6 1 .8 3 11.1

1799 9 916 49.6 3 7 $3 19 9 6.7 1 19.8 1 13.9 7 11.8
1719 79 4;, 11,0 3 7 54 7.4 0 1.6,9 I 10,1 9 18.8 0 1.4
1711 9 9 73 1,5 3 7 55 30 1 15,4 9 19.7 S 13.9 4- U.·°

Bifll 1717. 9 10 11. 50,; 3 7 56 35 7 4; 11 7.0,0 0 19,5 9- jj
8 16

1713 9 9 33 30,33 7 57 41 7 7.4,1 10 19,3 4,1 17,5 1714 9 9 44 11,1 3 7 58 46 3 13.4 9 18. 3 19.7 S 11.1
1715 9 9 7.9 51,7 3 7 59 51 4 1.7 8 18.1 11 14.7 19 1.7

Bim 1716|9 10 14 40,5 3 8 9 57 4 11.1 7 18.5I 7 9.3 1 13.5
1717 9 10 0 1.1,03 8 7 3 5 11,4 6 18,0 7 15,3 7 3,7
171Bl9 9 46 1,5 3 8 3 8 6 0,8 5 17,3[10 0,411 17,8

68

1719 9 931 47,03 8 4 14 6 7.9,1 4 1,5 15,4 3 11,4 Bitii 1770 9 10 16 30,8 3 8 5 19 7 9,5 3 17,7 1 1,1 14,7
1771 9 10 7 11,1.3 8 6 75 7 78,8 7 16,5, 8 16,1 0 73.8
1777 9 9 47 51,7|3 8 730 8 18,1 1 16,0 4 1,.1 5 3,5
1713 9 9 33 31-.1-38 8 36 9 7.5 9 1s.41I 16.1 9 13.1Bitt 1774 9 10 18 71,0|3 8 9 41 9 76,8 11 15,7 7 ‘1,8 7 4,9
1775 9 10 4 1,5 3 8 10 47 10 16,7 10 15,7- 7 16,8. 6 14,5
1776 9 9 49 41,63 8 11 57 11 5,5 9 14,5 10 1,8,10. 74,1
171.7 9 9 35 77,43 8 17 58 11 74,8 8 14,0 5 16,8 3 3,8

Biff. 1718 9 10 70 11,7 3 8 14 3 0 14,7 7 14,7 1 7,6 7 75,6
1719 9 19 5 $1.7 3 8 15 9 1 3.5 6` 13.7 8 17.6 9 5.1
1730 9 9 51 31,13 8 16 14 1 17.9 {13,1 4 1.6 4 14.8
1731 9 9 37 11.6 3 8 17 19 1 11.1 4 11.5 11 17.7 8 14.5

Bm`. 1737 9 10 77 1,4 3 8 18 75 3 1.6 3 11.9 7 §.3 1 16.31733 9 10 7 41,9 3 8 19 31 3 70,9 7 17,7 7 1 ,3. 5 7.5,9

1734 9 9 53 11.4 3 8 19 36 4 19.3 1 11.7 19 3.3 19 5.5 1735 9 9 39 1,93 8 71 41 4 19,6 0 11,1 5 1,3 7 15,7.
FE736 9 I0 Z3 $1,7 3 8 Lz 47 { I8,9 II lI,$ I 4,0 7 7,0

1737 9 19 9 31,1 3 8 73 51'6 8,3 10 19,3 8 19.1 11 16.6

1738 9 9 55 11.,63 8 1.458 6 77,6 9 10,3 4 4,1 3 16,1.*739 9 9 49 53.1 3 8 16 3 7 16.9 8 9.7 11 19.1 5.8
Bill? 1749 9-10 75-41,9 3 8 77 9 8 E 7 10,0 7 4,8 0 77,7

{Z4] 9 19 11 11.43 8 18 14 8 15.6 6 9.4 1 19.8 5 7.3
,IEP 9 17 11113 8 19 19l 9 11.9I 5

'743994143. 807510 4, 4 |%_B1fB¥7449 19 17 31.g 8 gr 31 10 73,; 3
1745|9 10 13 11-.6 3 8 37 36 11 13,0 7
1746 9 9 58 55.1 3 8 33ZI 0 7,3 T
1747 9 9 44 33.5, 3 8 34 47 0 71,6 0

_ l`$•fT.1Z;4_8‘9 10 79 7.7,3 3 8 35 53 1 11·,¤ 11

1749 9 1015 7,8l3 8 36 58 7‘ 0,4 E17599 10 0 43,4 g 8 38 4 1, 19,7 9
!7S* 9 946 13»UI3 81,9 9|3 9,0,8

8,9|r¤ 4,81 9 16.4
8,2 5 19,8 1 1.6,;
8,61 1 {,9 6 18,;
8,0 8 10,6 110 1.8,0

7.4 4 $,6
6,8 11 10,6
7,1- 7 6.3

6,6 1. 1.1,;
6,0 10 6,;
$34 511.3

'37;6
_ 7 *7,1
° 9.¤

39,2
4117

44»0

42.6
4 . 346,

§4»7
4Z»S

3916

36,1.
3277
7-9,5

16,9
z§,0
14,]

14a}

7-$,3
L7)!

7*96
QL,]
346

a6.s
37,8
3-8,1

3714
$$7
33%

30,l
*6.7
z3>3

ZL;

$$17*
3$>°
373

20,1

%9,
4+; 45*
46% 45*

4·4§ 41;

aw;sy, 288

,6.3

+7 204*

4¤4 1

1:$·7
1.-7-7

II 32.7 *$1
,9 gg}

38lO

7·{ss5·
, 3Ly
; Qu 7.S>8
zlxs

195
17.8 17.;
16,; 16,1
11.8 1s.8
16,; 16,6
17.7 18.1

19.8I1-0.4

1.1,gI 1.3,024.9 1-1.7

1-7.1- 1-7.7
1.8_9 19,1.
29.8 19.9

19,8} 1.9.6 J
18,7 :8,3
16,7 16,1

4 18,6` 1.;,9 1.;,1

8 1.8,3I 10,7 19,81 7.9 ¤7.1.a16.;

3%.4

3316
3s76
3779

40.5
42.9
44.9

46.9
46,1.
4S.S

43:7
4L!

38,0
3414

1,1 28,1

Z$»8
?·4»4
14,0

1.4.,6
16,1
18,;
30,8

$313 ji6,

37 7
;8;0
37.9

3677
3417
3I»7

18,i
7-4.9

ZI77

TB.9
16,9
1179

ii.9
16.9
18.7

1.1,0

23.7
16,1

18,1
29.7
Z9.9

7-9. 27,%
7·$•4

Zz,]
18.9
I s$s

31.,6
34.0
36,1
38.S
41,1
437s
4S.}

46,1
46,1
4511

43.i
4013
37.i

337s
3°·$
27.-5

7-$.4
1.4,1.
14,1

7-4.9
16,6
7-8.9

3*-4
33.9
]6,I·

37.7
38,1
37.7

36,1
3379
30.9

7.7,6
14,1
20.9

IB, 216,
I§,8

16,1
I7.;
19,1.

11,6
14.

26,;
1-8.i
7-9.7
1-9.9

19,0

17.3
24.7

1- 1.5
18,0
I 4I7



Suite des E poques du Soleil pour les Anrzees Greigoriennes.

longicude Longitude Arg.! Arg. ll Arg. lll A1·g.lV.l Qbjiquigé dc ]’EC]jPdqu€_ '
A N N E2; S moyenne de lAp¤gee pour la pour pour pour
Gxégoh du $0151. du Soleil. Nutar! Juplg; Vénlus; &u¤]&_| 1.J¤nvier. |1.Av.|1.Ju&l.].,0&,

11.7

s. D. · " |s.D. i ’/|s. D. ls.

BME 175*- 91031 11.,6 3 8 4o 15 31.8,; 7
*7$3 9 1016 5;,0; 8 41 zo 4 17,7 6
*7$49 10 z 3;,; g 8 41 z6 5 7,1 g
'W9 9 48 ¤4.¤ s 8 41 ai s=6»44

. Him *776 9 10 gg 7.,8 g 8 4437 6 Ii,B 3
1757 9 1018 43,3 3 8 45 41. 7 5,1 1.
¥7i8|9 10 4 {Eg 8 46 48 7E,4 1
‘7$99 9 so +138 41 sg 8 13.8 0BT, l‘·‘76°9 10 34 53,03848 59 9 3,1.11
U6! 9 10 1.0 ,5 8.50 4 9 1.2.,5 10
*76*- 9 10 6 E,0 g -8 51 10 10 11,8 9
*763 9 9 $1 54,5 3 8 51. 1; 11 1,1 8

BUD *7649 10 6 4 , 3 8 5ir 11 1.0,5 7 2i*765 9 10 1. 3 8 51.6 0 9,8 6
*766 9 10 8 4,1. 3 8 55 31. 0 1.9,1. g
176 8 56

· Bidl 175;; Ig Tg 44.7 3 37 3 3317 3 8 $7 4 g1769 9 I0 1.4 1’4,g; 3 $8 4
1770 9 *° 9 544 ; s 5 · 9 S4

- 1,119 9 if 4.9 SS?B· . ln' 3771.l, ,0 40 {3,7 gg7739IOL6 4,;39 I10 11 44,7 3 9 212

1IiZ 1776 9 IO 4z f— g g*77% 9 10 27
79 *0 *3 3‘*" ’ -9 8 aB179 I9 9$91§,g|;g 9 4;

D• l$ D. |S. D_ |D_ 1 u

$17I I 7,0I 5 1.9,7Iz; 28 13,9

9.3 s·‘‘f|'Z°3| $;j18,9
4»¤|'* ’
7 .1 10.4 4.4’l 7 zZ8| 4 0,0 317 .
78 8 9,6 3,1 10 ,

,8 O 196 1..5 g z`§s 3 11.1 1..9 ’
71

17 4
, 1:1. 11 7-96 6

‘·‘ illiZji¤?4 ggi10 913 7 7*,0
I I8.S 3 29.7 S 24.3 ° O=6
2 7.9 3 0.0 I 9.9 4 27-.4
1. 17,1. I 1-9.6 8 1.5,0 9 1,1

3 16,5 0 1.8,9 4 10,0 I 11,7
4 $,8 II 28,3 ll Zf,0 5 Z1,]
4 15,3 IO 28,7 7 10,7 *0 *;.1

4 3***9 *780 9 *0 44- 4.7- 3 9 *0 49 *0 0.0 2 25.7 7 12.2 9 24.5

1781 91O I5 1.5,1 3 9 I3 O1! 8,6 O 24,5 IO 12,1. 6 13,7
*7%; 9 10 I 5,6 3 9 14 5 I1 28,0 II 24,0 5 27,2 IO 23,4

*78* 9 IO 19 44,7 3 9 Il $4 IO 19,3 I L5,7. 1 17,2 Z 4,1

Him 1796]; 10 51 i5,i[3 9 1.8 17

1798 9 I0 22 46.,1 3 9 30 28
,1797 9 I0 $7 5.63 9 29 22

1917

6 =@,1.| 7 1-6.8| s 1s.8|1r 11.9|13 17 $9.7

BHP ¤184|9 10 45 14.4I; 9 IS II
1785 9 10 31 34,9 3 9 16 16
1786 9 10 17 15,4 3 9 17 zz.
1787,9 10 1. 55,9 3 9 18 17

Bill} 1788 9 10 47 44,7\3 9 19 33 1789 9 10 33 15,1 3 9 1.03
1790 9 10 19 $.63 9 Z1 44

1791 9 I0 4 46.1 3 9 21- 49
Bitf. 1791- 9 I0 49 34.9 3 9 1-3 S5

1193,9 ¤° SS 1i.43 9 2S <>

1794\9 10 10 55,9l3 9 16 61191 9 10 6 36.3 3 9 11 rr

11,0

8.9

1.8
7.7

8.7

IO,1.

12,5
15,1

17,6

11,1

21,7

21 .,8
*7.5
I4.5
I 1,1

7.7
414
I|9

5 14,6| 9 1.8,0| 1 2.5,7] 1- 1-1-.7|13 18 0,1
6 3.9| 8 1-1.s|10 10.1| 1 1-.3|1; 17 59,;

2 MI 6 =1·=I 1 11-4I -1 s·8I=s 18 0.9
2.9

713
8 1,9 5 16,6 8 1.6,4 8 13,4
8 11,3 4 16,0 4 11,5 0 13,0

9 10,6| 3 15,4|11 16,6| 5 1,7

0 17.4|10 14,4| 1 13,0| 3 15.1
1 6.1l 9 13.1l 8 18.0l 1 14.8
1 16,0| 8 1-3.1I 4 *Z·°I ° 4*4l
1. 15,3| 7 1.1,5|11 18,1| 414,0

1.9

10,3
I2,2

P4%1:6
10,8

8,1

11 | II

13,1 11,4
10.4 9.8
8,5 8,:.

7.7
1.8
9.0

10.1

13.1
15,8

18,1
20,1

2*14

2],7

21,0
*91;

16,8
IZ.7
IO,2

6,8
317
*14

59.9
$914
$919

1,;
$15
$19

815
10,8
11.,6

**3-14
13,4
12,2

I`0,1

1 6 LJ9 7 I ,7 9 6,0 I1; QI6

4 13,4 4 1.1,7 ,10 13,7 5 25.1 $$1* $$9
, · .,1 .5 18.7 10 4.1 S3»° 5215 77 2 :*g 1.1:,1,51 14,4 1. 1.6.5 51.6 554

6 11,4 1 10,9| 8 1-9.5 _ 7 6.2 7*·35*14

_| ,8 0 1.0,. 4 14,5 11 15,8 $1.9 52.2 7 371,1 11 19,11 29.5 3 25.4 HAI 73193 9,5 10 10,0 7 15.1- 8 I7;2 55-6 56-*

8 18.8 9 19.6 Z 0.1- 0 16-Bl 58·*|58·8 I ||
1 9 10 1116.139 31 33 10 1.1 1 18.3 6 ¤·= 9 *6»° wl 3-4 |g li| I I lc¤m.¤§g¤9 s4 ms 9 ;= vm =6·86 IM’ ‘¥·°""·‘‘*·’ "·“

7,6
8,0
9I4

I I,]
IL7
16,4

18:7
20.5
21,6

1.1,6
7.0,6
18,7

16,1
11,9

6,0
ZJ
Os?

$9.7
$95

0,1

1,8
4J

6,;

9J

` KI,]
I'1·»9

.;3r$$#1
11,8

9.6
6,6
3·3

$9.8 566.

s4$°

$2,1
ih}
$15

57-6
94.4
s6l8

595
L9

33
f»°

9a}
719

7D6

U. 9.;
11,9

I4.4
I7,O

19,1
2.0,8
2},7

11,i

10, %18,

liv;
IZ,O

SJ
M
05

$9,6
$9.6

O.;

2,;
4.7
7)z

9.7
11,8
1],1

136
IZ.9

11,;

8.9
$8
2.4

$9.0
ssip
S35

$!»9
SI}:
SL7

$7-.9
$$.0
$7»4

0,1

2.4
4.Z
$.2

E x 1= LIC A 1* 1 0 N. La c0nBru&i011 dc la_ Table dbs Epoques a été cxpliquéc cn démil (99€§! {¤i1{·)`·
L’argumen1 I ell Ie (`upplément de la longitude du nusud qui regle Vinégalité de la préceflion des

Equinoxes (:.1.9:) renfermée dans la VI= Table. L’a1·gumen1 II eil la Inn itucle du Soleil, moins gcelle de Jupiter , qui re·le Pinégalité des Tables VII & IX. Ijargumenz III ela longitude deVénus,

moins celle de la Terre gqui el} plus rande de fix fi nes que la longitude du Soleil)de lztquelle dépend §g..’:1rument IVI,;1I[I`Tl&'IOI'l de Vénus (Table VIII). geIl la longitude de 1:1 Lune , rnoins celle du Soleil.



T A B L E I I.

Mouvcmezzz moyerz du S olcil pour les Amzcks complexes.

M°\|V€|'|\€¤¢ m0Y¢¤ I Mduvcmtnt AIELP. |A;€..{u· Arg. lv.

A N N 2':s
completes.

Bill}

Bim

Biff.

Bid}

Bidi
Bill:

Bam
Biff.
Biffl

Corn

Bif|Z
Biff}

Biff
Biff}
BifiZ

1|u

1,|lI

glu

glu6 xt

7l1r8 0

glu
mln
ull!
1z| 0

1311
14 11
1511

16I 0
1711
18 11

19|11
1o|o

40l 0
6010
80l 0

10010

. 100IIl

2.00| 0

gool 0
400l 0

500l 0600 0

Biff.1o0ol 0
Biff z000I 0
Biff? 300oI 0

du Soleil. | dc l'Ap0gée.

D.

Z1.

4S

47

33
18

49

Z0

7.:

18

4$

49

18

u |D•

405
Z0»9

I»4

$0,2
]O»7
I 1,Z

51,6
40,5
20,9

L4
4!»9

30.7

ll,2

$1,6
32,1

20,9

114

4T»9

22,3
11,1
717*3

33·4
44.5
$$16

4713
slr;
46,9

41.,6
38,1
33-9

16,;

10

18

33>°l3649,5 $4

IO

12

16

18

20

2I

49

49

16

ii

II

Zi

I1

16

zz

33

44
49

SS

11

zz

1.8

33

rrxccul I PUUI l PULII

IO

IO

II

I O ifl?4°

, |231
1° Z1°

8 °

1.! 1 3;,1 ‘

golfol

8 4°l
S ng} 1.

Jupiter. | Vénus.
D- I $•

IB.; ¤°

8.7l 918.0 8

17.4 7 6.1I 6
1.6,0| s
¤s.4| 4

4.1l 31.4,1 1.

1;.4l ¤1.,7 0
1.1.,1|11

11,4 10
0,89| 1.0,1 8
9.i 7

28.8 6
18.i 1

7.5 4

16,8 §
13,7 7

;o,glI

l17. 3 14,% 6
14,1 6
184 I
11:6 8

16.7l 3l<>.9 9

zs.¤I 4
1r.9I 7

1;.7l 35,6 11

D. Is. D.

7-9.4 7

18,8 ;_
18,; 10

18.6l 618,0 1
z7.4| 9

16,8| 4
17,1 0
16,6 7

16,0 g
7-5.4 I0
:5.7 6

15,1l 114.5 9

24,0l 4
14,;] 0
13.7 7
LS1] 3

11,$|10
11..9

14.7

7»6
0.4

13.3

ZZ14
[616

9.9

3•"
16.5
19.8

1.|.9

*s.9¤ 6
5.8] 6

I§,O
0,1

If,]

017

15,8
0,8

15,8
1,5

16,5

L5

16,6
2,2

l7,2

2,3
17.3

pour
la Lune.

10

Il

3,0 10

18,0l 3;.¤ 7

18,0|11
3.74l 7.4 8

11,1 1

14.8 5
18.410

17.8 9
6,9 8

15,3 6

l3I7 4
1,1 3

10,6 1

4.3` 6
8.7l °

13,0I 7

D•

9.6
19,1
18.9

:0,7

0,3
919

19.6
II14
21,0

0,6
10,2

2,1

1157

2 1.,;
019

22,7
214

12,0

1.1,6

13.4
16,8

10,2

13,6
710

1-5.9
14,1
2 1,1

18,2
171

12,3

1011
21,0

1,;

La Table I renferme aufli l’obliquité de l‘Ecliptique : depuis 1'année 800 avant LC. jufilu?1 Pannée
1500 , je me fuis contenté de calculer l’obliquité‘moyenne pour le commencement de chaque fiecle , avec
le changement inégal qu`elle éprouve (11.00 81 1101); mais depuis l'a-nnée 1600 inclulivement ju1qu’a '
lannée 1800 ,j’ai confervé eelle qui :1 été calculée par M. de la Caille de ttois en trois mois , en fuppo
{ant qu’elle ne diminue que de 44H par fiecle , 8: en tenantcompte de Finégalité périodique ( 1190).

La conlIru&ion de lacolonne du moyen mouvement du Soleil (Table Il) f`uppof`e la révolution tro
piquc du Soleil de 3651 jh 4B' 49", ce qui ne differe pas fenfiblement de celle que "ai établie (590).

Le changement de l’ar ument premier ef} le mouvement méme dunuaud de la Lune. Le chan gementdes arguments II , lll 81 I6 ell la diliérencc entre le mouvement moyen du Soleil, Bc cclui dejupxter, de
Vénus , ou de la Lune.

Je ·n’ai point fait ufage de la colonne que M. de la Caille avoit calculée pour le changement de 1*0
_bl1qu1té de1’Ecliptique, parce que ce mouvement efl: inégal(11o1) ; ainfi cette colonne étoit défeélueufe. ’

S1lon vouloit calculer le lieu du Soleil pour l’année 1585 , on ajouteroit avec la longitude qui '
répond 5 lan 1500 , lc mouvement pour 80 ans, 81 lc mouvement pour 5 ans; & fi l'on vouloitcal
culer pour l'an 511 avant J. C. 011 prendroit l'Epoque pour l'an 600 EVZUIE J. C. BL 1'0n y ajoutcroit le `
mouvement pour 6o& pour 18 ans , c‘ell-:1-dire, pour 78 ans.

La longitude moyenne du Soleil BL l`on mouvement font exprimés en fignes , degrés,minutes, fe
condes BL dixicmea de fecondes; lcs quatre arguments font en fignes , degrés Bcdixiemes parties dc
dcgrés ; mais on peut négliger ces dixiemes dans prefque tous lcs calculs.

'I` A B L E I I I.



T A B L E III.

Mouvemerzt m0_yen du Soleil pour chaque jour de l’Azzne%.

J A N V I E R

Dans les Années communes.

M°uv°m°m Ap. Ar.! Arg. Arg. Arg.L, ¤’“°Y°*| T G 1. 11. 111. 1v. E du S0lc1l. I
S. D. I H l II

no

z|0

70

|8 0
10|0
ulo
11.|o

Ig 0
I4. 0
1; 0

IO

II

I1

S 16 ° :6 17217 I8

18 I0 I9

19 zO{g20 zi

zi ILIO

2,1 13Ig2.3

Z; 0 ?Z,62,*,6 17
1.7 ,s|°
_,8 9·gz19 Q |I§10

S9 8.30.2
$8 16.7 ¤.4
S7 zs.¤ 0.1

$6 3;.; <>.7
Si 41.6 6.9
$4 50.0 1.1

$3 $81; 113 \is 6»6ls4
gr. 1;,0 1,6

s1 12.; M8
$0 31,6 2,0
49 46.0 2.2

48 48.3 2.3
47 $6.6 2.$
47 $.0 2.7

46 1;,3|2.945 1.1,6 3,0
44 29.9 3.2

42 s8»s 2.4
42 46.6 3.6
4i $4.9 3.8

41 . .9 %é.. .,I2,.
39 19.9|4.;
38 28,2 4,;
37 $6.6 4.7
36 44.9 4.8

D. | s. D. ls.

0,1|0
0,1|0
0,2 |0

0,2 |0

0,3 [0
0,; [0

0.4
0.4
0.5

O 6

O16
0.7

018

0.8
0.9

1.°

1.1

1.1

Irl

1.Z

1.3

D3
1,4

1.4

3; $3,·?·[i,O 1,g
37 1.6 $,1. 1,;

34 9.9[$,4 1,633 18.2 $,6 1,6

O:9O

[1,8 0
zs7[O

3.6 0
415 O
$14 O

6.3 0
7,7. 0

8,1 0

9,0[O
9.9IO

0 10,8|0
0 11,70[0 11.,6 0
0 1g,5[0
0 i4»4I°

D. [S- D.

0,6
1,1
1,8

L,§
311
3.7

413
419

srs

6,1.
6,8
7.4

8,0
8,6
9.2

919

0 1j,g|0 10,;
0 I6,z|0 1_1,1

0 17,1 0 11,7

0 18,0 0 11.,;
0 18,9 0 11,9

0 19,8 0 1;,6
0 2.0,7 0 14,1
0 1.1,6 0 14,8

0 11.,1.

° 7-4.4
1 6,6

1 18,8
1. 1,0

1. 1;,1

Z IY13
3 71$
3 I9.7

4 1.9

4 I4.!

4 16,3
$ 8.$
S 10.7
6 2.9

6 1;,1
6 1.7,1.
7 9.4

7 11,6
8 3,8
8 16,0

8 1.8,1.
9 I0.4
9 1.1.,6

0 1.1.,6|0 1g,4[10 4,8

0 z;,;[0 16,0[10 17,0O 14,4 O I6,6 IO L9,}

O 1.§,3O 17,2 Il II,]
0 2.6,1. 0 17.9 11 1.g,i
0 27.1 0 18.5 O $.7
O 28.0[O 19.1[ 0 17.9

FEVRIEB

Dam le: Anrleles Cvmmuneli

Mouvcmcnc AP_ [Ah [Q ITIOYCD ' G I2 [ au $.1.11.
?|s.D. ' H |TI¤·

1.|1

6I1

10|1 10

11|; 11
1zH 11.

1; 1 [141

1g[1
16|1

17[118 1

19|1
1.0|t
;1|1

z1.|1

1; 1
1.4 1

z;[11.6 1

z7[1
1.8l1

16

1.0

1.1

zz.

1.6

1.8

;z 1.6,6[ $,7 1.7
31 34.9 $.9 117
;0 4;,1[ 6,1 1,8
{9-51,6 6,; 1,8
28 $9.9 6.$ 1.9
1.8 8,1. 6,61,9

2.7 16,6 6,8 1,0
1-6 24.9 7,0 2.1
’-5 33.2 7.2 2.1

*-4 41.S
7-3 49.9
zz $8,1

zz 6,5
11 14.9

zo 1;,1.

19 31.5
18 39.9
17 48,z

16 $6.$
16 4,8
1; 1;,1.

14 21.1
1; 1.9,8
Iz 38,z

7.4I¢.2
7.$|2.2
7.7|2.3
7.9 2.3
8,1 z,4
8,; 1.,4
8.4 2.$
8,6 1,;
8,8 z,6

9,0|1.,6
9.2|2.7
9.3|2.7

9.$[2.89.7 2.8
9.9I2.9

11 46,; 10,0 ;,0
10 $4,8 10,1 ;,0
10 ;,z. 10,4 ;,1

9 11,$[10,6[;,1

Arg. [ Arg.11. 111.

S. D. |s. D.

0 zB,9 0 19,7
0 1.9,8 o 1.0,;

0,7 0 11,0

1,6|O zr,6
z,; 0 z1.,z

3.4[0 22.8
4.3 0 7-],4
$.2 0 24·¤
6.1,0 24.7
7.0 0 2$.3
7.9 0 2$.9
8,8 0 1.6,5
9.7 0 1.7,1

10,6 0 z7,7
11.5 0 28,4
12.4 0 29.0
1;,; 0 19,6
14,1.,1

15.1 1
16.0 1
16.9 1

17,8 1
18.7 1
19,6 1

1 7.0,j'{I1 z1,4 1

1 1.7.,3II
1 1;,1.}:

0,..

0.8
1,4
z,1

1.,7

3.3

Arg.
1V.

s. D.

1 0,1

1 IZ,]
1 24,s

z 6,7
z 18,9
3 1,1

g 1;,1.
3 1-$.4
4 7.6

4 19.8
S 2.0
$ 14,z

$ z6,4.
6 8,6
6 zo,8

7 ;,0
7 1;,z

7 z7,;

8 9.$
8 z1,7
9 ;,9

9 16,1
9 28.3

;,9[I0 IO,§
4,; 10 zz,7
$,1 11 4.9$,7[r1 17.1

Dan: les Années b@xtiler , il faut 6ter un jour de la date prapfe ; _/i 1:’e_/F dans les
mais de Janvier Erde Février , par example, guand vous vvuleg calculer pour le 3 , il
faux prendre le mom/cmeflt pour le 2.

REGLES POUR CALCULER LE LIEU DU SOLEIL.

I. Je {uppofe qu’0n cherche le lieu du Soleil pour le ; Mars 1749 5 0** 11' 4z" de l€mpS moyen. Si
l'0n nc g0n1101H`0i1 que le témps vrai, on fuppoferoit néanmoins que c'eft un temps moyen, 861,011
£01riger011l'cr1·eur de cette I`upp0{iti011 5 la En du calcul , commeje ledirai plus bas.

II. On prendr:1 dans laTab1e I la longizucle du Soleil pour 1749 avec celle de l’:1p0gée , & les quanre



T A B L E III.

Mouvemenz moycrz du Soleil pour c/mque jour Jé l’A'nrze%.

M A R S.

M°:Z$T:°° IA! [Af-] Ars- I Ara- I Arz.'6' ..., ...E I du S<glei1._
Ig, D•

Tp 29

4h

SI2 6 1
7Ir

sl:

ml:.
11|1.
nl:.

13Iz 10
I4.; ll
1$|z rz

16 z 1;
17 1. 14
18 g, 15
19lv. 16

ml;. 171.1 z. 18

2.1. z 19
1.31 zo
1.4 1. 1.1

131 1.1

1.6 1. zg
1.7 1 24

1.8 1. 1.;
1.9 1. 1.6

;011. 1.7
3I»1. 1.8

’ " I " ID.

8 ·19,8`1c>,8 3,1
7 1.8,1 1o,9 3,1.
6 ;6.s ¤¤·¤ sa

S 44,8 11,; 3,;
4 354
4 1,s|11,7 3,4
3 9.8I11.83.3
1. 18,1*1z,c 3,;
1 1.6,;!1Z.Z 3.6
¤ 34.8 11..4 3,6

59 4;.1 M16 3.7
$8 $1.4,11.,7 3,7
;7 ;9.8 11,9 3.8
;7 8,1 1;,1 3,8
$6 16.4 1;.3 3,9

ss Z4.8 13.; 3.9
$4 33.1 13.6 4.0
$3 41.4 13.8 4.1

;z 49.8 14,0 4,1
31 $8.1 14,1. 4,1
$1 6.4 14.4 4.1

$0 14.8 14.5 4.;
49 1-3.1 14.1 4.3
48 BH4 14»9 44

47 39.7 ii.1 4.4
46 48.1 IS.3 4.;
4; $6.4 *;.4 4.;

4; 4.7 1$.6|4.644 13.1 F;.8 4.6

4; 11.4 ¤6.¤I4.741 =9.7 16.1- 4.7

Il. | 111. I IV.

s. D. |s. ,1>.|s. D.
1 14,1|1
1 1;,0 1
I *-5.9 I

1 16,8|1
I 1-7.7 1
1 1.8,6 1

1 19,6[1
1 0,;|1
1. 1,4|1

1 1.,31
1 3,1 1
L 4,} I

1. 3,0 1
L $.9 1
1. 6,8 1

1- 7.71

|1 8,61
1- 9.;l1

1. 10,4|1
1 11,3 1
1 11,1 1

1 13,1 1
1 14,0 1

1 14.9I1

1 1;,8|1
1 16,7 1
1 17,6 1

710
7.6
8.3
8,9
97s

10,1

IO17

Ii,]
ll,9

Iz,$
13,7
13,8
I414

1;,0
1;.6

16,1
16.9
!7.$

18.,1
18,7
I9.3

I9,9

10,6
11,2

0 11,4

0 13,6
1 3,8
1 18,0
1- 0,1

1 11.,4

1. 1.4,6
3 6,8
3 19,0

4 1,1
4 I};
4 Zi-S

S 777
S 19.9
6 1,1

6 14.
6 16,;
7 8.7

7 20.9

8 3,1
8 1;.3

_8 17,3}
9I 9,61 '
9 z1’8

11,8l1·0 4,011.,4 10 16,1
13,0jIo 1.8,4

1 1B,;I1 13,6 11 10,6
1 19,4 1 14,3 11 2.1.,8
1 10,3 1 14,9 0 ;,0I
1 11,1 1· 1~;,; 0 17,1|

Mouvcmcnr — AP` ing• moyen IldSolil°5 u e.
5. D.

ill Z9

43

S3 63
7I;83
9Iz

10;
Il Ql113
I3;
143
·1;3

IIS ’
Ig?

IO

II

IZ

16

19; 17

410 3 1-811 3 19

113 10

13I3 11
14|3 11

22 ‘Z.§ 2
17 3 1;

F3 16 19 3 17 $63 18

1 11 Wl D.

41 8,6 16,` 4.8 \‘40 26,416,§4.8
39 $4.7 16,7 4.9

39 3,0 16,9 4.9
38 I1.4 17.0 $.0
37 19.7_ 17.1 E
36 18.6 17.4;.1
3; $6.4 17.6 3.1
34 44.7 17.8 $.1

i $2.0 17.9 $.3g3 1,4 ,18.-1 $.3
31 9.7 18.3 $.4

3,1 18,0 18,3 $,4
Z0 161; $817 515
19 34.7 13.8 ;.$
18 43.0 1-9,0 3,6
17 $1.3 19.1 $.6
1-6 $9.7 19.4 $.7

1.6 8,0I19,6 $,71;- 16.3 1-9.7 $.8
14 14.7I19.9 $.8
13. 33.0 10.1 $.9
11 41,3 10,3 6,0
11 49,6 .6.; gg
10 ;.8,0 K6 6,1
10. 6,3 10,8 6,1
19 14,6 11,0 6,1

18. 13,0I11,1|6,1.17 31.3 11.4 6.3
16 39,6|11,3|6,3

REGLES POUR CALCULER LE LIEU DU

I L.

Arg. Arg. Il Arg.ll. lll. IV.

s. D. Is. 1:. Is. 0.

O 2914

I ILS
1 1.1-.I|1 16,1
1 13,0=1 16,7
1 1-3,9I1_1.7,3
1 1-4,8I1 180
1 1;.7 1 18,6
1 16.6II 19,1
7- 17.6Ir 19,8 -•_ ».R ¤I·1 .·. A

v1‘|'

; 2;:3.1;

3· 0,3413, 1,1 1
3 1,1 1

5 3>°j7·3- 3.9.1
Q 4.8.1
3" $37z

I3 6,6 13 7.5 1

3 8,4 1
3 913 L
3 10,1 1.

3 11,1 _1 I3 11,01

1,0

IJ7

2,3
2-.9

gis
4a]
4.7

$14
6,0
6,6

7.7
7.8
8.4

9.l

9.7

3 lZ,9|l 10,3

I 7-3.7

L 779
1 18,1
Z 013

3 11,;
3 24.7
4 6.9

4 19.}

I I1;
S 13.S

._ ; 13,6
6 7,8
6 10,0

7 1-.1

7 14.4
7 16,6

8 8,8
8 11,0
9 3.-1

9 1S.4
9 17.6

l0 977

3 13,8 1 10,9 10 11,9
3 14.7 1. 1.1,3 11 4,1
3 1;,6 1 11,1 11 16,3
3 16,31 11,8 VII 18.;
3 I7.4 F 13.4 0 10.7
3 18,3 1 14,0 0 11,9

S O L E I L.

fguments; dans la Table III, le mouvement qui répond au 3- Mars, {`oit pour le Soleil, felt pour€lP0g€¢$& pour les quatre arguments; dans la Table V, le mouvement pour Il-, & le mouvcment
IPOUF 47; ; 0n ajoutera les mouvernents avec 1’Ep0que , & l’on aura la longitude moyennc du $0l€ll .
l=1l0¤g1rug1e de {on apogée pour le 3 Mars 1749 21 0*1 II. 41" de temps moyen, Bc les arguméflts de
fes megalités pour le meme temps , comme dans Pexemple liguré qui fe trouvcra ci-aprés.

lll- llmvliqu de Yapogée 3186 3_7I 9"3 étant retranché de la longitude moyenne du Soleil Ylf 13° 0,*-0 7·4- 7ll_; 160 l anomalie moyenne du Soleil 8T 40 43l 13," 1 , avec laquelle il {aut Cl1€rCl1€l- 16*
quanon du centre.

l’é‘DFLUS I3 T4l>leV, on trouvei-:1 ( pag, ]4)' au deII`us de 8 Ggnes St vis-sl-vie de 4° 40,
i]’U4U0n I- 4; 7-OI 7 25VCC uri changement de 8"3 pour dix minutes d`anom;1lie ; ainfi 5 PTOPOYUUPnll¤¤ aura POW 3 IS UNE augmentation de In 7; donc l°équati011 entiere {era 1° 4;' 1-3" 41 qu



T A B L E I I I.

Mauvemént moyerz du S oleil pour c/zague jour dc I’Arme2.

M A I.

Mzanxegent Ap. Ah Arg. Arg. A_rg_
O ·= Y · G I- 11 111 W- 3 rluSole1I. ' ’

S. D.

II; 2924 0

al4 ¤
4|4 7

S 4 3 4_j4

74 I SI4 6
9I4 7

IO4 8
114 9
lz 4 IO

I; 4. Il
I44 IL|1$4 *3
16|4 14
I7 4 U
18 4. 16

l9|4 i7
204 I7;,1I4. 18
zz|4 19

Z] 4. 1.0 l2.44 II

Zf 4 LZ

zélq. ng47 4 i4`

LB'4. 1.5
z9\4. 2.6
ZO7-7P 31 4. 1.8

' ” I " I1:. Is. D. Is. 1>.|s. D.

15 48.0 Zi.7 6.4
14 $6,; 1.1,9 6,4
14 4,6 1.2,1 6,;

1; 11.,9 22,; 6,5
11. 21,; 22,4 6,6
11 :9,6 22,6 6,7

10 37.9 11-.8 6.7
9 46,; 2;,0 6,8
B $4,6 2;,2_6,8
8 1-.9 1-;.3 6.9
7 11.3 1-3.; 6.9
6 19.6 2;.7 7.¤
S 7-7.9 1-3.9 7.0
-1 36.; =4.¤ 7.r
;44.6 gf 7.1_

1- $7-.9 14.4 7.1
2 1,2 24,6 7,2
1 9.6 24,8 7,;

; 19,2 2 14,6
g 20,1 2 1;,2
; 21,0 2 1;,8

; 21,9 2 16,5
; 22,8 1 17,1
3 13_.7 1 17.7

; 24,6 2 18,;
; 1s.s 1 18.9
; 26,4 2 19,;

3 27,; 2 2o,2
; 28,2 1. 20,8
; 29,1 2 21,4

O I7.9 1+9 7.3 4

$8 34.6 zs.3 7.1 4
S7 4*.9 iid 7.5 4
S6 TI.? 17.7 7.6 4
$7 $9.6 1$—8 7.634

0,0 2 1.2,0
0,9 2 22,6
1,8 2 2;,2

7-.7 L 7*319
;,6 2 1-4.i
4,j L If,]

$,4 1 7-$.7
6,; 2 26,;
7,2 2 26,9

8,1|2 27,6

1 5,1
i I7.;
I 19.S

2 11,7

2 2; 8
; 6:0
3 18,2
4 014
4. 12,6

4 1-4.8
g 710
S 19.1

6 1,4
6 1;,6
6 zi.8

7 7.9I
7 20,1

8 2,;

8 14.s
81.6.7
9 8.9E
9 21,1

9,0 2 28,2|10 ;,;
9,9 2 28,8|10 1;,;

SS 7.9 7-6.0 7.7 4 !0.B Z 7-9.4 70 7-7.7
$4 16,2 26,2 7,7 4. 11,7 ; 0,0 11 9,8
fg Z4,§ 26,4. 7,8 4 IZ,6 3 0,6 II 22,0

52 ;2,9 26,6l7,8 4 1;,6 3 1,; 0 4,2$7 4I.7- 76.7 7.9 4 I4.S 3 I.9 0 16,4

$0 49.$ ’·6.9I7.9 4 IS.4 3 1.S 0 28.649 S7.9 :7.1 8.0:4 16.; 3 ;,1 1 16,111

J U I N.

M 1 0:;;;11cnt Ap. {K1. Arg, Arg, I Arg,0 E, I du Soleil. G ’ U- lu' lv'
S. D.

1I4 19

4Is
ils

7Is

9ls

I VII}
I2'; IO

1;|$ 1114; 12
1SS 73

16lS 14
17 S 1S
18 ; 16

19Is 11
20|S 18
21|; 19
22|; 1.0

2;I; 2124 ; 22

1sIS 1;26 ; 24
17 S 1S

28|; 26
19`S 17

;0I; 28

' " I " ID- Is. D. Is. D. Is. D.

317 I 23:049 6,:. 17.3 8,0 4 17,2 g
48 14,; 17.S 8,1 4 18,1;
47 11.8 17.6 8.1 4 19,0;
46 ;1,2 17.7 8.2 4 ET; ;
4S 39.S 18-0 8.3 4 1-0,8 3
44 47.8 zB1z 813 4 71.7 3

43 S6,2|18.4i8.4 I4 ...T6|;43 4-5 @*7 EA 4 7-3-S 3
4 2414I;42 12,8|18.7|U.S

41 21,2 1-8.9 8,;
40 29,: 29,1 8,6
39 37,11 19.3 8,6

38 46,1 1-9.4 8,7
37 $4.1 19.6 3.7
37 1-.8 19.8 8.8
36 11,1 30,0 8,8
3s 19.; 30.1 8,9
34 17.8 30-; 8.9

33 36.1 30.S 9.0
31 44.S 30.7 9.1
3* $1.9 30.9 9.1

gr 1,1 31,0 9,2
30 9.4 31.1- 9.1
19 17.8 31.4 9.3
28 26,1 31,6 9,;
1-7 34.4 31.8 9.4
26 42,8 31.9 9.4
1S $1.1 31.1 9.S
14 59.4 31-3 9.5
24 7,8,31..; 9.6

4 1S.3|34 26,2 3
4 17.1l;
4 28,0 3
4 18.9 3
4 19.8 3

S 0.7 .3
S 1.63
S z.S 3

S- $.44;S 4.3 3.

4.3
$10

S.6
6,2
6.8

7.4
8,0
8.7

9.9

S S.1I»;

10.S

11,1

11.7
12,4

1; 0
13:6
14.1

14.8
1S.4
16,1

2 5,2
1- 17.4

2 29,6
3 11,8
3 7·3»9

4 6,1
4 18,;
S 0.;

S 11.7

S 14.9 6 7,1
6 19.3
7 1.;
7 13.7

7 1S.9
8 8,0
8 20,2

9 1.4
9 14.6
9 16.8

; 6,1 `3 16,7|'10 9,0 k; 7,0 17,3 10 21,2 If 7.977.9U 3.4
;, *8,8 18,5 11 1;,6
i 9.7 3 19.1 11 17.8
; 10,6 ; 19,8 0 10,0

; 11,; 3 20,4 0 22,1
; 12,4 3 21,0 1 4,;; 13,3I; 21,6I 1 16,;

REGLES POUR CALCULER LE LIEU DU SOLEIL.

faudra ajouter avec la longitude moyenne , ainli qu’i1 ei? marqué dans Ia Table-5 VII.If d‘anomalie;

V. Avec l’arg·umentI qui e€`t de 21 3°, 8 , on cherchera dans la TableVI ( pag. 1;) 1’inéga1ité `
de la préceilion , ou Ia Nurnrou en longitude; au deI£Ious de 1 11 Sl vis-i-vis de 4, on trouvera 15" 1;
& comme il y a Add. vis-zi-vis de III, cela prouve qu’0n doit ajouter cette équation de 1;"1
31 Ia longitude moyenne du Soleil. Cette équation {ert également pour la lune 81 pour toutes les
Planetes.

VI. Avec l'a.rgument II qui eII of 4°, 3,0n trouvera dans la Table VII ( pag. lf ) 12 premiere des
deux équacions qui dépendent de I’attra&ion de Jupiter ; elle eff o" 9 pour 07 40, il {aut ajouter 0, 1 01-1
un dixieme pour les trois dixiemes de degrés qu`il y 3 da1:1sl’a1gumcnt, 8.; You aura 1"0 qu'1I fault
encore ajouter it Ia longitude moyenne du Soleil.



'I` A B L E I I I.

Mouvement mqyen du Soleil pour chague jour ele l’Anne'e.

JUILLET.

Mcuvcmcnt A'
*- mcycu P
6·;_ au mm1. G

S. D.

IIS 2-9
zI6

6I6

1cI6
11I6
|z|6 10

1; 6 11
14 6 11
1; 6 1;

16 6 14
17 6 1;
18 6 16

19|6 177.0 6 13

1.1|6 19
z1|6 1.0
zgl6 :1
z4|6 7.1.
zg`6 2;

7.6'6 24.7.7I6 7.;
z8I6 7.6
7.9|6 7.6
g0I6 7.7
31*6 7.8

{ 1/ I H

I6,l 3117

7.1 37-.8 33·°

2.0 4I•I|3;11
19 49.4 33»4

.s 6.¤Isz.7

Ar.Arg. Arg. Arg.\I I I. 11. lll. IV.
1:. |s. ra. |s. ¤.

9,6 5 14,2 3 7.7.,2
9.7 S 15.* 3 7-7-.8
917 S l61O 3 zgss
9.8 1 16.9 s =4.¤
9.8 5 ¥7.8 3 74.7
9.9S *8.7 3 77.3
9,9|s 19.6Is 74.9

17 74.4 33.9 ¤°·¤S 7-0.6 3 7-6.s
16 22,7 34,1 I0,0 { 7.1,; 3 27,2

is 37.7 $4.; *°-15 u-.4 3 »7.B
74 $9.4 34,; 7°»7 S 23.3 3 78.4
73 47,7 34,6 gg 1 Mm 3 =9,<>
¤= s6.¤|;4.8I79·3!7 =$·7ls =¤·6
lz 4:4 3510 1073 5 2690 4
11 12,7 35,2 70.4 { 26,9 4.
10 21,1|;g,4 70.4 i 27,8 4

9 =9.4|3s.s 70-5 1 =8.7 48 37.7 3s.7 70-5 S 79.6 4
°.S I.47 ·16.¤'§, 1..,6 g

74.4 36,1 ro,6 6
‘ 7-7 36.3 79.7 6 
7 “·°I36.·1 7$7 6
4 79,4|;6,6 10,8 6
3 77.7;;6,8,I0,8 5

‘ 36·°|37.¤ 70.9|644»4 37.7 79.9 6
0 57-.7|;7,; 11,0|6
° '>°I37.5\77.¤|6

1,4 I4
2,3 |4

,7. 4
gil
s.0l4

.9 4

6,814
7.7I4

s,6l4
$2 9•3I]7r7III,I|6

0,2

DJ9

7.S
Z,]
II7

3I;
;I9

s. D.

1 28,7
2 10,9

2 2;,1

3 5*3
3 77.5
3

4 77.9
4 7-4.0
{ 6,2

5 78.4
6 0,6
6 12,8

6 2;,0
7 7.7
7 19.4

8 1.6

8 1;,8
8 26,0

9 8.7
9 20,;

4,6|10 2,;
;,1._ 10 14,7
5,8 10 26,9
6,4 11 9,1

7,0 11 21,;
7.6 9. 3.s
8.3 9 71.7

8.9I 9 1-7,99.i 1 70.7

58 17,7P7,9‘11,2 6 10,4\4 10,1| 1 22,257 26,0 38,0111,2 6 11,3 4 10,7] 2 4,4

A O U S T.

MOLIVCIDEDI AP. ,Ar. A Ar ' Arg.
9 =¤¤7=7· gp .1. 1E? 115 1v. § duSolc1l. _ __

s. D. I 77 I " I 77- Is. D. Is. D. I5- D

7|?`»9 56 s4·3i5§·7IE}·3l6 7=·=|4 77.;

4|7
SI7

7|7

9|7

10|7
77l7

0 $7 42 77 I6 1 31 Iz '°7 j4 ’‘l’°;g'?"' '7 ’4 6 IIA4 *7 1 Q6__7;I·7 9-3* 38 8 AIO6 1479 {3.E S; Z77 38:9 77 75 6 {2.82 ..3’84 YL I’° 39 ’l 1’s 6 414.4

_ I 5 7'4 Q}; .,71,2 g *7.6 41 · 5,06 $0 27-:% 6 1’ 6 78 4 1i7Z 49 39· *7 .»7 1I.44 I,’8 4; 49 `3 $93 4O°|l7 I16 ¤;I,}s ! .99 47 57.16 • I;·? 6 _zi’ 4 I 7,;
_x 12I7 10 47 6,0|<E·|I7,8|6 22,1|4 18,1
13 7 11 46 14,3I40.4 77.9 6 23,04 18,7
;4 7 12 4; 22,6 40.6 77.9 6 23,94 19,3
1; 7 13 44 31,0 40.7 77-.0 6 24,84 20,0
79 7 74 43 39.3 40.9 77.0 6 7-1.74 79.6
17 7 1; 42 47,6 41,1 12,1 6 26,64 21,2

I18 7 16 41 56,0 47.3 77.7- 6 27,64 21,8
79 7 77 47 4.3 47.5 77-.7 6 78.1 4. 77.4
20 7 18 40 12,6 47,Q 77-,3 6 29,44 23,1

°7;I4' z3•721|7 19 39 20,9I4-I,5II2,3|7
22 7 20 38 29,3 41-,0 12, 7
7-3 7 77 37 37.6 47.7 72.4 7
Z4 7 7-7- 36 45.9 47.4 72-.7 7

7S\7 73 35 54.3 47.5 77.5 726 7 24 3; 2,6 42,7 12,6 7
7-7I7 7-S 34 70.9 47-:9 77.6 7
28 7 26 33 19,3'43,1 12,7 7
7-9 7 .7-7 37 7-7.6 4].3 7217 7
30 T 7-8 37 35.9 43.4 77-.8 7
37 7 29 30 44.2-43.6 72.9 7

7.7I4 74.7

2 16,6
2 28,8
3 11,0

3 73.7

4 5.4- 4 17,6
4 29,8
f 12,0
T 24.2

6 6,
6 18,%
7 ¤,7

7 72.9
7 25.7
8 7.3
8 19.1
9 I}7

9 73.9

9 26,1
10 8,;
I0 20,4

11 2,6

7.7I4 74.9l77 74.83-94 71.1 77 77.9

1.9 4 76.1
4.8 4 76.7
5.7|4 7-7.4
6,6 4 28,0
7.5 4 7-8.6
8.4 4 79.7

29•8

REGLES POUR CALCULER LE LIEU DU SOLEIL.

O 9,2
O 11,4
1 3,6
1 15,8
1 28,0
2 10,1

VII. La feconde panie de la perturbation que caufc Jupiter, 8: qui forme la Table IX (pag. if )
ell allez petite pour pouvoir éue négligée ; G cependant on veut y avoir égard , on trouvera avec la
longrtucl e moyenne du Soleil III 1;° dans la colonne de of d’argument d’équati0n - z.’j1, &dans
Ala colo_nne de 1f Yéquadqn - o" 6 ; done pour of 4 elle {era - 1" 9 , c’ell·i-dire qu’il fautoter 1" 9 dc
la longnrude meyenne du Soleil.

VIH- L’_équarion qui dépend de Vénus Ou de 1’a1-gumen: IH , ell conrenue dans laTable VII! (pag.
rs ) avec l argument lll qui el]; 4f ¤°, 8 on la gmuvera de 15” 1 additive.

l’an0mIllieIX. L°équatlor1 lunairc contenue dans la Table X (pa. 16) a d
geux ar uments ; mcyennc du Solcnl que nous avons zrouvée de Bf 4" 4;’ , 8: Yargumem IV qui ei de 6* 18% ¥•

T A B L E I I I.



T A B L E III.

Mvuvemenr moyerz du Soleil pour c/uzque jour dc l'Arzrze'e.

S E P T E M B R E.

M°.`1`L$”PE““ |A_P·IA=-I Ars- I Arz·

1I81. 8

GI8

10I8

"

.1J§éf51. IGI ’·| U- I Iu
' " I" I¤·Is. u.Is. v.

Ilg1]Z|
IL 13 8

13 ¤·;§ I4 1
16 317

8 17 18

18 IB 19]819 zOI8 Z0 2.*
LI 1I1,_gz

Z; 14

IB Z? SZ¤§ i|s 27
8 1.7 18
8 18 29
8 z9 s°¤

1-9 52-6 43.8 I1-.9 7 10,1. $ 0,5
7-9 0-9 44,0 ij.0 7 11,1 { 1,1
ZB 9.2 44,7- I3,0 7 11.,0 i 1,7

Z7 17»6 4413 ‘3»I 7 _U·,9 S
756 7·$»9 44»S BJ 7 15.8 5
*-5 34·2 44,7 1;.1- 7 14,7 i

=4 4¤»6 4-4.9 1;-ZI7 11-6 S

Z3 50-9 45.0 Ii14·I‘7 WJ S7-* $9»Z 45-Z [S14 7 !7¤4|$

7-Z 7.545.4 !3»$ 7 1B.;|$
1-1 iw 4s.6 1;-S 7 19.1- S
1.0 14,2 4;,8 U16,7 20,1l;
I9 31-.545.9 I3·6|7 7-IP S
18 40,9 46,1 I3,7I7 1.1,9 5
I7 49»7· 46,3 IZSB;7 21.,8 5

76 $75 4§»$ *3·87 Z3-7I$
II6 $8 46.7 1]-9 7 1.4-,6$|15 14,1. 46,8 l3,9|7 25,5 5
I4- 7-7-:5 47SO I41°'7 76»4 Y
*3 30.8 47,2 14.0 7 17.3 5
U- 39-7 47-4 I4-! 7 7-8-1 5

11 47.Sl47.6I¤4»1I7 19,1IS

10 SS,BI47,7l¤4.1-IsI0 4.1- 47.9 14.1- 8

9 11.,5 48,1 14.3 B
8 10,8 48,3 I4.; 8
7 1-9.1,48.S *4.4 3

6 g7,5 48,6|14.4 8S 4S.8 48.8 14.S 8
4 54.1 49.¤|¤4.s B

0,0 5 l°·9$

1,8l57--7 S

_3»6|$

2,3
7.9

36

4SZ
4.S
$.4

6,0
6,6
7.7

7.9

911

9.7

IO,]

Arg.
IV.

s. D.

3 4.5
g 16,7
3 1.8,9
4 11,1

4 "$·3
S Sis

S I7.7
S 1-9.9
6 11.,1

6 1.4,
7 6.%
7 18.6

8 0,8
8 1;,0
8 15,1.

9 7.4
9 19.6

10,9|!0 1.8
11,6 10 14,0
11,1 10 1.6,1
11,8 11 8,4

1;,4|II 10,5
1410
1416

Iirg
Is>9
16.5

O L17
0 14.9

4.6IS 17.1
s.SS 77.7|6.4 S 18.;

0 17,1

I 9.3
I 21,5

I 3.7
7-Ii.9
1 18,1

OCTOBRE.

M;1;1g·;;1‘cnC IA,[:I11l’.I Q1?. I \ Qig.

JP

SI9 6 0

IOI911 g

du Soleil. IUI *-| 11- 1 111. | 1v,

I1.|g I0

1; 9 11
14g 11
IS 9 1;

16 9 14
I79 IS
18 9 16

I9 9 17
109 18
11|9 19

11|9 10

1;|9 11149 11

159 1;
16 9 14
1-7 9 7-7

18|9 16
=9I9 17

;0|9 :.831 9 19

1 11 | " I1>.Is. 1>.|a. D. Is. 2
3 10.34 1,5 49.7- \4.$ B 7,; 5 19,0

3 10,8 49.4 74.6 8 8,1- 5 19,6
1 19,1 49.5 *4.6 8 9.1 5 10,1
1 1.7.S 49.7 14.7 8 10.9 5 1.0,8
0 35,849.9 14.7 8 10.9 5 11,4

59 44,1 50,1 14,8 8 Il,8 5 11,0

ss 51.5 S9.; 14-8 8 11.7 S E1
58 0,8 50.4 14.9 8 13,6 5 1.;,;
57_ 9.1 gné 14.9 8 14,5 5 1.;,9
56 17.4 S<>.8 IS-<> 8 1S.4]S 14.5
55 15,8 51,0 15,0 8 16,; 5 1.5,;
54;4.1_S*-1 *5-1 8 17.1-IS 1S.7
5; 41.,4 51,; 15.18 18,1 ; @
51. 50.8 51.5 15.1- 8 19.0 5 17,0
51 59.1-S1.7 15.1- 8 19.9 5 1.7,6

S1 7-4I1¤·9|¤S·3I§ =<>-BIS 18.1

3 7-7.5
4 4.6

4 16,8
4 79.0
5 11,1

7- . 2 I.?
6 17,8

7 0.0
7 11,1

7 7-4.4

8 6,6
8 18,7
9 0.9

9 I3.!
50 15,8 51,0 15,4 8 11,7 5 .,3,3 9 ZL;
49_7-4.1 gi 5.4 E 7-2.6 5 1.9,4 10 7,5
48 31.4-51}: 1S.S 8 1-5.5 6
47 40.8 57.6 15.5 8 7-4.4 6
46 49.1 S1.8 15.6 8 1-5.3 6
45 57.457.9 15.6 8 76.1- 6
45 5.7 53.1 15.7 8 77.1 6
44 14.1 S3.; 15.7 8 18.0 6
4; 11.4 S;.S 15.8 8 18.9 6
41- 50.7 Ss-? 15.8 8 19,8 6
41 39.1 53.8 I5.9 9 0.7 6
40 47.4 54.0 15.9 9 1.6 6
39 55.7 54.7- I6.0 9 7-.5 6
39 4.I 54.4*16.0 9 3.4 6
38 11.,4 54,6|16,I 9 4,; 6

0,1 IO 19,7
0.7 1 1 1.9I ,3 I I I I4, I
1,9 Il 16,3 I1.,5 0 8,5
3,1 0 10,6

3,8 I 1,3
414 I 15,0
5,0 1 17,1.

5.6 1- 9.4
6,1 1 11,6
6 8 3 ;.8
7.5 3 16,0

REGLES POUR CALCULER LE LIEU DU SOLEIL.

X. Quz1ndl’an0ma1ie moyenrle du Soleil efl dans les Iix premiers ligne; qui font marqués au hnaut de Ia
Table , on doi: prendre Pargumem: A gauche dans les colonnes delcendantes ; mais li l'ano1·nalie du
Soleil qui ell donnée, fe ¤·0uve dans les {ix derniers Iignes qui font marqués au bas de la Table : on
fe fervira pour Yargumenr IV des colonnes momames , qui fom fur la droire. Dans l’exemp1e propofé, `I '
You cherchera dans la colonne qui ell au deI1us de B5° da¤0malie , vis-a-vis de Vlf 150 8*;.-gu- ’’
mcnt, & léquari011 fe uouvem IPI.; mais al caufe quelle va en diminuam, elle fe rédui.-1. 5 6" y
pour VI I I8°, 8. Quoique l'0n voie au delI`0us VI I que cette équation el} fouflraffive , cependanc il Pau: ’'`’
Iaj0u:er, parce quau deHous des nraizs gras qui formenr une Cfpece décl1elle dans la Table , les
équations changenr de (ignes, comme on l’a marqué au bas de la Table.

XI, Des {ix équatiofls que nous venons de trouver, il y en a cinq additives qui font I° 45' _55’ 3 , & n
une de I9 foullraéllve; il ne relle donc que I° 45I 5;" 4 qu'0-n ajoutera de la longitude moyenne,



Mouvemenr moyerz du Soleil pour choque jour de l’Amzée.

N O V E M B R E.

M ;·?;:n:e¤: AP' A" ME- Arg. Arg.'gl e;E du Soleil. ® L U- lll. IV.

1|10

z.|w

3|_X0
4 to
5 IO
6lO

7 10
810

9lIO
10II0

D. { Il D. ls.

c ;77¤.7 $4,7 B;
1 36 zg,0 54,9 16,1.

3S 37»4 fq2

3 34 4i»7 $$,3 I6.;
433 $4.0 $$5 I6.4
$ 33 7-·4|$S·6 I6.4
6 37- l°»7 $$.8 I66
7 gr 19,0 56,0 16,5
8 go 1.7,; ;6,; 16,6
9 7-9 35»7l$€»4|l€,6

H 1010 7.8 44,0li6,g I6.7H ro 11 2.7 52.,; 56,7 !6.7

E 15 11-17-0,7 $6,9 ¥6.8
I4 IO I3 L6 91O$71I 1618
;g|¤0 {4 li !7,3 $7.3 I6,9
YZ'¤¤ 15 r-4 ls.? $1.4 16.9
17 10 16 2.; 34,057,6 17,0
lg 10 17 zz 42,3 $7,8 17.0

{5 10 18 1.1 50,6 58,0 E.!
Z0 10 1-9 1,0 $9,0 §8,2. 17,1
H 10 1.0 1.0 7,3 §B,3 17,1.
E 10 1.1 19 1;,6 58,5 77,3
,3 10 zz. 18 14,058,7 17,3
,4 10 1.; 17 31.,3 58,9 17,4

Iz; 10 1.4 :6 40,6'59,0 17,·4
@:6,10 1.5 15 49,0|59.z 17,5i7·7,10 7-6 i4 S7.3|$9»4 ¥7»i
§z8}10 17 14 5,6S59,6|17,6

D-! s. ¤.| s. D.

5,1.\6 .8,06,1 6 8,6
1.<>|6 9.3
7.9 6 9.9

8,8\6 10,59.7 6 11.1

9 10,6 6 11,7
9 11,6 6 11.,3
9 11,5 6 13,0
9 13,4 6 1;,6
9 14.; 6 ¤4.¤
9 15,1.6 14,8

9 16,1|6 15,4
9- 17,0 6 16,0
9 17.9 6 16,6

3 28,1.
4 ¤¤.4
4 11.,6

$ 4.8
$ 16,9
$ 1-9.1

6 11

6 13;%
1 $.7

7 17.9
8 0,1
8 11,3

8 14,5
9 6.7
9 18,8

9 18,8|6 17,3|10 1,0
9 19.7 6 !7.9 IO I3}!
9 10,6 6 18.5 I0 7·i=4j

9 11,5 6 19,141I 7.6}9 zz,4 6 I9,7 [I 1918
9 13,3|6 10,4
9 14,1. 6 11,0
9 15,1 6 1.1,6
9 16,0,6 1.1,1}

9 16,9I6 11,8:9 17,8 6 1;.4
9 18,7\6 :4,1
9 19,6¥6 14.1

I $-*5 6 10 M6 i40*59.8l‘7’ I "l‘?ZS ii 11w ,1,4 6 · . .,.1.49 ·’·’ ‘° 30 I

0 1.,0

0 14,1.

0 16,4
1 8,6

1 10,8
1. 1.,9

1 15,1

I

3 91Y
3 1.1,7

D E- C E M B R E.

Moxfxinc Ap;\Ar.Arg_ 4 A,.g_ Arg.O. IlI l E I du Soleil. G ' H- IH- lv'
1|11
1.111

3.|11
4|11

5I116 11

7l11gill

9I1¤

D.

10lU

I Il I M 4 D. Is

0 11 30,6 60,1 17,8 10
1 10 38,9 60,3 17,8 [O

11|11 10

11|11 11

I3 II ll
I4 1113

9 41.3[6¤.$|j]£|10
8 60-17 I719 IO

8 3.9 6¤.8 18.o 10
7 11,361,0 18,0 10
6 10,6 67:1. 18,1 ,0
S 7-8.9 6l.4 IQ.! 10

D-ls. ¤.|s. D.

1-.3 .6 1.6.5
3.1- 6 1.7.1
4.1 6 1.1.8

5,0 6 1.8,4
$.9 6 1-9.0
6,8 6 19,6

7.77I8.6 7
9.$ I14 3713|6ls6il81z\ IO

3 45,6 61,7 18.1- 10-10,4 7
7- 53,9 éi.9 I8»3 !0 U.} 7
1 1.,361,1 18,3 10 11,1 7
1 10,6 61.,;*18.4 10 13,1 7
0 18,9 61,5 IQ.4 10 14,0 7

15|11 13 59 17,1|61,6|l8.$|10 14,9[7
16 11 14 $8 35,6 61,8§18.$ 10 15,8 .7 '
17 11 15 57 43,9 63.0 18,6 10 16,7 7
18 11 16 56 51,1. 63,1 18.6 10 17,6 7

19 11 17 56 0,6 63,4 18,7 10 18,6|7 3
10 11 1855 8,9 63,5.13,1 10 19,5 7
11 11 19 54 17,1 63,7,18,8 ,10 10,4!7
11|11 10 53 15,5|63 9118,9|10 11,3|7

0,2

0,8
Iss

1,l

L7

3*;

4:i
$.7

4 319
4 16,1
4 13,3

Si0.$'
5 11,7
6 4.9

6 17,0
6 19,1
7 U.4

1 1- .6
8 g,8
8 18,0

9 0,1.
' 9 I7-.4

914.6

5,3 10 6,8
6,4 T0 I9.O
7,;; 11 1,l

7.6Ill I3-}812 Il LS1;

9.$

0 7.7

1.3 11 11 51 33,9 6`4,l`lB,9|IO 11.,1 7 10,1
14 11 11 51 41,1 64,3|19,010 13,17 10,7’

15 11 13 50 50,5 64,4 I;,O;lO 14,0 7 11,3
16 11 14 49 58,9 64,6‘I9,llIO 14,9 7 11,917 11 15 49 7,1 64,8 l9.I,IO 15,8 7 11,6
18 11 16 48 15,5'65,0 ET1:'10 16,7 7 13,1
1.9 1 17 47 13,8 65,1 19,1. IO 17,6 7 13,8
30 .1 18 46 31,1 65,3 19,3 10 18,57 14,4I31 17 7-9 4S 40.S 6S.S I9.3 I0 7-9.4 7 IS.0

REGLES ROUR CALCULER LE LIEU DU SOLEIL.

0 I9.9
1 1-,1
1 14,3

7 7-6.5
1 8,7
7- 7-0,9

3 3,1
3 li.7
3. 2734
4* 916

llf l3¤'10' 1.4" 7 , ou bien on ajoutera d’ab0rd toutes les équations additives pour fouflrairc enfuite
celle qu1 efl négative , Sc l’0n aura la longitude vraie du Soleil Ilf 15° 6' x8", 1 pour le temps moyen
propofé.

XII- Suppofong que le temps propofé , pour lequel OI] :1 entrepris Ie calcul du lieu du Soleil ,. foit 11I
temps Vfal .1C GH-a—d11·e‘, qu’0n demande le lieu du Soleil pour lc 5 Mars 0** Il. 41._" de temps VIZI 7 fledbuppora iaorgl que c ell un temps moyen , 8.; l’0r1 {era tous les calculs ptécédents ; mais 0l1= {IGI-IEQ1 en funvantl exphcation des Tables XIII XIV, qu‘iIf11u: ajouter 1 1' 47” 4 au temps vrai , pour ¤v0!S! `'
t€mpS m;>)’€I: €0c4€(P01;1dant dont on aurou: df; fe [`ervir; ajoutant done Cetté équatlon , l’on aufi IE !¤~mP€ lmoyen 0 7-3 A19 4; op recommepeera le C2l,C\,ll .111 lieu du S0IeiI pour ce temps moyen , cu ¢¤ qu ``
reyient au Il:fIIlC ,,0n a)0ute111 au lieu du_S0leil déja trouvé le mouvement du Soleil pour 11' 47" 4 . fd
qu! e} elzy , 8c I Ol'| Zum le Il€|.| du SOICII pour oh 11' 41.” de temps vrai, qui ell la méme chcfc '],U oh 11d3 .9 e témps moyen.
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T A B L E 1v.

Mouvement du Soleil pour les Hcures , Minutes 5* S econdes.

H E u 11 E s.

E Mouv. Arg.
g aus¤1ea1. 1v.
E | 1 /1

T| 1. 1.7,8
I 4 $$7

s 7.*2
49 SIJ4

` S 11 IQ,}6 I4 47J

7 I7 1419
8 19 4z,B
9 21. 10,6

E'¤4 38.5
IIIZ7 6a;
12.:7-9 34.7

jg 31 2,0
14 34 1-9.9
1; 36 $7.7
16 39 Zia;
17 4T $3.4
Ig zlaz

19 46 49.1
zo 49 IG.9
1.1 51 44,8
if $4 11.,6
L3 4Ors
1-419 84

D.

0,;
1,0

1,;

Lp

L,$
310

L6
4.1

4.6

$.1
s$6
6,1

6,6
711
7.6

8,1
8,6
911

9,7
10,;

10,7

11,7,
U.7

12.,3,

Mxuurns.

§ Mouv.
E du Soleil.
SEI'?

1|0

6Io

BI0

10|o
11|0
11.|0

130
14 0

1g|0
16l0
170\18 0
19|0
10Io
1.1|0

1.1.|0

2.; 0
1.4 0

zglr16 I

z7|1
1.8|1
1.9|t
;0|1

1.,j

4,9
7.4

9.9

Izi I4.g
1772

I9.7
22,2

7-4.6
27,1
1-9.6

37-·°
34>$
37.0

39.4
4!»9
44.4

4678
49.;
$[.7

$4.2
$6.7
T9.!

1,6
4J
6,;

9.0

I1,g
1379

E Mouv.
E du Soleil.

-:1*

3* 1
32 I
33 1

341

.l$ gel
7 I

g8\139 I

4¤l1
··.¤l1
4=l¤

43 1 14414$

46I¤
‘*§I§ 4
49Ir
1¤l=
51|1

g1.|1.
san
s4I=

éiél
$717

s8l¢

s9|=60 2

16.4
18,8
1.1,;

1;,8
1.6,1.
18.7

;1,1.
;3¤6
36,1

38,6
4T.O

43.s

46,0
48.4
SOJ9

$;> $$3
18.;

0.7

3·’·
$77

8,1
10,6
13,1

1$.i
18,0
10.4

77-.9

ISI4
1.7,8

Ssccunzn

Mouv. El Mouv.
g ldu S01cll.I g du $01:11.
2 I · "`·· I Ii:

xo

16

18

zo

1.1

1.1.

1.6

18

s¤I

0.¤

0. I

0.i

O1;

O1;

0.7

0.3
0.3
0.4

°74
0,4

0.5

0.5
0.6
0.6

0.7

0,7
0,7

0.9
0,8
0.9

0.9

0.9
1.0

1.0

1,1

1,1

1,1
1,2

ZS 26

44
4S

47

49

S4

SS $.6
S7

I` |6°I_ 1.7·

1.3
I1;

1.4
1.4
1.$

1 S
1:6
1.6

1,6
B7
1.7

I 8

1:8
1.8

1,9

1,9
1.°

110

Isl

z.!

1,i
1,1
211

Za;
Z1;
1.3

1.4

.2.4
2.S

EXEMPLE FIGURE DE CES CALCULS,
Pour connoltre guelle étoit la. longitude du Soleil le g Mars 1749 zi 0** 1 1’42” de

ICMP! IIZOJIEH.
LONGIT. no $01.:11.. Aroctz. ARG.I- A11c.II. Ans. III. A11c.IV.

Armée 1749 ( page 1 )· · 9* r_0° 15’ 1" 8...;* 8°g6';8"...1.f O°,4..•IOf 6°, 6...1.7 21°, 3...4* Igo,6
Pour le $Mars (pag. 6)..1- i 4 ii.! 11,; 3,4 1 17,7 1 9,; 1 0,1.
Mouvcmcnt pour 1 1' ( pag. 1 1). . 1.7,1
Mouvcmcnt pour 42"(p8g. 1 1) . . 1.,7

Sommes pour 1’in&an1donné ..- 11 13 20 1.4,7..3 8 37 9,;...1. 1,8..... 0 4,3»••••4 0,8.....6 18,8
Equ.clu ccmrc (p. 14.) + I 45 1.;,4 11 I3 zo 1.4,7 Longi1udcduSo1cil.
I°II

g;;:tjC ,1,: g I ii; · 3-4 43 1;,1 Anomalic moycnnc duSoIciL
Secondc panic (p. 1 5 ) - 1,9
Equa1i0ndeQ(p.1;) -I-J Ifl
_ Equat. lunuirc ( p. 16 ) + 0:7 Ou parlera ciapréx de Ik dyfunct du Sola} , d'
Sommes . . . . . . . g hy--}! I! 6 1o,o del‘égua:ivn du temp:.

119

Longicudc vraie du Soleil. . . I1 If 6 1$,I



{ 1;. TABLE V. Equation dc l’0rbitc folairc. ARG. Anam. mgeymg du gage;] ' ?—111. 1 1v. | \11._; om0.
! D. y- 1 11 {DimI;77x_I2@ID_ ' / I-Qi-gfllp, { hu IDig_ID_ 1 Ir IDm·_I1 u IDiE·' D. ,

°°

-—···—‘ — "T ,; I1 18 seal Ir ss ;¤·¤ ° BI ? .E’*$.’|19.8IEZ. 4}. .|'7·’ 1 zo 9.7 ¥‘3·? 1 << zo.;*41 1·°l Ii? 49»7

S ;; ;:1 ? %99?# **1 ?°?éL2 8 ;Z:21--8 .iii _.¤iii .—- I97 ‘_"_` ’ y,

.. ———,1 I SS ]¥»7· 7 $.1 I 39 30 33 2 19,8 2 gL1 01:3-; 1 i *y 3 39 4,. s3.4 :),' °lI i?¤ 1 58.8 :3; ° 58 ’*‘ 171 $9 ..’’3 mo -s E _ ....1 , ——-— · ; 1
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3v; 1 48 45,B3*

1 48 ;8,9
317 1 48 ;1,0
317 1 48 15,0
3’4 1 48 179
314 1 48 10,8
3.; 1 48 ;,63’

1 47 16.4
, $1 1 47 49.1
ZII 1 47 41,8

3’O 1 47 34.431 1 47 17,0
3·° 1 47 19.1

ii 1 47 11.,0 ’
z8 I 47 4,4

11 46 $6.7

,7 ’1 4649.0
,7 16 1 46 41,1

1 6Q6 411.4 `
1 46 155

7;*7 1 46 17:6
14 1 46 9,6

{I5 1 46 1,6
·> 1 11 $31

‘·i|1 41 41:4
: ’1 41 sm,|'I 4S 7·9,0Z!

*|1 4i 1-¤.7
2O’

1 4; 122

Q r 4s sigQ’ ‘ MJE
lf r 44 46,7
· 1 44 sg.!

r·7 .r 44 L9.4
Ir 44 z¤.7
U1 44 12,0
6 fr 44 ans

{4 r 4; $4.4 11 
,,,.434S»S *r 643 2.s
13 ’

Iz r 43 27.5 -1 8I; 4; 1,4
]’z Y 43 9.2 `
I] I 4] 0,0
fo I 42 $0.7

’I 47- 4I.4
lO ’

1 4z 31.0 ’|:g§1 47. 17.6
’ I 41. 1;,2.
,B

37 I 41 3,7 '
O, ¤ 41 $4.1 ’
O6 1 41 44.S
O'6 1 41 34.8 ’
Oi 1 41 1.;,1 *
0s 1 41 1S.4 ’

1 41 5,6

VIII.

6.6

I

6,8 I

6,8 I
6.9 I
6.9 I
7`,g

7InI _ I
7•I I

7;:. i

7.2. I l7 {g!
L

7:4 I
7,4 I

7,5 i
715 1
7,5 I
7,7 I
7,7 I
7»8 I
7,9 I
Z1 1
0 83.. I
8,0

8.1 - {1
3, I.
8:1 ;
8 Z. [

I

8,4 I
8; 8; [.I
8,6

316 I I:7 1
8,7 Y
8,7 I
818 I
8,8

819 I I
9nO

9,0 I 1
9,1 1
9,1. I
9,;

9 :3 1 9I1]

9,4 I 1
g.4 I14 1
9,;

9,6 I
916 .[
9.7

15 47.8 no z9.¤ 1
1; 12,;20 3,723=; ; 14 s , * 19 4 .4
I4 41,0 ;5°6 IQ 1.8,1 :06
14 rs.; ;" 19 7.8 lg-?
,L4 9.6 '; IB 47.5 gISm’ ’

1; 5 ,9 18 17,1. __ %II'; 18 67'O’¤1; 3,1 ,9 ·
2..,; ;I.7 46,6
8 1; 6,5 1;*8 17 1.6,1. ZO:4

$2 ?*0 4ii §$:§ 11.9 .§:. ———.6¤ 40.4

w ,T " ' u16.. **12491. ,.321·1¤ **=¤·-1... .., 4. I
I6! ZO,4

)i IQ? ‘fii ¤¤,» §;.|;g·; I67’
10 $3,4 .- 14 4;,0
zO—-—m 41,2 16,. ——,4 2,,6 ,,,.4
19 41.9 {95 *4 ¤·& ..."}
¤° 9.¤I‘°1·5l1z 41.8|··=~

,6,3 1.u.‘F

T 2,,4 9 I6 ~ IO 20,4 lj 7 9 37.9 I3
,6 O 10,; 949.6 -; "· 4,6ms . > 11 1.0, , §471; *6-4 11 141 $2}
8 3.1,1.. *615 Q 39·°

,0 g L6'; II I81I 10i
.,7 ,8;, xg.; 10 $8,0 ,_O,$
7 4I*S T6.( ZO,$
IW? .6} ‘S’ {Z1? *°·$

7 611, 1627 6 Is¤·$.6,7V
E 2‘31Z|49»5

6 34.U . 6 81*1,0 23 6 1*,1.;,,9 ’
1443 6:5 474 :55 '
1 19.5 M, 7
4 1;.6 ,7,0 4 36.6 ,70 ’

1146 ...
4 4,5 ,7,,
3 [7,]
3 1.8,3 ,7,, `
g 111 1

11:9 {Qi
{ 36.7
,7, 4 19.4 °
I 1. 1.,1 713
1 44.8 '713
—- 17.4 I 274
1 10:0 _’7·4
0 ;1.,6 '714

——·O 3,,] :7.5
0 17,6 7*I
,0 0,1 7*I

17,6

0 59 47-.5 6 $;29 19 44·° $14
9.8 ° 79 7*3 17.6 0 8$49.7

VII.

Lwlzmé
9 IIA 1, ,$
8 834.4 ,0
8 1.0,6
7 = 1.0,$
E 1.0,6
7 11,1 10,5 6

T11? 1.0,6Q gh 49.5
6 IO,6 ,,06
,I 5010 zQ,$_

if 49.6
S 819 10,5 84_414E1.0,6 /
41'7.'8Iz0,6
4 7’7'lz0,6
3 ggigizoj3 ’

1.;,6

3 I’gj1.0,6Z 44* 1.06
,L 14} 1.06
7· 316 10,6
I ‘U·° 1.0,6
I HA 206
I L8 1.0,6
O 4'·" 10,6
0 10,6 ,0,6
0 0,0

D•'

60

20

IO

10

IO

10

IO

10

IO

20

I0

30 10
I0

10

IO

30 20
I0

1.0 j;
I0

20

IO

V I. I Ajuu.



T A B L E VI.

Nutazian, 0u inégalité
de la précqgian en
longitude.

A R c u M 2 N r I.

Aj.
O:.

11

16

7.0

zi

2.1.

2.6

Aj.

O. _ 1.

v1.|v11.
rr | rr

070 814
Or} 8.7
0,6 8,9

019 9,T
I,1 914
IJ 9»6

1.8I 9,9
7·,0|10,1
Z.§|I0,4
7-.6 10,6
119 YO,B
3.1-|11,0
375 II;
3.8 11,2
4-0 U.7

473 IIv9
4,6 11,1

4.9|n.3
$.=i¤=.s
Mrz,7l5.7 11.,9
6,0 1;,1
6-3 [$*3
6,6 1;,;

6,8|1;,67,1 1;,8
7·4|!3»9
7.6 14.1
7.9 74,3
812 [4•4
3.4 14.6

V. I IV.

Ch x•

11. [Aj.
v111.|01.

14,6
¥4»7
14,8

15,0
1;,1
1;,2

I574
is.?
15,6

*S»7
1;,8
Ii.9

16,0
16,0
16,1

16,z
16;
16:4
16,4
16,5
16,5

16,6
16,6
16,6

16,7
16,7
16,7

2.8

2.6

2-1

'H

20

16

11.

10

16,8 I 216,8
168 1

T A B L E VII.

Equation produitg par Jupiter.
Prcmicrc panic.

A 11 0 u M 1 11 ·1· I I.

. |°· A1

lo.:GIIO¤
4 zI°’

· 0.6 3
0.9 I
Q1.I
6 x14

7 "6
xs *8

,0 I;z|g’
..1=·;

iQlfs ..31Q

I: ifI

§;6 17
8 1H|I*

19I4‘<;;OI4"

1. lu I111·I1v.I v.
.TI—I—

H I H

$.9 l8.s

"I"I17

6,0 8.S
6,1. 8,i

6, 8,5 I6.; B;
6.6 B.?

6.7 8.s
6,8 8,5
7.¤ 8.1

7.1 8.4
7,2. 8,4
713 874
7.4
77g
7.6

717

7.8
779

8,0
8,1
8, 1

zi 4,4 8,7.
zz 4,6 8,2
23 4.7 R.;

1-4 4.9 8.3
1s $.1 8.4
16 1.1- 8.4

1.7 $.4 8.4
.8 5,6 B,4
191.7 8.$

I9 8.1
1.Ix.,.168. LI 2 L *"· ELI A;. x IX. IO:.

8,;
8,;
8,1

8,1
8,1
8,1

7,1 ;,8
7.0 3.7
6.9 3.6

6.8 2.1
6.7 3.4
6.6 1.;
6.1 3.1
6.4 3.1
6,; ;‘,0
6,1 1,9
6,1 1,8
6.¤ 1-.7

1.8 1-.6
1.7 1-.1
16 1-.4

$75 Z1;
S14 L7;
$.3 1,1

8,0i.7- 1,0|I8,6 $.1 1.9

I,Z

I,}

I,I

I,O

1,0

0.9

019

0,8
0,8

0.7

0,7
0,6

0,6
0,6
O1;

¤.$
0.5
0.4

014

0,3
0,3

18

16

11

11

10

18

16

7.9 I4.9 |1,9 IO

718 [;8 O,3 9
7,8 4.7 1,7 0,1 8
7.7 |4.¤ |1.7 |0,1| 7
7.6 4.5 i.6 0,1 6
7.5 4.4 1.5 0,1 5
7.4 ji F.5 0,1 4
7.3 4.7- 1,4, 0,1 3
7.3 4.0 1,; 0,0 1

7.7- $.9 1.; 0,0 1 I7.1 I3.8 1,1. 0,0 0

T A B L E VIII.

Equation gui depend dc l’attra
éiion de Vénus.

Aacumsnr III.

OI 1. 11. III. |O1. 01, Ot.Aj.
n I H I 7/ I 41

0|0.0

1 0.3 |z0.6

3l0.94 1,1
1|1.4

6|1,7
71.9I8 1,1
9|7-.4

10|1,7
11|1,9

11 ;,1
I} 36
74 3.1

75 3.7
16 3.9
17 4.f

18l4,3T9 4.5
1-¤I4.

,;,6 |0.9 I 9.4
I1.6 |°»6 I 9.7
5,6 [0,; |10,0

10,]
10.6

$,6 Aj.
$.S 0.s
$,§ 0,8

s.4|1.1
1.4 1.4

$.3 1.8
7--7$.1

5.1
S.¤

4:9

4.6

2,6
.1-.9

4.s

413
4.1

3¤9

73.4

11 4.8 3.1
1-1 4.9 z.9

1-;|s.¤|1-.7
14 $$1 1-.S
1-5 7-1- 1--1
,-6 $13 L9

3.1
;,6
3.9

4.3
416
4.9

{.3
7.7
6.1

6.5
6.8
7.1

7.5
7,9
,8,7·'

17 S14 1.7 `8,s
,1-8 $.5 1.4 8,8
1-9 5.1 1.1 .9,1*
;0 5.6 0.9 9.4

I Xi. X. 1x. . . . 0. 11 »v1¤'v¤·*v¤' =‘ l Ill,....,...

IO,R

11.1

*1.4
11.7

11.9

11-,1

11-.4

11-.7
11-.9

13.1

|3»4
l;¤€
_1;.8

l319
14.1

14.1

14.3
14.4*
14‘.$

1416
¥4~7
_ I4,8

1+.9
Is‘,0·
I§,I
15.1

IV.

Aj.

I§,l
1;,1
lg);

1;,7.
1;,1.
lj,}.

17,1
15.1
1;,I

I§,O
15,0
14.9

14.9
14.8
¥4»7

14.S
[4:4

I4.]

I4}
14.1
1;.9

13.7
13.5
13.3

1?·¤
11-.8
l2.,$

11.,;
11.,0

11,7

11.4

v111.| VII.
.0..

v. Aj. ‘ II 11.4 1R`
1I,l

10,8

I0,§
10,;

18

10,0

917

9.3
8,9

8.6

8,;
7.9

7.s
7.1

6.7

610
$,6

s/L
4.8
4.4

3.9
3.5
3.1

1-.7

2.,; I,
1,4
1,0
0,;
0.0

v1.

0..

1.6

1.1.

zr

1.0

18

16

I0

TABLE IX., Eguauorzpraduzze par fupzrer. Scc011dc.part1c.

lg' 0 - 1.,4
= L — =.1- ’
£· U- - 1,6
S' Hi- — °»4
B W- +-0.9
2 V- +*19

S VL +2.4
<= VII. -|-1,:.
5* WU- +*.6
5; EX. +0,4
5 X. - 0,9

xx. - I,9

Xu- |— 1.4

Axcumsuw II. en Signcs, dc 30-dégrés chacun,

- r,;
— 7-J
— 1-,4

—·1.9
-1.0
+°.=

+1.3
+1,1
+1.4

-{-T,9
+1,0
— 0,1.

` lr;

11. | 1u.

+0,; +1,;
— 0.6 +<>.9
— I,4 |+0,l

— 1.0 — ¤.8
— =.° — 1,4
· 1·+ — 1.7

— 0.5 — 1.5
+0,6 — 0,9
+1.4 I- ¤.¤

+1,0 |-4-0,8

+1.,0I-}-1,4+¥,q. +1,7

+0¤s l+Irs

nv. | v. | v1. I vu. IVIII.

+1,1 +0,0 - 0,4 +0,3 +l,3
+1.1- +0.4 — 0,4 — 0.1 +1.¤
+1,0 +0,6 - 0,; — 0,5 +0,;
+0.1 +0.7 — 0,1 — 0.7 — 0.1
—¤,l +0,6 +0,1 — 0,8 - 0,8
— ¤.7 +0,3 +0,3 — 0.6 — 1,1
— 1.1

— I,Z

— 1.¤

- 0,;
+0,1
+0,7
+l»[

— 0.0 +0,4,* 0,3 - 1,;- 0,4 +0,4, -4.0,; - 1,0
— 0.6 +¤.; |+<>,s — 0,<

- 0,7 |+0,r +0,7 ,+0,;- 0,6 - 0,; +0,31.;.0,3

- 0,; I- 0,; +0,61+1,;.+010 ‘ 0,4 +0,3 +1,;

1x. I x. I xr. I XII.
-};,3 — 0.1 — 1.9 — 2.4
+1.7 +1.0 - °·8 - 1-1*
+1,7 +1,8 -+0,4 - 1,6

+1.1- +1-.0 +1,s — °·4
+0,4 +1,9 +1.,2. -I-0,9
— 0,5 +1,1 +1-,; +1.9

— I.; {+0,1 +1.8 I+1.4
- I,7 !- 1,0 +0,8 -}-1-,1
- 1,7 I- 1,8 — 0.4 +1.6
- 1,;, j- 2,0]- 1,1 +0.4
- 0,4 - 1,9I- 1.,1- — 0.9+0,; I- 1.1 — 1.1 — 1.9+1l] ` OPI I- 1*8 — 1"4



> ?.2*
8 N

0, 0VI.

m |I1.

il

IO

Z0

T A B L E X.

EQUATION LUNAIRE.

Arzomalie moyerme Hjbleil de cinq en cinq degrés.
5·|·5.|r0| i5' zo, 2.5.1. I 5. I 1oI 1gI 2.oI 1.5I 1I.I { Ij0|L$| 3.0I§Ié0|

`'

{SIRI?] EI 7>ITIVI%!£>IE|T<>|7IYV7I%I%IE I EITIH.
'

TI TITI7 IT |7I7|T I7 IT IT ITI ~

OEEEEEE ¤EGE>G?sE%s.¤
o,6 °·9 L3 I.6 B9 *-.7- 7-»4 $.7 3-0 ZJ- 3·4 3·6 3-7
'·4 T TL; 26 19 lf EIL7 E E E 4*4

1,0 M3 7-.6 -.9 M 3,4 ;.7 4,<> 4.3 4.s 4.6 4.8 $»¤ 2,6 1:9 317*36 $#8 4p} 424 4»6 4, {vo ssl $14 irs
myQ2uywwmwQ@2

6 6 T U §>O i SJ4 S17 6 I 6,3 6,4 ’ OWL 3,9 4,; fhg E; :i$.4 .$,9 6.* 6:3 65 6·7 6·9 6’9 Y 4.$.»2 1 $4 i7 670 6 Z 6,4 6,6 6,3 7,0 7,1 7,2 E I0 . ‘ ’ 4 — L T L—· — * * T

-% 5 6,] 5,3 6,5 6,7 6,9 7,¥ 7,] 7.; 7,6 Z.; g $4i631 6.3 6.5 6.7 6,9 7,1 7.3 7.4 75 7» Q7 ’8I ls gg 6,, 6,76,9y7.3 L4§QE’E§.

_§0V1l1. Q E8 7.0 7:1 2*5 7.% 7’6 Z’9 Ep g" ·—’Z **,3
IO

20

35

Q-IUI, O IX.

wx | IO

0 I I5¤ zo

M I Z?
¤__ IV. 0 X.
0 Y

°P. ¤<3
E` 1;
' zo

V. 0Xl.

1.0

7,0 7,I 7.2 7.3 7.5 7,6 7,7 7,;; 8,0 U,1 U,2. 5,: ¤,;
7-* 7·? L4 ZL? Z;6 L7 L8 7·9 EO 51 E" EZ E
{YI 7,; 7.6 7.7 7.8 78 7,9 8,0 8,1 8,1 8,1. 8,2. 8,;
7,6 7,6 7.7 7.7 7.8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,1 8,1 8,1. 8,;
7.7 7.7 Q? gg Q? 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 gc 8.6 8g

TIT IT IT ITIT

312 313 $:4 31s Sas 3:5

3.9 4.0 4.I 4.2 4.7- 4.g wwyyuz
$11 Sol S13 $:4 S14 $14
$:6 $:7 $:8 $:9 $:9 5:9
6,2. 6,; 6,A. 6,$ 2 6,5

2.0

IO

6,7 6,8 6.8 6.9 6.9 6.9 v. ox!.
7,¤ 7.f 7.2 7.3 7.; 7.; 1-5

7.4 7.S is Lf Q 7f 20
T7 7.7 7.8 7.9 7.9 7.9 xs
7,9 8,0 8,1 8,7. 8,2 8,2. _ 10
8,. 8.; 8.3 Q4 8; Q4 5
Q 8.3 8.4 8.4 8.4 8.; 1v. 0 x.
1;.; 8.4 8.4 8.; 8.s 8.s =s
3,; 8,; 8,; 8.4 8,4I8,4 ..6
T Q E 8.; 8.; 8.4 rs ;8,8,. 8,. 8.3 8.3 8,; 10
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 {

F7 W % X7 7.g'Z7 % W7 E %'% R E E7 E K7 Y7 111. ¤1x.7,7 7,7 7.6 7,6 7. 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7,4 7,4 .5
@5k‘*L‘*@EZ£Eh‘Zf2E;Z;‘L'L°h°E’h° *°
,7,4 7.4 7.3 7.2 7.1 7,1 7,0 6,9 6,8 6,8 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,; 6,; 6,; 6,;I_.;
7,. 7.1 7.6 6.9 6.8 6,7 6,6 6,; 6,4 6,; 6,; 6,. 6,. 6,. 6,. 6,. 6,1 6,0 6,0 .0
7g QQ Q Q Q4 Q ir 26 y L8 5.75.7 ,5.6 5.6 5.5 L5 5.55.5I 5
I6.7 6.6 6-4 6. 6-' 6.0 5.8 5 7 5 6 55 5.4 Y Yr 57 B 5.6 ZG K9 11. v111 8 6 `6,; 6.1 6,0 5.5.6 5,4 5,3 5;: 5;0 4;9 4,8 4,4,5 4,4 4,4 4,4 4,; 4,; 4,; .2
Q Q g5 {Q L! ·j g h6 h4 jg 4i 4.63.9 3.8 3.7 3.7 3.63.63.6 .0T

5.45.7-5.6484.64447·46;,83.635ZiT,1.1T0T0i§1$ . g i888;5.0 4.8 46 4:3 4.0 3.8 $:6 3:4 3,2 3,0 2:9 2.,7 Lg .:5 .,4 .,; 1,; 2.,; 5
@1,4gZj y @4 3; ag rig E z.= E r.9 1.8 L7 1.6 1.5 1.5 1.5 5_

3·9I3·6 3-* 3=‘ '·· *-5 *--3 7- ¤ ¤9 17 1.6 1.4Y$1.65 E8 68;81.` v1. I`I I;,; 3.0 7:.7 2.; 1.,2 1:9 1.6 1:4 1:2.1:0 0,80,6 og 0,4 0,;I0;2.|0,1 0:00,o.,21II
*2 {0 OQ, O', 0*, %I°·° °·" °·’1I°·6 6.8 1.6 1.1- 1.3 1.4 1.4 1.4 1.410,7* ia .7 6.5 6,7 1,6 1.1 1.4 1,5 1,7 1,9 .,0 .,1 1.,1 1.,7. .,1

06 0. é4|O.O O,] 0,6 0,9 l,Z I,§ I,7 I,9 Z.,} 1,; LIS z,6 1,7 ;,8 2,8 1,9 1,9
O- 0VI.Q0I0.3|0.6 0.9 I,zI1,5 1,7 1.,0 1,; 2.,5 1.,7 1.,9 ;,0_ g,. ;,; ;,4 3,5 ;.5 ;,;

E|£|L°|E|2IIJIEIEI EI HIVIUIS I 16I 15I 7·¤'7-5 I 30.

307-5101510 5Xl. 1.51.0 15 105 X,E E15 10I 5lX.
Arwmalie moyenne du Soleil.

F 111711 c.1·r 1 0 N. Cette équation ei} additive dans les fix premicrs iignes dc 1’m·gument IV, c’e1'I—
.l2—d1re, dans les Ilgl’l€S 0 , I , 1., ; , 4 , ;; elle cit Ioullraéltive dans les fix autres: 11 en faut excepter `
toutcs celles qui font au-dcfI`0us du lilet gras dilp0f`é en forme d'échelle , dans la partie inférieure;
de Ia Table; elles ehangent de ligncs , Gail faut les ajouter, quand les titres de la Table indiquen; ’I
qu1I {aut lcs fbufiraire.

Les Tables. VI , VII, VIII ,IX , X 8c XII ont été calculées d’aprE·s le mémoire de M. C1.Au1.Au·r
{ur Ie; mégahtés de la terre : on trouvera le détail de cette théorie dans les Nlémoires de l'Académie
( anncc 1754 ), 8.: j'en ai expliqué tous les principes dans le XXII= Livre ( 2796 81 fuiv.)



Logarirhmcs des dyfances de la Terre au Soleil , en _/Z4pp¢`zn:
la dl/Zarzce mqyenrze ele 100000.

A B G U M E N T. Anomalie moyenne du Soleil.
V.O. L II. III. IV.

glwg- dm. Igyrlrog. .1111. |Eg!1.¤g. am. |Dit1lL0g.diIR.I ,¤'1.1|1' Tg'. diil.|Dit¥I-_--1.og. .1111_.,¤1¤l 2;
66 Z;
6} 18

0 s,0071.;6
1 $.¤¤77·3i
1. ;,oo7z;z

3 i,¤¤7v-7
4 5,0071.1.0
$|$,007z10

6 $.007198
7 s,c>¤z¤8+
8 $,007r66

9 i.¤<>7¤S1
no $.007131
rr <,oo7mg

rz ;,0o7oB5
*3 i.¤¤7<>s9
I4 §.O”·70;O

rs moésav
16 $,006966
17 $,0069gI
r. :,00689;
19 $,0:>68g7
2.0 q,006817

1.1 1,00677;

1.1. 5,0067gr 1; q,0066 4
Zo066
; g,gg =s s.¤¤6s 4
26 $,006531
rv s.¤¤6477
18 $,006411

I $,00630;
3 5,0061.41

$,006177

7 $,006111.
.0 1.¤¤6¤41
H S.¤¤1976

I6 $,0-:>$8g1.
I7 s,¤¤s718
zo $,00i6S2.
H $,00$60q.

S.0¤$$7·4

` $.00744 "6g|$,00$g6"9$,00$1.76

gl S,<>¤s¤9<>
33 $,005101.
35 $,00$01g
36 $.00491-1
38 $,004830
40 $,00471.6

4*- $,004641
44 i.004$44
47 $.004446

6; $,003714 ,08 $,000113 H7 4.996430lIn 4,993664
64 $·°¤36*6 169 4-999996 1.3 +9963*8 111 4991198
6s $.¤03$¤7 H0 4.999868 H7 4.9961-¤7 HO 4-99;$;$
57 $.¤0;;97 In 4.999741 H7 4.996097 no 4.993474
69 Lxlisf In 4.999614 H7 4.99$987 mg 4-9934157, $» 317; H3 4.999487 H7 499$879‘w7 4.993357
72 E·‘3?§‘3€9 11 ‘!·2€€§?‘? 111 ‘?*i2$ZZil¤¤$ ‘}·E€§§‘3i
74 $100194u

76|$,001.8;1
78 5·°°¤71S
80 51¤¤=597

8, $.¤0»418
83 5100*359
g4 $,001.140
86 $,001.11.0
gg 5.001999
89 $,001877
9, $.0017$$
92 $,00163;

**1 2’$5$T32| **1 I’ZZ2?`Z§} *°* 2’Z5§T3€6 Lt 4..;. 103 .;.— 7
;;g 1998979 ;;4.99S46°[;O,_ 4199$149
[19 419988YZ I2; 100 4195*3IO} . ,...0..-/ .1 »-»~···¤ · ·-¤·—-»·¤·
4.99671-6 4»>>·$1-$9 H9 —-— 116 —
,,9 4,998600 ug 4.99;160
no 4.998474 ,,6 4.99$¤6;
m 4.998z48 I34.994967

; 1.1§

In 4,99§3 ni 4.994g3 In 4.99-09 ,,4 4.9947804.927974 4.994 9
"'3·U';|4 998$1 4.994$99 ii'

Annnin t1GA(II5.001506 4.991/1-9 -1-.994111 ;‘;|I;.0O1;s4 :34 4,997608 ;;;4.99441$5

97 $.0011-$9 4.997487 4»994;41- $,001134 1*-5 4,997367 17·° 4,9941.6098 12”°$.901609 74.9971-47 4.994179
"I*i11·$ TZ?6I119

. ..M¤¤. .49 3 004 · 347 160 ’·*’*’°·=¤ . . lg 116 2;* ‘°I4.9940991* . 41.47$.0007g" ’9°9 g 4.99401.173 §‘ggIO,_ j$.00063., 11.6 49ggH;L2 4.993946I

g4, . $.00404.,} 03 EE ,,7 .1*"§14 “’.4.99;T1;S6 2*222317}% 1-¤¤<>;1s 111 g199 $8116I4_99,8Oz.

·8 11 ..., 1 11 4.996$4; !**’I·1—9’$7§ .. .. . I$·°°°’·"]118 s4;0."$ 49936 ‘* 191.00616sl ’ ··“ 1 2 l¤¤1 .00011; 30|$.0063°3 2%"" VH1. Vu' xi lx!

98 4.991017
97 4.993014
,6 4.991974
94 4.991937
93 4.991-901 91868
I 4.9-8go 4.991.36

88 4.991807
86 4.991781
83 4.9917$7
8, 4.9917;$
8, 4.991711
80 4.991-697
8 4.991-681- 766
, 4.991-9 7 1684.99$

Q 4.9916$0 16
O 4.9941 161Q 4.994

16134.994v1.

61;
$9 16
$8 15
$1H
$313 1
$;l

49E
47 10
45 19
43 YF
° 7 ;7;6
sz?
4 g}w! 1.9_
1.6I;;

2 0 7ll%
8

157

5 :21 .

· 5 SI '·
zl *

Usmn nEq'IT1nr.gs XI 8: XII. Ccs dcuxTa[:lcs fervent 5 trouver cn tout temps la vraie difiqncc dc
_la terre au Soleil, aH`e&ée par lcs attmétions de Vénus , de Jupiter & de lz Lune. Dans ltexemple pro
pofé, l'0n a 81 4° 4;' 1 $" our l'an0malie moyenne du S0le1l ; au deH`us cle VIII? 8: VlS·2·VIS de 4°.on crouvera dans la Table lu le logarithme 4.996891 _, Stla cliEére11ce pour un degré d’ZflOlT|ZlIC 1 18 ;
on fem donc cette proportion 60' o" : 1 18 : : 43* 1$" : 8$ ,CE['K€ partie proportiormelle B$ ajoutée avec
.IB logar. 4,996SQI ,( p:1.rce q·.1e ces 10g·arithrnes vom en CIOIH-ZITE emre 4° Gt $°,) donnera 9,996916 pour
le logar. de la clitlancequi auroit lieu , li la terre décrivoit {on ellipfe fans aucune perturbatron ( 918).

f ° u'lDans la Table XII ( . 18 ) on trouvc ¢l’ab0r1:l avec Yzrument IIui ell l
p g, qo4, q1y_ 3 1 2 ajouter au logarithme dela cliflance , 5 caufe de l’art1·a&i0n e Jupiter. Avec 1’agume1:1t HI qutefl IVF{,0" , on trouve 1 5 6ter pour l,Z.[t1'am0l'l de Vénus, Ave; 1’arg11ment IV qui eil [1 I ,*7, & Vl9•3’v|$ ``
VIII1 j’° qui ell Panomalie moyenne du Soleil, on trouve 17 pour l'eHet de I’at1.r·nBi0nl1-1113110 ‘I 1111
{aut 6ter,pa1·ce qu'au haut de laTable & vis-5-vis de VI1 il ell marqué 6::2.

___ Il réfulre de ces trois c0rre&ic.¤s qu'il y a I6 56ter du logaritbme de la diihnce; il fe ré-| 4.99:97;duira donc 5 4,996960.

_ _ Ces correftions uvent fe déduire aifément de la valeur de Z(1791) v. M. Clatmut. _ ,; l;M5. Ac. 17$4· cTables du Soleil font les premieres Oli 1,011 air renu compte dc ¢0¤1¢'$ -;;;,5 C€$ €&I'I4’C0S•



T A B L E X II.18

Egzmrians gz/ilfZz11r appliquer ezuL0gariz}1me de la dyhzrzce ai élidPlzSoleil li la Terre , ei cezufe des arrraorzs es arzees.
A:rra&. de Jupiter.
An. c u M r N T U.

Equ.

s. 0.]];
0.0 3

S 3
10 3

15 3
zo 3

E1’L..

[I. 0 4
S4

I 1o 5
Isl S

zo 5 lr-sL
11. 0 i

S S
1c 5

HI szo g

I2 4 ,Hl.04

10| i,

""T§|
1.0| 1
7·$| Or.

1V.0| 1
sl =

1o 4

HI Y2.0 6

=$| 7
V. 0| 8

sl 8
10| 9

£|.10

1.0| 10

:.5|11
gol 11

s. D. IOr.

V1. 0] 11
5] 11

10* 10

15| 10
zo 9

25* 8
v11. ¤| 8

Sl 710 6

ISI S
z0| 4
1.5] 2.

v111. cl1

IX.

X.

XI.

S Ai- |1¤

; I gn

; 2SI
4

AI S
1SI gO ]2.#

S sl

NI?.III
5 0IIsl 4

] 4
.€¤.?
. nl

§ 20 ,3 LI
3 30

Anraé}. de Vénus

Ancumzur III.

Equ.

5, D.I AI'""'

§0.
?] Io

10l 9

15] 81.0 6

2.5] 4

{ Oh
10 3

20 7

zi 8
11. 0

S ]10U

ISI "·
zol W

E] IZ
1u.0l 1*

sl '°
10] 9

;1I*

15 7 lzo6

zS| 4
.0l ’· 1V

SIA].10 7

15 3 I7.0I
z5| 7

F ° 3.. S

I IO
I3 Ig!14

1-SII4
30l I4

Equ

S- D•IéL_

v1. 0l L]
S I1oI4

I3 gl
1-SI ‘°

v11. 0l 9

10I I

15] 320 7*

=Sl22
v111.oI

Z S ]1o€__

15 7 ]209

zi] '°
1x. 0|

]1gi’;_

IS] IZZ0 12

=SI "
X. O]10

10I 7

1S|`$
20 31S] A"

x1. 02 ‘

10] 6

15 8 ]209

2S] ‘°
20* ‘°

.

Les équarions dc ccs deux ·p1emicrcs Tables
{ont fort petires , & par conféquent peuvent fe né
gliger dans prcfque tous lcs cas. Par cxcmplc ,
dans les calculs ordinaires desPlanetcs , Ic cas ou
I’eH`et dc ccne correétion {emit le plus conlldé
rablc , efi cclui des conjonftions inférieures de
Vénus ; lorfque I0 latitude ell la plus grande , il

Atrraflion de la Lune.

"£{eT1v. ¤t1.1111.a¤ ug au Q.
om. ]—v1. _ v11.` , v111. ] 0};

Ai0l.l[CZ• ] O• I1- I- II- ‘ · ] Aiguggg,.
s. 1>.|0|10,20I0 1020 0 10 20 30 "

0· 0]1sl1sl14l¤sl¤=]$ 8-] s |Ts
10151s141;11»974]=‘·T 20 l201515 I3 l1·10·8 6 3 ow; IO **;*1-v¤—;

1. 01515I31297S’· P ;X;_'O
1015,141;119.64I 2 4 ·2°
z015141;11j63° 2 S 10

}l6lX. 011. 0`EHHHTT 3 0
>] 1016141211 8 5 2 I -·-z..1•v• Q.; , I

7-O]lb1411.1r ¤ 5 

111. 0EH12E 851- 1
1016151310 8.5 2 1
¤016!Si311 815é 1

1v. 0|161;13Tf 8 6 3Q

4lv

l3|6

10161513119{30 7- 5
2OI6I§I4IZ]074I_LL

v. TIRYZEZEE 8 S 1- I, 3

101616l151311963 °Iz20;51615I412I0 7 4 ; I
_''"

v1.¤Y3E§H§FE 6 ;
101616161513iI97 4
g1617161s¤4I2I° 8 L- `

_v11.oEGE$EE1;F 9 6 3
10;617;715151412 10 7 4
2016 171717 16 I5 I3“ ii

V1Il.0EEEEE151311 9 6
I0 16]17 1717 17 ISI4 II- 9 6
20 1617 17 17 17 15.141Li 7

1x.0E$EET716T.i11- 10 7
10161717 |7I7I$ I4I’· I° 7
2.0 16 17 17 17 16 15132;2-

X, 0ET6`E17TgIS13I1 9 6
10 16 16 16 16 151412 10 8 5
2015 16161615 1312 9 7 4

X1.0EEEE141211 8 6 3
1015161515131210 7 5 2
2015 15151412_1I Q 6 4 I

Z0

IO

IX. 0
20

IO

VIII.0

IO

IO

v11. 5
10

IO

VI- O
2.0

IO

V. 0
20

IO

IV. 0
20

IO

III. 0
20

IO

II. 0
20

I0

I• O
20

IO

I 30]15]15]14]1312]10] 8 5 ] 3 ] 0 0, O30 20·10 T 20 1 00 20 10 T m. s.
Otel. V.] IV.] 11 I. I Org;

Aiourez. ] XI.' X.] IX.] Aioutcz.

Anc. IV. ou dll}. de la Q au@.

Iaut alors 13 umtés d’er1eu1· dans le logarithme de la rliftanee du Soleil ,,101.11- produire une 1`eccmde d’crr¢¤1']{ur la latitude géocentrique de Vénus , calculée pat les Tables; ainfi en 11 glrgeant les équzmons de ces de¤>1
Tables , on ne commettroit pas méme , dans les cas les plus défavorables , une erreur cle deux Seconde!. ’

Léquati0n lunaire ell additive dans les 3 premiers 81 les trois derniers fignes de Pargument IV, Qomme
m€IIIell murqué dans ln Table , maisilen faut excepter les 37 1101-rrbres renfermcs dans les lilets gras qun f01fd’éhll`'i0¤II1¤·une epece cce; ces nombres doivent étre aoutés _ quzmd les titres de la Table indiquent I2 éti0 iiL’’Ion vicym. o1fqu0n trouve largun1ent I\au haut de la Table, on chcrche- IIEIDOIDZIIIC moyerm dSilu ole, dans la colonne qui ell 5 gauche de la Table.



T A B L E XIII.

Premiere Partie de l’Equazi0n du- Temps , pour converrfr le

0::1 du

temps I;
Vfll.

IO

II

IZ

16

20

LI

22

2.6

2.8

ajoutu.

[€IlZpS ‘Vl‘dL 8/1 [NMFS H20}/8H.

Axcumzur.

" |D1¢1lI

00 7 7,9

;Z§7*’¤|_ 7; 9
z3a7
3r,e ’
2;* 7.8
47,1 7>9
$$,1 7sB
119 7¤8
[E ra} 7,s7pB
is
34,1 7,8
41,8 7,7
E 7,7
$7,1 7•6
4,7 7,6

EL; 7,6
19,9 7,6
*-7,4 7,;
io 7,6
41,4. 7»4·
49,7 7,;
SE 7,;
4,; 7,3

II,g 7,1.
EL] 721
=s.s 7·
37-,9 7,1
39s9 210
46.9|7·° 6iX I.

1/ |Di

46,9 6,8
5;,7 6,8
E 6,7
7,1- 6,6

1;,8 6,6
2* ss
$6-9 6,7
33-3 6,4&. 6,1.
‘;$z6·=· 6,1

E 6,0
4v;

10,7- gg16,0 ’

-— 7 "·7 26
*3
s,6 gz,9
s 6 385
’ ***9
49,1

7 I 5%;
$9,; §‘§
E} 7

4g

4%18,4 ‘*·

1.1-,9 46
L7]; 4s4
4.4 31,7
4 Z 3;,9 ·

x.

Anamalie

11.

" |DiEI 

$$,9 4,0
39,9 4,0
@.9 3,8
4777 3,7
5I¤4 3,6
&° ;,4
$8-4 3,3
117 3,2
E
3,] 8,0

O 11,0 QS
1;,8 ’

_7 165 ;’,s 19’°
2,4

,

z3’7 1.1.
7'$’9 2.,0
27,9 JO ’
1-9,9 ?3*7ij333

I 4

34,7 ,:3 6°
3·1,:.
&‘ , 1
3;

%1,0 %20:2°»9
1.. 0,7 40,9
O 41.4 zi
41 8 °·4 6 I42.:0°>'· 6

IX.

moyenne du Soleil.
111.

" 1Dml I

41-,0 l
4"·l g; )
E 0- "
41,8
41,;

-—-:3; 0,6
39,7 ’
§i8 ,O '
37,8 r’·
36.6 I¤
Q3 jg I
33,8 L6
Zz:}
30,; H7
28,7 1*8
26,7 Z,O
24,6 2,1

lzsg
ZhgI9) Lis
I7,vZ z:6

I4 "·8
11,5 1,8

Q7 =,9
5,6 3,.1
224 3,2

$9,1 3,;

S716 3’$
5=,0 3,6
43*3 3:7
44,4 3,9

VII I.

IV.

" 1Da

44,4 "
40,3 Z; ’
E 4, ’
1,8 2424

7,4 4,5
;1’9 416

ET Ig 417
§,479
,7 429

G 5%,7 $,1 792
is $3
48,;
42,8 $14
QF $6
SI2; §’7 $8
7-;,7 ,L9 $28
I4’O

8,0 E,O
L7 26 ·‘

is.: 6
4912 2; 6
4E, ,4
66’632Z 6

Zyii ,7
M,8 6,7

68

16,0 ,91 629
26

2,2 ,9
SI2} 710
VII.

V.

" 1DiEi61c1.

?T — glI7‘4,·7,z4O’9l7’°'
K7 7*3
Z6,4 724
Iglc 727
Q 7’$
420 7,6

@4 7,6
48,8 *7*641,2.
3;.5|7.7 7*9

15,6 7*8
*7,8 729
9,9 7’9
Z0 729

$4,1 °
E §·’°
38,1 80
30,1 -81
2;,0 ,8*
@ *78I

527 ’8‘
E ·8=
49,; »`82.
4¥,1 ,

&8 823
14,6 8,1
1624 B12
8,2. .8,;

2.6

zz

11

2.0

18

16

0.0|¤,Z

——,J,.' '?|

E x PL 1 c .4 1* 1 0 N. La Table XIII n’e& autre chofe que Péquation du centre du Soleil, convettie `
en temps, a raiI0n de 15° par heure ( 660

ll faut changer les titres , & mettre ajburez au lieu de 6:ez, lc>rI'qu’0n cormoit le temps moyen, &
qu'0n veut trouver le temps vrai, deft-zi-dire , celui que les Auteurs Anglois appellent temps apparent.

La Table XIV, pag. zo ,eft la diférence entre la longitude vraie du Soleil 8: {on akeniion droite
vrai , 0u la rédu6t·i0n de Pécliptique 5 Yéquateur ( Table XVII`, page 2.1 ) convertie en temps , a raifbn
de 15° par heure (661). Ces deux Tables diHerent de celles de M. de la Caille;j’en ai dit la raifon (671)

CONNOISSANT le lieu du Soleil tel qu’il ell dans l'exemple préeédent (page 1 1 ), QH trouvera Ye- '
quation du t€mpS de la maniere fuivante. Avee lan0ma1ie moyerme du Soleil Bf 4° 4.g' 1y" , 011 trou
vera dans la Table XIII la premiere partie de 1’équati0n du temps -1- 7’ I" y; gm- 5, VIII 4° répondent
67 go" I , 8,: la partie propcrtionnelle ei} z" 4.

_ Avec la longitude vraie du Soleil III 15° 6’ 18" , on tmuven 4' 44" 7 Pour Ia iiconde partte dc
l'équati0n dutemps (Table XIV , page 2.0) ; car i Xlt 1;** répondem 4V 4;*9 , Ia partie propomcnnelfe '
dl In 9 i 6ter , il reile + 4, 44., o pour la feconde partie de Péquation du temps ; cette iee¤¤de Palme
peutexiger dans certains cas une correftion qui {era expliquée ci-apres , 5 l’0ccaii0n de Ia Table XVII. '

La goifieme partie de léquadon du temps fe trouvera , ii 1’pn convertit en temps la fomme des cmq



20

V

Secande Partie de Z’Eguari0n
du Temps.

ARGUMENT. Lang. vraie du Soleil,
0. v1. | 1. vu. | 11. v111.

OHL dll f€UlPJIOFE{ dll KCHIPIIOKCZ dll ICMP!wai. vrai. urai.

mm |Das.| .Das.
I

Elm. s.| s. lm. s.| n. |M. s.l s.

¤ ¤ ¤.<> 19,3 8` zz,8 mis 8 4;,0 ml; 5*; lllJ? 12·§¤¤,¤§ 222 Q 21»§1¤,, =2
u 43-3 Z O ;9>7 [918

q Q 19
% 8 ;,z 4 [ I9»§ I9’9 Paz i QQ 19,
; E 6 1 S8-; 'ig; 9 *-3%

t

9 3+ ? * *6*2'. {E? 9 3*% 193 **’7 9 43* 3 @"*2 f U ,31. 18,
8 9 49,,3 4 10,417,
8 9 $1, 14 4 ’·8·7' 17,7 '
$1 ]§17.3 I6

9 53.7 { gri IZz; 9 $35 11 s · 16,
; T T° 16i {Z.0,8 9 §aZ¤ 1¤,¤Z ZM =¤6 '’·

1;,s H
4;.; Q I gISI415 ZL 6 6

[4,9 37:0 zz 6 ***3
14.» "

9 31,7 T il Z I_7 7516 1.1-1*
EA; 18,9 E

bI? 9 Iu:.7 7 *
gg 1 17-. 9 · 383 S11 ·;;§ g ;‘;;3 g 8 8g;1.,’

,z|‘.&’ 11,; *8
8,7 8 12* 12.,1 E
8,0 8 °*$ 17.,8 7-6
7,4 E 1;,, Q
6, 7 34,0 ·4* 2*1 1,.1 ·.,Z’ 1 1,; "*·‘ ,3 l
S14 ?— 1;,; j 9 $’° "4,1;,76 $4,1 6 gg? 16,1 T;
Zi YT; Ii'? E’ $44, ·

T,0 S N7; 1g,B
i I ’ g ; l¤·Z $2 *8l

F; 4 H); I9¤3 12
I’ "" {ZZ "L4 33Ivs ' E

Z,] ;'Il,z LOG 9
3,8 L $0,6 1.0,6 3

‘;’§ = *18 ii'? J.· 8,1 · 6 I

6,1 1.1,1 S l ll;6·7 l¤¤·z 4

7,4 * 7-1,i ` ; l8,1 S 4;;=1,s .
819 0 1.1,6 U·6 I
91S 0 0,0 M16 0

X1. v. | x. 1v. |1x. lll

Ajouttl au temps vtli cu m0¤t3¤C·

Diametre 6 Mouwment horaire
du Soleil.

ARGUMENT. Anomalie moyenne du Soleil.
mr; du Anom. Diamerrc M0uvem.|An0malic Jour duMais. Imoy. ldu $01ei1.Ih0ni1·e.m0y¢nne.| Mois.

S. ¤.

30 Juin.1 O. 0 31
6Jui1lc:. 5 g1

I1 1031

16 1; 31
at 1031
1.6 1; 31

31Juil1e:. I. 0 31
$A0€1r. 5 31

I0 1031

1; I 15 31 |1.0 1.031
1.; 1.5 31

30110121:. |1l. 0 31
S 3*

9 Sepr. | I0 gi
14 1; 31

I 10 1031zi zg 31

30$epc. lll. 0 31.
$0&0b. $ 31.

10 1031

¤S Uu
zo zo 31.I l1.; 1.; 31.
30 0&0b. IV. 0|3z;N0v. i 3z
16 10|31.

1; I 1; 31.zo 1031
1.; _ 2; 31.

30N0v. V. 0 31.
;Déc. ; 31.

10 1031.

1; I; 3z
10 1031
z; 1; 31.
31 Déc. 30 31

3*.9
31,1
3*15

31,0
3L78
33·8

2$1
38;1
4O,I

41-,0
44·»|

46.4
4818
N14

$4,0
56,7
S9.;

1,3
$7]
8,0

10,8
U15
16,1.

18,8
11,2

23,6
zs)7
U18
Z91$

3I•z
31,6
33»7

;g)6
$$,3
$$.7

I Il

$$,3

2 23,0
2'Z3,0
2 23,1

2 23,1
'· *313
7* ZS14

1 13,6
1. 13,8
2 24,1

Z z4»4
1. 1.4,7
2 2;,0

Z 7614
7- 7-517
1. 1.6,1

1 1.6,;
1 1.6,9
7- 7714

1 17,8
1 1.8,1
1 18,6

2 29,0

7- 7914
1. 1.9,8

2 30,2
2 30,6
2 3I,O

2 31,4
2 31,7
2 31,0

2 32,3
2 32,f
2 32,7

1. 31,8
2 32,9
2 32,9
7* 3310

30I30 Jain.1.; 1.;
10|10

1;|1;
10|11

;| 6Juin•

X1. 0I 3Ma1.1; 1
10I11

1;I1610 11

;| 6 M11.

X. 0I30Avril.1.; 1;
10|10

¤sI¤$10 10

;| ;Avril.

IX. 0I31 Mus,1.; 16
10|11

1;|16
10|11

;| 6Mars.
VIII. 0|18Fév1icr

1;I13 1.0 1
1;|11
10 7;| 1Févrie1·

VII. 0z9Ja¤v,
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peri1esfq11atI0ns trouvées pour le lip1.1_du Soleil, + 1;",1 —|·- 1_",0 —_1",9 -|- 1 ;",1 TIT o",7 , €‘ef{-5.,{;,c,
+ ,30"o, l'on aura + 1.”0. Si l’0n veut encore plus d’exa6}itude , on divifera la fomme des
équations ou 30.,0 par 16 fois le quarré du Colinus de la déclinaifon du Soleil, ce qui revient au
méme que la regle donnée ci-devan: ( art. 663 ). La déclinaifon du Soleil é peu pres connue , étoit le
; Mars l7:1», de ;° ,3*, ce qui donnera+ 1"9.

CBS ¤‘01s parties de 1’équ11tio11 du temps + 7’ 1" ; + 4l44",0 Bt + I"9 donnent pour l’équati011 to
ralc + Ii, 47"4, qu‘il [aut ajouter au temps vrai pour avoir le temps moyen; mais comme dam; ’
lexemple ptécédent, le temps moyen étoir donné, {avoir le ; Mars oh III 41.", il faut retrancher rf ,,
474 D & 11 rcffcra le 4Mars 15h ;9’ ;4" 6 pour le temps vrai cherché.

707**Les diametres du Soleil contenus dans l11Table XV , {ont plus petits d'envir0n 3"§ que cell! 9`
M. dc lla Caille avoit fait ufage dans (es Tables: j'en ai dit la raifon ( 1069)

on. Les yours du mois marqués dans la premiere Gl dans la derniere colonne , pourront {ervir quund '`
naura belbin du diametre du Soleil qu’& une demi-[econde pres

. Le temps que lc demi-diametre du Soleil employeé traverfcrle Méridien , Il été donné ci-¢l¢‘ll`¤S($9$)·
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TABLE XVII. C0rre&i0n des Table: XIV €¤’ XVI
pour une _/Econde dz variation dans Fobliquitél
dc Péclipzique.
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V.

V1.

" rem.
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0,7.1;
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0,211
0,209

0,207

0,204
0,011 ' 0,201
9,011. 0,199
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XL Iva

VII.

" rem.

0,012
0,012

0,013

0,01;
0,0l;
0,013

0,01;
0,01;
0,014

0,014

0,014
0,014

0,014
0,014
0,014

0,014
0,014
0,0.14

°,QT4
0,014
0,014

0,014
0,014
0,014

0,014

0,014
0,014 1

0,014

0,013
0,01;
0,01;

X.

I1.

" arc.

0,196
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0,171
0,166
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°»I$i
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0,142
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0,130
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0,1 10
0,102

0109;
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0,080
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0,065
0,0§7

°.¤49
0,041

0,03;

0,02f
0,017
0,009
0,000

111.

VIII.

” rem.

0,01 {
0,013
0.°I 3

0,01 2

0,012

0,01 2

0,01 1

0,0] 1
0,01 1

0,010
0,010

0,009

0,009

0,009
0,008

0,008
0,007
0,007

0,006
`\ 0,006

0,00§

0,00;
0,004
0,004

0,00]
°»°°3
0,002

0,002
0,001
0,001
0,000

IX.

28

1.6

22

21

20

18

16

12

11

10

La réduflion (Table XII )fert it trouver Patizenlion
droite du Soleil, par exemple ,avec X11. 1j° de Iomgit.
on trouve + 1° 1 r' ag" 5, ce qui donne 1 lf 1j° 17' 4;" 6
pour l’a['cenH0n droite dulS0lei1, en fuppofant Pobliquité
de Pécliptique de 1.g° z.8’ zo"; mais comme eglle étoit
plus grande cle ;" dans 1’exemp1e propofé, il faut em
ployer la correftion fuivante.

Dans la Table XV H,avec XU 1 ;° de Iongitude,0n trou
vera 0" 100 zi ajouter pour chaque feconde d’augmentation

dans Yobliquité de I’écli.ptigue; clone pour g" on aum0'3,dont i-I faut augmenter la rédu&i0n. La fecoride colonne e
la Table XVII el} Ia converlion de la premiere colonne
en temps ,0u la quantité dont il faut augmenterla feconde
partie de l’équat·ion du temps (p. 2.0), pour chaque fe
conde d’augmentat.ion dans l'0bliquité de liécliptique. ‘Si
l’on faifoit ce calcul pour Ies liecles futurs,dans·lef`quels
l’angle de Yécliptique & de 1'équateur {era plus _petit qué
1.;° 28, zo" , il fauclroit retrancher les correftions préG¢*
dentes , (bit de la réduétion, foit de lu leconde partie 1-le
l'équati0n du témps Table XIV ), mais lac0rre&I¤1l·¢l
la Table XIV cli: infenfible dans notre exemp1e,¤’étant
que de ,‘; de Iéconde.

FIN DES '1`Anms DU SOLEIL.
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EQUATION SECULAIRE

Du mgm mowuement de la Lune qzfil faux ajouter d la longitude mqyenne
calculée par lex Tables précédentes pour desjiec/esE/oggnfs.
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5* de pn Nezud , pour c/uzgue jour du Mvis.
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LA LUNE.

Cqs Tables dc la Lune fbntlcellgs _que M. Mayer Publia en 1753 ( C0mmgnt4rii_§0cIc{. Beg.
_Gommenus. 1 . 11. ) auxquelles je n'a1ta1t que de légers changements , dont j’au1ai {bin d’aver:ir *.

La Table des E des Lonitud de h

poques , ou ges mo ennes pour le commencement caque année a été Gxpliquée en dénail (9,6&{`uiv.) il me {ufl¥i·a de rappeller que ces longitudes rnoyennes font
pour le premier Janvier 5 midi moyen , quand il s’agit des années bilfextiles , Bc pour le midi de la ll
veie ou du 31 Décembre précédem quand il s’agi1 des années communes; cette méthode employéc ar M1llini fl ll’`p.Q, ea pus commode pour lu(age des Tables
. ` {Ku 71€U dc la lon itude du nceud afcendam de la Lune , employée par M. Mayer, j°ai pris {on Sup- gplerfpent A 360 degr; par ce moyen, le mouvemenc deviem: addirif, ce qui rend les calculs plus umormes.

Les longuudes moyennes de la Lune pour les liecles éloignés, aullli bien que les mouvemenrs der
la Lune qui font au bas de. la page 2.4, fuppofent que le mouvement de la Lune ell uniforme , & de 107 ° ' "
75zzopar liecle; mais ceue fuppoliticn fe corrige enfuire par l`équation féculaire que nous ve- d’
nons e rapporrer (page 2.5 , Bl quon ajoute 5 la longitude moyenne , quand on l'a trouvée pour un

J’ai dljn par]! de us Tables d Poccn_f1`vn de Ia rhdorit de la Lune (Il§4)•
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temps éloigné , par lc moyen des deux premieres Tables, j’ai cxpliqué la caufe de cette équaticn {é
culaire (1161.).

Exsuns. Trouver la longitude de la Lune lc 13 Mai 1761 5 10* 11' 7" de temps moyen, au

méridien dc Paris; la lon irude du Soleil étant fuppofée de 1I 18° ;' 1.8”, Ec fon anomalie moycnne ide wr 17° S6' ;8". Si remps donné étcir un temps vrai , on commenceroit par le convertir en `
temps moyen , par les regles expliquées ci-deHus ( page 19 ).

1.0uc11uvz Movsuus. On écrira les

V _mois époques pour 1761 prifes dans la
page 14:011 placera au-deffous des épo
ques les mouvemcnts pour le 18 Mai, pris
dans la page 16; les mouvements pour
ro" pris dans la page 1.9 , enfin le mou
vement pour 1.1' 81 pour y", on ajoutera
tout eniemble, 81 l'on aura la longitude

de la Lun* 1° ’ "

Long. de la . Suppl. du Tsrurs ou CA1.cur.. I |d¢lAP0g· ILune. Q

E oque1de17s1(p.1.4)7 1 1. 418 18 ;$ $9 11 27 I7 81M1i(p.16) 018 10 ;4 1; 11 18 7 78 7-8
Mouv. pour 10h (p.1.9) $ 1.9 1$ 1. 47 I I9
Mouv. pour 11' (p. 19) 11, ; 6 3
Mouv. pour 7"

Longitude moyenne PO1Il’l7·l$ 4 49IT4 0 7-6|9 Z9 47 7
le 13 Mai 10h 21.*11."

e 1r449mo enne - . . . .» » cellle de l'ap0gée 9* 40 o' 16 & le (`upplement de la longitude du nmud 9* 7-9 47 7 



A B L E des mauvemerzrs moyerzs dc Ia Lune , de férz Apogée
G' de férz Nceud, pour chczguc jour du Mois.
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OH voir al la page précédenre 1’exemple liguré de ces additions des époques avec les moyens mouve
menrs , on-trouvera le refte du calcul , dei}-5-dire, les équations avec lcurs arguments, apres les regles
fuivantes qui font nécellaires pour les former.

Dans la Table des mouvements moyens pour chaque jour du mois, on obfervera qu’il yadeux
C0l0¤nes de jours pour les mois de Janvier 81 de Février ( page lj ); Pune quiil Eillt p1'¢¤Cll’C 5 quand ,
on calcule pour les années communes , la feconde qui a un jour de plus , el} pour les années bilfexriles ;
cela |'€V|€¤f au méme que la mérhode employée ci-deflirs pour le Soleil ( page 5 ) qui conliftoir 5 re
rrancher un jour de la date propofée; mais j`ai voulu faire connolrre ainii les deux mérhodes.

DHHS la Table desnmouvemenrs pourles minutes 8( {econdes (page 19 ), on Obliefvefa. q¤’il y adcuxgj
l’?\|'|g$ de letrres Cl'l_lélC de chaque c010nn_e : premiéremenr M. del}-5-dire 1'nim.|t€S 5 Zuxqllelles .\‘éP0|'|•?i
dent M. S. deft-a-dire, minutes BL fecondes, enforte que pour 1 minutes de t8mpS, on 11 1' 6"
mouvcment; mais au-deffous il y a S. dell-5-dire, [`econdes, 8c vis-5-vis il y a S. T, c’efl-zi-dire , Tc

Jescrondes & trerces, qui m'apprennenr que pour des fecondes de re1ups,je n°&\i que des fecondes G1!
uerces de mouvemenr, par exemple pour ;" j ai 1" 39"'.

T A B L E



T A B L E du mqyerz mauvemenr de [ez
Lune, deforz Apogek G de fbzz N wud,
pour les heures , minutes G/Econdes.
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1 1. EQUATION ANNUELLE.

Am;. Ancmulic mo) cum du Soleil.

Aj. I Aj. IAj0u:.|Aj0u1.| Ai. I Aj.
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Eqv.1 -1- 1 0 N s 1é c 111..1 1 1x E. Si 1’on vouloit calculer le` lieu de la Lune pour un Gecle fort éloigné,
par exemple, pour l’an 250rde J. C. on ajouteroit 1’époque de 1‘année zoo (page 2;) avec le mouve
ment pour 50 ans (page 24) Bt le mouvement du jour propofé; aprés avoir ainfi trouvé la longitude
moyenne, C0m|1’1€ dans l’exemple précédent, on yajouteroit l'équation féculaire (page 15 ) qui , pour
1’an11ée 1.50 , fe trouve de 7.;, 30" par un milieu entre 21' 53 Sc 15/ 7". J’ai expliqué ailleurs les caufes
de cette équation féculaire (1 I61.),j°aj0\.1t€1‘aI 1`eulementici que la néceflité de cette équation {`éculaire `
paroit étreprouvée , non (eulement par deux obfervations arabes dont nous avons parlé , mais encore par `
les obfervations faites depuis 60 ans: M. Mayer a trouvé le mouvement moyen pour 6o ans de 11IO°
43' 24" plus grand d’une ou deux minutes, que ne le donnent les anciennes obfervations , toutes les `
clipies du dernier iiecle s'accordent ai la minute avec cette accélération , tandis que les erreurs vont rl 2
u Q minutes, quand on employe le mouvement moyen des autres Tables; enfm 41. obfervations de

M. de la Hire. calculées enfuite par M. Bailly avec le plus grand foin , paroi1I`ent indiquer qu’il fau
droit encore ajouter environ 38" au mouvement pour 60 ans établi par M. Mayer.

E qv.: -1- 1 0 N A N N v E LL e. Avec Yanomalie moyennc du Soleil ro" 17° 17) on trouvera (pag. 29)

l‘éq1.1ati0n a1nuelle - 7, 25" ; j'ai donné ci-devant 1'hi[loire de cette équation annue11e( 11 36 ) 84 {4_1cau e (71795 .
Il¢. E Q UA T I 0 N. De Ia longitude moyenne de la Lune , on rezranche eelle du Soleil 1* 28°_3' 2B" 3

_ QD a 5* 170 I' ll"; difiance moyenne de la Lune au Soleil; on double cette dillancc 1 C6 qui d0¤11¢



II. V EQUATION III. EQUATION IV. EQUATION V. EQUATION
DE LA LUNE. I DE LA LUNE• DE LA LUNE. DE LA LUNL.

Axe. II. Double dg lu ARG. double de Ia di_/lance Anc. Second argument , Am;. Trai/Zemeargumcnt, il’Ii
dqlancc moyenne de la moycmq de La Lune fu moin: Panomalic moycn- mon:1unomae majeu- ‘ " ' ··· ' " I- ' ~ P -4.,-.- J- I J- I- 1....- no Ha n [.11nP

no up »»• ¤.4»n••

Lune gu , pill! I 5OIEII, 7/IOIHI I ATIOTIMHEI TIE GC HI LM1Ir•
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¥1f13° 3', 8c I’on y ajoute l’an0malie moyenne du Soleil: la {omme eff Yargument dela feconde
equation IOI I7.° o' , avec Iequel OI! trouve ( page 30 ) Cette équati0n+ 40". Dans la formatxon de Get
argument Bt de ceux des autres petitcs équations , on néglige les fecondes , comme 11'étant d’aucune
confequence, on pourra méme négliger les minutes ; car ces équations ne varient gueres que d'une fe
concle , ou deux Bout ehaque degré. L’0n peut votr au fujet de Ia caufe de cette peute équanou 8t deg `
fuivantece que fat ditci-de1Ius( 1 142 8t fuiv. )

sé . 'I lII¤. Q UA? I0 iv. Du double de Ia diliance de la Lune au Soleil 6t'&l'It Yanomalie moyenne du
Soleil, on a Iargument de la ttoxlieme equation 1I 6° 6', avec lequel on trouve (page go ) Cette , fitroteme cquauon — gy"

IVUZ E 1-14 T I 0 N. De Ia longitude 11-10ye1·1ne de Ia Lune 7I i.3° 4: 49ll, on 6te celle de I'3p0gé0*1
[ 94°°, *6 » }¤ Idle I°[ I-Io 4, ng" ell I'an0malie moyenne de laLune. Cette anomalie moyenne IFN
'htmnc ee de Iargument Ile , IOI 11.6 0' , dgnng I'g1·gume111 IV III 10" 56' ,. av€C lcquel 011 3 ( P- 3°) Ia te é"quanemquzmon - 17.
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VII. EQUATION
11 z 1. A Lu 14 E.

Ancumnur. Double

dijlzmce de lu Lune
au Naud , main:
Panomalie moyenne
de la Lune.

aj. |O+| I+| ll-I-Ia].
;,[| v1 -|v11 -|vu1-| 6..
D. | s.

2| 2

il!.
4 4

5 5 6 6
·7 7] 8 8

I 9 9
I0 IDI

I] 1}II1. Iz

13 13
14 I
? 1$ I

I6 |
1617 71I 18 18
9 I1 191°
l1°
.| 1.1 zi

,_ 1l 2 Z

z s| zi %24*

,Z? I6 26

:7 1.7l
L7

gg Z;» =’

33
34

35

35 26
37 28

53
54
54

54

18

16

55

Z2

ll

2.0

Q_ 55 18
39 55 17
4¤ S6 16
41 56 15
4I 56 14
41 56 1;
43 57 11

4; sv H
44 57 10
45 57 9

z1|z; F 746 58 6
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{RC1 1-4111- 46..
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VIII. EQUATION
111 1.1 Luna.

ARGUMENT. Anoma

lje moyenne de la
Lune, maine l’ano
maliemoyenne du So
leil.
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Au0uMzN·r IX. Longi
tude ·uraie du Soleil ,
plu: le [upplémcnf du
Nzud.
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V9. EQUA ·1· I 0N. De 1’argu1ne1-41 III, 1* 6°_6', retranchan: l‘an0malie moyenne de 1a Lune , il
,relic 1.* 1 g" 1', argument de 1:1 cmqmeme equauon , elle fe t10uve (page 30) 1' IO".

lVie, Eq Ul T I 0 N. Le double de la dnllancc de la Lune au Soleil 1 1* z4° ;' exam ajomée avec 1*;
nomalie rnoyenne de la Lune , forme Pargument VI, 10* 15° 7’, auquel répond (page; I )- 1* 4**

VI]¤. Eq UA T 1 qu. La longitude moyenne dc la Lune 7* 1.5° 5' énanf aioutée avec le fupplémem.*h@I.I.d g* Z9° 47,, 011 a 5* 14° g1'; lc double CH !I* 19° 44., ¢‘l°0¤ 0tH11tl’an0malie moyenne
de la Lune 10* 1.1¤4', on a Yargumem VII, 0* 18° 4c' , avec lequel on trouve 1a feprieme équauion
(pa e 31)+ :.8"g

. VllI=. EQU.: TI 0 N. L’an0ma1ie moyeune du Soleil 10* I7° 56"38" étan: 61ée de 1’1m0malie
_ moyenuc de la lxune 10* 1.10 4’ 1; , on a Fargument VIII, 0* ;° S', qui donne la huicieme équarjon
( pa e 31 )+ 1.
. l)€¢. E0 v.1·1·1 0 N. A_1a longixude du Soleil 1* 1.8° ;’, on ajoure le fupplément du ncaud 9* :.g°

47°§ la femme elk le neuvneme argument 1 1* 17° 5o', auquel répondem -|— ;" (page 51 ).



I X EQuAT10N
n E L A L U N E.

ARGI’."MENT X. Dwdm'8 7h0yEI1II€ df ld
Luneau Soleil, main: Pancmalie moyenne
de Ia Lune.

0+, I+ yu -5-, III-|-| 1V
ajouc. [ ajour. ajouz-[ ajcucul étcz.

D-IM- SJM. §•[M. S.! M. S. IM- 8•

c>c>o;1¤|;zz.o1.9 zgz
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sI¤z8ls¤8ss|6¤4$,33¤=i8

¤s *-5 §|[ éliiézésr 8s&8Z43
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2. 41. go
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x1- x- |1x-|v111-4-|vu-1-\v1-1
_. I 6t¢z. létcz. Etc1J ajoutczl a)0ut. I 110ut.

E QUA TI ON A. pour carriger le
Supplément du Nczud.

Lz noumn dc cette Equation , en changeanr
lcs Ggnes , [ért pour corrigcr Panomalic
moyennc dc la Lunc.

Asc. Anamalie mayenne du Soleil.

O—,I—| Il- | lil

01en | 61c1..I 61cz. I étez.
D.|M. s.|M, g,|M. s.| M•· -s.

18o0·o5 1
1011510
2021.519
3032528

4043$37

s¤sa146 2*411..
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34841
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21312

2 2|11

15110 l*409

129 8
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1 7 6
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°454
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023lz.012 1

0 0I0

x1+|x -1-| IX + |v111+|v11+|v1 -1

ay. 1 a). Iajour.1 ajuut. Q ay0ut.|a)0u1:.

X1. EQUA T 1 0 N. De la diflance de la Lune au Soleil 5* 27°,1' 6tant01‘anon1alie moyenne dela
Lune10‘ 7-Io 4/, on 3.7f 56 57', argument X6 qui donne + 2' 57" ( p. 32 ) pour la dixieme équation, `

Apres avoir ajouté celles de ces équations qui font additives, c’elt-a—dire , 5’ 1.0**, 81: retranché 9* 1.3~
pour ¢elle< qui font negatives, on aura - 4* 3"; ce qui donneta la longitude de la Lune corrigée 7*
2 5° o' 46".

E Q UA TI 0 xv A. On corrigera de méme l’anomalie moyenne de la Lune , en y appliquant au
_ réfiultat des dix premieres équations; mais on y ajoutera de plus le double de l’équati0n A (p. 31. `
q'u1_(e prend avec Yanomalie moyennc du Soleil , en changeant les ligne; de cette équation :ainli av
lanomahc moyenne du Soleil ]Of 179 571 on trouvera -4- 6'44"; (deft ce qu’ilfaut ajouter zu {upplém
, du nuzud) le double étant pris avec un ligne contraire , donne 13’ 28" 5. 6[Cf de l’z1n0malie moycgl
aufli Bien que 91 j"! fomme clcs dig pctntes équations , & l’on :1u1al’AN0MA1.1£ conmczéz l0€;i°

'?$46' 52 . CEHC Cq\.111t101I A d1fl`ere 11 peine d'une minute de Véquation annuclle (p. 29) C11 Ch8¤g§$1
di€F·lignes, on p0u1101t donc omettre cette Table de Yéquation A, (ins qu’ile111el`ult$t plus dc 14"

x1. EQUATION
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XI. EQUATION DE L’ORBITE
0U EQUATION DU CENTRE.

ARGUMENT. Anamalie dc la Lune carrigée par le: dix éguarion: , &‘par Péguatian A,
-0, |—l| l-II| |—lll.| |—lV| l—V

éru. | I éccz. I I 6::1. | I 6:c1. I I 6::1. I I 6::1..

KI n. M. >.I|JiE.|1Y;[ M. s.IDiE 0. M. s. DiH. n. M. s.|Di&‘.|u. M.
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16 I 37 iz {Zig 4 I9 37 4;;; ° 39 1,55 l° U 1,13 4 36 ’·° 4:47* 38 35:,;;; Il I 4; $0 $$7 4 Z4 104,28 6 Z 34 1,496 .8 47 x13s4}I jg 4s4 I gl I1. 664 I3 *8 ; ‘*’*’ s1** *“»‘ "* *316 I " 44;‘ "’‘ "* '“ srns; ..44--4;-; 4;p -—s
E1 554153; 43; ;,4;7_°6 6 6 I;376 { 2.9 [,504ZI 40 S; 6 I I7 136;,6:
"° L I 37 $»iI 4 37 u 4»¥6 6 7 43 I·3° 339 LW 4 16 34 LII I no L76$8I1 .1 1 11.6 44138 6 9 136 I 4* LQ,,

my 411 ,,4,4 ,,6 6}, » 2-zrrgrs ;,4744S494;66I°371;7$$93gz,¤¤* ‘ 75,2.1°$‘3°7’.'8 =;=¤9 =5,4e449$$., ,6I¤$4I§.¤$i7=8.,¤74 °46,,,°49*9,',¥2 *4*- *-448 $444iZ $7 'g 6 I3 5 I i if II 3 if 7-I {047- 7-7 ’|' 6,3sS 2-#43074E, 6, , -7
I07-, 457SiI4I0: $$*47 349SI03$7-326 2. I6 I4 5 1 48 ;’Ig 6 15 Egg? 5 50 16 3 44 16 ;·ggc> 2.8 19 ;• I 3
17 I 4I $3 6 I S 36 ,: .-—6 is I9 0:LL 38 ‘L 38 36 ,L Ii .$,344 •4$ $46 77 5 3,6 I7-8 7- 47 19 5,;; S 9 19 3; 6 I43 0,37 Y 44 $3 L7; G3'- $0 SSO 0 I4 I0 7:7 1. 29221z63’6I720$4?0377 00 7..5; .55.°O- ·

7,31,,33_O,3657,1 30258;; 5162.8;’36I750 $390 37-I4’|000' c_

+XI +X +1X +V1Il +VII +VI

a;0u1:z. | | ajoucez. I | apoutcz. | | njoutcz. | | R10!-1¢€1• I | 1101-INI

reur fur le lieu de la Lune. M. Maskelyne obferve méme que dans les Tables manulirites qu’il avues de
M. Mayer , Yéquanion A étoit augmentée de Faqon qu'elle approchoir beaucoup de l’équation annuelle.

Xl. EQUATION DU CENTRE. Avec l'anomalie [OI- 2.0° on trouve (-page 33 ) 30 5o' 57" pour Pé
uation du centre; la difFérence el} 4, 59",ain{i pour 46’ fl" la partie proportionnelle ei} 5' 5.4'*, & `

rellera ;¤ 47, gf', qu‘i1 fauclra ajouter 5 la longitude de la Lune ; mais avant de faire cette addition ,
il ell bon de chercher l'éve&ion.

XII. E vn c T 1 0 N. De la longitude de la Lune corrigée feulement par les dix premieres équations
c'ell-a—dire , de 7I 150 o' 46", on étera la longitude vraie du Soleil 1I l8° jr Lg", le refle {era 5I 2.6°
57' lg"; on en prendra le double III- 1.30 S4! jb", d’oi1 retranchant enfuite Vanornalie de la Lune cor
rigée par les dix premieres équations & par l'équati0n A, c'efl-§—dire ., IOI 2.o° 4G' 51." , on aura 1‘ar
gument de l’éve&ion 1I 3° 7, 44", avec lequel on trouvera dans la Table (page 34) 4)'7-$” &9"
_ pour la partie proportionnelle , ainii 1'on aura 4;' ;4'• ai 6ter de la longitude corrigée ; mais on vient
dvuouver ]°47' jui ajouter pour l’équati0n du centre, il refte ;° ;' 1.9//, qui ajoutées i la l0ng1
cudc corrigée donueut la Loucuvns seam: 1I 2.8° 4, 15·•.
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~ XII. E Q UATION DE LA L U·N E

O U E V E C T I O N.

ABGUMENT DB 1.’EvEcT10N. Double dylance de la Lune au Soleil corrigee, main:
l’arzomalie moyenne de la Lune corrigée.
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XII._V,u114·1·1on. La longitude égaléc dela Lune 7* 18° 4’ 15", dont on 61c la lemgitudc yraic .
du 8011211 1* 7.s° 318", forme 1’argumcn1 dcla variation 6* 0° 0' 47" , avec Icquel on trouvera cnvuon .‘
*1 ZIOI-IIC! (p¤ge 55 ) 8( I0n aura Ia Iongirude vraic dc la Lune dans Ibn orbitc 7* 1.8° 4* 16/1RE DUCTIONIA L'ECLIP‘I']QUl. Lc fupplément du nuaud doir érre d’ab0rd corrigé par 1’équa¤01·1 A ’
(page 3*- ) qu: el} s 44H, ain!] I0n aura if 190 53’ yr"; on 1’aj0u1era avec Ia Iongirudc Vl‘2|€ J6 '
Lune dans Yon orbire, & I0n aura Yargumen; vrai dc Iarirude 5* 17° 58 7”, avec Icquel 0¤il’0¤· ’
V€*¤ _( P¤g¤ 36 ) Iaréduéliun 5I'éclip1ique -4- 30*, & Ia Iongitudc vraic dc In Lune réduitc 5 I’écIIpl1q¤¢ 1 * ° I ’
{era 718446" ( voyez Ia11. II76)

I LA T IT VUE. Avec I'arume11¢ vrai de latitude 5* 1.7° 58/ 7", on rrouvera Ia Iaritudc dc I3 Lu-nc,
%(p¤F¤·36) dif 0° IO' $6", e Ic efl boréale, parce que Pargurnen: ef} moindrc que VI I1g¤¢$I ¢°’''· • I-ATlTUDE._O11 I€Il3IICII€I’3 I3 IOTI Itude du 1* 1,8° ’ 18/, dc I3 lonitude Vra-ic ¢I¢
3g*~¤¤¢ _·*¤¤S *011 0*****6 7fl**·8° 4’ 1_6"; Ic rcgc éranz d0ubIé , {era 0* 0° I. 36*., d`0I1 étant I'argume11¢ V*'*** dId*d ’c nmuc 178relic I

0n¤(P-36)
¢**¤$ *0***f'57 , aégumeqr de Ia {eco;-rele latitude ef 1d ,' L9", avec Icqucl Ia fccondc lautudc I)/’ auilralc. Ile d0n·Ib regrancher de Ia Premiere Iagirude , parcc qu'
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XIII. EQUATION DE LA LUNE
OU VIARIAT ION.

ARGUMENT. Longitude de la Lune égalée par Péquayiori de I”Or£ite 6* par PE1/e&ion,
moins la longitude vraie du Soleil.
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de dénomination diE`érente , & il reflera oa 1c' $7H pour la latitude vraie de la Lune. Si les latitudes
étoient l'une 811'autre ou boréales ou aullrales , il faudroit les ajouter enfemble. ]’ai donné la démon- "

tion de cette équation ( 1175 ); on peut encore remarquer au {ujet de cette Table , qu’elle Ieroit
cut-étre un peu plus exa&e, ii l’0n en faifoit varier les nombres en raifon inverfe du cube de la

diflance du Soleil; dans ce cas , il Paudroit augmcnter cette équanion d”un vingtieme 5 la lin de Dé
cembre,ce qui peut aller 5 If', tout au plus; mais c0mmeNL Mayer ne répondoit pas de ces lati
tudes 5 une minute pres , & qu’0n y trouve méme quelquefois des erreurs de 2. minutes, on peut né
gliger cette petite c01·re&ion , juf`qu’5 ce qu’0n employe dans le calcul de la latitude un plus grand
1101-nbre d'équati0ns, commea fait M. Clairaut dans {es Tables de 1:1 Lune. Au relic M. Mayer aH`ur¢
gue pour les éclipfes, on ne fe trompcra jamais de zo", en fe contentam de l’équation que nous
venous d'expliquer.

Nuurxou. Avec le fupplément du nczud 95 29d 47,, 011 trouvera (p, if ) la Nutatiou — I4-ri 6; 6tant
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LATITUDE DE LA LUNE.

Amcumswr de Larimde , au Longirude vraie de
Ia Lune danxfon Orbizc , pla: lc fupplémem du
Nzud currigé.

La Latitude ek bnrénlc ou fcpccnrrionale dans les
Ex premicrs Iigncs dc Pargumcnr s =Uc eff auitralc
ou méridionale dans lea tix autres.
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II. LATITUDE

nz LA LUNE.

Axcumzur. Double
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de Ia Lune auSoIeiI,
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B.] v. I1v. | 111. In.
dpnc ongore 15*: dg lgiongitudc réd_uitc_, 011 aura la longitude apparente de la Lune réduire i l'E;li
trque , Bt comptée de l'équ1n07:c vrai , 7* 7.8** 4* 51***

_ P.111.u.r..4x¤. Avec l'an0malie 10* 1.0d 47l, on tmuve (p. 37) la parallaxe pour Paris 54' 59*/; avec l

Pargument de l'éV€&iOfl 1* 34 on Z. l’équati0n — 37.'* ( page 37 ); 81 avec l`a;gument de la variation ,__qui ell 5 psu pres 6* 0** , on a l’autre équation -1- all"; aint} la vraie parallaxe e trouvc 54.' 35". Quand `’
21 la parallaxe [ous dautrcs latitudes , j'en ai parlé all`e7. au long (1307). Les patallaxes que M. May¤|' davoit données am {es Tables , étoient plus grancles dc 5" que celles-ci , 8: il les {uppofoit exafles paul; '
léqu;1teur; mais il auroiv fallu y ajouter 4" pour les faire caclrer avec DOS 0l){€l‘V1li0¤$(lj44)}i'a* " `
micux aimé en 6ter 5pour les faire (crvir i la latitude de Paris.

_ D1717.1z111n. ll efl toujours 5 la parallaxe pour Paris , comme 3o’ Font;} 54'56" (1344 ) ; 118116. p0}1\‘ ., `
unc parallaxc de 54* 355 le diametrc l101’il0ntal de la Lune léffl 7.9’ 4Q' ; cnr 54' 56' : 30'0"2 3 54' ’
35"; 7.9' 49H. LHLIgl`l'lGH[3[lO|`| de Cf? dinmetre 5 différentes hautcurs il été Cxpliqué0 ( N90 )•

PA R A L L A X E
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ARALLAXE horizomale dc lalI- FQUATIONI I I- E QUAT I O N
Lune pour Ia Igtitudc dcPa1is. I DE I-A PARALLAXE. | DB LA PAr<A1.1.Axz.
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Lg Mpuyznsur HORAIRB {imple (page ;8 ) qui répond :-1 I0!. 200 47., ell ;o’ 11".La premiere équa
tion pi-ife avec I':-argument dc_l'éve6tion If ;° 8' ell- gz". La fcconde équation prife avec la diftanee
moyenne de la Lune au Soleil 51 1.7° t' qui a fervi 5 former Pargument II , ell + LIL"; ainfi le mou- '
vement horaire vrai {era gozz". Ces Tables du mouvement horaire ont été calculées par M. Maskelyne
181). in

mauun des calculs précédents. La page fuivante comient un exemple figuré pour la difpofition de
tous les caleuls précéclents; ie fuppofe qu'0n peut faire 1'addition ou la fouflraéiion de deux quantités
qui font l‘une {ous l'aI.1t1e , quoiqu'il y en ait d’autres intermédiaires; ainfi j'ai ajouté la premiere ligne
qui comient l’anoma.l1€ moyenne du Soleil avec la cinquneme !If 140 ;’ pour former 1’argument H.
Ceux qui ne ferom pas aH`ez familiers avec nos calculs, en feront quittcs pour éerire plufieurs fois
les mémes quantités , & faire leurs colonnes plus longues , mais la diipoiition Era la méme.
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01e1.. | 6:c1.. | 6rcz.| agcur.

zi

2.1.

26

33
34

37 I6

8-lS.

LI

IO

18

II

10

36 I ajout.

4; Izz

1.6

11 I;

36 1
37 3
34 5

6 2$8
4¤ I31 9

28

1.6

18

33

10

1z

18
20

4I34

II

2.2.

35 26

|o_________,_;___ _ 1.1|4z |1.1 |1.1 I4: X1. I X. IIX. IVI11.j VII. I V1. I I§;IEIE`I_EI2Iaj., V *1 V III ai. colonnes fom diH’ére11ta.

Di@of:i¤n du calcul de wu: le: Argument: 0 de mute: le: Equation:.
Anorn. moy. du Soleil. 10 17 ;7
Lung. moy. dc la Lune. 7 1.;
Long. vraic du Soleil. I 7-8

DIG. moy. de Ia L. auS. 5 17
Double diftanc:. 11 1.4

Argumcntll. 10 11.
Argument] I I. 1 6
Anom. moy. de la L. 10 1.1
Argument V. U 2 1;
Argumenr VI. 10 1;
4rgument _Y I I I. 0 3

4 49 7 2; 4 49 Long. dc la Lune. Eq. armuel1c(p. Z9) * 7’ 1.;//
3 18 9 4 0 7-6 Apogée delaLuue. Equat. 11. ({1.30) . . . . ..I+ 0/ 40//
¤ 11 ¤¤ 11 4 =3A¤¤¤¤·¤¤¤1=¤¤¢· E‘!HiE‘I}}· SHS? ` 2 QZ

A1gurnen;X. 7 g 57

10 11. 0

11 1.0 56
9 2.9 47
{ 24 51.

11 I9 44
0 18 40

. ;i

in-gumencll. V,gg; Ts. f 1 10
Argumemlv. Equn, v1, (p.31) - 1 4
Supplém. du. Nczud. Equat. Vll. (p.3I) . . . · - +0 28
Argum.dc Latitude. Equat. VliI.(p.31) . . . . . + 0 1.
Doub.de1arg.de1ar. Equu, ix. (p.3I) . . . . .+0, 3
Argument V1!. Equat. X. (p. 31) . . . . . +1. 57

LiLE·°"g·d“s°'°“* s¤mm¤• ....... - 9 1; -1-5 16
ll 1.7 $0 Argument IX. + i 10

II 5 ,5 _g · _ - v M ‘ 4 T01‘A1.deadixp.Eq. - 4 3 Lomme dn; "°° qua ` *3 1'gEq“"' A· (P' 32) Parallaxeh0ri10ntale(p. 37) $4* 39 Oflgih C ZLLH18 CON'ls O 4 IO 10 A‘'.
. 7 .sZ||0l|'|, (0]* é . • Z if}. de la Lau S. corr. { 1.6 $7 18 7 1.8 4 Iilongkudc rggaféeEq“d°m(P' 37) { 3Double dimnce. 11 7.; $4 36

1An0malic eonigée. 10 7.0 46 sz
A,gumU4[ de l.évE&_ ——l 3--7 44
E·1· dy C€¤U'¢ (P- 33) + 3 47 Q L€"°**°¤(P· 34) — 0 4; 34
Longitude égaléc. 7 wi
V¤·*¤=*¤¤ <P· sw —•— r
|_Ong_ym|c dnn9yO|.b_ 7 18 4 I6
ikéduumn (p 36) .4. 3Q
Nu1azi0n(p.1g) ._ li

Longlr. appar. rédulre. 7 1.8 4 31

. +1.8
6 0 0 47 A1-gumenr dela Var

. . i { + 6 44 Equab Adu Nami liarallaiaewpgrae dcJu.u1}ep3url;;r;.;;}3Yl]‘I;;..$3 sl Ncud w"igé· agar. ozn nque c 5;:,,3,5 (3
7 1.8 4 16 L0ng.vr. dc la Lune. Lcgar. conihnt. -+ :.617
g 2.7 58 7AfLll'|'ICl'\El

5AI• _@;__ 6 0 0 48 Di .de1q‘L. au S. Lugar. du dlametre horifonral. 30]
I ° ° ' 36D°“*"°‘*'“*¤°°-. Diamctrchorifonral .1.1;.1...11.. zw4$": 6 1. 3 7.9 Arg.dcIa II. lam:. · 

*11.**__¤° |°' S6"La1h.b0réal¢(p.36) Mom, ho.-, {imple (P, SB) 30
F9 ll.La:. aufhalc. Equ, ]. ||']° 7*, . , . , . . • ·· SY

O ]'O F]_at_y,,;C boréahl Equ, ll. g 27 1 . . . . . . . .+4j
Mouvcmcnrhoralrcvrai. . · · 3c>*=¢-"
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CATALOGUE des Ajenjiam droits: df D!clina%ns mqrennes des quarre cen;
principales Ewiles, pour Ie commencement de 17g_0.

(Aflron. fondam; p. 2;;. Voycz Part. 468 ).

E' A_/kenfion dr. Dlclinai/Em
Nom: deg prajfg C1Ler-I R may. en I75o. may. m 17go.

tre: qu: lc: ddignent. I cg

1 dc Pégafc, Algenib. .
Ii Pailc du T0ucan.. . 4

B 2112 queue dc l'Hydre. 3
ag la tétc du Phénix. . . I -3
A a Yaile du Phénix. . . . 5

B dos du Toucan , prér. 4
B dos du Toucan , jhiv. 4
J` 5 Pépaule d’A¤dr0m. 3
¤ fur la pair. dc Cafliop. 3
A ou queue de la Balcinc Z

n fur lc bu:. duP!1énix. $-6
A de 1'Hydrc fur lc nuagc 5- 6
1 5 la ccinr. de Cafliop. 3
¤ de la p. Ourfe. Paluire 1- 3
B i la cui{l`c du Phénix. . 3

Bfur la ccint. d’Andr. 7

¤ fur la queue dc 1aBal. 3-4
J~ genou de Cafliopée. . 3
O fur la queue de la Bal. 3• 4
1 i Paile duPhénix.. . . 3- 4
J` fur le b€1c.duPhénix. • 4
¤ de l’Eridan , Achernan i
• iambe de Caffiopée. . . 3
zdu triangle borézd. . . $-4
1 1-. Primaflella arieris. 4

A 1-. come précédente. . 3- 4
x de l’E;1dan. . . . . . 4
1 euiffe d'Andr0made. . 2
q )( . ncud du Lien. . . J
¤del'Hydre. . . . . . Z. 3
¤ Y. corne fuivanre. . . 3

A du triangle b0réal. . . 4
1 du triangle boréal. . . 4
• chemgeanrc de|aBa1eine var.
J` ncud de 1’l-{ydre. . . . 4 .$
xncud dc1’Hydre. . » . 6
Jjoue de la Baleine. . . §
e poitrine de la Baleine. Q
yioue de lz Ba1eine• . . 3
In boréale du Lys. . . . -4
l'auRra1e du Lys. • . . 4

F de l’Hydre. . . . . -16vépaule de Perfée. . • 3 `
|de1Erid1¤. . . . • · 3
F michairede la Baleine 2
Ade Perfée , Algal. . . z

¤duF0ur¤eau. . . . . . ].4 '
{ de 1Eridan. . • . . . 3
4 ceinnuxe dePerfée. . . z

. de l'Eridan. . . . . . 3
a` 1 la cui!Te de Perfée. . 3
L des Pléiades , Elcflra. i. 6
a de l‘Erid¤¤. ..... 3
s ¤hke des Plé. Alcyonz 3
f d¤P.léiades , Atlas. . i. 6
{pied 6ePerfée. . . . . 3

—

D. M. si| D. M. S.
0 5 $r,6 1347 ;8,1B
I 4; 13,7 65 zo 42.,6A
3 3 °·3 78 39 48.1-A
3 Z8 1-8 4; $9 s=.4A
4 49 16,9 {O II I8,9A

4 $9 44-7 64 Z0 18-7A
4 $9 57--3 64 Z0 45.7A
6 go II,9 7.9 7.9 2;,03
637 4.¤ Si 9 4;.3B
7 47 29.8 ¥9 7-I 47-OA

8 039,658 4930 A
9 $7 $05 76 17 I7»7·A

I0 27 16,3 $9 7.1 7.;,9B
Ig 40 $6,0 87 $8 2,4.13
I3 43 U--8 48 3 4I-SA
I3 $7 0.4 34 ¥7 !7.BB
I4 O 14,1 II 30 46,7A
I7 7-S 13.058 ii 37-.415
17 $3 17,7. 9 2.8 47,9A
19 7.:. io,7 4436 18,4A

10 Iz 6,6 $0 27. 40,0A
7.2 g 4;,8 $8 30 $0,$A
7.4 10 7.;,7. 67. 7.$ 7.6,7.B
24 4; zg,4 28 Ll I,4B
7-4 $7 43-X IB 3 37-SB
’·$ I3 3·.I I9 3434.1]}
26 33 Z6.3 $7- $i 47-.9A
Z7 9 $3.7- 4¥ 7 I.6B
3-7 17 $.4 I 33 49.0B
ZZ 43 23.6 6*- 47 34.3A
28 17 g,z|7.2 16 7,1.13
7.8 41 12,9 33 47 ]I,2B
30 37 $8,2 32 40 39,0B
3I 4057-.1 4 7 Z7.3A
34 7.0 $6,0 69 43 6,0A
3$ 7-4 49.0 74 46 47.2A

"36 4° 33.¤I 0 45 4s.zA
36 57. 7.4,; I2 $6 49,7A
37 31 ;$.4 = ¤¤ 7.611
_38 rs 39.7 =8 1133-IB
38 49 4$.1- F-6 H- 47.7B
39 7.6 g8,0|80 11 47.,0A
41 47. $3.c 51 30 18.813
47. 11 5;,3 41 19 4.4A
41 18 ;4.¤ 3 5 36.38
4; 0 0,73958 20,0B
4$ 1-2 0.0 19 $9 10.7A
4; 5; 47.,0 9 41 $0,0A
46 39 1.$.4 48 S6 $1.01%
$0 17 33,6 10 19 10,2A
gt 1831.9 46 $7 44,6B

$2 31 7.9 7-3 1B$$.9B
$2 49 31.5 103730.11%
53 10 0.4 *-3 *8 39.6B
$3 3$ 7.9 1-3 16 1-.6B
34 37 1,8 3I 7 $,4B

Nom: de: Etoile: 6* Let- §
rres gui les dMgncnr, 3

fde1’Eridan. . . • . . 4
u genou de Perfée. . . 3
Adu Réticule. . . . . . 4
ldel’Eridan. . . . . . 4.$
1de1'Eridzn. . . . . . 3

1 Hur le ccur de 1’Hyd1c 3.4
• de1’Eridan. . . . . . 4
1 *0*. ncz du Taureau. . 3
§de1’Eridan. • . . . .3.4
J*‘0’.précédente.. . . . 3-4

J‘“¤’. fuivante.. . . . . 4
¤ du Réticule. . . . . . 3-4
s `¤'. all boréal du T. . 3
¤`¤’. Aldebaram. . . . I

J*du cifeau du Sculpt. . 4.$
vdc l’Eridan. . . » . . 3.4
la 5a' de 1’Eridan. . . . 3.4
4 de laD0rade. . . . . 3
la i4' de l'Etida¤. . . . 3
1* fur la mont. de la Tab. 6

.duTaureau. . . . . . 4.$
pdel'Eridan. . . . . . 3
4 du Cocher. La Chevrc. 1

B d’Ori0n. Rigcl. . · . .| IA V. come bor. du T.. 2

yépaule d'O1i0n. . . . 7
»furl’épée d’Ori0n. . . 3
Aau ventte du Lievte. . 3. 4
.M`ur le baudrier d'Ori0n 2

edu Lievre,la plus belle 3
{V. fur la corne auf}. 3

1 fur l’épée d’0ri0n. . .l3. 4. furle baudrier d'Ori0n 2

{ fur le baudrier d’Ori0n| 2¤ de la Colnmbe. . . . 2

Bde la Dorade. . . . .[3.4
1au pied du Liévre. . . 3-4
1. au genou d’Orl0n. . . 2.3
J` au pied du Liévre. . _. 3. 4
AduC0cher.. . . . . . 7..3
z épaule orient. d'Ori0n 1

Bdela C0l0mbe.. . . . 3
G5 la main du Cocher. . 3
¤ ¤.pied deCafl01·. . . 3.4
lupled de Pollux. . . . . 3. 4
.dela Dorade. . . . . $.6

gdu grand Chien. .,. . 2.3
A du grand Chien. . . . 2 .3
rrarneau de la Colombe 4
¤ du vailTeau , Canobu:. I
1 T . iambe de Pollux. . 2.3
r N. genou de Caflor. . 3
pdu vaifl. fur le gouv. 3
a du grand chien Syrius I

Ajicnfian. dr. Déclinawn
m0_y,rn 1730. mcy. en 17$0.

¤. M. s. I0. 1.1...
S4 50 46.7 38 1-; $4.24
SS

17 21.; 39 ii 4;.68 is 17 44.9 6i 3S 5 -°A
5546 11,8 7.$ 22 8,0A]
16 as $0.9 14 14 18.84

$7 5152,0 74 $9 $4.4-A
S9 SS *-3-9 7 3° '·4·3A
, 61 7.3 53,7 1$ 0 8,33:
62 6 $1,7 14 2$ 24.44:
62 8 13,316 $6 4,5Bf

67. 7.; 43,0 16 $0 34,42:
61- 49 1;.; 6; 6 12-641
63 30 40,0 18 36 13,3Bi
6$ 24 2.$1$$9 ;.8B|
6s 48 6.0 4$ 30 9.$A?

66 7.7 43,831 5 7.7.,9.41166 41 1-0.4 14 48 40.74..
67 9 M.- $5 se. 1$.sAjlfz 33 9,7 7:0 10 14.$A.]

ou 50 4,0 80 46 14.9AH *
77. 2 43,8zt 125,41%I73 $3 4$.6 $ 2$ 47.6-il
74 33 $3.1 4$ 4-1 41.13
7$ 38 10,0 8 30 3$.$A
77 37 26.$ 28 22 7,9B

77 $6 1.1 6 $'-WE
77 58 46,1 2 38 $6,0A

79 2 10,0 20 58 39,8A 79 48 $1,3 0 30 18,5A
I 80 25 50,9 18 1 16,6A,
80 40 4¤.$ 20 $7 $s.6B
80 48 16,5 6 5 41,8A
80 $3 10,4 1 7.3 0,6A
823 2 34,3 2 $47.8A
82 39 12,7 34 13 21,2A
82 $7. 23,9 62 3928.0A.

-8 045, 7.7.-32 $5,6A 3 3888 50.9 46 39.$A
85 8 46,8 20 5; 12,9A
8$ 17 $$.6 44 S3 *8-88
8$ 24 41-4 7 ‘°;{‘£8
8; 37. 31,5 ;$ $1- 39·3A
8; 40 6,2 37 953-13
B9 56 40,0 22 3; 14.'·B
9; 57 zr,7 22 36 $7.$B
92 35 34,2 68 47 UVA

9 58 8.9A 5; ? {22$Q, 1 ,1 8,sA
93 I4 36,6 l9 34.6A
94 36 6,0 $2 34- 4.16A
,5 43 50,; 16 35 19.5B
97 8 6,0Zf Il L7SBI97 3( 44,7 42 $9 2-$>ZA
98 32 2,0[16 7.3 3$,1A

rdLlVIllH; aubasde lap. 3·4|1°° $6 °1"l$° 19 16·°A lzdu chevalet des Peint.3.4 1°1 7-4 1-7-° 61 4° 38-6A



QAT ALOGUE des A_#erg_/im: drains Déc/inawns mgyennes des quatre cent

H Norm de: Eroilesfr Ler
crrs gui lc: dgigncnr.

•du grand Chien. . . .
{des F!. gcnou dc Ca&0r
bdu grand Chien. . .
1 du grand Chien. . . .

’ rdu grand Chien. . . .

pfiflfipd/63 Et0i[€S,p0Mf [6 C0mm€I2C677Z€HZ' df 17SO.
(Aihcn. fondam. p. 2 3 3. Voycz Part. 468 ).

51 d,._ D' [‘ * '"0c Q A_/Eenjion dr. Déclinai/`rr 0; l,;£f,;s°_'m0yi,:i?;q_ |Nom: dc: Emilcsivler- S mo_y.en 1750. may. en 17go, ·§

tres guile: deffignmr. 3* i_; . . - E D. M.si D- M- S§ l D, M, s_ Ln; M._s.
-!€" *5 VII'? S? ?€*§’.}I:·d¤V¤iff¤¤¤- -··· ·|T|[i.? .3. ‘E·$Ii*§ E {W'}
101. 1s 46,1 W 54- 4°·3¤
lor. 56 16,8 27 35 4LUA

; |104 gg 27,1 26 0 $2.65
.1*11. cuiffe deP011ux. . 3 IO6 17 7·§»¥ zz zi 7.63

.§.duvaiIIZ ilapoupe. . g W7 4 4S»6 36 39 43»6A
pdu pe;i:Chien. . . . 3 mg Z3 44»2 8 46 7-LGB
·dugrand Chien. . . z mg 33 4,3 *-8 49 S6»$A
rdu PoitT0n volanr. . . 5 IO9 5 I9.7 67 29 $6,lA
:1I:é:edeCail0r. . * 1.; {O9 $9 0.8 Sz 7-4 36,OB
,du Vaiffeau. . . . . · 3 [I0 I9 4i.9 42 48 2S,$A
.dupe:Chien.Pr0cyan• 1.z UI 37- $7.2 $ $0 42.2B
Venue dc1aLic0rnc..· 4 U2 I9 ZL2 8 S9 7.4A
311. rére de Pollux.. . 2..; U2 29 38r2 Z8 36 22»7B
gduVaiffeau. . . . . . 3.4 U4 4T 47»2 Z4 IS °»$A
aduVaifl'eau. . . . . . 4 US $4 2744 39 S6 37.0A
gduVaii`{`eau. . . . • . 2, Us 47- 4»6 39 X8 39»7·A
,duVai{i`eau. . . . . . g.4 U9 T3 2614 LZ 36 3»7A
yduVaiITeau.. . . . . L [7-0 7-7 Z8}! 46 36 34»$A
w.1>aea¤¤nm1 .... 3,4 no 44 3.9 9 $6 9.<>B

P. duVai[l`cau. . . . . . 2..; I24 20 22.1 78 42 $0.9A
*.du·cmé1e¤¤ ..... 5 1:6 8 38,2 76 7 1=-,1A
{7**5. Ane baréal.. . . . 4 77-7 U 38.8 7-7- 20 $9,0B

44*6. An: auliral. . . . 4 I27 36 39.9 l9 3 22.6B
{¤furlemil.duVaiH;cau.| 4 |1z8 17 0,0|$2 2 30,1A
g[.rfur1emi1.duVaiiTeau. 7..; I29 27 5.6 $3 48 0.9A `
if. dela grande Ou1|e·• · 3 T30 29 $6 49 ° 7-153 4
; de1’Hydre. . . · . . 4..5 *3031- U17 6 ig ’4:°B I4e’¤.furla Serre. · » . 5 U! U 40.0 H 4 37>0B
.4.1. mn-1.0..-r¤.. .4 131 36 21.6 48 7 =6·7B F3}:duPoiBn v0lant· . . 5 U4 36 46.8 67-7-4 8.8A ‘`
;.dnVai{Icau.. . . . . 1-.3 U4 47- I7.3 4* 76 4JA
GduVaifiZ fur lesfioru. 4.5 I36 S 2.8 7Y 37 BSA `
A duVaiH. furles rames I I]7 ZS 22,2 68 4¥ 7-4.7A

. duVaif{`eau,furlem5: ; B7 36 $.7 $8 I4 7.0A
xduVai((eau,furlern$: 1.; I]8 37 $3.7 $3 77 °.3A
..¤.urd¤1·1~1yd.e. . . z. 138 49 39.8 7 3i ¤.9A
odela grande Ourfe. . 3 138 $9 36.8 $7- 47 $$»0B
.fur|cpied pr.duLi0n 4 I4! S6 43.0 II I 3•3B

gdel'O&an:. . . . . . 5.6 I42 2 $0.0 84 37 7·$.3A l'1&m\du

. ljon. . . . g 141. 54 $.0 7-4 $4 39.6B ,.a1.¤é¤¤ du Lion. . . ; 144 37 1 .8 1-7 10 14.93 `
•duVaiH· furlesrameg. 3 145 I7. 40,5 6] if 5,2A `f,duVaifleauurlemi:. 3.4 147 1 $2.7 $3 7-3 NJA
.fur1ecouduLio¤.. . g 148 14 51,7. 17 53 21,5B d
qccur u Lion, Regulu: 1 148 45 7.1,7 1; 10 51,8B digzueou u Lon. . • . g 150 40 51.,4 L4 39 8,4B
yaucou du Lion. . . . 3 151 37. 3,0 1.1 5 50,63 l..fures ramen duVaifR 3.4 151 56 47,8 68 48 4,7A
lfurles ramen duVaHE 4.5 154 50 59,6 72 45 47,1A di
,furleven:reuL0n.. 4 154 54 17,1 10 55 15,6B duVaiffeaup.. . . . . 3.4 155 47 57,5 60 1.4 :.0,6A
edu Vaiffeau. . . . . . 1..; 158 31 6,4 6
35 n,8A .duVa111cau. . . . . .|1. 158 51 30,1 54 1.1. 37,7A

1-···<¤·=··é1-<»·=· ·· - · 1-6 {Z? *3 *2 Q? ii 2;*%*;
..Age iarande Ourfe. • Z g:’6 :gI6! 4 I4 IS8 263A ¤ea0upe.....· "
4 de la grande Ourfe. . L EE! img
.de1’O&an:. . . . . . 6 Ig? 4 U17
J*cuilTeduLi0n.. . . , 7--3 I 7 I2 z4’° '16 47 6ZB er...·1.a¤...1..1.1..11. . . 3 *67 ‘ ‘4·' 3 ’

d pH dr d bl 4 I69 $8 $7.6 7-7 S 47-14A ae ye, ou e.. •$l I I 3Ozg3;°A Qfur la queue de 1’Hyd. Q i.
aaupieddu Cen:au1·e.. 3-4 In 7 SI'; gg ;;’;A ¤duCamélé0n. . . . . 6 UI 47 Z2"; 3’I 8 IOOB n$?..queueduLi01·1. . . z *74 4 I .1 Y i =
B p1111.ailebo.delaVierge 3 *74 7-7 3.4 3 ° 7217ydela grande Ourfe... 7- [77 8 713 77 7 ’7B
. a..c.¤.é1é¤¤. . . . . s *76 54 ZW 76 49 43·°A
.,4.. c.me1é¤¤ ..... $.6 *78 4 3·7 77 7 ‘*7·BA
A a..c.mé1é.¤ ..... 6 178 45 38.7 73 78 34-84
7. 178 2 77.1 49 19 39.0A Jdu Cenraure. . . . . .3 7
6 4bec duC0rbeau. . . . 4 178 73 3410 73 zo 7* A

• 5 latéte d4C0rbea1; -4 779 79 4717 H I 4[’6A 77
(du Centaure. · • • • 4 W9 40 47’6 70 7ggllg ..1.1. cmax. ..... 3 78° 3° 37·4 77 " ‘ ·‘
Jde la grande Ourfe. . 3 78° 43 47-4 777 77*126 yil'ai1e pr.du Corbeau 3 I8° 44 461° I -9 {OJ
Adu Caméléohi . . . 7 *87 4 79*7 77 77 I8'7‘/7

..¤11.aile auftraie. . . . 3.4 787 46 49.g ° 43 361075.a.1ac...1x .... .. 4 78*- °48· 79 I ‘°·°*°·
qaupied de la Cr0ix.. 1 783 73 $614 67 *7 47*417
a*duC0rbeau,ailefuiv. $-4 784 74 37-1° 77 7 77*6A

1 dc ]aCr0ix,au f0m1nc: 2 784 7-2 0.7- 77 47- 471ggydela Mouche pr. aile. 4 784 28 38.9 7° 44 7Z’
A Adu Corbeau, au pied- 3 787 79 3414 "' ° 86*7
A ¤delaM0uche. . . . . 3-4 787 38 4318 67 47 I7’gyduCentaure. . . . . 7--3 786 77 7716 47 34 77* A
y111!.§la eeint. dela V- 3 787 77 818 ° 4 7'°•°A
Aréze delaMo11¢he. . . 3.4 187 48 5$.7 66 44 4.7-A
nbras fuiv. de la.Croix. 2 788 79 47.4 78 79 617A
. de la grande Ourfe. . 2 790 44 317 77 79 8819}:*
4 J*ila ceint. de la Vierge 3 790 47 19.7 4 47 49.41.
c.....d.c1...1..11.. . 3 191 4 17,5 $9 40 =7.9B‘
J‘aile fuiv. de la Mouc. 4 191 22 27.4 70 77 37.7A
. ailebor. dela Vierge.. 3 192 27 $1.3 12 -18 37.03
0&l’aile aut}. de la V. 3.4 194 17 28.9 4 77 44.914
151: queue dc l’Hydr¢. 3 I96 1-0 49,i 7-I i° 4°»$A
I il’épaulc du Ccntaurc 3 I96 J9 30J 37 *3 $•’·A
qdcla Vierge, l’Epi... 1.1. I98 0 $4.4 9 $0 $0»4A
{dela gra¤deOurfc. . . Z 198 1-6 49,7 $6 I4 I7·9B
Qilaceint. de l1Vierge g 1-00 1-9 ;;,1- 0 4! 1-9.fB}
• auvcnr. du Cenuure. 1.; I0! Q $7,4 $1- T0 $4JA
- fur le qoe du Cemaurc|';.4|1-03 39 1-8,8|40 1-S 4894
pfurledoa duCcntaure 3.4 203 40 9.9 4i U $8r°A
ghln zéce duCentaurc. 4. 1.03 4f 49,I 33 U 1-5*-9A
kéla tétedu Centaurc. 4.; 1.04. 2.1. 7.7,0 ji 44 3*-7A

demi. de la gr.Ourfc L 1.04 1-f 0,8 $0 34 ¤¤·¤¤

C A T A L O G U E



CATALOGUE de: AfEen_/Ions droim é Dfclinai/Bn; mcymnes des quatre cen:
principales Etoile: , pour le commencemem de 17;0.

Nom: des Etoile: C? Lat

tres qui lcs dejfgnenr.

{ fur lc chcval du Cen:.
• 1 la cuiffe du Bouvicr.

(Aflron. fundam. p. 233. V0ycz1’art. 468.)

El Ajkcnjipn dy-_ Dlclinaijbn
§_ moy.m1750, m0y.cn I7g0.

TID- M. s.|¤. M. s.

3 IZOS 1 10,9 46 1. ;7,8A; zo; 4{ 3;,3 {9 39 46,6p
p§laiambeduCcn:aurc. L1 LOG 36 43.6 $9 9 °·°A
»d¤1·0a.m ...... 1 z¤7 ;¤ =8.¤ 8= 19 9.7A
;0i1’épau.1eduCcn:aure 3 7-08 I 4·$ 37 7 3Z·’·A
qfurla queue du Drag. 3 7-09 7-4 7-770 6$ 34 3953
'» aupicd delaVicrgc.. 4 7-09 S4 0»¥ 9 7 NJA
*4 E11aqucueduI.cup.. . 4 7-70 $7- $9,7 44 $3 NJA
'¤duB¤uvicr, Arflurux 7 7-77 3 $9.0 7·° Z9 $9sZB
'AaupieddelaVicrgc.- 4 7-77 74 27,7 Iz H 7*3~‘7f
Au fur 1eb0ucl.duCen1. 2--; 7-74 S6 77-.7 47 Z 7-9»7A
iy5.l’ép;u1e du B0_uvier· 3 7-75 79 53.0 39 7*4 $°·$B
74du Ccmpas. . . · · · 3-4 7-77 39 $0-9 6; 77 47=9A

'4duCcnuurc,précéd. 4 115 47- 36 59 47 73.7A kaupicd du Ccntaurch L 7-75_47·_} J6 $9 47 7»$A
‘.a¤ aca du1.¤u .. . . 3 116 M 48.9 46 77 39·7A E:‘;...;a¤1-1.113.--1-1-1. . 3 M7 ¤8 rm 74 48 SMB
'•§1acui[I`cduB0uvicr·· 3 7-78 37 7»6 Z8 8 37»7B
f..L=B¤m¤ gun-.1 .... #--3 M9 16 =3,¤ 74 S9 8.3A
;paupiedduL0up. . . . 3 770 34 77-Q 4* 6 73·8A
-`x5lamainduCc¤taurc. 3 7-7-0 4S 77-.3 47 4 4$>3A `
-1-5lacuif{cduL0up... 4 7-7-7- 3 4},4 46 7- $7.7A
·yilaSer1=edu¤L. . . . 3-4 7-7-7- 72 37.7 7-4 76 50.0A
Adelape1i¢e0urfe.. . 3 777- 55 $$,0 75 70 57.7B
§i1a:é1ed.uB0uvier.. 3 77-3 7 55.9 47 7-Z 78.777
`y duTrianglcau{lra1... 3.4 7-74 0 9.9 67 43 3°·7A
1-: Bamn |.¤.é.1.. --3 us S; sr.9 8 76 =8.7A
‘J·épau1eduI.0up....· 3-4 776 76 7.0 39 43 9-7A
‘J*épau1eduB0uvier. . . 3 77-6 77 73.0 34 75 43.7B
7. furleve¤1reduL0up.. 3-4 776 77 7-5.6 43 45 55.5A
`·y de1apc:.Ourfc,préc. 4 77-9 Z1 774,0 77- 43 56.95
`y§l'épaulc duLoup... 3 1-79 38 42.,1 40 78 4.7A

I1a\aqueueduDrag0n. 3-4 779 50 57.6 59 57 0.777
”yde1apcr,OurI'c,t`uiv. ] 730 79 $$,0 77- 43 7-7.977
yffurlc Bamn horéal. 4 7-30 23 4i,z 73 $6 7.0A
4*111 c0uduScrpcnr.. . 3 7.30 4; 8,6 II 2; 37-,3B
'.de1aC0ur0nne|·-or. . 1..3 zgt I 37,; z7 34 zl,$B
7.au eoudu Serpenc. .. 2.3 z3r. $9 41,4 7 13 54-.3B
pduTrianglc auflyal. . 3 1.33 2.0 44,1 51 37 37-.0A
Aauwu duSgrpcnr... 3 233 39 g1,8|16 13 2.0,0B

pduserpgnr .... . . 4 IL34 8 59,0 1. 38 39,1A. aucou u Serpent". 3.4- 1.34 3; 30,( { 1f 0,6B
lg au piedduut. . . . . .1. 1.35 zz 41,3 1.8 1.7 32,7A
{..1ufron:du11L ..... 3.4 13; 56 4;,; 1.; 1.1. 13,9A
·,aucou duSerpenr. . . 3 |1.36 13 $3,4 16 1.9 43,$B
J~1ufron:du¤L. . . . . 3 1.36 1.3 $8,7 11 $3 14,3A
¢aufr0ntdu77L. . . .. L 1,17 44 11,1 19 $ $1,9A
.1ufron: du "L. . . . . 4 139 1$ 4,3 18 47 17,0A

Ye ilaqueuedubngon. 3.4 139 18 3:,7 $9 14 1.3,8B
[.ri11maind'0ph1u¢u1. 3 |1.4o 19 0,$ 3 1 4$,4A
A11 Main d'Opl·.iucus.| 3 1.41 16 $0,$ 4 3 36,BA
f.11LpresduCceur. . . . 3.4 1.41 30 39,1. 1.4 $7 $9,1A
yaubn-as d’Hcrcule. . . 3 14: 43 1.6,7 19 4; 31.,zB
ing!-\§:0rpi0n , Antares I 243 gl $$,1 li SI 6,$A
_A: lépau.lcdHcrcu1c.. 3 1.44 $1 1-5.4 7-7- 3 70.7B

57 AjZ·en_[i0n dr. Déclina%n
Nom: de:E1oile: (:•Ler— a may. cn 17$0, may. cn 17;0.
rrr: gui les def/Zgnenr. g

TID. M. s.I D. M. s.

r 777. prés du Cmur. . . .
.. i 11 queue du Dragon.
4 du Triangle auftral. . .
{au genou d'OpI1iucus.
g fur le céré d'Hcrcule..

• 777.. fur lc prem. Nm11d..
.1 fur les reins d'Hercules
y.77L. D.1r Ie fecond Nmud.
{ ¤L. {ur lc rroif. Nmud.
;del’Au1c1furle f0ycr..
e de1’Au1elfur le foyer.
. fur le c6:é d‘Hcrcu1e..
.111. fur le 4°. Nmud...
.. zugenou d’Ophiucus.
zi la rére d’He1cu1e. . .

y de 1‘Aucei fur le foyer.
A de l’Au1cl fur le foyer.
J` i l’épau1e d’I-Iercule. .
6 au pied d’Ophiucus.. .
J` de l’Autel fur lc foyer.
z del’Au1elf'urle milieu
.. "L. fur le Dard.. . . .
A 1.;, fur le Dard.. . . .
0 ML. fur le cinq. Nmud..
» 5 la queue du Paon. . .

¤ A la tére d‘Ophiucus..
{Lmil du Dragon. . . .
1. m_. fur le fept. Nc.ud..
1 HL. fur lc fixierneNc:ud
A i l'épaule d'Ophiucus.

y i Pépaule d’Opl1iucus
I. fur le bras d’Hercule..
{ i la queue du Serpent.
0 au genou d’Hercule. .
y +>. précédente. . . .

3.4 24$ $ gl,4 77 40 lI,ZA
$-4 =4S 9 47-.3 67 i 6.SB
1..3 1,4; 37 11,4 68 31 1.z,$A
1..37.4f SI 18,7 IO 1 I4,IA
3-4 147 S8 ;.i 37- 4 10.7-B

; 1.48 go 19,1. 3; 48 ;9,zA
3-4 148 $4 $6.7 $9 7-4 49.75
2 148 44 $6.s sv as r7.aA
3 149 ii 49.4 47 $4 <>.8A
4 ·¤-49 36 4;.4 $5 33 37-04

4 149 ;6 1B,¤ $1. 44 1;,1.4
3 151 40 49.s $7 78 45.43

3-4 7-53 34 37-·6 47- 51 38.71*
1-3 154 0 56.0 75 13 15.9A
1-3 155 49 46.5 74 47 46.4B

3.4~1.$6 6 1.4,0 $6 6 18,5A
3-4 -56 8 48.; 55 75 76.114
3 1.$6 1.6 31.,$ 15 9 8,1B
3 7-56 40 73.8 7-4 4} 77.1A

3-4 157 9 75.3 60 16 1.3A
; 158 8 -5.4 49 aB 3r.K

3-4 1577 17 1.0 37 ; 55.4A
6 18

1..3 1.59 9 59,3 35§,0A 1.3 1.59 50 $1,6 41 4 1.3,1.A
4 160 19 9,8 64 33 1.6,1A

1..3 1.60 $0 3,1 11. 4; 49,..5
3 *-6* U ZJ- il 2-9 49,83

1.,3 16,1 X8 18,138 51. 14,4A

3 26*- 3F $7,g 39 $9 49,<>A 3 #-6*- 46 $4, 4 41 4z,;B
3 *-63 $0 376 1- 49 30,1-B

6ro 68

34 :.4 ,27 5g 7,4B 4 366 49 zz,4 3 3 <3,7A
; Z66 ss 11.937 17 17,413
4 *-67 ii $$-6 *-9 33 4*-7**

,». rumm. ..... 3.4 167 1.6 zu 36 33 s¤»8A
y**.i1a:ércduDrag0¤ 3 7-67 4¥ $96 i! JI 4*-BB
,.+>.furl‘arc du S. . . 4- *-69 42 I8-I U S $3.9R
I *1. oupdu Téle[c0pe.. 4 *-70 i0 46-* J6 48 U-7A
4***.51: main. . . , . 3 .7-7I I4 3$,8 19 $4 |$-4A

• ->+.fur1’arc du S. . .° 3 27i S] 46-6i34 7-8 X7-9A
•?1‘11queueduSerpen:.|3.4 1-72 { 48-II 7- S6 *-8-$4
qdu Té1c|'c0pe.. . . . .
71*1. fur Parc du S. . . .

{ au pied du Paon. . . .

;l¢Lyrc. . • . . .. .
, *1. I'ur la Hechc du S. .
, >». fur Vépaulc du S. .
A du lofangc dc la Lyre..
Edu Serpent , précéd. .

J*deI1I.yre. . . . . . .
g+-1. fur le bras du$. . .
• i la queue de l'Aigle. .
·;dc1aLyre... . . • 
•*1.i1a1E1:e duS.. . .

3.4 1.71 6 15,5 46 4 16,7A
3 7-73 8 ILS *-5 Zi $4.9A

4.5 273 15 49,7 71 ;5 18,8A
I *-77 7 4.2 38 34 *-48

3,4 1.77 30 3;,I 1.7 I3 9,8A
1..; 1.79 56 19,0 1.6 34 48,gA
I"; 180 11 44.6 $3 $ *-6-6B
4 180 56 51,8 3 $4 6,gB

3 181 16. 33,8 36 ;5 $1,iB
3 1.31 40 l§,; 50 11 ;z,0A

3.4 1.81. 4 15,0 I4 44 58,015
3 181 1.] §l,§ 31 II 51.,iB
4 1.8}. if zl,6 ll 4 57,6A



bATALOGUE des A_/Zenjions droites é' Dfclinaj/Zms mzyennes des quatre cen:
princqmles Erailes, pour le commencement de 17 50.

Nom: de: Emile.: U Ler
trzs qui lcs déjignenr.

(Afiron. fundam. p. 23;. Vcyez Part. 468 ).

E} Apcnjion dr. D-eclinawn
E may. en I7$0. may. en I7$0.

i·|D.M.s.|¤.M»s.

*>,il’épau1c du$. . . 4 18* 49 38=9 L8 ° ZUSA
,,,;upicdd’Aminous... 3-4 *83 I4 4°·° 5 I4 4.6/4 8 S8B
gélaqueuz dcl’Aiglc.. 3·4 *83 Z4¤l I3 3° 4$»88 6A,,.ila1é:c du Sagirtairc 3 **3 43 ]$=H Z3 4$»
g>P.au pied duS.préc. *86 9 E 44 $3 4Z»4A
gw.]; fuivanrc.. . . . 4 *86 16 *9,7 45 I4 IKJA
,,>>.51ajan-nba duS... 3-4 286 37 43.8 4I 3 NJA
Munmgon ...... ; M8 6 19,; 67 rs =¤.8B
:1’url’ailedc1’Aiglc. . 3 188 I3 *4,7 * 38 *0.*B
Abe: duCygnc. . . . . L *90 9 3*,6 *7 *7 6»8B
. |`ur1cc61éd’An1in0us 3-4 *90 $6 4$»0 I 49 8»8A
G de lz Hechc. . . . . . 4 *9* *3 $$0 *7 *7 7-9,8B
. d;1Pa0¤.. . . . . . . 4 *9* 47 $4,6 7] 3i *4.7A
yaucou dc1’Aiglc. . . 3 *93 35 *7.7 I0 I *3,8}*
J`§l’ailc duCygnc. . .`__3 *94_i7 *6,* *=4B
abc: dc l'/Iigln. . . . *~* *94 38 46»9 8 *3 45»*B
.;.1·épa¤1ea·Am-sum. 3 Z94 ss $8,8 ¤ =s MB
pfur1ebccdel’Aiglc. . 3 *9S 4i 30.3 5 48 *0,3B

. a »aur»m .... . $4 ws $8 S4,= 66 46 48.6A
E Gala main d’An:in0us. 34 *99 35 $7,5 * 3* 33,7A
i.,1..e,.¤..m. fuiv. . 3 $0* * *4,3 I3 I8 0,5A

¤milduI’aon.. . . . . *-*30* *S *9,957 30 *5,814

i p|urIarErcdu%- . . . Z 30* 44 3,7- Ii 3g 0,0.\ · y['u1lap0i¤:r.duCygnc. 3 $0] *8 47,6 $9 7- *5,9B
Y ¤dcl’lndicnfurle trair.3 304 57 57,4 48 8 *5,*A

'

! ¢£1laqueucduDauphin.13-4 305 I8 $3,8 IO 18 *0,7B
§;;i1'aileduPa¤n.. . .* 3 $05 $! 7,5 67 4 $,$A
g gduDauphin. . . . . . 4 $05 54 15,1 I3 49 53,5B

gd., Dauphin. .. . . . 3 306 27 31,; 1; 44 ;;,zB
¤¢duDauphi11. . . . . . 3 307 O 10,1 15 7. 5l,5B

Q .;~duDauphin.. . . . 3.4 307 56 42.,1 14 11 37,6B

[¤que·1eduCygnc.. . . 1. *308 13 36,0 44 23 55,35} éfurla p0i1:.dcl"IndicuI3.430B 45 51,4 59 zz 17,6A-,du Dauphin. . . . . ..3.4*308 46 0,0 15 14 13,4B

5* A]2en_/ion dr. Dlclinawn INom: de: EroiIesGLet— 3 may. cn ‘1‘750.mu_y. en 175q,
tre: gui Ic: d{/ignenr. 2

:•|1>. M. s. |n. M. s.

,fur1’ai1cduCygnc.. . 3 309 I *7,7 $3 7- 53,5B
gfurl'ailc duCygnc. . 3- 3*5 34 *4,0 *9 ** 53,5B
zdupctit Cheval. . . . 4 3*5 49 3*,7 4 I3 49,*3
~,fur1cc0u·duPa011. . . 3-4 3*6 ** 5,8 66 *8 *4,8,4
caepégare ..... 4 3*7 37 *6,6 *8 44 ss,=B
¤épaulcde Céphéc. . . 3 3*8 8 38>5 6* 37- *,63
Bfurl’épaulcduVcrl`cau 3 3*9 35 50,0 6 39 **,8A
AceimurcdeCéphée... 3-4 3** I9 *9,7 69 *7 59,6B
·,|'u1·1aqucucduCapri¢. 3 3** 3* 58,0 *7 46 40,*A
e fur la l>0uc.dcPégafc. 3 3** 58 *_7,* 8 44 3*,3B
p.£1l’ai1cdu Cygne. . .I 3·4|3*3 *4 3§,*|*7 37 7-8,lB

UJ‘I`ur1aqueucduCapric.| 3
1 i Ia récc dc la Gruc. .
4 5 Vailc dc la Gruc. . .

q épaulc du Vcrfeau. . .
a bcc duT0uc.1n. . .
ybras duVcr{eau. . . .
,@de1’O&an1:. . . • • .
A cuiiTc dc la Grue. . .
{ fur lc cou dc Pégafe. .

,, au gcnou dc Pégafe. .
A dans l’eau du Vcrfcau..
th lajambs du Vcrfcau,
edu P0if`.au{}. Fomahonr
, mr la cl-mine d’Andr.

B a la cuiffc de Pégafc. .
q ailc de Pégafc. . . .
4 dans l’eau du Verfcau.
7 5 la rérc duT0uca11, .
·y au pied dc Céphéc. . .
1del’O6`tanr. . . . . .
¤ nére {Andromeda. . .

B furla chai.dc Camopéc

837.3 1 ,2 *714 $g,7A 3*4 40 3 .9 38 3* * .*A 3328 g ,4 48 9 1.2.,4A
31.8 14 1,8 1 31 zz,3A *
330 1646,4 61 2.9 31.,5A
33; 11 5,1 z 38 11,1A
334 38 59,0 82 40 1.6,44
s;6 $4 4,0 48 16 $r,7A
337 *4 37,3 9 3* 8,5B

"7 49 3;,* *8 55 *7.53 339 5; 7-9,1 8 54 6.4A
_340 zo 15,5 17 8 35,zA
340 56 4;,:. 30 56 1.1,7A

3·4|34* 36 49,5[40 59 *5,6B
* |34* 55 **,7 *6 43 $s,7B

343 4 47,5 *3 5* $9,14
4-5 345 *0 *9.9 7 *37-9,5A
4 345 39 57,* 59 35 ,s8,rA

3.4 3sZ 19 7.0,0 76 I4 11,0B

5 I354 8 43.,0 1425,0A:* 358 5* 40,9 *7 4* 35,43
*,31358 59 40,5 57 46 **,4B



43

C A T AL O G U E des Longitude; é" Latitudes des cent treme prineipn/es
Etoi/es pour le mais de Janvier 17 5 0 , objervees pur M. l’A&be

D E L A C A 1 L L E.

(Afiron. fcridam. p. 2.38. Voycz 1'art. 468 )i

La Longitude augmentc de 8' 2g", 4 en dix am.

Nom: des Etoile:. I Q
P";

{1 dc Pégafc , Algenib. . 7. Q
·¤ rézc d’Andr0mcde. . . 1.

'J* épa ul: d'Andr0rnedc.. 3
in des poii`. auN.du Lien Q
{B ccincurc d’Andr0mcde 2.

1 la pr. énoilc du Bélier. 4 i
;§ come du Bélier. . . . 3
_A ila chaifc dc Caffiopéc 7
la au from du Bélicr. . . 3
{iz duCaIE0péc, Schedir. 3
15 la cein:. dc Cafliopéc j
Q-y pied d'Andr. Alamac. Z
¢ michoirc de la Balcinc 7

J‘ au gcnou dc Cafiiopéc §
s ila jambe dcCaHiopéc 3

A dePer1'ée , Algol. . . Z
b des Pléiades , Eleflra. S
» des Pléiadcs , Alcyane. 3

[1 5 Fépaulc dc Perfée . 3
f des Pléiades , Atla:. . $

Qq ceimurc dc Pcrfée. . Z
it i la cuiife dc Pcrféc. . 3
s gcnou dc Perfécu . . 3

{y au ncz du Taurcau.. . 3
du Taurezu , précéd. 3

‘J* du Taurcau , |`uivan:.. 4
_¢ mil boréal du Taurcau. 3
jAl1eban1n. . . . . I
A d’Ori0n , Rigcl. . . . I
_y 11’épauIe d’Orion. . . 2.
l 1.. du cochcr , la Chzvre.. I

U ceinrurc d’Ori0¤. . . 1- Wcornc bor. duTaureau L

is fur lc baud. d’Orion. . 2.
Eg fur lc baud. d’Ori0n. . 1

fg ccrnc aui}. du Taurclu 3
iu. Etoile pulairt. . • . L
¢ épaule d'Ori0¤. · . . I

Y. des ge.1n.pieddeCafIor 3 `
F des gem.pieddePoI1ux 3
ly des gem.jzmbe de Pol. 3
ll des gem.gen0u de Cal}. 3
4; du gra nd Chien,Syriu: I

‘gdes gem. ge.n.de Pollux 3
lz du Navire , Canopux"; I
¤ des gemnére de Cahora z

ihdu peri: Chien. . -i 3
E! des gem. rite de Pull.} 1.
c du pe:. Chienfruqonj I `

!B pied auI1.deI’Ecrev1IIe 4

Longirudex. I Latiru.‘les.

s. D. M. s. |¤. M. s.

0 $ 40 275 U- 35 ZBJB
0 *0 49 43-3 ZS 4I $»7B
0 18 19 43,4 24 20 $0,iB
0 ZT $3 2,0 9 43613**
0 Z0 $4 $85 ZS $6 l9,0B

O Z9 4[ 36,8l 7 9 I9.,ZB
o 2.8 4o,; 8 2.8 44,sB
1 37 2.:.,; gr 1; 4:.,oB
4 m 4,; 957 ;r,zB
4 1851,54636 18,0B

1¤ 27 4m 48 473;.513
¤¤ 44 37.; L7 47 r4.6B
rc 49 39,8 1136 16,1A
14 1.6 ro,9 46 23 32,613
21 17 16.5 47 SI Y-3dB

1.1. 41 op 1.7. 14 ;,5B
ZS $$1·$.7 410 ZS,9B
1.6 30 1,8 4 1 33,6B
16 31 1.6,8 34 30 6,7B
16 5156,1 3 5; 31,IB
18 gs 59,030 5 51,5B

1 1851,517 16 ;¤,6B
1 11 15,0 19 5 11,7B
1 18 17.,3 5 45 31,0A
g 11 11,4 g 59 4;,8A
3 37 $06 4 8 ¥4.8A
457 SB-S 7- ii $3.81%
6 17 44,8 s 29 <>.4A

1; 10 13,431 9 13,1A
17 1.7 11,8 16 50 53,3A
IB 1.I$l,$ 2,1.5I 4.2,BB
18 51 30,0 13 35 1,0A
19 4 $1-.5 $ 1-1 $$.63
195831,5 1431 18,5A
11 11 47,11519;1,8A

11 17 36,1. 1 13 31,4A
15 4 11.,0 66 4 11,03

1. 15 15 50,1|.16 3 31,3A
v- 19 $6 $$.4 ¤ 55 4.8A
3 1 48 10,7 0 50 37,1A
3 5 36 37.7 6 46 17-.7A
3 6 1.6 56,3 1 1 18,615
3 1038 11,0 39 31 58.5A
3 II 19 51,3 1. 4 6,1A
3 11 30 39.6 75 51 10,8A

316 45 31,610 4 31.8B
3 18 41. 3;,1 13 30 37.45
3 19 4$ $$.8 640 ¤.4B
3 Z1 10 I4,0`Ii $8 913A
4 0 46 16,6 10 18 3:.,0A

LJ · . _ Lon nude: , Nom: de:.Ero1les. I E I g ’ I Latitude:
S. 0. M. s. l 1;. M. S

y de *5. Ane boréal. .] 4
J` de?. Ane aufiral.. .| 4
V ¤1'e1re auf}. del’Ecrev- $ I
ade la grande Ourfe.. . 7·
A de la grande Ourfe. . 7~
1 milduLi0n. . . . . . 3

¤ fur le pied pré.du Lion 4
eccur de l’Hydre.. . . Z
11 fur le ccu du Lion. . . 3
7 1`ur le cou du Lion. . . 3

zccur du Lion, Reguluxl I
7 dc la grande Ourfe. . .
J` de la grande Ourfe. . .
3 fur le venrre du Li0n..| 4
1 de la grande Ourfe. .

J` Cuiife duLi0¤.. . . 1 30 fur le dos du Lion. . . 3
{de la grande Our1`e.. .
A queue du Lion. . . .

» de la grande Ourfe. . .|;
A aile bor. de la Vierge. 3
»1ai1e auR. de la Viergc. 3
1 1`url’ai1e bor. de la 111. . 3
7 fur 1a ceinr. de1a¤11.. 3
J` furla C€I1’1t•d€d3 111. . 3

0fur1'aile auft. de la 11v.3I {F11 la ceint. de la 1111... 3
.1l’1ipic de la Vierge. . .

¤ du Bcuvier, Art111ru:.. I dNiA u avre. . . . L
.1 au pied dela Vierge. . 4
Aau pied de la Vierge. .

41 311,1 -0 11,5Bi 324 5 1346,1 ,.7,1.1;
4 10 855,8 3 556,1,AI
4 I1 40 $8,0 49 40 4.6Bl
4153544;.1- 4S 631813
4 17 11- 440 9 41 $3·°B
4 1.0 46 1,8

3 46 0,3A 4 :.3 48 10,7 11 13 47. A
4 14 14 $6.7 4 51 9.1B
4 =6 S 38.4 8 48 1;»8B
4 16 11 11,3 0 1731,9B
4 1.6 56 41,0 47 7 1.3,5B
4 1-7 SI 37.85138 13,81%
5 153 50,1 0 8 30,5B
5 5 13 31,3 54 18 15,8B
$ 7 43 6.7 14 19 48.4B
S 9 si 34.7 9 46 s¤,6B
5 11 8 11,3 56 11. 4,0B
5 18 854.4 11 17 11,7B
L7-31433.454 1-; 45.63
$ 13 37 6»1 ¤ 41 3$.4B
6 1 1036,4 1 11 31,1B
6 6 17 17,1 16 1 11,8B
6 6 41 9.7 1 4856,113
6 759 41,8 838 1-8.9B
6 14 44 $1.5 1 45 38.oB
6 183931,6 839 11,11;
6 1011 18,0 1 1 5,1A
6 10 44 46,0 30 54 30,7B
6 183536,0 71 11 13,3A

3_ 7 327496 0Z0‘98B‘ eddelaCr0ix.. J1! 8 Z$ l0I`3’I
17 4<1. <1<<A“auP' · » 1. 1- 11 1.1414 ade la Couronne bor. . Z I 7 8 46 7,0 44 1,1 4,4B;
abadinauli. dela L-. . 7 II 35 51,0 0 11 54,813}
B baflin bor. dela in . 3

4 1`ur le cou du Serpent. . 3
7 I’urIe bafiin b. de laji 4

¤au pied du Cenraure.
J* Ia moy. aufronr du MI 3
¤l’au{h au fr. du . .I 3
A la Iuifan. au fr. du11L

a au ecur du Sc0rpi0n.| 4
q du Scorpion , Antares.
7 au ccur du Scorpion. .r 4
acére d’Hercule. . . . .

.1 au genou d’Ophiucus.l 3O au pied d’Ophiucus. . 3
¤..1a Léte d’Ophiucus. .i Z
1 a la Heche du S1gir.pr.. 4

7 1$$3 7.5 8 31 3$.9B
7 18 34 8,5 Lf 3I 54,1B
7 1-1 38 35.6 4 7-4 47.1B
, 7 16 10 18,0 41 30 I8,6A|
7 7»9 4 $6.4 1 $714.7A

7 1-9 7-7 7.1I 5 1-633.4117 19 42 1,5 1 1 7.4,4B
8 4 18 41,7 4 0 l0,0A

8 6 I6 1-8,ZI 4 31 lI,7A.8 7 58 7.7 6 5 7.$`A
8 I2 39 7-$,4i37 l9 0,3B
8 I4 1-8 37»$ 7 13 7-3.1-8
B 17 54 19.6 1 48 7-9.3A
81856 41,7 35 53 2.,IB
8 27 36 19,0 6 6 45,4A



.é
2ZA T A L O G U E dc: Longitude: W Latitude: de: cent treme printipule;

Etoile: pour le I Jqnvier 17} 0 , 0b_@·1·w’e:par PAM!

Nom: dt: Etoile:. I g

1 du Sagirrairc. f¤ivl¤¤€ Q
,4 fur Parc du Sagiccaire 4
J` furla main d1.1Sagitt. . 3
A fur l’arc du Sagiuairc. 3
q furla Hcch: du Sagir. 3
U é1'épau1c du$agi11zi1c 3
1 au bras du Sag·i:tairc.. g
1 i Vépaule duSag*i:taire 4
• 1 la tére du Sagituirc, 4
¤dcl4Lyrr.••.. . I

sr 5 la rérc du Sagirtaire 3
sails du Paon. . . . . z

¤ de l’Aigle. . _. . . . I

DE LA CMLLE. (VOy€Z1,3.1'f.{·68).

Longitude:.

s. ¤. M. s.

8 17 46 31,;
B :9 4; 1:8,;
9 F S 4»4
9 1 49 S4,9
9 6 4r 2.1,6

9 8 1341.: 9 ro 51.,0
9 U §<> $4.7
9 1_r 1.9.59,1.

Latitude:.

s. ¤. M.

6 56 4;,1A
1. 1.1.- 1.;,8B
6 1.6 1.;,zA
1. 5 1.6,9A
3 SS ¥9.¤A

; 1.4 $3,BA
7 8:1,7A
5 z z9,1.A
¤ ss s8·5B

,_9 11 48 ;6.7|6¤ 44 49,88
9 if- 4S 47.4 1 1.8 7.43
9 1.0 18 59,536 14 1,7A
9 1.8 15 1,7 1.9 18 46,0B

•1é1eduCaprie0rne.. 3410 o 11 59,oI 6 57 19,3Blilacétc du Capri:. . 3 1_0 033 1.0,6] 4 36 53,4B

H} ' · Nam: dc: Etoile:. I E ig1TIi-IEii1idu.
4] 9-| s. 1:. M. s. | ¤. n. M.

yf1laqueueduCap1ic.. 3 IO 18 17 10,4 z 31. 2,IA
Bi1’épau1eduVerfcau.. `3 I0 19 $4 38,6 8 37 $8,33
J‘§Ia qucueduCapric. . 3 IO 2.0 1. 18,5 7. 33 34,7A
.&1‘ép1u1e duverfeau. 3 10 1.9 $1 4,5 10 40 19,5B
Bout. dup. a. Fomahant I Il 0 7.0 3L,7 1.1 6 13,4A

•qucueduCygnc. . .. 7- II I $3_1.I,6 $9 $$ 6943
ybra¤duVcrfcau. ._.. 3 II 3 I3 IB,0 8 I4 $446B;
J‘iambcduVerfeau.... 3 11 5 11 $$71 8 10 51.,6B{
Adans1’cau duVerfeau. 4 11 8 $ I3,B 0 1.1. 51,0A
•de1’Eridan_, Achtrtzar I I1 11 4$ 47,0 59 11 *4,1.A
¤1é1e duPhmnix. . . .

y dans Penn du Vcrfcau.
nail: du Pégafe. . . . .
B i la cuiffe dePéga1'e. .
A queue de la Baleine. .

T ABL E de: Rt§9a5ii0n: fhivant B R A DL E Y.

Haut. , Haut. . Haut. l Refraét. hI ReF&. Iappahpp"- ·3iappah
D. M.! D. M. |1>.M.I D- M- ID. M.

0 0 SZ °·°

_, I 0 $31 IO.4 '
6 10 gr zw
0 1530 ;$.4
0 10]-9 49.7

-¤'18 zz,
3 gg LH 4.;
0 36 1-7 30.3
Q 40IZ6 $917
0 50,*-5 4¥,8
1 0’14 1.8,6
1 10|13 I9.B
1 10I11. Iii
1 30]1.r 14.7
1 40,1-0 I7.9

1 $0 I9 *-4,8
1 0 18 3$.¤
1. 1017 48,4
1. 20 I7 4.7
1. 30|16 1.3,8
I- 40 Yi 4514
1. 50 15 9,4
; 0 14 31.6
3 IO I4 3,9
3 1013 34,,1
3 30 13 6,1
3 40 11. 39,6
3 5011 14,6

0 Ii SI.! 8 30
_ 4.01118,9 8 40
4 10 II 7.9 8 $0
4 30 ¤¤ 48,¤ 9 0
4 40 I0 19.7- 9 10

4 50IIO II,]| 9 1.0

$10
$1.0
730

°

0 §?
60
610

610

60

620
650

710

710

730
740
750
80

9 $413 9 Zo
938,1. 9 40
9 11,8 9 50
9 8,010 0

8 54,0 10 15
8 40,6 10 30
8 1.7,810 45
8 114,9 11‘ 0
8 1..8I1.1 15
_7 $1,1 11 30
7 ·4<>·3 IY 4s
7 30,1. 11 O
7 10,5 11 10

_711,1|11. 40

7 1,1 13 0

6 $3,4 13 10 I6 4:.1 1240
637,114 0
6 1.9.4 14 10

8 10 61.1.,0 14 40
8 10 6 14.815 0
830 6 8,0 15 30

F 1 N

116.101. [:;;:;:1

D- M- ID. M.

6 8.0 15 0 3

6 lag I6 0 5 S41 VI6 30 .
S 481s X7 0
7 4%.4 17 30
S }8 O

5 30,9 -18 30
g 7-$14 I9 010,0 y9 O 3
S I4.8 10 0

S 7.]I10 30S 0.I 11 0

1€§·%I1¤ s¤l’
4 4*’>.¤|z1

j 4·0.]|13
4 34.3 14
4 18,6 ;_3
4 23.% 16
4 I6.! 1.7
4 9.4 1.8

4 3,0 19
3 $6.9 30
3 ilrr 3[
3 31.
3 40.i 33

3 I9,9 3$
3 Z3.7 36

, Haut. Rcfraét. l
aw".

11. M. I0. M.

z 1;-7 ;6
3 16,9 37
_3 10,$ 38
3 4.1 39
1 $8,9 40

1 11.64j1I1 48,6 41
1 43,9 43
Z 39.4 44
1- JS.1 4S

1. 31,0 46
2 1-7.1 47

1. 23,6 4B·
1- 1-0,1 49

1 13.7|s¤
1 7.4 $1 ‘
1 1,6 51
,1 16.1 :83
1 51,1. 54
1 46,6 5-:

1141.4 16
1 38.-1 57
1 $-1,6 $8
I 3I,O 59 ·
1 17,6 60

1 144 61
1 11,4 6`1
1 18,5 63

Dzs TAB1.Es.

1. 11 11 58 53,6. 40 35 48,0A
iv II 1339 6,§_ I I 3,L,A
I II 1.0 O IL,Z -I9 Z4. 46,0B
1 11 155158,3 31 8 11,78
2. III 19 358,2 10 47 2,4-A

` I (V0yczla1t.1739).
H““‘

116:.41 · 'lappar.
M· 5- ID. M.

1 18.S|63
I 15,7 64
1 13,0 65
1 10,4 66
1 7.9 67I

‘ 1 ‘ $.iI68
1 1,; 69
1 1,1 70·
¤ 19,0 71
0 57,0 7%

0 $$.0 73
O 53.* 74
0-51,1- 75

-0 49147610 47.6 77
· 0 45,9 78- ‘ 0 44,7; 79
1 0 *47.,6 80
*0 €4I,I' 8-1

0 39,6 81

0 38,1 8-3
0 36,8 84
0 3:,: 8:
0 34,1. 86
¤ 33·°|87
0 Ql,7 8-8
0 30,4 8-9
0 %9.Y 90

Réfraét.

M. $•

0 19,1

0 1.7,8
0 16,5
0-1.5,3
0 14·,r

ET; 0 1.1,7 . 0 1.0,6 .
0 i’9.$
0 I8',4

0 17. ;
0 16,1.
0 I$,1
0 I4.0

0 TZ.0

0 I7.,0

0 1-I,C

0 10,0

9,0
80

7,0
6,0
:.0
@.0

3.0

1,0
1,0
0.0



[#4;.2:9 6*03*}
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