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S U M M A R Y : We propose a method to determine line strengths
from spectra obtained by Fourier Spcctromctry : at first, we detail
the manner to deduce, from the spectrum, the data necessary to
calculate the line strengths: next, we indicate how we have adapted
the curve of growth method to deduce the line strengths from,
cither the equivalent widths, or the heights of the lines. Examples of
application to lines of the Hj'*O and H2"O molecules are
presented.

Nous proposons une methode permcttant la determi-
nation des forces de raies a partir dc spectres obtenus par Spectro-
metrie de Fourier : nous detaillons tout d'abord la facon d'cxtraire
du spectre les donnees necessaires au calcul des forces dc raies;
nous indiquons ensuite comment nous avons adapte la methode
de la courbe de croissance pour deduire les forces de raies, soil des
largcurs equivalentes, soil des hauteurs de raies. Des cxemples
d'application a des raies des molecules H2'*O ct H2"O sent
pr6scntcs.

1. — INTRODUCTION

L'util isntion de la Spectrometrie par Transformee
de Fourier [I] en vue de la determination de forces de
raies prescnte de nombreux avantages. La tres haute
resolution des spectres enregistres [2] permet une etude
fine des largcurs equivalentes et des hauteurs (ou
profondeurs centrales) des raies. De plus, la digitalisa-
tion de ces spectres et I'existence d'une chaine de pro-
grammes adaptee conduisent a 1'exploitation rapide
et precise des spectres, ce qui permet, pour chaque
raic. de determiner automatiquement sa position, sa
largcur equivalente, sa hauteur, sa largeur a mi-
hauteur, un parametre de symetrie. etc. [3j. L'enre-
gistrement de spectres en vue de la mesure d'intensites
exige des precautions particulieres, notamment les
mesures precises de la temperature et de la pression
du gaz ahsorhant. ainsi quc dc la distance, courammcnt
appclec longueur dc cuvc. parcourue dans ce gaz
par Ic rayonnement absorbe. Jusqu'a present, ccs

mesures n'avaient pas toujours ete faites avec la
precision souhaitable. le but primordial des expe-
riences etant la determination precise de nombres
d'ondes. De plus, signalons qu'il existait quelques
defauts plus particuliers a I'interferometre utilise,
comme la presence eventuelle de cannelures dans le
spectre [2], ou bien une restitution legerement erronee
de la courbe de reponse instrumentale globale ou
fond continu ; actuellement. ces defauts sont prati-
quement elimines [4], II n'en reste pas moins que
parmi les spectres enregistres essentiellement pour la
mesure des positions des raies, certains sont suscep-
tibles de fournir un nombre appreciable de forces de
raies. avec une precision acceptable vis-a-vis des
precisions obtenues quand on utilise d'autres instru-
ments (spectrometres a reseau, lasers...) (**). Des
mesures, effectuees a partir de tels spectres, ont perrnis
d'obtenir avec succes les intensites de 60 raies ides
bandes chaudes 2 v2 — r2. r, — v2 et v, - r2 de la

(•*) Lc p'rcmicr cssai concluant [5|, qui nous n confirmc dans In
possihilit6 dc mcsurcr des intensites pur Spcclrom6lric dc Fourier,
a porte sur quelques raies dc la premiere harmoniquc de la molecule
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molecule H2 "'O (precision 15 '/„) [7]. et dc 90 raics dcs
bandes r, -f v2 cl v2 + >'.< dc la molecule H 2

I S O
(precision 10 "-,',) [8). Nous avons donejugc utilc de
presenter la logiquc dc la methodc mise an point
pour ccs mcsurcs (*), ct de discutcr quclques cxemples
d'annlication a des raics des molecules H, l f tO ct
H2 O. exemples extraits dcs references [7. 8].

Cette mcthode comprend deux etapes. II s'agit
tout d'abord d'extraire du spectre les quantites
necessaires (largeurs equivalentes ou hauteurs de
raics) a la determination des intensites, puis d'en
dcduirc ccs intensites. En plus, nous expliquons
comment nous avons proccdc pour rajuster la valeur
du trajct optiquc (ou produit dc la pression par la
longueur dc cuvc). ainsi que la facon dont nous avons
du quclqucfois corriger la position crronee du fond
continu.

2. — QUELQUES RAPPELS

Les definitions des grandeurs qui caracterisent
1'intensite et le profit d'une raie spectrale sent sup-
posees connues (on pourra se reporter par exemple
aux references [9-1'I) pour de plus amples details).
Rappelons simplement qu'on appelle largeur equiva-
lente ou absorption integree W la « surface norma-
lisee » de la raie. (Nous precisons « surface nbrma-
lisec » puisqu'il est evident qu'il faut diviser la surface
directement mesuree S par la «base» ou «fond
moyen » 7"mo}, de chaque raie, afin que le fond continu
du spectre soil ramene a 1'unite au voisinage de chaque
raie : cf. figure I.) W represente la fraction d'energie
absorbee: elle est independante de la fonction d'ap-
pareil et s'exprime par :
(I)

W
p+r p+oo

.-t(fr)da = f 1 - exp[-
Jo Jo

n etant le nombre d'ondes en cm ', I la longueur de
cuve en cm=••el-Kfa) ('expression du profihde la raie.
(II s'agit du profil « vrai ». ou coefficient d'absorption,
a ne pas confondre avec 1'absorption .-t(tr), observee
expcrimcntalcment. et souvent appelee improprement
profil:) Dans le domaine infrarouge. ce prof i lpeut
etre. selon les conditions experimentales :

soil une gaussienne. dans le cas oil 1'elargissement
est du uniqucment a Teffet Doppler:

soil une lorentzienne. dans le cas oil 1'elargissement
est cause de facon predominante par les collisions
entre molecules:

soil un profil de Voigt, c'est-A-dire le produit de
convolution d'une gaussienne et d'une lorentzienne,
pour les cas intermediaires.

La hauteur de la raie. ou profondeur centrale .4(«r0).
est la valeur de I'absorption au centre <rn de In raie;

(*) Cellc mclhodc n'cst applicable qu'aux.raics isolccs. Lorsquc
les raics sc rccouvrcnt. il esl necessaire d'cnvisager une reconslilu-
lion du spectre observe a I'aidc. par exemple. d'une mcthode dc
moindrcs carrcs non lineaire. mclhodc qui dcvrail pcrmetlrc
d'obtenir s'imultancment les positions, les intensites et les largeurs
des differentes raics.

clle depend dc la fonction d'apparcil / selon I'ex-
prcssion :

(2)
f

=
Jo

| 1 - exp[- K(n') f] } <TO) d<r' .

A partir des quantites W ou .-I(a0). nous cherche-
rons a obtenir le coefficient d'absorption integre a la
pression unite kp

a, encore appele intensite ou force de
raie, et defini par :

(3) do- .

Si P est la pression du gaz absorbant en atm, Ar£ est
exprime en cm"2 atm . On utilise souvent aussi le
coefficient d'absorption integre a la densite de mol£-
cules unite k" defini par :

(4) K(a) da

oil N est la densite de molecules
kg est alors exprime en cm
La relation entre k* et k* est :

(en molecule cm 3);
~'/(molec"le cm"*).

(5) #=.2.6868 x I019(ro/T) *?

avec 70 = 273.15K.

FlG. I. — Definition des quantitts calculees par le programme
DERPTE de Delouis [3) :

- rmln)/r,,,0, .

3. — MESURE DES LARGEURS EQUIVALENTES
ET DES HAUTEURS DE RAIES

Le programme dertomme DERPTE. mis au point
par Delouis [3], calcule automatiquement, pour
chaque raie detectie. les quantites Z. H et T^
definies et repr6sentees tres schematiqucment sur la
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V/CJHV / (*). ct ccci pour autant dc vatcurs quc Ton
souhailc donncr a I'ctcnduc spcctralc Aa syrnctriquc
autour dc a,,. Les raics dont on desire mcsurcr Ics
intcnsitcs dans un spectre donnc ont pratiqucmcnt
toujours dcs Uirpcurs comparablcs. (Si cc n'est pas
Ic cas. on pent distribucr ces raics en deux ou trois
classes dc raics dc largcurs comparablcs.) Le,calcul
dc I" ct dc //. en fonction dc A<r, pour quelqucs raies
typiqucs. pcnnettra de choisir une valeur optimalc

1 Aff,,pl. quc 1'on fixera cnsuite lors du traitcment dcfinitif
et complct du spectre par le programme DERPTE.
Largcurs equivalentes W = r(Affor,), et hauteurs
. K^,,) = //('AfT,,pl), scront ainsi calculces automatique-
mcnt pour toutcs Ics raics. cc qui dispense du long
travail dc mcsure « a la main ». inevitable lorsquc
Ic spectre n'est pas digitalisc. II va sans dire que la
connaissancc cxactc de Tmoy est indispensable pour

''. determiner dcs valcurs correctes dc W et de A((T0);
la faeon dc corrigcr s'il y a lieu la position du fond

; continu' cst indiqucc dans I'Appendicc A. Nous
:i , ajoutcrons quelqucs rcmarques :

I I" 11 est raisonnable dc dire que la valeur optimale
I dc An cst celle pour laqucllc I" et H se stabilisent.

c'cst-a-dire la ou les pentes des courbcs Z(A<r) et
/{(An) sont presque horizontales. Les valeurs corres-
pondantcs dc 27 et de H peuvent etre considerees
commc Ics valeurs les plus significatives pour W et/
.I(rr0) rcspectivcment. Les figures 2 a 5 donnent des
excmples corrcspondant aux deux spectres de la
molecule d'eau que nous avons ainsi traites [7, 8].

2(1 Dans le cas d'une raie enregistree en profil de
Voigt ou en profil lorentzien, des corrections a la valeur
mcsuree de W sont toujours indispensables a cause de
I'elargissement important des raies. Pour Pun des
spectres traites [8] la formule de correction la plus
generale (Eq. (1) de la reference [12]) pouvait se
reduire a 1'Eq. (12) de la reference [6], compte tenu
de la valeur de la pression.

( 3" On constate aussi que-la-surface Z se stabilise ,
moins bien et« diverge » plus vite lorsque Aff augmente
si les raies ne sont plus enregistrees en profil gaussien.

. La determination de la largeur equivalente est done
plus delicate. Ces inconvenients dus a Telargissement

; des raies par collisions sont bien connus (voir la
reference [d] par exemple)..

4. — DETERMINATION DES INTENSITES
A PARTIR DES LARGEURS EQUIVALENTES
OU DES HAUTEURS DE RAIES

4.1. — Determination dcs intensites
a partir des largeurs equivalentes

La methode couramment utilisee est celle de la
courbe de croissance X(A.y) oil X, A et y sont des

(*) .V cst calculcc par la m&hode des Jrapdzes; t'cmploi de la
relation .V = S' - S~ est juslific car le fond continu, qui est une
fonction trcs lentement variable vis-a-vis de la largeur des raies,
pcut toujours etre consider* comme localement rectiligne dans le
voisinage immediat de chaque raie. .

FIG. 2. — £(A<r) pour une raie lypiqut de la molecule H2"O
(raie 54, «- 4,2) [7] (raie enregistree en profit gaussien).

1 > 10*
cm-1

H,"0 VOIGT

A<r

A«T,opt

FlG. 3. — £(A<r) pour une raie lypique de la molecule H2 '8O
(raie 303 «- 202) [8] (raie enregislree en profil de Voigt).

H

DOPPLER

Ao W'cm —

Ao,opt

FlG. 4. — //(A«r) pour une raie lypique de la molecule Hj1

(raie 54, «- 432) [7] (raie enregisirfe en profit gaussien).
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var iab les sans dimension dcfinics com me suit [9-11]

r = it (Log 2)1/2

/ I)

(',„ est la demi-largeur i\ mi-hauteur du profil du a
rclargisscmcnt par eflct Doppler, y, est la demi-
largeur a mi-hauteur du profil dfl a Telargissement
par collisions) (*). avec la relation :

(7) X(A
r-

,.r) = J |1- exp[- v,.r)l ) d.v

ou A (.v. r) csl Ic profil dc Voigl « rcdiiit » [13]. La
l i t t c r a t u r c fonrnil line mul t i t ude depressions appro-
chccs clcs courhcs dc croissancc scion la valcur du
paramctrc i ct Ic domainc dcs valeurs dc A considere
(Ics references [9. 14-23] en fournissent quelques
cxemplcs). Dc meme, on dispose de nombrcux algo-
rithmcs et expressions empiriques pour Ic calcul du
profil dc Voigt « reduit » A(.Y, v) (Ics references [9, 13,
17. 22-27] en fournissent aussi quelques exemples).

La methode de la courbe de croissance consiste a
determiner A a partir de X, qui est propbrtionnel a W
extrai t du spectre, et d'en deduire k% connaissant le
produit PI (la facon de rajuster eventuellement le
produit PI est expliquee dans 1'Appendice B).r Pour
calculcr A en fonction de X, nous avons choisi la
procedure suivante :

I" Echantiilonner directement X(A, r) en uti l isant
TEq. (7) :

r pent etre ohtenu aisement a partir de •/„ et de ',',.
que Ton sail calculer [9-11] (**);

k(\. r) est calcule a I'aide d'un programme [28]
base snr 1'algorithme de Gautschi [29] plus rapide
que cclui d'Armstrong [13] habituellement uti l ise;

— les valeurs minimale et maximale de~W pour-les
raies dont on desire mesurer les intensites fournissent
les valeurs minimale et maximale de X; les tables de
Jansson et Korb [18] permettent alors de prevoir les
valeurs limites correspondantes de 'A entre lesquelles
X(A, v) sera calcule (***).

(*) II cst important de noter que .les definitions de X, A, \; ;-D

et /, varicnt asscz notahlcment selon les autcurs [9-11. 1.1].
(**) Unc mauvaise connaissancc du coefficient d'clargisscmcnt

par la pression pcut induirc unc erreur sur ;L et done sur v : cette
errcur etait acceptable dans le cas du spectre concerne [8|. Rappclons
ici que dans Ic cas d'un melange d'especes chimiqucs diflerenles. •;,.
pcut. avec unc bonne approximation, etre dccomposce en une
Romme de termes proportionncls chacun it la pression particlle d'un
dcs constituants rcsponsables de 1'elargissement des raies par
collisions. Par centre, il faut signaler que I'intensite k* reste, dans
cc cas. dcfinic a partir dc la sculc pression particlle P du gaz absor-
banl. commc I'indique I'Eq. (.1).

(***) Dans Ics tables dc Jansson ct Korb, Ics courhcs dc croissancc
ne semi pas cchnnlillonnie.i avec tin pa.i suffis.-immenl Tin pour
I'u.uge que nous <!6sirons en faire (cf. 2"). II est done indispensable
dc recalculcr X(A. r) pour lc» vnleurs de A ct de r qui nous
intcrcMcnt.

VOIGT

I0"'cm"'
U 99 A

A<Topt

Flo. 5. - ll(Atr) pour tine ruic lypiiiiif tic In niolfcule Hj'*O
(mil- ?n., «- 202) |8) (ruic enrfgi.Mrfc en profit tie VniglY

2" Inverser la courbe de croissance pour une valeur
donnee de r, par methode de moindres carres, en
exprimant A sous la forme d'un polynome en X,
par exemple de degre 7. Le domaine dcs valeurs de A
concerne etant generalement assez restreint, et les
courbes de croissance etant des fonctions a variation
tres douce, un tel developpement polynomial fournit
une excellente approximation comme en temoignent
les valeurs des ecarts types indiquees dans les legendes
des figures 6 ct 7.

Une telle methode dispense d'utiliser des develop-
pements approches generalement compliques, et dont
le domaine de validite est Hmite, d'autant plus que les
approximations proposees sont du type X(A, v) alors
que Ton a besoin de A(X, v).

FlG. 6. — Courbe tie croissanct de la largeiir eqiiivtilenle. utilisee ,
pour des raiex de la molecule H2'*O enregistrees en profil gtnissien
(»• est mil) [7J. Ct-lte parlie de la courbe de croissancc eat approximfe
par le polynome suirtmt. avec un ecarl type de 0,6 x 10"* :

A(X) = -0.1246)2 x 10-' + 0.564 249 X
+ O.I 11 915 X1 + 0.302 969 x W ' *•'

+ O.ISI 109 x 10'* X* + 0,859888 x 10'J ,V'

- 0,349204 x tO'2 X* + 0,124032 x tO'1 *7 .
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Fm. 7. Cutirhe <lc crnixatmce dc In hirgeur equivalentc. ulilisee
pour i/cx ruies ile la molecule Hj"O eiiregistree.1 en profit tic Voigl
(r nun 0.5) |R|. Cellr panic de la rourbe de rroissance em approximee
pur le polyiumte suirmit. avec tin ecart type de 0.6 x' IO"7 :

A(\) = 0.265 57245 * 10'" + 0.566855 II X
+ 0.597 150 17 x 10' ' X2 + 0.703 776 84 x I O ' 2 X'
+ 0.81ft 411 80 x 10'•' X* + 0,7838546.1 x IO"4A"
+ O.I 1.1 15.1 (,o x 10 * X* - 0.6.11 145 67 x 10"" A'7 .

4.2. — Determination des intensitcs
a partir des hauteurs des raies

On pent construire une pseudo-courbe de croissance
n/4. r) :

(8)

H,"O *

FIG. 8. — Pseudo-courbe de croixsance Y(A) utilisee pour de.t raies
de la molecule H 2

I < % O enregislrcex en profit gaussicn [7]. La fane lion
d'appareil esl definie id par une difference de marche maxiinule lml,
de 143 cm ft par le type de pondcration « AP0I » de I'interfero-
gramme [3J. La demi-largeur Doppler a mi-huuteilr JD vaut

3 x IO"3 cm"' en moyenne pour lea raies concernees.

avec la relation approchee

Fio. 9. — Psetido-cmtrhe de crois.tance Y(A) utilisee pour determiner
.la qiiantite de vapeur d'eait prexente dans /'atmosphere de t'etoile
froide vafiahleR Cassiopee. lesraiesdecellemoleculeetanlsupposees
de profit gaussien pur avec yD de I'ordre de O.I I cm"' J32). La fonc-
lion d'appareil e.tt definie id par une difference de marche maximale
Jma, d'environ 4 cm el par le type de ponderation « AP03 » de

I'interferogramme [3].

(9) Yi/t.y) * I ( 1 - exp[- Ak(.\.r)].} x
K

x /(AfD/(Log 2)"2) d.v

cependant tres utile pour les toutes petites raies dpnt
il est malaise de mesurer correctement la surface [7] (*).

ou ;•„ est la valeur moyenne de •/„ pour les raies
concernees. La fonction d'appareil peut etre exprimee
analytiqucment a partir de la fonction de ponderation
de ttmerfcrogramme [3. 30. 31]. II est alors possible
de caloiler Y(A. \) (figure 8), et d'inverser cette
pseudo-courbe de croissance. pour une valeur donnee
de t. La mcsurc dc la hauteur dc la raie .4(<r0) nous
pcrmct alors. commc precedemment. d'en deduire A,
puis A J' Ccttc mclhode, n'utilisant qu'un seul point
du profil des raies. est certainement moins significative
quc la m6lhode de la courbe de croissance. Elle est

5. — EXEMPLES D'APPLICATION

Pour illustrer cette methode. detaillons deux cas
d'application.

(*) Un autre example d'utilisation d'une telle courbe Y(A.y)
esl la extermination de la quantiti de vapeur d'eau prisenlc dans
ratmosphere de 1'eloile R Cassiopee connaissant les intensitcs de
ccrtaincs raies dc cette molecule, supposees de profil gaussien
pur (32). (figure 9).
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5. I. r.xnnple dc In rail" 5,, <•• 4,2
.-., - v, tie II,"'O |7)

cm"

1" Conditions d'ahsorption ct prolil dc raic.
I L- spcclre a clc cnrcpislrc a 2% K, a unc prcssion P
d'cnviron 0,6 x 10 aim, ct avcc unc longueur clc
cnvc /d'cnviron 24 m. Dans ccs conditions dc prcssion,
I'clargissetncnt dn aux collisions cst tout a fait ncgli-
gcablc dcvant 1'clargisscmcnt dii a reflet Dopplcr :
nous somnics done certain quc toutcs Ics raics ont un
profit gaussicn dont on pent cnlculer la dcmi-largcur a
mi-hautcur : ;•„ = 3 x I O ~ J c m ~ ' .

2° Determination dc Wetde.4(«r0). — Les raies etu-
diccs ont pratiqucment toutes la mcmc largeur (envi-
ron 6 x 10"-' cm"1). Le trace dcs courbes Z(Afr) et
//(An) pour quelques raies typiques (figures 2 el 4)
permet alors de choisir la valeur 40 x 10~ 3 cm~ '
pour Affo p l . soil a peu pres 6,7 fois la largeur totale a
mi-hautcur. Pour un profil gaussien, les corrections
a apporter a la torgeur equivalente mesuree dans de
tcllcs conditions sont negligeables [6].

3" Calcul des courbes de croissance. — La raie la
plus intense parmi les raies etudiees (y compris les raies
dc la bande'r2 ayant servi a la determination du trajet
optiquc : cf. 4") conduit a une valeur maximale de 1,5
pour la variable X. Nous avons done calcule la courbe
de croissance X(A, r — 0) pour A compris entre 0 et
environ 1.3 (18]: puts nous Tavons inversee, ce qui
donne le polynome A(X) reporte dans la legende de la
.figure 6. Nous avons aussi tabule la pseudo-courbe
de croissance Y(<4, v = 0) pour les memes valeurs de A
(figure X). '.

4" Determination du trajet optique (cf. Appendice B).
— La valeur du trajet optique (environ 1,44 cm atm)
n'est pas connue avec suffisamment de precision pour
etre utilisee dans un calcul d'intensites. Un echantil-
lonnage bien choisi d'une vingtaine de raies de la
bande v2. raies dont les intensites ont etd mesurees par
Tothct Farmer [33] oucalculces par Camy-Peyfet et
Flaud [34], nous permet alors de determiner une
valcur moyenne du trajet optique, soil PI = 1,449 cm
atm avec une incertitude d'environ 8 % ; ce resultat est
compatible avec la valeur experimental approxima-
tive.

5° Exemple de la raie 54, *- 432. — Le tableau I
rassemble les donnees extraites du spectre et concer-
nant cctte raie. ainsi que la serie des resultats inter-
mediaires aboutissant a son intensite k*. La valeur
calculee par Flaud et Camy-Peyret [7] est en bon
accord avec les valeurs mesurees.

5.2. — Exemple de la raie 303«- 202

de la bande r2 + v3 de H2
18O [S\

La demarche suivie est la meme que precedemment
mais les conditions de pression nous obligent a
considcrer cette fois-ci un profil de Voigt. En conse-
quence, des corrections aux largeurs equivalentes
mesurdes s'averent indispensables [6]. De plus, le
trajet optique ne peut etre atteint que par rinterm6-

JI2 '80

.1

5375

— 0

FlG. 10. — Exemples de emplacement du fond continu exlrails du
spectre de la Ref. \T\ pour la partie (a) (raie 54, «- 432), et du spectre
de la Ref. [8] pour fa partie (b) (raie 303 *- 202). La correction ie
fait de la facon suivante :

TABLEAU I

Donnees el resultats concernant la raie 541 <- 432

de la bande 2 v2 - »-2 de H2 '"O [7)

"o

H ,'-=- £(A<r -at 40 x 10"icm-^l)(*-)-

'i'n

A-(Eq.(6))

A(X, y = 0)

A;(apart i rdeX(r) :Eq. (6))'

*(f>o) =

= //(Aff *40 x 10-Jcm-')(*)

K(Eq.(8))

A(Y,y = 0)

k£ (4 partir de A(Y) : Eq. (6))

A^calcul6(«*)

1 864,170cm'1

H 2 I I x lO-^cm-'-

2,71 x 10-' cm"1

0,372 1

0,227 2

0,9045 x lO-'cm-'atm-'

0.144

44,2 cm

0,226

0,8998 x JO'3 cm'2 aim"1

0.9179 x lO-'cnr'atm-1

(*) Valeur mesuree apres correction locale du fond continu
comme indiqu£ a 1'Appendice A (cf. figure 10 : pour cette raie,
e* -9%).

(*•) Valeur calculee par Flaud et Camy-Peyret [7J selon la
methode qu'ils ont mise au point et exposee dans la reference (35).
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TABLEAU II

vs ft rfsiiltali conccrnanl la raic 3OJ «- 202

ile hi bundc r, + i-, tic H,'"O [8]

I'rcssion totalc (vnlcur rnjustcc)

Tiiiici optiqne ilc II, '"O (valcur rojusicc a
4 "„ pres)

; , .<*)

. D

> • ( • )

"i,

" = i(AfT 5 S5 x 10 'cm ')
(cf. /i>i/ir.t .»-/«)

• o

-V(Eq. (6))

,4(.V. v = 0.5) (cf. »»rr 7)

A-'noncorrigc(a partirdcA(X) : Eq.(6))

fr£ corrige (**)

A-Jcalculc(***)

fc£ mesure par Toth cl al. (***)

1,77 x I< r 2 a tm

5,41 x I 0 ~ 2 c m a t m

5,3 x 10--' cm'1

8.8 x I0- J cm- '

0,5

5375,490cm-'

S.239 x 10-3cnT'

7.4 x lO- 'cm- '

0,927 0

0,580 4

0,1690cm-2 aim-'

0,209 5 cm'2 aim'1

0,210 1 embalm- '

0,208cm-2 a tm~ '

(*) Ces valcurs de , et de i1 ont et£ calculecs en admettant pour
Ic coefficient d'clargisscmcnt par la pression de H2

I 8O par la vapcur
d'eau naturellc. la valeur moyenne 0.3 cm "' atm "' [37]. Comme on
s'ecarte pcu de la region lineaire de la courbe de croissance. v n'est
pas un parametrc Ires sensible ; une erreur maximale de 11 % sur la
valeur de A est cependant possible, compte tenu du fait que y peut
varier entre 0.4 ct 0.6cm"1 atm"' et que A" peut atteindre 1,7.

('*) kr, corrige = kr, non corrige x 1,24 (le coefficient 1,24 a etc
calcule a I'aide de 1'Eq. (12) de la reference [6]).

(**•) Les valcurs listees dans les references [8, 36] ont £te divisees
par le rapport isotopique 0,002 04; en effet, dans ces references les
quantites kr

a listees ont etc obtenues en divisant le coefficient d'ab-
sorption integre par la pression totaje de la vapeur d'eau naturelle
et non par la pression partielle de Hj'"O.

diaire dcs intensitcs dc raics de H2
|6O. il faudra done

tenir compte de la proportion de H2
I8O contenue

dans.la vapeur d'eau naturelle'. soil 0.204 %. pour en
deduire le trajet optique de H2

18O (cf. Appendice B).
Le tableau II rassemble les principalcs donnees concer-
nant le spectre et la raie prise comme exemple (pour ce
spectre, nous n'avons pas mesure les hauteurs de
raies). Remarquons que les valeurs mesuree et cal-
culee [8] de k* sont en bon accord avec la valeur
mesuree rccemment par Toth el al. [36].

6.—CONCLUSION

La methodc que nous avons presentee pcrmet done
de calculer les intensitcs des raics a partir, soil de leur
largcur equivalcntc. soit de leur hauteur, quantites

dcduitcs dc spectres obtcnus par Spcctromctric de
Fourier. Ccttc methodc a prouvc son cfficacitc pour la
mesure des intensitcs de 60 raics dc la molecule H2'

 ftO,
avcc unc precision de 15 "/„ [7], ct dc 90 raics dc la
molecule H2

IBO. avcc une precision de 10 /;, [8].
Rappclons toutcfois que cctle methodc n'cst appli-
cable qu'aux raics isolccs, et que d'autres proccdes
peuvcnt etre utilises lorsque les raies sc recouvrent
[38-40].
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