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Albert Brun. •— Separation des spectres ng et np ultraviolets

refractes par un prisme birefringent.

Un prisme birefringent etale les deux spectres refractes
dans un meme plan. Dans toute la region oü les indices sont

communs aux deux spectres, les raies empietent les unes sur
les autres et leur enchevetrement est tel que toute etude en

devient impossible, ainsi que la mesure de leurs indices.
Si l'on eteint un des spectres ä 1'aide d'un Nicol, l'etude ne

peut. pas se pousser bien loin parce que la couche de resine qui
colle les demi-prismes est tres abondante et, arrete les radiations
rapidement. Un prisme ä lame d'air (Glan ou Foucault) a

peu d'avantages, le champ est reellement trop petit et les

nombreuses reflexions font perdre beaucoup de lumiere. Et
comme ces polariseurs, vu le pouvoir rotatoire du quartz des

lentilles, doivent se placer entre le prisme et la lentille photo-
graphique cela devient parfois fort genant vu leurs dimensions.

L'auteur a elimine ces inconvenients en employant un prisme
auxiliaire mince en calcite. Ce second prisme a son arete refrin-
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gente parallele ä son axe optique. II est dispose croise avec
le prisme precedent, c'est-ä-dire que les deux aretes refringentes
sont ä 90° l'une de l'autre. La bissectrice du faisceau de rayons
emergents du mineral sera normale au plan bissecteur de

Tangle refringent du prisme auxiliaire.
II decoule de cette disposition que les rayons qui sortent

du mineral ne changent pas leur plan de vibration en entrant
dans la calcite.

Toutes les raies du meme spectre n„ ou np ayant le meme
plan de polarisation, leur ensemble sera devie simultanement
et chaque spectre individuellement. Les spectres seront separes
Tun de l'autre sur la meme plaque photographique.

Selon le signe optique relativement ä la calcite, ce sera

tantot le spectre nK, tantot le spectre np du mineral qui sera
le plus devie. Leur etude et Tidentilication des raies devient
aussi aisee que s'il s'agissait d'un prisme monorefringent.

La mesure des indices de refraction se fera done facilement
sur les cliches et cela sans aucune ambiguite, tout comme si

le prisme auxiliaire n'existait pas.
Pour les raies visibles et en meme temps photographiables,

le controle a montro que la mesure photographique etait egale

en precision ä la mesure oculaire pourvu que le prisme de

calcite soit bien ajuste. Ainsi Tindice de la raie 4358 A°, du

mercure, mesure avec la spessartine, a donne 1,8171 oculai-
rement et 1,8175 photographiquement; la quatrieme decimale
seule devient incertaine, tout comme pour la mesure oculaire.

Plusieurs cristaux ont ete etudies par cette methode: le

zircon, le beryl, le peridot, etc. 1.

Les controles de la methode, faits avec le quartz, ont donne
de tres bons resultats.

Pour le zircon, les indices ont pu etre niesures jusqu'ä la

longueur d'onde 2130 A0. Ce qui montre que, lorsqu'il est

incolore, ce mineral est aussi transparent pour l'ultra-violet,
que le quartz.

1 Pour la table complete des indices ultra-violets de quelques
mineraux, voir Bulletin de la Societe fran§aise de Mineralogie,
annees 1930 (Livre jubilaire) et suivantes.
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L'on a par exemple pour le zircon:

lip
A 3650 (du mercure) 2,0426 1,9660
A 2322 (du cadmium) 2,221 —
A 2144 (du cadmium) — 2,211

La valeur de 1'angle refringent du prisme auxiliaire est

facile ä calculer. Elle depend des dimensions de la chambre

photographique et de I'ecartement que l'on veut donner aux
spectres.

Cette methode permet une etude etendue de la dispersion.
Ce que ne permet pas la methode par reflexion totale etant
donne les conditions meme de cette reflexion.

Albert Brun. — Sur la dispersion apparente des axes optiques
chez le peridot et mesure de 2 V.

Lorsqu'on mesure I'ecartement 2V des axes optiques d'un
mineral, l'on se contente en general de corriger la lecture faite
dans l'air ou dans un liquide, en tenant compte des indices
de refraction relatifs ä chacune des substances. Cette correction
est souvent tres insuffisante.

De plus, la regie qui dit que, pour les cristaux orthorhom-
biques, I'ecartement le plus petit appartient ä la couleur qui
frange les hyperboles obscures du cote oppose ä la bissectrice,

peut se trouver en defaut si l'on veut en conclure la dispersion
vraie dans le cristal. Le physicien Charles Soret, qui fut profes-
seur ä l'universite de Geneve, le faisait dejä remarquer: il
ecrivait dans son traite de cristallographie, paragraphe 302:

Dispersion dans les cristaux orthorhombiques 1.

«La distribution des couleurs depend naturellement de

«1'angle apparent des axes et peut ainsi changer avec la
«dispersion propre du milieu dans lequel le cristal est
« plonge. »

1 Charles Soret, Cristallographie physique. Georg, Geneve; Gau-
thier-Villars,Paris, 1893.
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